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U N O U T I L 
I R R E M P L A Ç A B L E 

U n l e c t e u r de C r é t e i l 
n o u s a a d r e s s é u n e l e t t r e 
don t v o i c i des e x t r a i t s 
essent ie ls . 

« Je ne suis pas organi
sé ni membre du Parti , 
seulement un vieil ami. J 'a i 
connu le mouvement mar
xiste-léniniste en 1966. lu 
{'Humanité Nouvelle de fa
çon inégul tère j u s q u ' à son 
Interdiction en Mai 1966, 
• u n i ses directives d'absen-
tion et mis un bulletin 
manuscrit pour les prési
dentielles, éprouvé des dou
tes sur l 'appréciat ion qu'il 
fallait porter, en ju in 1967, 
lors de l'agression israélien
ne (juif, j étais à l ' époque 
encore t rompé sur cette 
question). 

Ensuite. ]'ai quelque peu 
milité à l ' H R , lu le journal 
dès les premiers numéros , 
ce, sans interruption jusqu ' à 
ce jour. 

Que de souvenirs... d'es
poirs et de certitudes (mê
me aux p é n o d e s les plus 
confuses) m'a d o n n é le 
journal. 

E n regardant en arrière, 
sans notre presse, l a corn-

tréhension des grands bou-
'versements actuels n'au

rait pas é té possible, 
plus l 'appréciat ion de cer
taines questions générales 
touchant le Mouvement 
communiste mondial 

E n ce sens, je pense que 
le journal a bien rempli son 
rôle, outil pour les militants, 
manuel d ' éduca t ion pour 
tous, irremplaçable en ce 
temps de ténèbres où nous 
ont plongés les révisionnis
tes français. 

Voilà mon sentiment si 
je pense i ces années pas 
se<-v 

Je n 'éprouve pas non 
plus de doute sur l a raison 

D e p u i s t ou jou r s . l'Humanité rouge a d û faire appe l à ses l ec teurs 
p o u r a s su re r son e x i s t e n c e , aux d i f f é r e n t e s é t a p e s de l ' h i s to i re de 
ce t i t r e . A u - d e l à de l 'a ide au j o u r n a l l u i - m ê m e , i l s 'agissait auss i 
d ' u n e a ide a u P a r t i d o n t l'Humanité rouge a t ou jou r s é t é l e por te-
parole . U n e n o u v e l l e é t a p e est m a i n t e n a n t e n g a g é e , c o n s t i t u a n t 
u n pas en avant i m p o r t a n t p o u r les m a r x i s t e s - l é n i n i s t e s de F r a n c e : 
l a p a r u t i o n d ' u n q u o t i d i e n u n i q u e , r é s u l t a n t de l a fu s ion de VHu
manité rouge q u o t i d i e n n e et d u Quotidien du peuple. L e n o u v e a u 
q u o t i d i e n , Le Quotidien du peuple, c o n t r i b u e r a de f a ç o n impnr -
tan te à p r é p a r e r l a na i ssance d u P a r t i m a r x i s t e - l é n i n i s t e u n i q u e . 
I l s 'agit d ' u n pas e x t r ê m e m e n t i m p o r t a n t dans ce sens. 

D a n s ce t te s i t u a t i o n , YHumanité rouge b imensue l l e res te l ' o r 
gane c e n t r a l d u P a r t i c o m m u n i s t e m a r x i s t e - l é n i n i s t e . S o n r ô l e 
s p é c i f i q u e sera de faire c o n n a î t r e les p r i ses de p o s i t i o n , l ' a c t i o n 
d u P C M L . 

C a m a r a d e s , l e c t e u r s , a u j o u r d ' h u i c o m m e h ie r , l'Humanité rou
ge a b e s o i n de v o u s , de v o t r e s o u t i e n p o l i t i q u e e t f i n a n c i e r . C ' e s t 
p o u r q u o i l a s o u s c r i p t i o n p e r m a n e n t e est m a i n t e n a n t o u v e r t e 
^ans les c o l o n n e s de no t re b i m e n s u e l . 

S O U S C R I V E Z E T F A I T E S S O U S C R I R E ! 
S O U T E N E Z L ' O R G A N E C E N T R A L D U P C M L ! 

- Humani t é rouge B P 20» Paris 75826 Cedex 19. C C P 30 226 72 D 
L a source ( règlements en chèque bancaire, virement postal ou timbres) 

L a s o u s c r i p t i o n p e r m a n e n t e ouver te e n sep tembre 1 9 7 9 dans 
l e s c o l o n n e s de l'Humanité rouge q u o t i d i e n n e avai t r a p p o r t é 
7 3 6 6 9 F a u 19 d é c e m b r e 1 9 7 9 . 

U n e n o u v e l l e s o u s c r i p t i o n est ma in t enan t ouver te don t n o u s p u 
b l i e r o n s le d é l a i ! dans nos p r oc ha i n s n u m é r o s . 

d 'ê t re du Part i , sinon com
ment apprécier l'importance 
du journal ? 

J ' a i confiance, confiance 
liée à l a certitude de l a jus-
tesse d 'apprécia t ion faite 
cette nuit de décembre 
1967 à Puyricard, quand fut 
décidée ta créat ion du 
P C M L . Voilà les raisons 
de mes certitudes, de mon 
attachement au Parti. 

Les raisons de mes V Œ U X 
de réussite complè te pour 
l'unification des deux partis 
en un parti unique. 
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CORSE DERNIERE MINUTE 

Alors que le peuple corse ne demande qu'une chose, 
la justice envers des é léments fascistes qui recourent de
puis des années à des attentats et organisent des groupes 
armés, le gouvernement r épond par la répression meur
t r ière . I l porte ainsi la responsabil i té entière de la situa
tion en cours de déve loppement à Ajaccio et dans l'en
semble de la Corse. 

L a seule issue possible, c'est le retrait immédiat des 
forces de répression, la condamnation judiciaire sans 
équivoque des barbouzes du groupes Francis et la prise 
en considérat ion des revendications légitimes de la po
pulation corse. 

Paris, le 10 janvier 1980 - 9 heures 
Jacques J U R Q U E T , Secrétaire général du PCML 
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Halte aux préparatifs de guerre de l'URSS ! 

DECLARATION 
DU COMTE 
CENTRAL 
DU PCML 

l.'invasion massive de -\ ••..!• .nnv au par les forces 
armées soviétiques marque une nouvelle phase dans 
lu politique impérialiste ei les préparat i fs de guerre 
mondiale de l ' U R S S . Brejnev c.lerchc à justifier 
cene invasion en p ré iendan i etre venu I 1 . . J du 
peuple afghan Mais la mise en place par l 'armer russe 
d'un nouveau gouvernement dirigé par un homme 
venu mut droil de Prague, le désarmement des sol 
dais afghans en raison des désert ions massives ec du 
passage a la résistance de nomhrcux soldais, l'en-

Hfleaneni massif de l 'armée soviétique dans les corn 
bais contra les patriotes afghans, les bombarde
ments nu-si ls de v î l l ^ e s . |oU| crin nu.nu. ce qu'i l 
en «si de celte p r é t e n d u e aide Fn envahissant l ' A i -
i ' i • • • n >i MI le social-iiiiperiali me soviétique veut 
écraser la résistance nationale du peuple de ce pays 
du tiers monde coniie sa mainmise Cela fail en elfei 
•les mois que des conseillers militaires et soldats so
viétiques pariieipent a des comlials contre les patno-
les afghans ei subissent drs échecs Brejnev veut 
maintenani pouvoir e i finir alin de faire de l'Afgha
nistan une colonie c l une hase straiegique de l ' U R S S 

F n envoyant ses troupes envahir ce pay». Brejnev a 
pour but de renforcer la présence militaire de l ' U R S S 
« p rox imi té des champs péirol i icre* du Mnven-
Orient et des voies de communication mannmes 
par lesquelles eM acheminé le pé t ro le » destination 
cl. I ' |Urope. du lapon ei des Fu i s -Unis I a guerre 
que mille l ' L R S * . contre le peuple c i y i h r é m pooi*uil 
les mêmes buts Celte région du itlunde est l'obiei 
d'une lutte acharnée eni re I R s s r i les US \ dont 
l'enjeu e*I le con t rô le des ressources pétrolières 
et l'occupaik>H de positions décis.ves pour le con
trôle des voies maritimes. 

Oe leur c o t é , en soutenait. JUM|U .tu I H I U I le régime 
archi-crimincl du Shah d ' Iran, en soutenant la poli-
lique d agression de l ' t t a i d'Israël contre le peuple 
palestinien et les autres peuples arabes, les USA ont 
eu et conservent pour but de maintenir leur présence 
dans cette région ci d'y poursuKre leur politique 
de pillage des ressources pétrolières 

l ' invasion de I" Xlghaiiistan lait parlie d'un dé
ploiement de* fortes soviétiques dont l 'oblecii l 
est de préparer !"asphy\;edes appmv istonnemcnts pc-
iroheis rje l 'Furope de l'Ouest afin de la soumettre. 
I . F m ope est en ce sens l'enjeu de l'agression qui se 
développe en Algh;intsian ei de la rivalité entre 
I I R S S ei l .s US \ dans r e l i e région du monde 

L'installation des fusée* niiclëanc* soviét iques 
SS "<i pointées S H I l 'Europe tic l'Ouest, a v i l i dëià 
tiioiitré. ces derniers icmp*. le de» rloppt rneiii du pn-
lentiel militaire d'agression de l ' U R S S en Fuiope. Elle 
est venue renforcer encore l'avantage ei la menace 
militaires soviétiques sur noire continent l a déci
sion d'installation, en l ° H 3 . de fusées Prishiug. pri
se par l ' O I A N . avait pour hui de réduire ce déséqui
libre, -.m- pour autant pouvoir le lemeitre en cause, 
alin de préserver les in térê ts des USA en Furope. 
Jamar* un tel potentiel militaire n'a é té accumulé 
en fcur pç l ' U R S S a l ' inil iaiive dans cette course 
au* armements. Ce> armes som elles laites pour 
n 'ê t re jain - utilisées * 

F.n occupant illaintt . . -n . . Afghanistan. l ' U R S S 
cherche H renforcer son avantage militaire Fn imil-
' ip l imt l ins! le- tyre-sinn*. elle crée les . mi l l ion , 
du déc lenchement dans l . - années à venir île la 
Se guerre mondiale L a décennie qui s'ouvre est 
lourde de ces graves menaces pour la paix, pour 
l ' indépendance des pays européen* et la l ibertés 
de leurs peuples 

l ' invasion de l'Afghanistan CM la plus reeenic c l 
la plu s cv nique des agressions commises par l ' U R S S , 
elle est un nouveau palier dans son escalade agiessi 
vc Elle est dans la suite d'agrcs«ions avant eu lieu 
ces dernières années C i qui se som mult ip l iées ces 
dernier* mois (.c l u i la Ichéenslov iqutc. il y a 
I - m puis le - o u ù e n de l'Inde dans >on agression 
contre le Pakistan, puis l'intervention >uvièio-cu 
haine en Angola, puis la participation a la guerre 
entre la Somalie et rf thiopie. puis l'agression contre 
le peuple é rv ih récn puis, i l y a un an. le soutien 
militaire a l'invasion vietnamienne au Cambodge 

L ' U R S S porte une responsabil i té directe dan* le 
génocide actuellement en cours eomre le peuple 
cambodgien en lutte pour sa survie contre l'as
servissement A chaque fois. I l R S S ta plus loin 
Oui sera sa ptocliatne victime 

Dans les années 11*0. Hitler. Mussolini, l l i ro 
Hilo n'agirent p i diflcieinmeni U'Fihiopie. la 
Chine. l 'Albanie, la l ehécos lovaqu ie . l'bspagiic 
r Autriche furent leurs victime- a»ani que le monde 
entier, et en pariiculiei l 'Europe, ne devienne l'obiet 
de leuis agressions C'est un* lec«m de l'histoire 
pavée suffisamment cher pour ne pa- eirv oubl iée 

la guerre n'e\l pu* une faialilé ' Laisser ayir les 
agresseurs, se contenter de protestations verbales, 
multiplier le* concessions, leur décerner les brevets 
de pacifisme en ci »y.ini ainsi les amadouer, comme 
l'a l'ail â plusieurs reprises Giscard d'Lstaing. cela ne 
fait que les encourager dans leur audace agressive et 
expansionniste. I l t - i possible de lu Mer contre la 
guerre, de faire reculer les agresseurs en leur faisant 
payer le prix fort chacun de leurs actes contre l ' indé 
pnu1 .nu . des peuples, en ripostant fermement à 
chacune de leurs .igressions. Ainsi seulement la paix 
peut être dé fendue . 

C'est ainsi qu'a su agir la Chine en lançant une 
contreatlaque BOntrr le Vietnam, aptes l'invasion 
du Cambodge et du Laos et face au développe
ment des provocations armées vietnamiennes à sa 
fron itère 

L'invasion de l'Afghanistan a suscite dans le 
monde ennr i de nombreuses condamnation*, 
notamment parmi le* pay* du lier* monde En Fran
ce, l 'opinion publique et la quas i - io ia lûe des organi
sation* politique* ont condamne cette agression 

Utf* déclarat ions de Giscaid d'Eslattlg Ml sujet 
du dangei de guerre expriment le déve loppement 
de la réalité de ce danger mais elles visent surtout de 
la pari du gouvernement à utiliser celle menace 
DOW tenter de (aire propre**er ses protêts d ' - Union 
nationale - qui oni pour bui de faire accepter a u i 
travailleurs le* licenciement* et la t ic chère comme 
des nécessités d ic tée* par - l'intérêt de la fronce ». 
far ailleurs, le* réact ion* du gouvernement français 
face à l'agression soviét ique en Afghanistan s o n i mar
quées par un manque de fermeté qui ne peui qu'en
courager l'agresseur 

Noire Parti se félicite en particulier dr* pri*c* de 
position du Parti socialiste, de la C F i ï l et du Mou
vement de la paix I I note l'absence de réaction offi
cielle de la CG I et n'ignore pa* que de irë* nombreux 
syndicalistes de la C G I condamnent l'agression de 
( U R S S Seule, la direction du PCF J affirmé son ap
pui aux envahisseurs, cherchant à |Us i i f ie r leur crime, 
lient' m ainsi les aspirations profonde* de très nom
breux militants de ce Parti, souhaitant s incèrement 
agir en faveur de l ' indépendance des peuples 

Une telle attitude est en opposition avec celle 
de nombreux autre* parti* entrenant des relation* 
avec le PCF ei qui ont c o n d a m n é fermement l 'inva 
Mon. tel* que le* partis communistes italien, espagnol, 
yougoslave, roumain l a prise de po*ilion de la direc
tion du P C F c*i en opposilon avec la lutte menée 
autrefois par ce Parti contre les agre**ion* hitlérien
ne* pui* contre l'occupant na/i- Elle s'oppo*e au res
pect du droit des peuples à disposer d 'eux-mêmes , 
pour lequel les communistes ont souvent combattu 

Pace aux prépara t i fs de guerre de l ' U R S S . 1 F in-
lensiftcalHin de la rivalité entre l ' U R S S el les U S A . 
les plus proches alliés de* peuples d'Europe vont les 
peuples du tiers monde, notamment ceux du Moven-
Otient. objet de l'agression de l ' U R S S en Afghanis
tan et de* menaces des U S A comme en Iran 

Ue Comi té central du PCMU »c déclare prêt à 
agir aux cô t é s de toutes les forces décidées a s'op
poser aux préparat i fs de guerre de l ' U R S S et agis
sant en laveur de l ' indépendance des peuples 

Il agira aux côtés de lotis ceux qui sont prêt* à 
exiger du gouvernement 1I.MW.M- un soutien en ma
tériel aux patriote* afghans. 

- I n wmtien en matériel aux patriotes afghan* 
- Le refus de toute relations avec le gouverne

ment afgnan fantoche 

- tmahi russes, hors M Jiunistan ' 
Soutien a l'indépendance des peuples 

- Halte à la montée de la Je guerre mondiale 

Lebianvier 19S0 
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INTERNATIONAL 

Après l'invasion de l'Afghanistan 

La condamnation du monde 
L i n v a s i o n de 1 A f g h a n i s t a n a s u s c i t é dans l e m o n d e en t i e r de 

t r è s n o m b r e u s e s c o n d a m n a t i o n s de p a y s , d e p a r t i s , de s y n d i c a t s . 
S e u l s , des r é g i m e s s o u m i s à l ' U R S S on t a p p l a u d i à ce c r i m e c o n t r e 
l e d r o i t des peup les à d i spose r d ' e u x - m ê m e s , t e l s le V i e t n a m et 
C u b a . 

L e sou t i en d u P C F , <>eul pa r t i en F r a n c e à a v o i r a d o p t é une tel le 
p o s i t i o n , a p p a r a i l auss i c o m m e u n e e x c e p t i o n p a r m i les grands 
p a r t i s e u r o p é e n s . V o i c i que lques-unes de c e s r é a c t i o n s dans le 
m o n d e . 

Yougoslavie : « L'Imposit ion d'une 
volonté é t rangère aux pays 

souverains est inadmissible ». 

Dans une déclarat ion du ministère 
yougoslave des affaires étrangères, il 
est indiqué : 

" Guidée par les principes et les 
objectifs de la politique du non-ali
gnement, la Yougoslavie estime que 
la réalisation du droit souverain des 
fiais à l'indépendance, à l'intégrité 
territoriale et à leur propre mode 
de vie doit être l'unique pratique 
reconnue dans les relations interna
tionales. Cela comprend l'inadmissi
bilité de toute forme d'intervention 
ou de l'imposition d'une volonté 
étrangère aux pays souverains. » 

L a déclarat ion souligne : « C'est 
leur droit inaliénable de résoudre 
leurs propres problèmes et de choisir 
leur propre système socio-politique 
sans aucune ingérence de l'étranger. » 

« La situation des relations inter
nationales, déjà pleine de grands 
dangers, ne cesse de s'aggraver. Ce 
qui est particulièrement préoccupant, 
c'est le recours plus fréquent à la po
litique de force dans les relations 
internationales comme un moyen 
pour le règlement des problèmes et 
des disputes-*, conclut la déclarat ion. 

P C I : « Une violation de 
l ' indépendance et de la 

souveraineté d'Etat » 

L'invasion sovié t ique de l'Afgha
nistan est - une violation des princi
pes de l'indépendance et de la sou
veraineté d'Etat», a déclaré , le 4 
janvier, un porte-parole du Parti 
communiste italien, L a déclarat ion 
indique que l'invasion de l ' U R S S 
est « la toute nouvelle étape et grave 

étape de l'escalade des tensions mi
litaires et politiques et des actes de 
violence qui mettent en danger la 
paix mondiale. » 

Chine : « Nous lutterons pour 
mettre en dé rou te celte 

agression ». 

Lors d'une rencontre avec le vice-
président égypt ien , le vice-premier 
ministre chinois, Deng Xiao Ping, 
a déclaré : 

« Les agissements soviétiques sont 
un pas grave visant à pénétrer en di
rection de l'océan Indien, à contrôler 
les passages maritimes et les pays 
producteurs de pétrole, à encercler 
l'Europe par ses flancs et à s'assurer 
finalement l'hégémonie mondiale ; il 
s'agit là, également, d'une escalade 
flagrante dans sa politique d'agression 
et d'expansion, d'un empiétement sans 
fard sur la Charte de l'ONU et les 
règles de conduite régissant les rela
tions internationales et d'une sérieu
se provocation lancée contre les pays 

qui s'attachent à l'indépendance, à la 
souveraineté et à l'intégrité territo
riale. » 

« Ces agissements pervers de l'U
nion soviétique, a-t-il poursuivi, ont 
soulevé le peuple afghan d'une résis
tance héroïque, de même qu'une in
dignation sans bornes et une con
damnation véhémente de tous les 
pays et de tous tes peuples épris de 
justice. » 

"Le gouvernement et le peuple 
chinois condamnent en termes éner
giques l'Union soviétique de son acte 
hégémoniste et réclament fermement 
qu'elle mette fin sans délai à son 
agression et à son intervention contre 
l'Afghanistan et en retire la totalité 
de ses forces armées. De concert 
avec tous les pays et tous les peuples 
attachés à la paix et à la justice, 
ils lutteront pour mettre en déroute 
cette agression et cette expansion- » 

Iran : « Une agression contre 
un petit pays » 

L e minis tère iranien des affaires 
étrangères a publié une déclarat ion 
indiquant : « 1-e gouvernement isla
mique iranien ne peut accepter l'in
tervention militaire d'un pays dans un 
autre et encore moins celle d'une su
perpuissance dans un petit pays, M 

Kowei t ; u Un rejet absolu » 

Le ministre koweï t ien des affaires 
étrangères a indiqué : « Le Koweit 
a rejeté absolument une telle inter
vention militaire qui pourrait aggra
ver la situation dans cette région... 
De plus, cela a encouragé les autres 
pays à s'ingérer dans les affaires in
térieures d'autres pays. » 

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

Parmi les t rès nombreuses condamnations ayant eu lieu en France, la 
C F D T indique que « cette intervention aggrave la tension internationale et 
constitue un pas de plus dans l'escalade à laquelle se livrent les deux grandes 
puissances au Moyen-Orient M. Le Parti socialiste, de son côté , indique : « Le 
Parti socialiste s'oppose à toute ingérence d'un Etat dans les affaires d'un 
autre État, condamne cette intervention, comme il a condamné les interven
tions américaines en Asie du Sud-Est et en Amérique latine ou les interven
tions du gouvernement français en Afrique. » 

Pour sa part, le Mouvement de la paix déclare qu'il « estime l'interven
tion soviétique contraire aux principes de non-ingérence et d'indépendance 
des peuples. Il demande le retrait des troupes soviétiques pour que le peuple 
afghan dispose librement de son destin, comme nation indépendante, hors de 
toute présence étrangère. »> 



EXPULSIONS DES IMMIGRES 

«Une situation précaire soumise aux aléas 
de l'administation et de la répression» 

L e d i m a n c h e 8 d é c e m b r e 1 9 7 9 . n o t r e r é p o n d e u r en reg i s t r a i ! 
la t e r r ib l e a n n o n c e , e n v o y é e par no t re c o r r e s p o n d a n t de Mar se i l 
l e : 2 1 o u v r i e r s des T u i l e r i e * S a i n t - A n d r é é t a i e n t a r r ê t é s , d é j à 
10 t r ava i l l eu r s d 'o r ig ine s é n é g a l a i s e é t a i e n t e x p u l s é s d u t e r r i t o i r e 
f r a n ç a i s . P o u r que l s m o t i f s ? 

L e 6 n o v e m b r e , les t rava i l leurs de l a T u i l e r i e - en m a j o r i t é 
des i m m i g r é s - s ' é t a i e n t m i s en g r è v e a f i n que l eu r s c o l l è g u e s 
absen ts de F r a n c e le t e m p s des c o n g é s p a y é s so ien t r é e m b a u c h é s 
par l eur p a t r o n . I l s c r é e n t u n e s e c t i o n s y n d i c a l e C F D T au C O U P . 
de l a lu t t e ; i l s ob t i ennen t gain de c a u s e : i l s r e p r e n n e n t le t r ava i l 
P e u de t e m p s a p r è s , les f l i c s descenden t a u fo>er de l a T a t t a n d i é r e . 
o ù d e m e u r e n t l a q u a s i - t o t a l i t é des t r a v a i l l e u r s , e t e n e m b a r q u e n t 
2 1 ; 15 d ' e n t r e e u x sera ient l 'obje t d ' u n e e n q u ê t e p o u r d é t e n t i o n 
de f a u x papiers . 

U N E A F F A I R E T E N T A C U L A I R E : 
- I ) L e pa t ron savait quels t r ava i l l eu r s d i sposa i en t de « f a u x 

papie rs » : 
- Z) I l n ' a pas t o l é r é q u ' u n e - p o i g n é e de par ias » r eme t t e 

e n cause son p o u v o i r d i s c r é t i o n n a i r e de r é e m b a u c h e r o u de ne 
pas r é e m b a u c h e r ses e m p l o y é s : 

- 3 ) 11 a c o l l a b o r é a v e c ' l a p o l i c e p o u r e x p u l s e r « ces g ê n e u r s * . 
C e s t l u i qu i a p robab l emen t f o u r n i l a l is te des c o n t r e v e n a n t s à 
l a p o l i c e : 

- 4 ) ( " e s t une a p p l i c a t i o n avant l a le t t re do l a lo i B a r r e - B o n 
net : 

- 5 ) C e t t e m a n œ u v r e p rouve q u ' i l e x i s t e u n t ra f i c de f a u x pa
p ie rs d é l i v r é s n é a n m o i n s pour au then t iques et à q u e l p r i x ? 

C e t t e a f fa i re es t u n a v a n t - g o û t de l ' a p p l i c a t i o n des lo is racis
tes (se r epor t e r à l ' e n c a d r é » . D é j à u n c e r t a i n n o m b r e de p r o c é 
dures sont u t i l i s é e s pour chasser les i m m i g r é * T o u t , é v i d e m m e n t , 
nous pousse à lu t t e r c o n t r e ces lo is r ac i s tes ; p a r m i nos a tou t s , 
nous d i s p o s o n s d u r ecour s j u r i d i q u e , q u ' i l ne faut n i p r i v i l é g i e r 
n i n é g l i g e r . C e s t p o u r q u o i , avec l a p r é c i e u s e c o l l a b o r a t i o n d u 
G1STI, nous avons r é u n i , i c i . q u e l q u e s é l é m e n t s n o u s p e r m e t t a n t 
de c o n n a î t r e des d r o i t s des i m m i g r é s , d r o i t s en su r s i s j u s q u ' à l 'ap
p l i c a t i o n des nouve l l e s lo i s , nous p e r m e t t a n t de sais ir aussi l a 
p r é c a r i t é de l a s i t ua t i on des i m m i g r é s , t e l s des o i s eaux su r l a 
branche . 

ces titres de séjour. I c i , l'administra
tion exige la production de 3 ans 
de bulletins de salaire ; à Clermont-
Ferrand. elle exige ceUe de 10 ans 
(10 a n s ' i de bulletins de salaire. 
Cet arbitraire a suscité un tollé d'in
dignation auquel Sloléru a fait répon
dre que son texte comportait une 
faute de frappe, qu'il n 'é ta i t pas de
mandé i ans de bulletins de paie mais 
3 mois ! Mais, jusqu 'à preuve du con
traire, aucun organisme n 'a reçu de 
rectificatif officiel ! A Nantes, l'ad
ministration va jusqu 'à exiger la jus-
tificauon du paiement des impôts , 
paragraphe qui a é té écar té par l 'As
semblée nationale au cours de la dis
cussion sur la loi Bonnet qui n'est pas 
encore applicable... 

De toute manière, l'accord de 1968 
ne prévoit qu'une preuve D E S E J O U R 
de plus de 3 ans. 

Ce défaut de titre de séjour, rem
placé par la convocation, place sou
vent les immigrés dans des situations 
intenables : difficultés de se faire 
rembourser par la Sécuri té sociale, 
de retirer de l'argent à la poste... 

On a recours usuellement au ter
me d'expulsion pour exprimer le 
dépar t forcé des immigrés. E n réalité, 
il faut distinguer trois sortes de situa
tion : le refus de séjour, le refoule
ment et l 'expulsion. 

Avant d'entrer dans le détai l , pré
cisons qu'il existe trois sortes de rési
dents : ceux qui disposent de la carie 
de séjour de résident temporaire, de 
couleur orange ; de la carte de séjour 
de résident ordinaire, de couleur ver
te ; de la carte de séjour de résident 
privilégié, de couleur bleue. Indica
tions loin d ' ê t re superflues puisque, 
incontestablement, il existe un trafic 
de faux papiers, d ' ident i té et que le 
coût de ces cartes est limite, dans 
l'ordre de 100 francs. 

R e n o u v e l l e m e n t des ca r tes 
de r é s i d e n t 

L a circulaire précisant les modal i tés 
de renouvellement des certificats de 
résidence des travailleurs algénens 
nous donne un exemple frappant du 
recours usuel à l'illégalité. Us doivent 
déposer leur actuel certificat de rési
dence en mairie ou au commissariat. 

en échange duquel l'administration 
leur délivre une convocauon. I ls ne 
disposent alors que de cette convoca
tion comme seule pièce d ' ident i té ! 
Cette pratique enfreint l'ordonnance 
du 2 novembre I94fi précisant que le 
titre de séjour ne peut pas ê t re 
reUré en cas de renouvellement de 
papiers. L a plus grande chienlit régit 
les modal i tés de renouvellement de 

R e f u s de s é j o u r 

A qui l'administration peut-elle re
fuser le s é j o u r 0 A tous ceux qui 
sont entrés en France clandestine-
ment ou à ceux venus au titre de 

touristes qui demeurent en Fran
ce. I b peuvent formuler une demande 
de régularisation de situation en dé
posant une demande d'autorisation 
de séjour et de travail. Actuellement, 
ces demandes sont en général rejetées 
mais des recours sont possibles (voir 
la liste des adresses utiles). 

R e f o u l e m e n t 

Dans quel cas un Immigré, dispo
sant d'une carte de résident tempo
raire, peut-il ê t re r e f o u l é ? S i l'orga
nisme national de l'immigration le juge 
inapte au travail, s ' il est en t ré en Fran
ce comme salarié et s i , depub. Il est 
sans travail et non-inscrit à l ' A N P E , 
s'il s'est absenté plus de 3 mob de 
France, S A N S R A I S O N V A L A B L E , 
si son logement est insatisfaisant, si la 
• O H ! dispose de mauvais renseigne
ments sur lui. 

Si un résident se voit retirer son 
titre de séjour, i l doit recevoir en 
échange un refus de séjour sur lequel 
figure la date limite où i l peut rester 
en France. 

U n immigré disposant d'une carte 
de résident ordinaire peut être l'objet 
d'un refoulement s'il s'est absenté 
de France plus de six mois S A N S 
R A I S O N V A L A B L E , s ' il est sans 
ressources ni emploi D E SON F A I T 
depub plus de 6 mob, sauf s'il per
çoi t l'aide publique, s'il n'est pas 
inscrit à l ' A N P E , s ' il a refusé des 
offres d'emploi, s'il a qu i t t é son 
employeur volontairement. 

Un immigré qui dispose d'une 
carte de résident privilégié ne peut 
pas ê t re refoulé. 

E x p u l s i o n 

Ces nouons sont suffisamment am
biguës pour laisser toute lautude au 
pouvoir de... baver mais, a contrario, 
permettent des recours contre ces 
procédures d'expulsion. 

Dès qu'un immigré reçoit la noti
fication de son expulsion, Il peut re
courir à la commission d'expulsion 
disposant uniquement d'un pouvoir 
consultatif, l. 'expubion ne peut pas 
s 'opérer sur le champ, sauf s ' il y a 
urgence absolue ! 

L a notification d'expulsion doit 
porter les motifs d'expulsion. Elle 
doit ê t r e remise en mains propres 
à l 'Intéressé. Il peut saisir la commis
sion d'expubion dans les 8 jours sui
vants. I l peut assister à la réunion 
de la commission et exposer sa défen-

Lois Barre-Bonnet-Stoléru 

Le décret d'application de la 
loi Bonnet n'a pas é t é encore 
puhlîé au Journal officiel, les 
groupes parlementa . rC et 
PS ayant déposé un recours 
devant le Conseil constitution
nel. Elle donnera toute licence 
d'expulser un immigré s 'il trou
ble l'ordre public, s ' il n'est pas 
en situation régulière (l'affaire 
des Tuileries | . 

L a loi Barre-d'Omano - dis
cu t ée à la prochaine session 
parlementaire — autoriserait tous 
les propriétaires qui s'engrab-
sent sui le sommeil des immi
grés, des jeunes, des vieux, des 
handicapés à faire la pluie et le 
beau temps dans leurs foyers ; 
ils ne seraient plus soumb à 
une quelconque réglementa
tion des pr ix , ils définiraient 
eux-mêmes les conditions d'ac
cès ; ib auraient le droit de 
pénét rer dans les chambres 
quand bon leur semblerait, i b 
pourraient expulser leurs loca
taires pour causes économiques . 

L a loi Boulin-Stoléru sera, 
elle aussi, discutée au printemps. 
Son propos est également d'ex
pulser les travailleurs immigrés 
s'ils ne possèdent pas de titre 
de séjour adéqua t , s'ils sont 
au chômage depuis plus de 
six mob, s ' ib ont é té uop 
longtemps malades. 

L'expulsion est la troisième pos
sibilité pour le pouvoir de chasser les 
immigrés ; les motifs invoqués peu-
vent ê t r e * le non-respect de la neu
tralité politique ». * trouble de l'or
dre publie ». - indésirable en Fran
ce ». 

G l S T l (Groupe d'infonnauon et de soutien des travailleurs immig 
46, rue de Mon treuil — 75011 Paris 
Tel : 367 04 06 
C C P 30 182 02 V L a Source 
Permanence tous les samedis de 10 à 12 heures. 

Pour demander l'annulation d'ex
pubion, i l faut déposer une requê te 
devant le tribunal adminbtratif, don
ner les é léments justifiant cette de
mande d'annulation (dans quelles me
sures l'ordre public a é t é t roublé , par 
exemple). S i l'expulsion a é té pronon
cée, une demande de su n b peut ê t re 
déposée auprès du Conseil d'Etat. 

•• v . aa 

* 

-

L e C b t i est cons t i tué en association régie par la loi du 1er juillet 1 9 0 1 . 
Aux termes de l'article premier de ses statuts, U a pour objet : 

De réunir toutes les informations sur la situation é c o n o m i q u e et sociale 
des travailleurs immigrés ; 
D'Informer cet derniers des eoodiUons d'exercice et de protection de 
leurs droits ; 
De soutenir leur action en rue de la reconnaissance et de l 'établisse
ment des droits que leur confère leur situation de travailleurs et d'en 
obtenir le respect ; 

- De combattre le racisme, la dberimination, la haine ou ta violence à 
l 'égard des immigrés. 

Le G 1 S T I a créé , en décembre 1972, une • permanence • juridique gratui
te, ouverte à toute personne mtéressée . qui se tient régulièrement tous les 
samedis de 10 h à 12 h à son siège 

A D R E S S E S U T I L E S . 
Service social d'aide aux immigrés ( S S A E ) 
7 2 , rue Regnault - 75013 Paris. 
T e l : 584 15 25 
M é t r o Porte d l v r y 

L A C I M A D E . 176, nie de GreneOe - 75007 Paris Métro Latour Maubourg 
T e l : 705 9 3 9 9 . * 

F R A N C E T E R R E D ' A S I L E . 27-29 me Sawt-Arrumd - 75015 Paris. 
T e l : 531 93 40. Mét ro Plaisance. 

C E N T R E D ' I N F O R M A T I O N S O C I A L E (COS>. 52, rue de l'Arbre Sec 
( 7 5 « > I - P a m ) . M é t r o Pont-Neuf. T e l : 236 11 52. 

L ' O F F I C E F R A N Ç A I S D E P R O T E C T I O N D E S R f F K . t f S A P A T R I D E S 
( O F P R A ) . 1S9. avenue Charle*-de<lauUe 9 2 : 0 0 NeuiUv-*ur-Seine Métro 
Pont-de-Neuaiy. Te l : 5S3 22 05 . 

S O S R E F O U L E M E N T M A I S O N D E S T R A V A I L L E U R S I M M I G R E S . 
4 6 . rue de M on treuil - 75011 Paris. Te l 372 75 85 . Métro Faidherbe-Oiali-
gny 



[ L E FIL DE L'ACTUALITE^) 

SAFT-TAMARIS 
C'esl pour fêier leur t rêve victorieuse e l remercier tous ceux qui les ont 

soutenus que ceux de l s S A F T à Tamaris (Aies) ont onjanisé. le 5 janvier à 
17 h.30, un apéritif dans la salle des fêtes du C E . C'est à ce titre que le PCML 
et son organe central, l'Humanité rouge, é ta ient présents , invités par l'inter
syndicale. 

Venant plus de dix jours après la reprise du travail, cet apéritif redonnait 
l'occasion à ceux de la S A K T et à tous les présents de mesurer l'importance 
du succès de cette grève, tout par t icu l iè rement dans le contexte actuel d'of
fensive patronal. 

Plusieurs centaines de travailleurs de la S A F T et d'amis é ta ient l a des le 
d é b u t de l 'apéri t if pour écou te r le responsable de l'intersyndicale remercier 
tous ceux qui. grâce À leur sol idari té , ont permis aux grévistes de tenir bon. 

L e maire d'Alés (municipal i té P C F ) , après un discours où i l mit en avant 
les deux facteurs essentiels de la victoire - l 'union à la base des grévistes et 
la solidarité populaire — remit à Jean Sauvagnargues, responsables de l ' in
tersyndicale, la médaille d'Or de la ville d 'Alès au nom du conseil municipal 
et de toute la population de la ville. 

Plus d'un avait la larme à l'œil d ' émot ion et la chaleur des applaudisse 
ments qui ont salué le mente du dé légué , et à travers lui tous ceux de la 
S A F T . est impossible à décrire . 

Oui . vraiment ! L a classe ouvrière d 'Alès et de toute la région peut ê t r e 
fière de compter dans ses rangs ceux de l a S A F T . 

Michel l.OPF./. 

On fête la victoire 

10 

Joyeux Nôel, 
vous êtes licencié ! 

C'est ce qui est à peu près 
arrivé à un membre de ma fa
mille. Le jeudi avant Noeï , 
la boite annonça i t à tous ses 
employés qu'elle fermait le ven
dredi (dépôt de bilan) et que 
tous é ta ient licenciés (cela fait 
environ 80 personnes au chô
mage). 

Les Noê'Is précédents n e-
taient dé jà pas synonymes d'a
bondance de cadeaux, mais, 
cette fois, l'avenir étant plus 
qu'incertain et lê porte mon
naie assez vide, les cadeaux pour 
les enfants se firent encore plus 
rares et plus petits. 

Une lectrice 

Energie : horizon 2 000 
Réalisé par Serge Fores t, Catherine Lemaire et Jàël Fabien 

le juste droit des pays producteurs 
En 1973, avec la guerre du Kippour, le blocus 
des livraisons de pétrole et le 
brusque ajustementde son prix 
une double évidence s'imposait au monde entier 

Tout d'abord, le temps du pé t ro le 
gratuit ou presque, des colonies et de 
la toute-puissance des compagnies 
occidentales sur la production de 
pétrofe ,é ta i t révolu. Enfa i t . le Kipoour 
n'avait été qu'un déc lencheur : depuis 
1960, déjà les pays producteurs de 
pétrole s 'étaient regroupés dam 
l 'OPLP (Organisation des pays produc
teurs de pétrole) pour faire face au 
cartel des compagnies pétrol ières créé, 
lui, en 1928. Pendant plus de 10 ans, 
les demandes des producteurs no
yaient abouti à rien et le pouvoir 
dfetrut du baril de pé t ro le vendu avait 
régulièrement décru. L a a i s e du 
MoycnOrient de 1973 et, surtout, le 

perpétue l accroissement de la demande 
en pé t ro le créaient à ce moment une 
situation favorable aux. producteurs. 

Mais, en m ê m e temps qu'ils aug
mentaient t rès sér ieusement le prix du 
brut, les pays pétroliers lançaient un 
premier appel qui , à l ' époque, fit 
hausser bien des épaules : * Atten
tion, disaient-ils, les ressources d'é
nergie fossile, le pétrole en particu
lier, ne sont pa\ Inépuisables. Les pays 
grands t-omommateurs doivent rédui
re leun besoins. » 

C'est la d e u x i è m e constatation qui 
apparut finalement à la suite de cette 
a i s e de 1973. Les sources d 'énergie 

actuelles ne sont pas inépuisables et la 
consommation ne peut pas c ro î t r e 
indéfiniment . 

I l ne faudrait pas croire, cependant, 
que l'a vert issement des pays produc
teurs ait été entendu. L e tableau 1 
montre comment, de 1971 à 1977, la 
consommation d 'énergie n'a cessé de 
c ro î t r e dans les principaux pays con
sommateurs et quelles sont les prévi
sions pour l 'an 2000 si le modè le ac
tuel se maintienL 

I l est bien évident que, du point de 
*t>c des pays producteurs, celte situa
tion ne peut plus durer. 

D'une part, pour importantes que 
soient encore les réserves, connues o u 
soupçonnées , elles ne supporteront pas 
une telle hémorragie pendant t rès 
longtemps. A u rythme actuel d'exploi
tation, les années 2010, 2020 
devraient ê t re critiques. Une surcon
sommation ne pourrait que hâter 
cette échéance. 

Pour des raisons économiques , les 
pays qui possèdent du pétrole pour 
toute richesse ne tiennent pas à épui
ser trop vite celte richesse qui ne sera 
pas reproduite. 

Les pays de l 'OPLP avancent en
f in , comme argument, l'actuel système 
de rapport entre les pays riches et les 
pays du tiers monde. Actuellement, la 
production de pétrole bénéficie près 
que uniquement aux pays qui en con
somment, donc aux pays déjà indus
trialisés. E n fait, aux grands impé. ia-
lismes. L ' épu i sement rapide des réser
ves de pé t ro le risque de compro
mettre pour t rès longtemps les tenta
tives d'industrialisation des pays du 
tiers monde qui ne pourront accéder 
aux énergies de remplacement, atome 
ou autres. 

I l est donc clair que tout ce qui est 
ici remis en cause n'est pas la croissan
ce industrielle par el le-même, mais 
p lu tô t le type de croissance connu jus
que là dans les pays occidentaux et 
basé sur une énergie bon marché , iné
puisable et non partagée. 

Serge FOR EST 
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L1»» JA»ON IIROTE Dt t'OUFST 

Pétrole : Washington, 
Bruxelles et les autres 

Lr» grands moyens dmformation. 
télévision, radin, grand*- presse, nous 
uni d o n n é l'habitude, lorsqu'il s'agit 
de question» pé t ro l iè res , de raisonner 
en lermes de produrieurs et de con
sommateurs. 

Kn f u i . celle division est simple 
le el fausse tant du point de tue poli
tique que du poinl de vue économi
que. Selon ce raisonnement, les pavs 
producteurs, principalement les pays 
arabes, viseraient a étrangler les pays 
consommateurs, u la t ê t e desquels se 
situeraient les U S A et les pays euro
péens. Ceux-ci devraient donc à tout 
prix « faire front » pour s'opposer a 
des hausses qualifiées d'insupporta
bles. 

Nous ne reviendrons pas ici sur la 
question particulière du prix du pé
trole On sait qu'une partie import an 
le des hausses a é t é absorbée par l'in
flation mondiale et qu'en fait, en pou 
voir d'achat, le prix du pé t ro le a baissé 
de 1973 à 1978. 

Si l 'on veut comprendre les diffé
rente* politiques des £ i a t s vis-â vis du 
prob lème pétrol ier , i l faut sortir du 
faux schéma consistant a opposer sim
plement produrieurs et ronsomma 
leurs. 

Pourquoi ? T O U T d'abord parce que 

ce schéma passe toul simplement sous 
silenre 1rs deux premiers producteurs 
mondiaux du pé l ro le qui sont respect i 
vrment l ' L ' R K S et les L ' S A . devant l 'A
rabie Saoudite 

Avec 551 millions de tonnes pro-
duiies en 1977. l ' L ' K S S se silue rie loin 
au premier rang de la production mon
diale K.lle n'internent que peu cepen
dant sur le marche mondial, réservant 
la plupart de sc-% exportations aux pay* 
de l ' K s l , à des prix scmiblemeni ali
gnes sur ceux de l ' O P L P . 

Produisant 162 millions de tonnes 
par an, les U S A se silueni en seconde 
position, mais avec ries réserves beau 
coup moins importantes. Leur con
sommation est telle, cependant, qu'ils 
duiveui importer en plus environ 
3Kfi millions de tonnes de pétrole par 
an. On voit donc que s ils sont 
consommateurs M acheteurs, les U S A 
sont également de très gros produc
teurs, cet te situation leur donne 
une pla<e a par! d'un c ô t é comme de 
l'aui re. 

L e J a p o n et le Z a ï r e 

L e schéma pn*ducieur<Vrrwifnfna-
leur est également faux car il lente 
d'opposer des pays avant fondamen 

talemeni les mêmes intérêts . Ains i , 
pour prendre un exemple, le /.aire et 
le Japon sont-ils dans la m ê m e posi
tion vis-à-vis de la question pétroliè
re ? Certainement pas. D'une part, 
le Japon, pays fortement industriali
sé et impérial is te , a intérêt à impor
ter au prix le plus has possible des ma
tières premières qu'il utilise, en parti
culier le pé t ro le dont i l est le deu
xième importateur mondial, mais plus 
généralement louies les matières pre
mières. 

L e Za ï re , d'autre pari , bien .sûr, 
doil importer son pétrole (mise a 
part uni faible production locale) et 
l'augmentai ion de son prix lui crée de 
sérieusesil irficulies comme elle en crée 
à tous les autres pays du tiers monde. 
Mais en m é m o temps, et connue beau
coup d'autre** pays du tiers monde, 
le /.aire tire 28 de son revenu na
tional de l'extraction de matières pre
mières , cu ivr r . ' é la in , cobalt... 

Dans la lune des pays de l ' O P L P 
pour obliger les pays impérialistes à 
payer un plus juste prix la mat ière pre
mière pét ro le , le Zaïre trouve donc lui 
aussi son compte, puisque lui aussi est 
producteur de matières premières. 
De nombreux autres regroupements de 
pays du tiers monde, producteurs de 
matières première-,, se sont d'ailleurs 
créés depuis l 'OPLP. sur y>n modèle . 

T r o i s i v p e x d ' a c h e t e u r s 

On voit donc que les pays qui achè
tent du pélrole peuvent r i re repartis 
au moins en trois catégories en fonc
tion de leurs intérêts propres. 

premièrement , les pays non produc
teurs ei faiblement consommateurs. 
C'est la plupart des pays du tiers 
monde. l .n i r consommation moyenne 
par habitant dépasse rarement 1a 
demi-tonne rir pé t ro le par an. Ils sont 
évidemment touches par l'augmenta
tion du pris du pélrole. C'est pour eux 
que l ' O P L P a crée un fonds spécial qui 
\ieni d ' ê t re porte à deux milliards de 
dollars afin de compenser en partie les 
effets des dernières hausse. l h sont, 
d autre part, producteurs de la plupart 
des matières p r emiè re s .donc iniéressés 
directement par la lutte de l ' O P L P . 

D e u x i è m e m e n t . les L ' S A . Ce -ni ' , 
a tous points de vue les géants du 
pétrole. Deuxième producteur du 
monde, ils en sont les premiers impor
tateurs : les premiers consommateurs 
également avec 8..*» lonnes de moyenne 
par an par habitant L 'a Américain 
consomme eu moyen ne ,*>t> fois plus de 
pélrole qu'un Indien. Ils unit égale
ment le pays où la demande croit le 
plus rapidement : 60% de plu» de 
1972 a 1978. 

Ils sont au ksi a part du point de 
vue de leur puissance é c o n o m i q u e 
Ces* ainsi que Carier peut décider du 
jour au lendemain de subventionner de 

dollars le bari l , la lulalite ries impor-
talions Mesure m laquelle les Luro-
peens ne peuvent pa» n-pondre et qui 
pennet aux soi ie iés américaines de 

rafler tous le» stock» disponibles, en 
particulier sur le marche libre i l tottrr-
dami en faisant monter (ex cours. 

I \ \ o n . M o b i l vt ( ie 

1.1 merê l de l'fctat américain est 
enfin Ire* lie a celui des grands irusts 
américains, fcxxon. Mobil , lexaco. 
Standard Oï l , Culf-OH comptent à 
elles seules parmi les neuf premières 
sociétés américaines et cont rô lent 
K O ' ' du marché mondial du transport, 
de la transformation et de la distribu
tion du pét ro le . Leurs bénéfices 

déclares pour 1*179 ont battu tous les 
records historiques. 

Cette situation explique l'ensemble 
de la politique actuelle rirs Américains. 
Confnintalions ouvertes avec les pro 
duc leurs pour maintenir leur domina-
lion du marché el tentatives de faire 
supporter sur les autres consomma
teurs (Japon, huropel les conséquen
ces de la crise actuelle et surtout la 
pénur ie a venir, par une politique 
d'achat a prix 1res élevés. 

Q u e l l e |>OI I IH | IK> p o u r 
I T . u r o p v '.' 

Les autres pays industrialises 
comme t'I-'umpe nu le Japon ne dis 
posent a I exception de la t.rande-
Bretagne, d'au* uni- ressource propre 
en pelrule. Ils sont donc totalement 
tributaires des importation*. I .eurcon 
sommation moyenne par habitant se 
situe entre 2«B ci 3.5 tonne», par an, 
snii deux lois el demie moins que les 
U S A . Scheinaiiquemeiit. on peut dire 
que deux politiques possibles s o f 
frent a eux 

- Suivre les USA dan» leur polit i 
que de confrontation avec le tiers 
monde producteur. Celte confronta 
lion pouvant aller jusqu ' à une con
frontation militaire Ce l l e pudique 
aurait inéviiableraeni tomme couse 
quence de renforcer l'influence de» so
ciétés pétrolières américaine* et. par
tant, d ' acc ro î t r e encore l'influence 
américaine sur l ' économie ouest-euro
péenne . De plus, elle ne résoudrait en 
rien la crise pét ro l ière pour l 'Kumpe. 
11 est clair que ce que les USA veulent, 

I - ' P S I accaparer au maximum les res. 
sources disponibles. 

— L a seconde voie, et c'est la seule 
qui puisse, a l'heure actuelle, servir 
de compromis acceptable entre les 
pa>* impérialistes d 'Luropr et les pays 
producteurs, c'est que les premiers 
s'engagent dans la voie d'une coopéra
tion é c o n o m i q u e plus é t ro i t e et plus 
fondée sur des rapports d 'égal i té avec 
les seconds. Concretemenl, cela signi
fie : accepter de payer le pé t ro le à 
son juste prix sans essayer de diviser 
les producteurs. ce soustraire a rem-
prise des grands trusts pétrol iers en 
passant le plus possible de marchés di
rects. 

A ce niveau, les réserves de la 
t r.i à l 'encunlre des mantruvre» amé
ricaines au Moyen Orient et de sa po 
litique iranienne, la volonté affichée de 
favoriser la concer tâ t ion entre pavs 
producteurs et pays consommateurs, la 
vo lonté , également affichée, de réta
bl ir l'ordre sur le marche libre inter
national sont des é léments qui vont 
dans le bon sens Ils ne sont certes pas 
suffisants. 

Un cr i tère important »ur lequel se 

jugera également la politique euro
péenne est la réalisation ou non, a la 
demande des pays producteurs, de 
réelles économies de produits petm-
liers. C'esl actuellement une des pnn-
cipales revendications de» pays pm-
ducieurs : que les pays industrialises 
cessent de piller et de gaspiller une 
énergie qui fail gravement défaut aux 
pays en vole de développement pour 
sortir de leur situation actuelle. 
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L a Franc* se trouve parmi les pay* 
industrialisés les phi s d é p e n d a n t s de 
l 'extérieur pour son approvisionne
ment en énergie. Venant après le Ja
pon (91 % de son énergie impor tée) , 
l 'Italie (84 % | , la France doit importer 
77 % de son énergie. I l s'agit princi
palement du pétrole qui représente à 
lui seul 69 % de l 'énergie c o n s o m m é e 
e l qui est presque en to ta l i t é impor té . 

Les deux tiers environ du charbon 
utilisé sont produits à l ' intérieur du 
pays. Quoique très inférieures aux 
réserves britanniques ou allemandes, 
les réserves françaises de charbon per
mettraient 70 ans d'exploitation au 
rythme actuel. 

Le ga/ naturel représente environ 
9 % de notre consommation. I l est 
pour mo i t i é produit en France, mais 
les réserves seront épuisées d'ici vingt 
ans. L e gaz impor té vient des Pays-
Bas, d 'Algérie et d ' U R S S . 

E n ce qui concerne l'énergie élec
trique, 1a production et la consom
m â t » . ! sont, pour t i n t a n t , équili
brées. On ne peut cependant parler 
d ' i ndépendance énergét ique dans b 
mesure o ù les deux tiers de cette élec
tricité sont produits à partir de centra
les brûlant du pé t ro le ou du charbon 
impor té . 

L 'électr ici té nucléaire n'entre pour 
l'instant que pour moins de 9 % du 
total de la production d 'é lec t r ic i té en 
France, avec 17 milliards de kinwatts-
heure. C e chiffre devrait cependant 
c ro î t r e rapidement quand entreront 
en service les centrales nucléaires ac
tuellement en construction, pour ê t re 
mult ipl ié par 20 d l c i 10 ans et attein
dre 330 milliards de kilowatts-heure 
électro-nucléaires en 1990- L a France 
sera alors de deux ième producteur 
mondial d 'é lectr ici té nucléaire , loin 
derr ière las U S A . Elle est également 
le c inquième producteur mondial 
d'uranium avec cinquante années d'au
tonomie au rythme actuel. 

On peut alors poser la question : 
le thermo-nucléa i re et l 'uranium sont-
Us ta solution pour l ' indépendance 

énergét ique de la France ? 
Tout d'abord, une constatation 

s Impose : dans l 'é ta t actuel des techni
ques, aucune autre solution sérieuse 
n'est envisageable. 

U faut se faire à l ' idée que le pé t ro 
le est défini t ivement devenu une 
den rée chère et rare et que le fait de 
vivre dans un pays impérialiste et in
dustriel ne nous donne en rien le droit 
de piller les ressources existantes dans 
le tiers monde, qui, lui aussi, en a be
soin. 

L'uti l isation du charbon peut et 
doit ê t r e renforcée, notamment dans 
les centrales thermiques produisant de 
l 'électricité et dans là chimie pour rem
placer le pé t ro le . Nos réserves ne sont 
cependant pas suffisantes pour en faire 
une véritable solution. 

Les énergies nouvelles (solaires, éo-
liennes, géothermiques . . . ) posent enco
re trop de problèmes tehniques. Elles 
ne pourront jamais de toute façon 
fournir une énergie de masse. 

Reste donc le nucléaire. E n chiffres, 
l'atome s'affirme effectivement 
comme une solution. Dans la pratique, 
cependant, subsiste un sérieux problè
me : 1a sécuri té. On a déjà vu, avec 
l'accident de la centrale américaine de 
Pittsbiirg, qu'une catastrophe nucléaire 
pouvait arriver. Les fissures sur les cen
trales françaises donnent un nouvel 
exemple que le nucléaire n'est pas in
faillible. Or , pour constituer vraiment 
une solution à long terme, l 'électro-
nucléaire devra obligatoirement passer, 
à l'avenir, à des systèmes de surrégé-
néra leurs , comme en France à Creys-
Mal ville. Ce système multiplie, en 
effet par 60 la product ivi té d'une 
tonne d'uranium et é loigne considé
rablement le spectre d u n e nouvelle 
pénurie de l'uranium cette fois. 
E t chacun s'accorde à dire que les sur-
régénérateurs sont encore plus dange
reux que les centrales classiques. 

Sent* fORXST 

R f P A R T I T I O N D E L ' E N E R G I E U T I L I S E E E N F R A N C E 

1978 2000 
(prévision Commis

sariat a i plan ( * ) 

P E T R O L E 69.6 % 3 3 ^ î 
C H A R B O N 19 .7% 6 3 % 
G A Z 9 3 % 15 .9% 
H Y D R A U L I Q U E 12% A»% 
N U C L E A I R E 02% 38.4 % 

ENERGIES N O U V E L L E S 

1,6% 

1*1 D'autres prévisions ramènent la part du nucléaire à 23 "• et montent 
celle du charbon à 16,5 % et de l'hydraulique à 7 ,4%. 

Nucléaire : un marché gigantesque^) 

- Le programme électro-nucléaire de la 

bourgeoisie française a été marquée par plusieurs 

étapes, tout au long de ces dix dernières 

années, exprimant Vâpreté des luttes entre 

firmes-tant ce marché gigantesque recouvre pour 

les trusts des profits ô combien importants ! 

E n France. l 'Etat — en tant que re
présentant de la bourgeoisie monopo
liste — à la haute main sur l'ensem
ble du cycle du combustible. Fran
çois Giscard d*Estaing. frère du prési
dent, représentant du Commissariat 
a l 'énergie atomique ( C E A ) au sein de 
ce te soc ié té , marque tout part icul iè
rement la liaison des trusts avec l'ap
pareil d'Etat. L ' E D F joue le rôle de 
ma î t r e d'oeuvre et oriente directement 
la restructuration des trusts qui s'or
ganise tour à tour dans la branche 
du nucléaire. 

C o n c u r r e n c e a c h a r n é e 

Tout d'abord, on choisit — tout 
comme l'Angleterre - la construction 
de centrales a uranium naturel graphi
te gaz carbonique, fournissant du 
plutonium militaire et évi tant de dé
pendre des U S A et de l ' U R S S pour la 
fourniture d'uranium enrichi, indispen
sable à l'alimentation des centrales 
nucléaires . 

Mais de telles centrales se révèle 
rent t rès vit* ê t r e t rès coûteuses et 
moins compét i t ives , surtout devant les 
deux grands trusts U S : General Elec
tric et Westinghouse. pratiquant dès 
1962 1963 des prix de dumping et 
emportant nombre de marchés . Ainsi , 
en novembre 1969, 70 0 0 0 mégawat ts 
é taient déjà commandes à quatre fir
mes US et, en 1965 , les trusts anglais 
abandonnèren t leur premier choix. 
Puis, la bourgeoisie française céda à 
son tour en abandonnant cette 
filière peu rentable pour nos capita
listes français : la centrale à construire 
sur le R h i n , à Fessenheim, ne sera 
donc pas une centrale à uranium 

naturel, mais relèvera de procédés U S . 
b a t a i l l e US p a r 

b r e v e t s i n t e r p o s é s 

C'est que les millions de dollars 
de commandes françaises al léchaient 
les deux grands trusts U S . Les résul
tats : la filière de licence US de Wes
tinghouse vendra 500 licences à 
Creu sol-Loire (du groupe Empain-
Schneider) tandis que la C G E - A l s -
thom achè te ra celle de General Elec
tr ic. E t l a restructuration qui s 'opéra 
fut directement dirigée par le C E A et 
P E D F . 

L e s m o n o p o l e s f r a n ç a i s d u 
n u c l é a i r e e n p r é s e n c e 

O n peut distinguer actuellement 
trois grands trusts se partageant le 
marche et au profit desquels s'est ef
fectuée la restructuration : 

1) Creu sot-Loire (du groupe Em-
pain-Schneider). Avec Framotome et 
Novalom* dont U dé t i en t respective
ment 5 1 % et 40 % des parts. U a rem
por t é la p remiè re manche sur les autres 
trusts français du nucléaire. 11 est an
tre dans la structure d 'é twde et de pro
duction des surgénéra teurs . 

2) L a C G E avec l 'Alsthom e M 
elle dé t i en t 5 8 % des parts s'est veat 
évincer par Creusot-Loire. Mais afs» 
conserve une position forte dans sas 
turbo-alternateurs. 

3) Péchiney - Ugine - Kuhlmann 
( P U K ) avec la SLMO (50 % des parts), 
le C O M U R E X ( 51 % ) et l 'Eurofuel 
( 5 1 %) t'engage dans la fabrication du 
combustible nucléaire , des ma té r i aux 
pour la construction des centrales 
el les-mêmes. 

I l faut souligner toutefois que, 
dans la concurrence que se livrèrent 
les deux grands trusts U S , Westing
house visait la total i té des actions du 
baron Empain dans Jeumont-Schnel-
der ( 6 1 % ) ; i l s'agissait par là de do
miner ca r r émen t la branche française 
du nucléa i re , rendant impossible une 
quelconque relative autonomie indus
trielle de la France dans ce domaine. 
E n refusant cette cession, Pompidou 
témoigne du souci de la bourgeoisie 
française de ne pas perdre toute auto-
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nomie en ta mat ière . E n outre, en mê
me temps, celle-ci projetait la création 
rie surgénérateurs. Ces derniers, pou
vant fabriquer pli- - de plutonium qu'ils 
n'en consomment, permetieni au-delà 
d'un certain seuil de réduire les be
soins en uranium enrichi. On voit donc 
qu esl lié à ce p rob lème celui de l ' indé 
pendance du nucléaire des pays euro
péens par rapport aux deux super
puissances : U S A - U R S S , les pays oc
cidentaux capitalistes devant — pour 
avoir de l'uranium enrichi soit 
l'acheter directement aux U S A seuls 
vendeurs dans le monde, soit passer 
des contrats d'enrichissement avec les 
U S A ou l ' U R S S . Soulignons d'ailleurs, 
qu'actuellement, une concurrence fé
roce se fait jour entre eux deux pour 
augmenter leurs contrats d'enrichisse
ment, l ' U R S S pratiquant des prix de 
dumping des contrats à passer avec 
eux. 

L e s m o n o p ô l e s e u r o p é e n s 
face a u x t ru s t s U S 

Nécessitant de gros investissements, 
des capacités de financement et tech
nologiques colossales, la création des 
surgénérateurs a amené les pays euro
péens à coopére r entre eux. E n parti
culier, la société Kurodif créée en 

1973, dont le capital est réparti entre 
la France ( 6 3 % ) , l'Italie ( 2 6 % ) . 
l'Espagne (11 % ) , la Belgique < 11 % ) , a 
entrepris la construction à Tricasi in , 
dans la D r ô m e , de la plus grande usine 
d'enrichissement de l'uranium dans le 
monde entier, en t rée en production 
au début de cette année . Enf in , citons 
l'accord franco-allemand en juillet 
1975. en vertu duquel fut créée la 
S E R E N A dont 65 % des capitaux 
sont partagés entre le C F A et Novato-
mp de Creusot-Loire pour la France et 
35 91 par la société K U B contrôlée par 
Siemens pour l'Allemagne. 

O n le voit, le nucléaire esl un 
marché gigantesque, qui en fait un 
marché clé pour nos capitalistes par 
les profils colossaux qu'ils remportent. 
Aussi — profils obligent — la politique 
de la bourgeoisie française va-i-elle 
dans le sens du « toul nucléaire », 
sans prendre réellement en compte 
les risques réels el les dangers qu'elle 
faii peser sur l'ensemble des travail
leurs. E l le brandil l'exemple falla
cieux de la hausse du prix du pé t ro le 
des pays producteurs qui ferait encou
rir les pires maux pour l ' économie 
capitaliste française, pour imposer a 
l'opinion publique sa politique nuclé
aire qui fait fi des pires risques... 

Catherine IFMAIRf. 

/ 

Dangers négligés pour des 
profits maximaux ; 

Prenons le cas des déchets radio-actifs, 
comment les stocker ? 

Une fois le retraitement effectué 
des é léments combustibles a usés -
et retirés du réacteur , des déchets vien
nent s'ajouter à ceux des produits 
lors des différentes é tapes du cycle 
du combustible. E n particulier, le re-
traitemenr des combustibles sépare 1P 
plutonium e l l 'uranium des produits 
de fission et de certains atomes plus 
lourds : les iran*uraniens ; la sépara-
lion et concentration sous forme d'une 
solution liquide de ces produits de 
fission et de ces tmnsuranicns consti
tuent une des parties les plus dange
reuses des déche t s radio-actifs el leur 
p rob lème de stockage revél. là, toute 
son ampleur. Aucune solution jugée 
satisfaisante par les experts n'a é t é 
t rouvée. Faute de solution, on a dé
cidé de stocker ces liquides ext rê
mement radio-aelifs. dégageant une 
très forte chaleur dans... des cuves 
d'inox à double parois. On peut ima
giner les risques encourus s'il se pro
duisait une quelconque fuile de ces 
tuyaux ! Fragilité et vulnérabil i té 
d'un tel type de stockage face aux 
dangers que représentent ces déchets 

radio-actifs !... D'ailleurs, un tel stoc
kage n'a pu ê t re conçu que comme 
transitoire. Mais au bout de quinze à 
vingt ans, le p rob lème est reporté : 
ou alors va-i-on pouvoir les stocker ? 
Pas de solution en vue, disent les 
experts... 

Pourtant, cela ne gêne nullement 
nos capitalistes assoiffés de profils 
de passer des contrats tous a/imuts 
de retraitement des déchets avec 
d'au 1res pays, avec ce p rob lème énor
me de stockage qui s'amplifie donc 
d'autant. Citons I P dernier accord qui 
vient ê t re conclu entre la C O C E M A 
(filiale de C E A ) et une firme suédoi
se pour l'approvisionnemenl en com
bustible nucléaire pour le retraite
ment dans les années 1980 de 620 
tonnes de combustible irradié à l'usi
ne de la llagup en France. I l est vrai 
que dp tels contrats procurent aux 
trusts français de juteux profits : 
la Suèdp devra payer près d'un mil
liard de francs pour sa participation 
aux frais m ê m e si elle ne devait pas fai
re retraiter le combustible. Peu impor
te, face à de telles perspectives de pro

fils, les risque à prendre sur la sécuri
té el la santé des travailleurs ! De plus, 
autre p r o b l è m e : le retraitement dé
passe le seuil défini dp tonnage lolé-
rable pour la Hague : celle-ci devait 
traiter 400 tonnes par an. Elle a déjà 
passé les 70 tonnes en deux ans ! 
Là encore, politique de fuile en avanl : 
on n'a pas le temps de trop réfléchir 
sur la sécurité à s'eniourer face aux 
profits immédia ts qu) attendent ces 
messieurs. Enf in , un autre problè
me se pose avec acuité. 

L e p r o b l ê m e des convo i s 
de l ' u r a n i u m 

Les combustibles irradiés qui 
convergent vers la Hague. l'uranium 
enrichi qui pan o> Pierrelatte. etc., ces 
convois sont en tourés de dangers con
sistant en paniculier dans l'irradiation 
de ces combustibles et la pollution 
de l'environnement. Ce taux moyen 
d'irradiation doit, de plus, c ro î t re du 
fait dp l'en l iée en service des sur-
généraleurs . Les experis techniques 
distinguent deux classes dans le trans
port doni le critère c*e*i - r \ •» « 
s'exprime en cures et rep r é u n i e l a 
quan t i t é maximale d'un r a d i o é l é m e n t 
qui peut s 'échapper de son emballa
ge, jugée sans conséquence domma
geable pour la population. Kn deçà 
d'un certain nombre de nonnes, on 
transporte donc comme une simplp 
marchandise. Au-dessus, emballage un 
peu plus sérieux. Enfin , si la quan t i t é 
psi supérieure ou égalp à « A 2 », em
ballage de type B . Mais la o ù le bât 
blesse, c'est que l'on classe dans C P 
genrp d'pmballage les transports d'une 
série de radio-éléments devant ê t re 
tout à fait distincts. K l ce son) bien là 
les dangers des convois de substances 
radio-actives posant toute une série de 
problèmes divers aux solutions tout à 
fait distinctes. Comme l'écrit Science 
ei avenir : * Tour à tour, èboiieun 
ei convoyeurs de métaux précieux, 
débardeurs et policiers, les déména
geurs de l'atome ont décidément trop 
de tâches contradictoires à remplir 
pour que l'on puisse considérer d'un 
ail toul à fait serein la carte de France 
des transports nucléaires » 

Catherine IFMAIRF 

[ Energies nouvelles : solution d'avenir ? ) 

c h o i s i par o p p o s i t i o n a u x é n e r g i e s U n e s Energ ies « n o u v e l l e s * 
« c l a s s i q u e s - —. p é t i o l e , c h a i b o n —. le l e r n ^ e s j l o i i v d 
sant . P e u t - o n . p a r e x e m p l e , qua l i f i e r de n o u v e l l e F u i i l i s t i i f o n s w ^ H 
f o r c e d u v e n i ? L e terme « c o m p l é m e n t a i r e * * » rte le sera i t pas p lus , c a r 
il p r é j u g e r a i t de l a p l ace d o n n é e à l eur appor t . N i le ternie * renouve
l a b l e ? : à s t r i c t e m e n t pa r l e r , l ' é n e r g i e g é o t h e r m i q u e d o nappes d 'eau 
sou te r ra ines ne se r e c o n s t i t u e ' p a s a u fu r é ! à m e s u r e tic \ ; i d é p e n s e . 
N o u v e l l e par c o n t r e l a c o n c e p t i o n q u i do i t m a i n t e n a n t p r é s i d e r à 
l ' é l a b o r a t i o n de tou te p o l i t i q u e é n e r g é t i q u e , \ v a r t t de dresser u n pa
n o r a m a , d ' a i l l eu r s ob l iga to i r emen t r es t re in t , des p o s s i b i l i t é s , t e n i o n s 
de c e r n e r les pr inc ipa les , c a r a c t é r i s t i q u e s de c è n e p o l i t i q u e . 'i • 

V 

Tout d'abord, l'avenir ne peut plus 
dépendre ri'unp énergie privilégiée : le 
pluralisme esl unP nécessité. Pluralisme 
non seulement des sources, mais aussi 
des rochniques. des filières suivies, des 
échelles d'utilisation : tellP énergie SP 
situe au niveau national par l'ampleur 
d° l'infrasiruclurp industrielle, l'impor
tance des investissemenis, te volume 
total de production telle an ire sera dé
centralisée, plu:* aple à satisfaire des dp-
mandes immédiates plus liée aux situa
tions géographiqups, climatiques locales. 

Ce pluralisme enlraine l'exploration 
de tous les possibles, donc la mise à 
contribution de pratiquement toutes les 
disciplines scientifiques ; chimie, biolo
gie (plus exactement hioéncrgiei . physi
que, é lec l romagnél isme, hydraulique, 
mécanique des fluides, etc. D'où l 'im
portance a donner à la recherche scien-
tifique. 

A cet ensemble des possibles appar
tient l 'améliorat ion du rendement des 
énergies conventionnelles qui passe par 
la récupération sys témat ique des cha
leurs résiduelles des rejets thermiques. 
Faut-il rappeler que l r rendement ther
mique actuel de nos centrales électri
ques est de l'ordre de 30 '< ? Que pour 
la France, l'ensemble des rejets thermi
ques s'élève à quelque l ô million s de 
T E P ( tonnes-équivaleni peuple, que lès 
dernières estimations estiment, à 40 
millions en 1985. soi l le huitiemp dp 

l 'énergie r o n s o m m é e à ceite epoqtiP ? 
("es l hien là l„ vérilable » chasse aux 
gaspi ..... 

L a planification doit procéder au re-
claseetnenl dp toutes les énergies au ni-
vpau des besoins, ("est ainsi par exem
ple que l'utilisation de la géothermie 
est HéP à toute une nouvelle politique 
d'urbanisation : ne devra-i-on pas fa
voriser celle-ci autour des « sources 
chaudes - '.' De m ê m e , l'utilisation dp 
l'énergie solaire exigera l ' intégration 
quasi-systématique des capteurs solaires 
dans rhnhitat nouveau. Objectif : quatre 
millions dp logements équipés en l'an 
2000. soit un sur six. Quant à celle dp 
l'énergie éo l i enne . i l esl évident qu'elle 
est liée é t ro i tement aux fondilions 
climatiques locales. E n f i n , si la bio-
energie offre sans doute des perspPcti-
ves speciaeulaires. son développement 
esl subordonné à des mutations e l des 
réorganisations importantes dans l 'éco
nomie agricole, l'implantation des indus
tries, la préservat ion ou l'accroissement 
des surfaces forestières. 

I.a politique énergét ique rioii se 
bât i r autour de irois critères princi
paux : 

— L a possibilile de production sur le 
territoire national, seul gage dp l'indé
pendance économique et politique. 

: L e caractère rpnnuvplable | y u 
rWycliib'lè) d é s a r m e s choisies, metu.ni 
à l'abri dp l a pénurie . 

— L a prise en compte des consé-

qupncps sur l'environnement et des im
pératifs de la sécuri té collective. 

Ce l l e politique devra pouvoir inté
grer à la rois le «court terme- et le 
«long t e rme» . L a liste des énergies 
nouvelles est longue, mais d'une pari , 
elles sont l'objet d u n e connaissance 
scientifique el d'une technologie iné
galement avancées, d'autre part, il faut 
leur accorder une vingtaine d 'années 
de développement pour devenir com
pétit ives. Pour substituer un équ ipe 
menl éiiergétiquetnenl nouveau à un 
équipement ancien, i l faudrait, en 
moyenne, consentir à une dépense 
immédia te cinq a dix fois plus impor
tante el .inclure dans les matériaux 
el équ ipements une dépense immé
diate d 'énergie quatre fois supérieure 
à la produclion annuelle qu'on peut 
en escompter ! 

P a n o r a m a 

Dés que l'on essaie de classer les 
différentes formes d 'énergie, on esl 
conf ron té à l 'ambiguïté du terme 
* solaire • : la tendance est d'en res
treindre la p o r t é e à la seule percep 
tion immédiate : le soleil esl source 
de chaleur, source de lumière. Aussi 
le plus simple est-il sans doute de dres
ser un schéma résumant dans sa totali
té les différentes actions du soleil. 
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Chaleur 

0 ) C a p t a * 
direct 

Capteurs sol a ies 

L u m i è r e 

(7 ( G é o t h e r m i e 

Rayonnement é lec t romagnét ique 

( 4 ) Energie p h o t o v o l t a ï q u e 

( 3 ) Action s u r l a t m o s p h è r v ( 2 ) Transformation 
de l a chaleur en force 

Pluies Vent 

Pompes sol a ses Fours solaires 

Energie hydraulique Energie éol ienne 

1 - Le cap sage direct. C'est le pro
cédé généralement utilisé pour le 
chauffage des habitations et la produc
tion de chaleur à usage domestique. 
L a technique la plus simple est celle 
du . mur Trombe » , du nom de son 
inventeur . les façades exposées au 
midi sont recouvertes de vitres si
t uées à quelques cen t imè t r e s des 
murs. Une circulation d'air transpor
te las calories emmagas inées dans le 
local à chauffer. Le p rocédé nécessite 
que l 'on construise des maisons spé
cialement conçues pour cela. A ce sys
t è m e , dit c passif • . o n préfère de plus 
en plus, un système • dynamique - : 
un fluide est chauffé dans des cap
teurs solaires et circule ensuite dans 
des radiateurs de type classique. L a 
surface des capteurs doit ê t r e de 30 
à 60 m2 pour une maison de 120 m2 ; 
un ballon de stockage est nécessaire. 
Dans l 'état actuel des choses, i l fau
drait, faute d'une subvention de 
l 'Etat, attendre de 30 à 75 ans pour 
que l 'opéra t ion soit avantageuse 
é c o n o m i q u e m e n t ! De plus, i l rte faut 
guère espérer équ ipe r plus de 50 0 0 0 
nuisons par an d ' ici l 'an 3000 . E n f i n , 
compte tenu des fluctuations d'enso
leillement, un chauffage d 'appoint ap
paraît indispensable. Par contre, la 
production d'eau chaude sanitaire, 
d'application simple est plus rentable. 

Sous la m ê m e rubrique doivent ê t re 
inscrites les techniques de dessalement 
des eaux et de réfrigératJOD-clirnatisa 
t ton qui repondent à des besoins parti-

_ culieremenl importants dans les pays 
1 0 à fort ensoleillement dont la majeure 

partie appartient au tiers monde. 
2 - Transformai ion de la cha

leur en force. C'est l'objet de la 
« thermodynamique ». Le dispositif 
comprend une source chaude et une 
source froide. L e processus obéi t à 
deux grands principes fondamentaux, 
dits de C a m o t L e premier garantit 
p réc i sément la possibilité de trans
former la chaleur en toute autre for
me d 'énergie . Le d e u x i è m e limite le 
rendement de celte transformation, lié 
à la différence de t e m p é r a t u r e entre 
les deux sources. D 'où l ' intérêt à util i
ser des t e m p é r a t u r e s élevées. Mais pour 
une telle obtention, quelle complex i té 
doit posséder le sys tème ? D 'où quel 
coû t ? 

E n fait, actuellement, la seule fi
lière thermodynamique permettant la 
production de force motrice effecti
vement mise en ouvre dans le monde 
est une filière à basse t empéra tu re : 
celle utilisée pour le pompage de 
l'eau dans les zones arides (procédé 
Sofretes). 

Mais la finalité recherchée est bien 
celle d 'é lec t r ic i té : d 'où l a conception 
des centrales solaires. L a technique en 
pointe consiste à appliquer le principe 
suivant : collecter le rayonnement so
laire sur une t rès grande surface à 
l'aide d'un champ de miroirs orienta
bles et à le concentrer sur une chau
dière p o r t é e par une tour. L a chaleur 
est transférée par un fluide • caiopor
teur • vers un sys tème de conversion 
type classique, en passant éventuel le
ment par un sys tème de stockage. 

Pour fixer les idées, notons que du 

( 6 ) Bioénergét ique 

( 5 ) Energie photochimique 

point de vue de la seule occupation 
du sol, la surface nécessaire est du 
m ê m e ordre que celle qu'i l faudrait 
inonder pour réaliser la retenue d'une 
centrale hydraulique de même ' pro
duction. Pour obtenir 10 % de la con
sommation annuelle de la France, U 
faudrait réquis i t ionner environ 400 
ki lomètres carrés, deux fois et demie 
la surface de l 'étang de Berre. 

3 • Action sur l'atmosphère. Les 
pluies alimentent nos cours d'eau, no« 
lacs et les barrages de retenue de 
l ' E D F . I l est bien connu que tous les 
sites exploitables ont é té mis en va
leur sur notre territoire et q u l l ne faut 
donc pas escompter de miracle dans ce 
domaine. Soulignons simplement Ici 
que la part de l 'é lectr ici té hydrauli
que est variable dans le total du bilan 
énergét ique suivant les années : cette 
variation est mesurée par ce que las 
spécialistes appellent • l'indice dTiy-
draul icl té ». Alors que, par exemple, 
en 1976, I "hydro-électricité fournissait 
28 % de notre consommation, 1977 . 
bonne a n n é e , permettait de porter 
cette part à 42 %. Finalement, ce sont 
donc les énergies classiques qui auront 
fourni l'appoint. 

Les énormes masses d'eau charr iées 
par les marées p résen ten t une force 
considérable : c'est cette force que la 
France, p ionnière en La mat iè re , uti
lise dans /'usine marémotrice de la 
Rance. (500 millions de kWh/an) . 
Malheureusement, i l existe t rès peu de 
sites dans le monde — une dizaine — 
o ù les marées soient d'une telle ampli 
tude qu'elles permettent une explol 
tatk>n industrielle. Par ailleurs, les in
vestissement* sont considérables . 

L a plus ancienne application de la 
force du vent est celle des moulins à 
vent : elle est aujourd'hui utilisée 
soit pour produire des capaci tés de 
pompage, soit pour produire de l 'élec
tricité à l'aide d'un alternateur : 
Téohenné prend alors le nom d'" aé
rogénérateur M. E n pratique, les pro
blèmes lechnico é c o n o m i q u e s sont 
plus importants q u l l n'y parait (éro
sion, corrosion, résis tance des pales...). 

Le prix d'installation du chauffageeo- thermiques ou photovoltaiques. L ' a - E l l e ne peut se développer que dans 
lien d'une habitation de 120 m2 est bou tisse ment des recherches fonda- des zones restreintes (geysers naturels 
encore le double de celui d'un chauf- mentales entreprises depuis plusieurs ou p r o v o q u é s ) . 
fage solaire. 11 faut en outre que la années peut représenter une nouvelle ~ b) La géothermie moyenne-éner-
localisation géographique soit favora- „ é v o l u t i o n biologique - aussi impor- Rie (90 à 150 degrés centigrades), ex-
D ' e * » - i tante que U révolut ion nucléaire. La ploitant des nappes profondes. L ' e x -

%-L-tmmmMjmwammique L e ra p ^ b ^ d e mettre en œuvre de ploitation exige un fluide intermédiai
r e ™ ^ ITJTJSM nouveaux processus physiques et bio- re : f réon, ammoniaque, isobutane, 
par un faisceau d'ondes qui véhiculent logiques dér ivant directement de la Un certain nombre de prototypes 
des corpuscules appelés photons capa- « pho tosyn thèse - esl déjà d é m o n t r é e fonctionnent en U R S S , en Chine et 
blés de provoquer le déplacement des suivant deux axes différents. On a dé- aux U S A . 

é lec t rons dans certaines mat iè res , no- couvert que certaines bactéries sont — ci La géothermie batte énergie 
tamment les composants dits serai- d o t é e s d '- e n z y m e s . capables d'éla- i c n , <w, - . , 

ssasÊî0"de - - r r d- r t r t D-r, p»n- K^'&Xttgs. 
Mises J?noint vers la fin des années 1 8 « P * " " 1 0 " charges électr iques f t , g e u r b a i n d'exploitation devenue 

I W ^ S S S m * £ £ \ * f u i t e s par la lumière devrai con- rentable en France 
connu un rapide déve loppemen t , lié à * * • J l'obtention de véritables - f f j * jMmrnM très basse 
celui de ce mater.au de base de toute p h o l o p ù e s biolog.ques. ênerg* 120 à 5 0 degrés centigrades! 
ivirs-rroninne File* ne sont nas iiti l i- intéressant des profondeurs beaucoup USlSlrLS ZÊTVZS E n attendant, la combustion et la plus faibles (500 à 1 000 mètres», 
l i o n s : elles ne sont que les é l éments de gazéification des matières végétales d'où d e s . c o û t s de forage réduits et 
systèmes parfois t rès complexes, grâce permet de récupérer p rès de 9 5 ' ; ****** notamment 
auxquels l'énergie solaire permet de de l'énergie contenue dans ces ma- agncuuure (serres 1, 
pomper de l'eau ou produire de l'élec- t ières avec un brûleur , et 80 % avec . ~ V .£* géothermie sèche ou 
tricité. Ces sys tèmes comprennent des u n R a p P e l o n s que pour ^ " p e " t , o n * ^ ,5*1*" Z ri 
capteurs fixes ou orientables, avec ou — - . " : z . - . d ; £ <*«*. Ne connaî t pas encore de de-
sans concentration, des batteries de a v o , r ™ . m e m c q u , a n t l ' c ?' £ Ï ™ T veloppement pratique (un seul pro-
stockage, des convertisseurs d 'énergie b r u l * n l u r K totype à Los Angeles) mais les po-

o n d u l e u r s » , moteurs, pompes - 2,5 mètres cubes de bots de chêne tentialites sont énormes, 
sans oublier toute l'infrastructure suffise - d 'où toute une nouvelle - f) L'énergie volcanique n est 
annexe. politique de la forêt . pas exclue. Elle exige des technolo 

U esl évident que ces équ ipemen t s g ' « spéciales. Force esl de constater 
supplémentaires ont une importante - . , . > rt fa w que pour assurer le déve loppement 
incidence sur le c o û t d'un système . 7 " ,° ^ , ™ w d * ta g ~ - h « m i e et faire que son 
pho tovo l t a ïque , telle que l 'énergie thermte. Tout le monde a appris u [ i l i s a t i o n „ „ concurrentielle, man-
oorrespondanle est encore beaucoup 9"* * < * n ' r c d o u l c r r c " quent les structures adéqua te s - et 
plus onéreuse que l 'énergie thermo- d'un noyau de chaleur très eleve, | d couverture financière suffisante, 
dynamique. Ssulement les perspecti- le - magma ». Cette existence se Les collectivités locales sont peu ai-
ves de diminution des pr ix , grâce no- concrét ise dans les é rup t ions vol- dées pour assurer une partie du tra-
tamment à une fabrication de masse caniquey L 'hvpothèse d u n e exploi- vaiL A l'heure actuelle, elle ne se 
sont bien meilleure*. De plus, la ration sys témat ique de cette cha- développe que par 1 action des pou-
conversion p h o t o v o l t a ï q u e est sans i „ u r r écen te Elle peut revêtir v o ' r s publics - U S A , Mexique. Nou-
doute la meilleure façon d'obtenir, formes différentes • velle-Zélande. Islande - ou du pro-
dans les régions Isolée*, des puissan- S ' X f ° ™ t ^ n ^ r m ^ haute énar " * r a m m e d e m N l 1 P ° u r 1 a l d e a u 

ces de l'ordre du kW : elle é q u ^ déjà ~̂ 'i^J^^"^ déve loppement (Turquie. Ethiopie, 
nombre de phares, de balises d 'aéro- &e< « " " - l * " » * P f r , l c * Um*~"T*l Kenya) 
ports, d'autoroutes, de sateU.tes... res de vapeurou deau sous pression 

Depuis 1875. le marché double de 150 à 320 degrés centigrades. Joël FAMES 
chaque année : 9 0 % de la produc
tion française est expor t ée vers les 
pays du tiers monde. 

5- Energie photochimique. Dans la ~~" 
photochimie, c 'est-à-dire la chimie 
utilisant la l umiè re , on utilise directe- Q. Les énergies nouvelles suffiront-eUes ? Essayons-nous à dresser ce qui . 
ment le rayonnement solaire, sans au vu de ce panorama e x t r ê m e m e n t schémat ique , pourrait ê t re notre bilan 
avoir à le convenir en chaleur pour énergét ique en l 'an 2000 : 
provoquer des réact ions chimiques, 
qui peuvent prendre une des (rois B I L A N E N E R G E T I Q U E 2000 
formes suivantes : des réac t ions irré-
versibles conduisant à la synthèse Energie solaire directe 5 M Tep 
de combustibles, des réac t ions rêver- Géo the rmie 1 
sibles qui emmagasinent de l 'énergie Usine marémot r i ce 10 
et qu'i l suffit de - r enverse r» pour Energie éol ienne 1 
récupérer cette énergie, des synthè- Bioénergét ique 1® 
ses de molécules utilisables dans l 'in- Total Energies nouvelles .27 
dustrie (exemple ; le nylon) . , soit 9 % 

6- Bioénergétique Les végétaux Energies - classiques » 200 
et les micro-organismes vivants »ont . To ta l des besoins 300 M Tep 
des capteurs solaires raturas.: ( ls^. .Défici t . 
sont, appelés à jouer d â n ^ n ù l f c fy* <» M m U m s d e tonnes équivalent pétrole. 
provisionnement énergé t ique un rôle 
aussi important que les capicurs ,., •• • '. • • 
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I J 
Trusts pétroliers 
le rackett 

L'inflation, le chômage ... Tous ces maux 

de l'économie capitaliste, on en fait porter le 

chapeau aux pays producteurs de pétrole ... 

La réalité est toute autre. 

L a harasse d u p r i x d u p é t r o l e 
cM-el le l : i m u s e de r i i i l l a l i o n ? 

20 

Regardons de plu» pie», lorsque 
les prix du baril en 1H" i l'.«~2 pa.wm 
à 1,33 dollars et 1.75 dollars et en 
octobre 1973 de 2.20 dollars â 10.95 
dollars, les experts calculent que cela 
devrait ent ra îner une hausse des p r i \ 
ri* 3 a 1 '". au plus. Or. l a hausse de» 
prix — déjà de 7,r» "• en 1973 -• atteint 
13.1'.i en 1974. Au moins %% de 
hausses restent inexpl iquées. Lors de la 
hausse du pnx du pé t ro le en juin 
1979. Barre s'empresse de dire que la 
eau se de l 'inflation, r 'es l cette hauvse. 
Or. comment, alors, expliquer que 
l 'accélération de l'inflation s'est faite 
bien avant juin 1979. des les premiers 
mois de 1979 ? 

Oui. la hauvse du prix du pé t ro le 
a bon dos ! L'argument est facile et 
contribue à renforcer la propagande 
rariste. Ma'n i l ne tient pas à l'analyse 
des faits ! On vous abreuve de dis
cours sur l ' impôt que prélèveraient les 
pavs pétrol iers mats on resic silencieux 
sur le véritable racket ries (rusts pé
troliers qui ont empoche plus'de trois 
milliards sur notre dos en ly7H. On 
ne nous dit pas que l'Frat impoche 
sous forme de taxe* K7.9 « du pnx du 
super et *>8.H ' . du pnx de l'ordinaire. 
Ce qu ' i l faut'savoir, c'est ouc le prix 
du pétrole de l ' oPEl ' e s t le moins her 
du monde. Le pouvoir d'achat actuel 
des pays de l 'OPKP stagne au rûieiHi 
de celui de janvier 1974 (voir arl «le 
ci dessous), l-n spéculat ion effrénée 
que mènen t les trusts pétroliers leur 
procure des profit* colossaux et ac-

celèrent leur taille et monopolisation 
dans la nnim-he de l'énergie. 

I e v é r i t a b l e r acke t des 
c o m p a g n i e s p é t r o l i è r e s 

Pamu ce que l'on appelle les sept 
majors. Esso a accru -e» bénéfice» de 
13** en 197H par rapport à 1977. 
E x x o n réalise en l ' iT • près de trois 
milliards rte bénéfices nets (contre 
moins de deux nvlharris. en 197K). 
l'anglaise Hntish f."'.m|eum i B P | un ré. 
su l iai net de 1,2- milliard de livre* 
contre 300 millions il v a un an 

E ' les trust» français ne sont pan en 
reste L a Compagnie fronçai»* des pe-
trolcs (ÇFPl créée en l . ' J t . pour ajf 
rer )e> inicreis de ta France dans 
l ' Irak Petroleum Company. groupe 
pétrol ier mondial. 143 filiale» rrpanies 
dan» le monde. s*m% l'ég'de rte l'aribas 
• l . ' î ' . du . api t ah avec i son conseil 
d'administration 1rs PDG des autres 
gianris trusts de l'énergie. Elf-Aquitai
ne. I * ' K . a m pour le premier sei (e» 
Ire 1979 son bénéfice nei multiplie 
par -ept et se reser.e une marge brû
le d au iifinanteineni de neu" mil 
liarrt» ET-Aquitaine, deux ième ifoup* 
pélroUei frasera** nom les plus soli
des implantations se situent en A f n q u r 
I B O I I V de Gainé*) et tu iope tmer du 
Nord. »e iaille une marte h ni te de 12 
iniliiaids 

C o n v e n i r . i t i o n e l d i v e r o f i c a f i n n 

Ces aiperp.ofi*- révises leur per-
mettent d'orienter leurs investisse 
ments et diversifier leurs arthrite*1 

dans des secteurs rte tout en les con
centrant. Ainsi. Klf-Aquitaine vient de 
cornentrei ses actinies dans le sec
teur de la santé en fusionnant rtes fir
mes pharmtH'Puiiques et para-phimia 
ceu i îques dont deux vedettes de la 
Bourse. Laba/ e i Pan-er. des sor-iélés 
rie parfumerie < ouiiue S'enrthal e l Y . 
Rocher. 

Mais aussi et surtout par ces pro
fils fabuleux retires du pétrole 'e l rte la 
spéculat ion sur lui. Ifs irust.s pét rol iers 
financent leurs recherches d 'énergies 
nouvelles et leur exploitation de» re». 
sources énergétique». 

M o n o p o l i s a i u n i a c c é l é r é e 
dam la branche de l ' é n e r g i e 

L a politique rie chacun ries trusts 
pétroliers de chaque pay.». dans l'ex
ploitation des sources d'énergie moder
nes, passe, soit par l a recherche de 
contrais dT.tal a Hat trie plu» en plus, 
le» pays du l ier , monde cont rô lent 
directement leur production), sotl p.<r 
des accords mternaiionaux a\e< d'au-
'/e» groupes pétroliers d'autres pays, 
élant d o n n é l'importance de» uv.es. 
iis>cmenls en (eu el Us ires grandes 
n-'i'i* u ' v - >••• h-, . i.pmr.e. Par exem
ple, la C F P certe une panie de nés In 
téréts dans la recherche pé tml i e i e en 

BanVaVLni 
mer d'Iroise et au Labrador ou i l y a 
exploration de gaz : le rou i de la re
cherche esl trop élevé a assumer seul 
alors qu'il n'est pas encore technique
ment possible d'exploiter ces riches
ses a cause des icebergs. 15 '» du ca
pital sera acquis par la soeiPi» natio
nale Pet ro-Canada et par la Gul f et 
Aquitaine Company of Canada, ces 
deux dernières firmes faisant partie 
du Labrador Croup d 'où l'on retrou
vai! deja dans le capital : fo ia l 33.33*' 
(Juif 16 Z 3 Aquitaine 11 1 3 " . | . 
!>e m ê m e , l 'exploitation d'une impor
tante riécnuverie rte gaz naturel â 
A hou Dhahi, rtans le golfe persique 
revient à la société nationale qui par
ticipe à 8 0 * dans I \ D \ l A OPCO. 

la BP 111 2 3 ' ' I . a la C F P 113 1 3 % | 
et le inist japonais .lapan Oïl Dévelop
pement pour 1 2 ' ' . avec projet rie h-
qn> i> '.on Dans le m ê m e temps, la 
C F P . par un accord ri'Elal à filai, s'esl 
assurée une participation a un projet 
liquéfiant riu gaz. provenant rie gisp-
menlS terresires dans le golfe Persi 
que 

E n maliere nucléaire, un accord 
entre la France et le Mexique prévoit 
r é s i s t a n c e technique d ' K D F P I du 
C E A pour l'installation éventuel le au 
Mexique rie centrale» nucléaire» * eau 
pressurée. E n malien* de pét ro le , les 
trusts français recherchent des con
trats d'achat a long terme avec le plus 
grand nombre rie partenaires, permei-
tanl des garanties d" prix ei des ré
gularité» d 'approvis ionné-nenl . Ainsi , 
un accord est négocié entre Elf-Aqui-

laine et le Nigeria ou . en rontrepa 
d'une augmentation ries achats 
b m i . i-e pays achèterait des biens d ' é -1 
quipement français ; un second accord I 
l'est avec l'Algérie ou. en é c h a n g e a i 
d'achat de gaz. la société nat ïonalp 
Klf-Aquitaine obtiendrait dps permis 
rie recherche. 

Ainsi , t an tô t les trusts pétroliers 
vont s'allipr rians le domaine de l'é
nergie pour pouvoir investir et avoir 
toutes les chances de réussir, 
ils vont s'affronter pour sarrai her 
or- rte» i «mirais ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 

ex- I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
ploitatmn ries gisements divers. • -

e rs u n e i n t é g r a t i o n g é n é r a l e 
des I r ua i s é n e r g é t i q u e s 

tantôt H j 

Ains i , actuellement, * u \ C S A , les 
péi dtiieis acquièrent de nombreuses 
minés rte charbon e l en ouvrent de 
nouvelles, telle Monlere> Coal. filia
le de l a Standard OH of New Jersey. 
Par le biais de la Sohio. la BP possède 
aussi des intérêts dans les houHleres 

tOlri Ben Group) Au total, les 

Ksso, Mobil et G u l f s'activent aussi 
Quoiqu'il p" soiL i l ' '««i ' pour les j , , . f . u r nV l'énergie qu'est 

se placer rians la i i, nucléaire. Esso possède de? mines ti 
la technologie et de ne pas rater le 
coche d'une revhen-he ou d'un marrhe 
énergé t ique -usceptihlcs rte remporter 
gros d'ici quelques anm-es 

E t i l est remarquahle de souligner 
que tout cela se passe au »ein des 
tnist- pét rol iers et plu» généralement 
rie tous les monopoles, dont une par
tie rie leur Activité est reniree sur l'é
nergie (nucléaire, pé l ro le . e ic . i 

Dan* la concurrence entre soun-ps 
d 'énergie, certains parlent m ê m e d'une 
voie ver» - l 'énergie totale - , tout 
trust encrer-tique serait alors amené 
a prévoir un service complet pour 
un groupe d'uti'i-ateurs. Le fait que les 
tnists s ' é tpndeni hors de k i i r sec
teur d* l 'énergie cla-siquc, Intègrent 
plusieurs sources d'énergie en leur 
sein propre, ne prcpai r t - i l pa» rel ie 
voie ? 

d'uranium (en Wyomingi, a erre une 
iViale spécialisée Jersey Mudear. 

u sur le cycle des combustible* 
réacteurs à eau légère, depuis le 

lerai brut jusqu 'à la gestion »ous 
contrat des combustibles dans P I hors 
le réacteur pour le compte des produc
teurs d 'e leeir ic i té . L a G u l f OH s'est 
lancé* aussi dans l'exploration el mise 
au point d'une filière : les réacteur» a 
gaz • hauie t empéra tu re P I r ' e s l en 
fonction de celte filière que G u l f a 

15 a 20 - du man-hé US qui pourrait 
hien ê t re conquis en 19K5. 

Dans un autre domaine, on a vu 
que la C F F (qui a débu té par un dé
veloppement de l'industrie pétrol ère 
se lame dans l'exploration du eaz a 
lurei et elle gère aurourd'hui un grou
pe pétrol ier gazier intégré. 

E n maUere dem-no* « H a i i e . on 
assiste a tout un jeu d'alliances entre 
les grands monopoles tablant sur l'é
nergie pour leur permettre de jouer 
u n tout premier rôle dans ce domaine. 
C> fui le cas de la C F P . d'Elf-Aqutiat-
ne e l la Thomson-CSF vient de se l" 
au E x x o n . 75 installations 
pompage* solaires sont * n r , n -
par la Sofretes — filiale de ' a C r r — te 
l - K A et sont vendues aux pavs du tiers 
monde. 

Oui . l a principale source d 'énergie 
pour le*» pays eapilaliMPv i»ecideniaux 
— le pé l ro l e — esi devenue chère et 
peu ahondame. I^v politique Impéria
liste de ces pays es* m a rude 
pprrute par h» tiers monde qui relevé 

pur le biais des prises rte participa
tion puisque, le plus souvent, elles W 
voient contraintes de »• imposer desor-
mats avec le tiers monde dont le dur-
crweiiient rte* positions esl un nouvel 
c lément qu'elles ne peuvent pas ne pas 
p r e n d » en compte 

Quoiqu'il en son. on va rian» le sens 
d'une concentration, d u n e monopoli
sation toujours plus poussée rians la 

eh* ires :.i\'p de l'énergie. 
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Syndicalisme et socialisme chinois 
L e s y n d i c a l i s m e c h i n o i s e s ! assez p e u c o n n u e n F r a n c e . N o i r e 

( t é l é g a l i o n en ava i t fa i l u n de ses p r i n c i p a u x c e n t r e s d ' i n t é r ê t . E t 
à p l u s i e u r s r ep r i se s , n o u s a v o n s p u en d i s c u t e r avec des s y n d i c a l i s 
tes o u des r e sponsab les d u P a r t i . 

D i s o n s tou t de sui te que n o u s a v i o n s b e a u c o u p de ques t ions à 
l eur poser . E t n o t a m m e n t su r le r ô l e d u s y n d i c a t dans l e u r p a y s , 
sur ses l i en s a v e c l e P a r t i , ses r a p p o r t s avec les d i r e c t i o n s des en t re
prises, su r sa r e p r é s e n t a t i v i t é r é e l l e , c ' e s t - à - d i r e sa c a p a c i t é à ê t r e 
v é r i t a b l e m e n t l ' o r g a n i s a t i o n de masse des t r a v a i l l e u r s . 

Le 9e Congrès national de syndicats 
de Chine s'est tenu à la mi-octobre 
1978. Il marquait la reprise, au ni
veau national, des activités de l a Fé
déra t ion des syndicats de Chine 
( F S C ) . Pendant les dix années de la 
Révolut ion culturelle, I ultra-gauche 
avait réussi à paralyser à peu près 
c o m p l è t e m e n t le travail des syndi
cats. Ce n'est qu'avec l'arrestation 
des Quatre et la critique de leurs 
conceptions et de leurs agissements 
que le travail a pu reprendre et les 
syndicats se réorganiser. 

Ce congrès est donc un événement 
important pour les travailleurs chi
nois. Il fixe les t âches des syndicats 
pour la pé r iode des Quatre moderni
sations socialistes. Le programme 
général adop té à ce congrès précise : 

• Le principe fondamental que les 
syndicats chinois doivent suivre 
dans la nouvelle période est comme 
suit : sous la direction du Parti 

. communiste chinois et à la lumière 
de la ligne du 11e congrès de ce-
IU'KÎ, unir, éduquer et encourager 
les travailleurs pour qu'ils élèvent 
sans cesse leur niveau de conscien
ce politique, s'initient aux sciences-
et techniques modernes, prennent 

une part active à la gestion des 
entreprises, développent largement 
l'émulation socialiste au travail et 
s'appliquent à élever la producti
vité ; veiller à améliorer progressi
vement, en rapport avec le déve
loppement de la production, la vie 
matérielle et culturelle des travail
leurs ». 
Cinq taches bien précises que les 

syndicats doivent remplir sous la di
rection du Parti, souligne le congrès . 

L e s y n d i c a t es t l e bras d r o i t 
d u P a r l i 

Le principe de la direction du 
syndicat pa ' le Parti nous a é t é réaf
firmé avec force : « Quand le Parti 
ne dirige pas le syndicat, celui-ci 
n'est pas au service des travailleurs. 
C'est ce qui se passe pendant la Ré
volution culturelle ». Le courant gau
chiste représenté par L in Biao, Chen 
Boda et les Quatre ne s'est pas con
t en té d'accuser les syndicats d ' ê t re 
dominés par le révisionnisme, d ' ê t re 
au service des « responsables engagés 
dans fa voie capitaliste ». il les a dé
truits et a cons t i t ué à leur place des 
organisations de « rebelles révolution

naires». Ces organisations n 'é ta ient 
pas placées sous la direction du Parti 
communiste mais sous celle de L in 
Biao et des Quatre. Et ils s'en servaient 
pour diviser les travailleurs entre eux 
et cont rô ler ou détruire les organisa
tions du Parti. Lorsqu'ensuite le Parti 
déc ida la reconstitution des syndicats 
à tous les niveaux, les partisans des 
Quatre s 'employèrent à les rjndre 
indépendants du Parti. Contrôler la 
classe ouvrière , c 'étai t leur objectif. 
Mais ils ne se préoccupaient pas des 
in térê ts immédiats des travailleurs et 
répr imaient ceux qui s'opposaient à 
leurs activités. Pour les militants chi
nois, cette douloureuse et récente 
expér ience confirme que la direction 
du Parti communiste est nécessaire 
afin que le syndicat soit bien au ser
vice de la classe ouvrière. On ne peut, 
bien sûr, comprendre cette position 
que si l'on admet que le Parti com
muniste chinois est l'organisation uni
que des travailleurs chinois les plus 
conscients. 

On nous a, par ailleurs, rappelé que 
c 'é ta i t le PCC qui avait créé les syndi
cats dans les années vingt * pour servir 
de courroie de transmission du Parti 
aux masses ». Pourquoi ? Le Parti 
est le dé t achemen t d'avant-garde du 
prolétar ia t . Il appartient donc à la 
classe ouvrière et travaille dans l 'inté
rêt du peuple. Mais il ne peut organi
ser tous les travailleurs en son sein. Il 
faut des organisations de masse avec 
des objectifs spécifiques, c'est le cas 
cfc» syndicats."; Les= syndicats défen
dent- les intérêts immédiats des travail
leurs qui, d'ailleurs, y adhèrent pour 
cette raison. Mais ils dé fenden t aussi 

les intérêts historiques de la classe 
ouvrière car intérêts historiques de la 
classe ouvrière et intérêts immédiats 
des ouvriers ont une protonde unité. 
Mais seul le Parti peut éclairer et gui
der ce combat. La thèse léniniste est 
celle des camarades chinois et beau
coup sont surpris de savoir qu'en 
France les syndicalistes sont dans 
leur grande majori té partisans de 
l ' indépendance syndicale par rapport 
aux partis. 

Il y a sans doute dans notre pays 
une grande confusion théor ique sur 
ces problèmes mais il y a aussi une 
grande différence entre l'histoire et 
les réalités actuelles du mouvement 
ouvrier dans les deux pays. 

L e s y n d i c a t t r ava i l l e en tou te 
i n d é p e n d a n c e 

Le camarade Yô Jianying, vice-
prés ident du Comi té central du PCC, 
se montrait soucieux, dans son dis
cours prononcé à l'occasion du tren
t ième anniversaire de la fondation 
de la Républ ique populaire de Chine, 
de voir les syndicats jouer pleinement 
leur rôle avec « esprit d'initiative et 
en toute indépendance ». Selon lui, le 
syndicat « n'est pas là pour le décor ». 
Il y a une évidente contradiction entre 
l'affirmation de la nécessité de la direc
tion du syndicat par le Parti et celle 
de son indépendance . Nous avons vou
lu en savoir plus. Quelle contradiction 
réelle et quelle volonté politique cette 
contradiction formelle recouvre-t-el-
le ? Nous l'avons demandé aux syndi
calistes de Shanghai. Les cinq tâches 
que les syndicats se sont défini visent à 
mobiliser les travailleurs pour la réali
sation des Quatre modernisations so
cialistes. Mais cela est inséparable 
de la défense des droits et des intérêts 
des travailleurs : comment l'ouvrier 
peut-il lutter pour l a modernisation 
de la Chine si ses droits et ses inté
rêts immédiats ne sont pas respectés ? 
E t comment cette modernisation se
rait-elle socialiste si elle ne va pas de 
pair <!vec la démons t r a t ion concrè te 
que les ouvriers sont les maitres du 
pays ? E t dans la réalité, i l y a de 
nombreux problèmes . Les comi tés du 
Parti, les directions administratives 
et même les syndicats ne sont pas 
toujours suffisamment préoccupés par 
les droits et les intérêts immédiats des 
travailleurs. C e s t pourtant là explici
tement tout un aspect du travail des 
syndicats ! 

Selon la direction du PCC et celle 
de la F S C , le seul moyen d'avancer, 
c'est de doter les syndicats d'une large 
autonomie dans l'accomplissement de 
leurs tâches. Il faut notamment garan
tir l ' indépendance du syndicat vis-à-vis 
de la direction de l'entreprise. Les 

camarades ont insisté : « Le Comité 
du Parti est le représentant de la classe 
ouvrière, le directeur administratif 
aussi et le syndicat aussi. Évidemment, 
ils ont le même objectif mais les posi
tions sont différentes et donc les an
gles de vue. Donc il arrive qu'il y ait 
des contradictions. Et en plus, il y a 
le bureaucratisme. » 

La vo lon té politique du PCC et 
de la F S C de régler ces contradictions 
bien réelles et qui apparaissent en 
permanence est claire. Mais qu'est-
ce que cela donne dans la réalité ? 
I l y a des difficultés : « Des camara
des des syndicats ont des inquiétudes. 
Us craignent d'aller trop loin. Us 
n'osent pas mobiliser largement les 
masses avec indépendance et esprit 
de responsabilité ». E T puis s des res
ponsables ne sont pas favorables au 

développement des activités des syndi
cats ; ils trouvent que cela complique 
leur travail ! ». L'insistance de Yé Jian
ying n'a donc rien de formel ; il ne 
s'agit pas d'une formule jetée en l'air 
mais de l a politique du PCC et de la 
F S C 

A Pékin, un représentant du Co
mité central du PCC nous a dit : 
« Nous insistons sur l'indépendance 
et l'autonomie du syndicat. Le Parti 
ne doit pas trop intervenir dans les 
affaires intérieures du syndicat II 
doit faire de la propagande pour la 
ligne juste, renforcer le travail idéo
logique et veiller à ce que les mem

bres du Parti soient exemplaires ; voi
là la direction du Parti. » Cette préoc
cupation nous a semblé nouvelle. E l le 
vient enrichir d'une manière contra
dictoire le principe de la direction 
du Parti sur lequel le PCC a beaucoup 
insisté après la Chute des Quatre pour 
s'opposer aux tendances anarchistes 
que ceux-ci avaient encouragées, ou 
aussi face au développement de cou
rants libéraux dans l'intelligentsia et la 
jeunesse en réaction au comporte
ment fasciste des Quatre. On retrouve 
la démarche dialectique que le PCC 
a toujours eue sous la direction de 
Mao. On nous a dit : « // y a deux 
types d'insuffisances dans la pratique; 
il ne faut pas affaiblir la direction du 
Parti mais il ne faut pas tout rempla
cer par le Parti. La deuxième insuffi
sance est la tendance encore principale 
aujourd'hui ». 

D é f e n d r e les d r o i t s e t 
l e s i n t é r ê t s des ouvr i e r s 

Parmi les cinq tâches des syndi
cats, il y a celle consistant à * encou
rager les ouvriers à participer à la 
gestion des entreprises et à garantir 
leurs droits démocratiques en tant 
que maitres du pays ». (D'après le 
rapport du camarade Ni Zhifu, prési
dent de (a F S C . au 9e Congrès des 
syndicats de la Chine). 

Depuis quelques mois se pratique 
l 'élection des responsables d'ateliers. 
C'est une mesure concrè te d'une gran- 23 



de importance dont la 2e session du 
Comité exécut i f de l a F S C . tenue cet 
automne à Pékin, a dit qu'il fallait 
« l'appliquer avec conviction, à titre 
expérimental, pour la généraliser dans 
deux ou trois ans ». Cette remarque 
révèle deux choses : l a première , c'est 
la vo lon té de la F S C de rendre réelle 
l 'é lection des responsables d'atelier ; la 
seconde, c'est le caractère encore l imi
té de cette expér ience et les difficul
tés qu'elle rencontre pour ne pas 
se réduire à des élections formelles. 
Même celui qui n'a jamais mis les pieds 
en Chine comprendra aisément les 
difficultés que peut rencontrer l'appli
cation d'une pareille mesure. Qui dit 
é lect ion des responsables d'atelier dit 
possibilité de changer les responsables 
actuels, c'est évident . Mais cela n'est 
pas sans poser des problèmes qu'il faut 
pouvoir maîtriser. Et puis sur quelle 
base élire les chefs d'atelier ? Cela 
demande de la part de la masse des 
ouvriers un grand sens des responsa
bilités devant la tache centrale de 
l'entreprise qui est de produire. E n 
plus, la Chine sort à peine du féoda-
lisme. Cela signifie dans le cas présent 
plusieurs écueils supplémentai res : l'a-
narchisme et sa tendance à refuser 
toute au tor i t é , toute discipline ; le 
bureaucratisme qui poussera vers l'or
ganisation d 'élect ions formelles; le 
suivisme qui favorise l'apparition des 
bureaucrates. Il n'est pas de mesure 
révolut ionnaire qui ne soit difficile à 
faire passer dans la réalité. La propa
gande uni la térale et quelquefois tout à 
fait mensongère que le PCC développa 
vers l 'étranger pendant la Révolut ion 
culturelle, sous l'influence des Quatre 
et de l'ultra-gauche en général, fait que 
beaucoup en Occident ont l'impression 
d'un recul. Ils ont du mal à croire que 
la Chine n'en soit encore que là ; ils 
se demandent s 'il n 'y a pas recul de la 
révolut ion. Une connaissance un peu 
plus conc rè t e de la Chine nous fait es
timer que les mesures actuellement en 
application sont, au contraire, très 
avancées pour la réalité chinoise. 

Il est vrai que certaines pratiques 
développées lors de la Révolut ion 
culturelle semblent plus avancées. Par 
exemple, l 'élection à la t ê t e des en
treprises de c o m i t é s révolutionnaires. 
Mais justement la pratique a prouvé 
que cela ne marchait pas : l 'élection 
des comités révolutionnaires a por té 
à la tète des entreprises des gens qui 
se sont révélés incapables d'organiser 
l a production et donc d'assurer le 
maintien du niveau de vie des travail
leurs ; quelquefois ces élections on t ' 
é té l'occasion de la prise du pouvoir 
dans l'entreprise par une coterie d'arri
vistes sans scrupules, maîtres dans l'art 

de la démagogie ; et assez rapidement 
ces é lec t ions sont devenues formelles. 
C'est pourquoi le Parti a décidé d'en 
revenir au sys tème du directeur nom
mé par les échelons supérieurs . Par 
contre l 'expérience des élect ions est 
t en tée à un niveau plus proche des 
travailleurs: celui des responsables 
d'atelier. Le Parti estime que les 
ouvriers pourront mieux maîtriser 
ces élect ions. Il compte également 
sur le renforcement du travail poli
tique de ses militants et des syndi
cats, travail qui devrait faire reculer 
la pression de l 'héritage féodal. 

S i les directeurs sont nommés , 
ils n'en sont pas moins contrô lés . 
C e s t , entre autres, le travail du syn
dicat, nous l'avons vu. Mais à ce 
con t rô l e permanent s'ajoute la tenue 
de congrès des ouvriers et employés . 
Ces congrès se réunissent régulière
ment (une à deux fois l 'an). Les délé
gués sont é lus démocra t i quemen t . Le 
secrétaire du Comité du Parti et le 
directeur de l'entreprise viennent faire 
chacun leur rapport sur les activités 
dont ils sont responsables. Le congrès 
commente les tâches accomplies, for
mule les critiques ou suggestions. 
Il peut proposer le remplacement 
du directeur à l 'échelon supérieur et 
donne aussi son appréciat ion sur les 
cadres. H peut prendre des résolut ions 
sur ce qui concerne les intérêts immé
diats des travailleurs. Le syndicat est 
chargé de veiller à la réalisation de 
ces résolut ions . 

Par exemple, la direction d'une 
usine de Shanghai avait Transformé 
le club des ouvriers en en t repô t et 
fait construire de nouveaux ateliers 
à l'emplacement des terrains de 
sport Ce zèle vis à-vis de la produc

tion n 'é ta i t pas du goût de tous les 
travailleurs I Le dernier congrès des 
ouvriers venait de fixer une échéance 
pour libérer le club et pour refaire 
d'autres terrains de sport. Mais i l 
avait fallu un travail de plusieurs 
années au syndicat et à la Ligue de 
la jeunesse pour aboutir par ta mo
bilisation des travailleurs à cette 
décision du congrès . 

Un autre exemple, celui de l'usine 
sidérurgique No1 de Shanghaï . D'une 
manière générale, le logement reste 
un p rob lème difficile pour les travail
leurs chinois. Mais, dans le cas de 
cette entreprise, les travailleurs esti
maient qu'il y avait quelque chose 
de possible à faire mais que la direc
tion ne s'en souciait pas. Aussi , le 
congrès a-t-il cr i t iqué le directeur 
et tout le bureau administratif et a 
désigné une commission d ' enquê t e . 
Sur son rapport, une décision a é té 
prise : construire 10 000 mètres car
rés de logements. Le directeur a con
clu son autocritique : « Je vous pré
senterai ma démission si je n'arrive 
pas à réaliser cet objectif ». 

Évidemment, là encore, cela ne 
marche pas comme sur des roulettes. 
Il y a des luttes à mener. U n syndica
liste nous confiait : « Des dirigeants 
ne veulent pas qu'on tienne des con
grès des ouvriers dans leur usine. 
D'autres veulent que le congrès ne 
soit qu'un instrument pour entériner 
les décisions de la direction. Certains 
ont peur de la critique. Us ont peur 
de ne pouvoir résoudre les problèmes 
posés et de perdn* la face ». Ce cama
rade est actuellement vice-président 
du Syndicat général des ouvriers de 
Shanghaï et membre du Comi té du 
Parti pour la municipal i té de Shan
ghaï . Il a expl iqué : « On a fait un bi
lan sur l'expérience des congrès des 
ouvriers sur Shanghai, ce rapport 
a été présenté au Comité du Parti 
qui l'a approuvé et transmis à la base 
pour que tout le Parti encourage la 
généralisation de ces congrès. Mais 
il y a encore beaucoup de chemin à 
faire. Il y a des contradictions mais 
elles sont au sein du peuple. Il faut 
savoir résoudre ces contradictions. 
Nous portons notre attention sur les 
expériences positives afin de les don
ner en exemple, mais aussi sur les 
expériences négatives, surtout celles 
où il y a négation des droits démocra
tiques des masses. Il faut faire le point 
sans cesse. » 

L u t t e r c o n t r e le bureaucratisme 

Lors de l'entretien que ce camarade 
nous avait accordé , il a é té question du 
bureaucratisme. « Des dirigeants ne 

tiennent pas compte de l'opinion des 
masses. Et même ils s'accordent des 
privilèges, ils vont jusqu'à porter at
teinte aux intérêts des travailleurs. 
Par exemple, des cadres s'attribuent 
rfes logements en priorité sur les ou
vriers. C'est négatif, très négatif! 
Comment voulez vous que les tra
vailleurs mettent en valeur leurs 
capacités d'initiative si des dirigeants 
se conduisent comme cela. Le syndicat 
doit intervenir vigoureusement contre 
le bureaucratisme. » 

Sur le même ton, la 2e session du 
Comité exécutif de la F S C indiquait : 
g... Au nom des travailleurs, les syn
dicats doivent lutter contre les bureau 
crates qui ne se soucient guère des 
conditions de vie des masses et qui 
vont même parfois jusqu'à les aggra
ver. » 

Nous avons également appris du
rant notre voyage que le Parti avait 
décidé de cont rô ler le train de vie de 
ses cadres. La lutte contre la bureau
cratie nous a semblé réel lement en
gagée. C'est une question sérieuse pour 
l'avenir de la Chine. Les Chinois 
semblent de plus en plus exaspérés 
par les manifestations du bureaucra
tisme. Cela concerne les petites choses 
comme les grandes. Les petites, c'est 
une certaine lourdeur de l'adminis
tration qui nuit considérablement au 
dynamisme de la société chinoise. Les 
grandes, ce sont les cas ex t rêmes où le 
bureaucrate dégénère en un nouvel 
élément bourgeois. Et de ceux-là, il 
y en a à l 'extérieur comme à l 'inté
rieur du Parti. La modernisation de la 
Chine, comme, à long ou à moyen 
termes, le caractère socialiste de la 
société, dépend aussi des résultats de 
la lutte engagée contre le bureaucra
tisme. Il nous a semblé que c 'étai t la 
position du Parti et de la F S C . 

Le camarade Mao Ze-donq avait 
probablement aussi cette idée en 
t ê t e lorsqu'il a déclenché la Révolu
tion culturelle Mais on insiste aujour
d'hui sur le fait que les cadres qui 
ont un comportement bureaucratique 
ne sont pas pour autant des ennemis 
de classe et que ceux qui ont complè
tement dégénéré sont des nouveaux 
é léments bourgeois mais ne consti
tuent pas une classe organisée. Cela 
influe sur les (ormes et les moyens de 
la lutte à mener Les grands mouve 
ments de masse à caractère impétueux 
ne sont plus nécessaires ; il faut mener 
la lutte en s'appuyam sur les organisa
tions ouvrières et par les moyens or
dinaires de la dictature du prolétar iat , 
la justice par exemple. 

. Les organisations syndicales doi
vent touir entièrement de la confiance 
des ouvriers, parler et agir dans leur 
intérêt ». Ces t la consigne impérative 

donnée aux syndicats par la 2e session 
du Comité exécut i f de la F S C Elle 
peut assez bien résumer les efforts 
des directions du Parti comme de la 
F S C : autonomie des syndicats, défen
se des droits et des intérêts immédiats 
des travailleurs, lutte contre le bureau
cratisme. Il nous est difficile en tant 
que militants français de porter un 
jugement quant à la justesse conjonc
turelle de cette orientation. Mais 
nous apprécions les conceptions qui la 
sous-tendent : le socialisme doit per-
mettre le déve loppement continu de 
la démocra t i e . 

D'une manière générale, nous avons 
pu constater des convergences profon
des entre les préoccupat ions des mili
tants français et chinois. Elles mani
festent clairement l 'uni té fondamen
tale du mouvement ouvrier interna
tional par-delà des différences dues 
aux part iculari tés nationales .attachées 
au processus concret de la révolution 

dans chaque pays. 
E t encore une fois, i l faut souli

gner l'esprit de recherche du mouve 
ment ouvrier chinois. Le camarade 
L i J iachi des syndicats de Shanghai 
nous disait : « Le rôle du syndicat 
sous le socialisme ? C'est un problème 
que nous ne faisons que commencer à 
expérimenter ». E u x aussi font le 
point, réfléchissent, approfondissent 
leur compréhens ion de ce qu'est le 
socialisme. Une différence impoHanic 
avec nous : ils expér imentent en m ê m e 
temps, et cela dans des conditions 
difficiles. Car construire le socialisme 
dans un pays regroupant le quart de 
la population mondiale, à partir d'une 
é c o n o m i e part icul ièrement arriérée et 
d'une société hier encore féodale, 
dans un environnement international 
o ù l ' impérialisme reste dominant, c'est 
bien recommencer l'histoire de Y u -
kong et de ses fils déplaçant les mon
tagnes. 

Luc. VINCENT 
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«L'ancien se meurt, le nouveau ne parvient pas à voir 

le jour; dans cet interrègne surgit une grande 

diversité de symptômes morbides » Antonio Gramsci 

A propos de «Don Giovanni» Par Michel David 

«Tes allé voir Don Giovanni ?» Qu'est-ce-c'est ? 

Un film sur un opéra. Beurk ! Les opéras, tu sais 

on y comprend rien et c'est emm..» 

Il y a des préjugés tenaces. Je suis allé voir 

«Don Giovanni», c'est beau, intéressant, pas du 

tout ennuyeux et je vous conseille d'y aller M.D. 
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f Don Giovanni o, c'est 
un film d 'opéra (c'est-d-di-
re un opéra tou rné en dé
cors naturels) qui met sur 
écran le Don Giovanni de 
W. A . Mozart. Sa sortie a 
suscité certaines polémi
ques. Nous voudrions appor
ter, à ce propos, quelques 
repères. 

U n e d i m e n s i o n 
e u r o p é e n n e 

Mis en scène par Joseph 
Losey, à partir de Mozart, 
qui lui-même avait travaillé 
sur le Don Juan de Moliè
re qui, quant à lui , avait 
adapté un t h è m e de l ' E s 
pagnol Tirso de Molina 

Le projet vient de Rol f 
Liebermann, Suisse, admi
nistrateur depuis 1973 de 
l 'opéra de Paris. 

Vo la une accumulation 
de références qui donne 
une dimension e u r o p é e n n e 
a ce projet. 

E t quand vous saurez 
que le bailleur de tonds 

de l'affaire est la société 
G au mon r (le film a coû té 
30 millions de nouveaux 
francs), vous comprendrez 
peut -ê t re que le fond de 
l'affaire n'est pas seulement 
artistique : ne serait-ce pas 
là une tentative de sociétés 
c inématographiques euro
péennes de passer à la 
contre-offensive face aux 
monstres U S et japonais. 
N 'y aurait-il pas là u n sa
vant calcul ? Impossible de 
rivaliser avec les catastro
phes hollywoodiennes et les 
Goldorak des studios japo 
nais, par contre là o ù per 
sonne ne viendra piét iner 
nos plates-bandes, c'est sur 
noue terrain, notre culture. 
Dom Juan contre Goldo
rak? Pourquoi pas quand 
on sait que l'objectif est 
100 millions de spectateurs 
en 5 ans, que d'autres pro 
jets de films d 'opé ra sont 
encours. 

D é m o c r a t i s e r l ' o p é r a ? 

Cela ne retire rien à la 

générosité des intentions de 
Liebermann qui, en toute 
sincérité, déclara : 

« Le Don Juan me ravit 
en bien des points QUI ne 
sont pas exclusivement d'or
dre artistique. J'ai toujours 
été persuadé de l'obligation 
de démocratiser l'opéra». 

Pour certains puristes, le 
Don Giovanni de Losey est 
resté en travers de la gorge : 
t Comment, ma chère, vous 
vous rendez compte, ces 
acteurs qui jouent en play-
back, et l'envoûtement des 
scènes d'opéra remplacé par 
la froideur des salles de ciné
ma... • Laissons l 'élite jac-
ter: Nous ne sommes pas 
de ces gens-là. 

Ce qui ne nous empê
che pas de poser certaines 
questions : « Suffit-il de dé
mocratiser l'opéra pour en 
faire un art populaire ? ». 
C e s t apparemment l'avis 
des journalistes du P C F qui 
ont fait un accueil chaleu
reux à cet opéra • démo
cratique ». 

Quant à nous, force nous 

est de constater que si l'o
péra est aujourd'hui le fait 
de l'élite (voir le prix des 
places pour « Lulu » de 
Berg : 250 F I ) , cela ne 
veut nullement dire que 
l 'opéra soit par essence réac
tionnaire : i l ne l'est pas 
quand, avec Verdi par exem 
pie, il correspond aux aspi
rations d'un peuple ou 
d'une nation. 

L a démocrat isa t ion ne 
saurait ê t re la finalité de la 
révolution culturelle Elle en 
est une des conditions. 
Alors, non à la démocra t i 
sation s'il s'agit d'élargir 
(un peu) le cercle des ini
tiés de la culture bourgeoi
se, oui s'il s'agit de rendre 
aux travailleurs ce qui, en 
définitive, leur appartient, 
pour qu'ils puissent juger 
sur pièces et transforme». 

D o n G i o v a n n i , 
u n h é r o s de g a u c h e ? 

Quelques mots sur le 
héros. Le t h è m e de Don 
Juan a é t é c réé par Ti rso 
de Molina. théologien es
pagnol, qui, en 1630, con
çoit une pièce à thèse des
tinée à illustrer aux yeux 
d'un public dévot le pro
blème de l ' impéni tence fina
le. Un grand se -neu' grand 
pêcheur , est finalement puni 
par le ciel et jeté en enfer. 

Molière. en 1665, re
prend le thème. J o u é e un 

an après Tartuffe, cette 
oièce fait é t a t de p ' éoccu-
pations similaires ; contre 
les dévots, il prend parti 
pour les libertins. A la re
cherche exclusive du plai
sir. Don Juan fait figure 
de héros de la l iberté in
dividuelle se dressant contre 
l'ordre du ciel. Par l à , Mo 
Itère ébran le le système re
ligieux de la monarchie 
absolue et annonce les idées 
révolut ionnaires . 

Mais, en même temps, 
son héros a un caractère 

ambigu mis à iour par 
Brecht . sa liberté ne tient-
elle pas à sa position sociale 
de seigneur féodal r Son re
fus de la loi du ciel n'est-il 
pas qu'un aspect du mépris 
aristocratique pour toute loi 
commune r 

1878 Deux ans avant la 
révolution bourgeoise, Mo
zart reprend le t hème . I l 
présente Don Juan comme 
un « phénomène morbide », 
produit d'une société où 
le vieil ordre est rejeté sans 

Qui est Monsieur Losey ? 
Curieusement, pour un cinéaste dont les films sont sou 

vent empreints de p réoccupa t ions psychologiques, méta
physiques sur l a « nature humaine », la politique a joué un 
rôle important. 

E n 1929. il se bat contre l a destruction du camp des 
vétérans par Mac Ar thur à Washington (l 'armée avait 
détrui t un campement d'invalides de gue"e qui exigeaient 
une législation en leur faveur). A cette époque , i l crée le 
« Living Newspaper », magazine culturel de gauche. M 
tait du théât re marginal dans les groupes communistes 
avec E l i a K a z a n . 

Après l a guerre, il entre au Parti communiste. Comme 
Bretch, il sera persécuté par Mac Ar thur E n 1951, il quit
te Hollywood pour l 'Europe. 

Dans une interview au Nouvel Observateur, i l déclare . 
< Tout le monde doit ê t re engagé. T o u t film qui traite des 
questions sociales est un engagement, qu'il soit lié à un par
ti ou pas. Je considère que la plupart de mes films sont 
politiques et que je suis cinéaste engagé. • 

M. D. 

que soit établi un nouvel or
dre, produit de l a décompo
sition de la vieille morale 
féodale. Quand la paysanne 
résiste à Don Juan, son 
premier argument est de lui 
dira : c On dit que vous 
n'êtes pas un chevalier!»: 

E n m ê m e temps Mozart 
montre ses personnages af
frontés aux rivahtés de 
classe, à une situation so
ciale tendue à l 'extréme. 
Bourgeois et paysans, unis 
dans le même respect de la 
morale basée sur la fidéli
té et la v ê t u , pourchassent 
le trompeur et Mozart pen
che manifestement de leur 
c ô t é quand il montre Don 
Juan encerclé par des cen
taines de paysans en colère , 
obligé de fuir face à ce qui 
ressemble bien A une émeu
te. 

Ces quelques remarques 
ne sauraient tout dire sur 
cet opéra qui est éga lement 
une réflexion philosophique 
sur la mort ; elles sont faites 
pour indiquer que vous n* > 
perdrez pas votre temps e» i 
allant voir Don Giovann j . 

Michel DA VI D 

Bert Brecht 
A propos de l a musique de Mozarrt 

dans Don Giovanni 
(extrait* de t Écrits pour le théâtre t Tome J 

(l'Arche) 

B. Brecht rejette la musique « intimiste » • psycho 
logique » fin 19e. Sa condamnation est sans appel : 

• La musique se comportait en laquais tyrannique 
de la bourgeoisie : elle était un " modèle dan: ; le vent ". 
Incapable de satisfaire aux exigences plus ou moins im
morales du marché, la musique "sérieuse " s' est alors re 
tuée dans une tour d'ivoire où "elle a contir tué de se dé
velopper" (Page 46). 

Nous n'avions guère d'emploi pour une mi isique rendue 
psychologique. Nous avons préféré revenir aux fonctions 
que. par exemple, dans son D o m Juan, M ozart lui avait 
attribuées: elle exprimait, pour ainsi din>. les manières 
des hommes — à condition de i tonner au terme "maniè
res " une acception assez large. Mozart exp hmait les attitu
des socialement importantes des hommes, des productions 
telles que l'audace, la'grâce, la mechancuté, la tendresse, 
l'impertinence, la politesse, la tristesse. In servilité, la con
cupiscence, etc. 
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BANDES DESSINEES 

Par Léon Cladel 

B.D. de crise 
Ces dernières années la bande dessinée s'est imposée 

comme un moyen d'expression à part entière dont on 
n'a plus à rougir. Auparavant sa lecture était réservée 
aux enfants. Nous devons donc donner à ce phénomène 
toute son importance. Ces petits carrés de dessins 
reflètent tous les courants politiques actuels, les 
courants défaitistes, la campagne contre le tiers-monde. 
Ils peuvent aussi dénoncer la répression policière 
ou exalter la lutte des paysans mexicains 
contre l'impérialisme 

« L'homme de Zoulouland» 

À la gloire du colonialisme 
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De puis lc\ dcbuis de la 
bande dessinée, les forcis 
i ropic. l'es ou équatorialcs 
des p. lys du liers-mondc 
servent de Lorrain privilé
gié pour l 'évolution de héros 
blonds . i ux veux bleus ou 
bien de messieurs muscles 
rose bon bon à ta Tarzan. 

On au. Mil pu s'attendre 
à ce que ces productions 
disparaisseï >I avec l'acces
sion à l'ir. d é p e n d a n t e des 
pays coloi lises F.h bien 
n o n ! Les Tarzan, A k i m 
et compagni e. poursuivent 
leur carrière évoluant i.*n 
Afrique c o m m e en pays 
conquiv E n o utre, on tro u-
vc maintenant un album à la 
gloire de la c o n q u ê t e o'e 
l 'Afrique du '.sud par U-s 
colonialistes anglais. Cet te 
bande dessinée de Gint» 
I u rgi de Anton to raconta? 
la bataille de Rcwke's R i f i 
qui opposa, le .?2 janvier 

1879, 80 fusiliers anglais 
à 4 0 0 0 Hucrricr* zoulouv 
Les Africains y sont présen
t é s comme de* ê t re* ,ruel*. 
Ils sont qualif iés d ' epr thè te* 
tels que <• fils de s a t i n » , 
« museaux de charbon ». 
- d é m o n * - , e t c . . Ils in
cendient, paient, ouvrent les 
ventres des ennemi* avec 
leurs lance». 

I l faut souligner que cei 
album ne constitue qu'un 
exemple de l.i série int i tulée 
i L'Homme de », parmi les
quels : i, L'Homme du Nil », 

• / 'Homme de la légion • 
I l faui signaler aussi les 

oeuvre* J e Hugo P r j r dont 
beaucoup sont située* en 
Ait 'que a l ' époque coloniale. 

Ccia signifie peut -ê t re un 
besoin d'évasion. Au 
moment où les pavs du 
tiers-monde mènent de gran
des liiMes pour un nouvel 
ordre économique , certains 
révent peui-cire d ' în ie iven-
î ion a rmée ou de recon
quê t e , la bande dessinée 
s c a n l à préparer les es-
pi.ts. 

«Les phalanges de l'ordre noir» 
Désespoir 

D'anciens phalangiste* espagnol, t n ctour. 40 ans 
(organisation fasciste espa- après leur dissolution, une 
gnole), à la mon de F ranco, brigade internationale se 
massacrent tout un village reconstitue avec des an

cien* combattants venus 
d'un peu p.utuut. 

Cela ta ê t re la course 
pouisuiie à travers l 'huropc 
puis I assaul final où tous 
vont périr, sauf un Anglais : 
Pritch.tr L1 Voilà le* impres
sions de Pruch.ird avant le 
combat final : • tiranqe 
impression que de ioir en
fin si près de nom ces 
hommes que nous poursui
vons depuis si Mngtemps. 
Vieillards in'omes observés 

par d'autre* i e Jlards tout 
ausu m tûmes.. Sans doute 
met datent-ils l'enfer et vins 
doute ie me> tons-nous au
ront qu'eux. ». Un autre 
commentaire : • Pensées ra
dotantes où s'entremê
laient lu >c t de yengeume, 
le désir d'oublier, le août 
de l'obi me, les rhumatis
mes (.. ) ». l e d e v i n , le*, 
couleurs, toul coniuhuc à 
donner un au vie c i sa i l l e 
a cet album t ne impres
sion de Jesen. bjntement. 
Comme *i le- tombais n'é-
laieni bom que pour les 
jeune* idéaliste* Le* uns 
et le* autres, fascistes et 
républicain*. a p p r i s s e n t 
comme .t u-.hronio.ucs, les 
champions de cause* per* 
dues. E l , leurs comoais 
sanglant* te (uni dzns in 
di l lérence générale. 

I l se dégage de cet 
album qu'il n ' y a pas de 
cause itisie, qu ' i l n 'y a 
pas de violence légitime, 
et par glissement, un en 
dédiiiî que tou* «.eux qui 
luttent poui Kr l % ei | a do
mination de la bourgeoi
sie sont de* vieux schnock 
qui radotent *ur une épo
que révolue, t n définitive, 
l'hi*touc n'aurait pa* de 
sens. Une bande d r a i n é e 
qui n'aide pas du tout à 
saisir la réal i té , bien au 
contraire. 

«Les innocents dT!l Oro» 
Les paysans mexicains en lutte 

T i u p souvent l 'Amér ique 
Latine a servi de p ré t ex te 
pour ndkuliser dan* la 
bande dessinée le- révolu
tions ci les Itititr* des peu
ples. Une loi* ne*i pas 
coutume, 

L'album de (.lavé montre 
la résistance du peuple 
mexicain aux tentalives de 
main mise de* L i a i * Unis 
qui s'appuieni su' le die-
tatem Poif ir îo l)> »• L a po
pulation de toute une ré
gion résiste aux \nk ; r icains 
et a l 'armée m ticaine qui 
veut i-difier ur* - arroge 
h v d r v é l e c t r i q u e qu doit 
n .er 'es terres cultivables 
O n i c i la révolte des 

ouv*. - mexicains el in-
«nen- contre leur* ond:-
i o i s de i n v a i l *ur le* 
ch c i v 

u n *ent la morgue de* 
imperi.tn- e* rvides de pil 
lage. A u u e fait positif, i 
lutte est d i ' i gêe p.ir une 
temme, Lui*a qui plu* tard, 
après la victoire des vil
lageois, rejoindra les maquis 
du grand Panchn Vi l la . 

Les dessins sont t rès 
beaux, les couleurs chaudes. 
On sent dans ce livre la 
dignité de* peuple* qui 
révsic-nt 

Le* lnnocen:« dcl O u i 
Editions t) \ R ( . -\UI> 

MUSIQUE 

H a r d - r o c k : 
ÀC/DC en concert 

S i vou* axe/ | S , 16 
an*, il y a be.iut.oup de 
chance» que vou* aimiez 
\ C LH. A C / D C ,a veul di 

i e inuia i i i alternat i l / iou-
i.mt continu Ça s'appelle 
lu luid-iock. Ce sont le* 

successeurs du L u i Zeppelin 
de* année* 70. Le grand' 
h uc de Angu* Young, le 
mahre d'uruvie du groupe, 
t'est d'arritci *ur *cène en 
lenue de collégien : carta
ble et culotte* loutie*. 

• Quand l'eiais môme, 
l'exole était un x-etilable 
i tique pour moi. /e n'y 
tarsaiy. que dis lomteries 
lomme tatuei des houlettes 
ou due n'importe quoi 
quaixf ie piul m'inieuo-
qcait. Ces! dom pour me 
moquef de ictte époque 
t/«e /'ai lommeme à poitei 
selle tenue». Angus Young 
t interview d-m* A W du 
mois de décembre 1979). 

Grand guignol sur scène, 
gag de lycéens, le son super-
dur, de l 'électricité plein le* 
oreille* c l des vibration* a 
s'éclater, voila le cocktail 
qui assure a A C DC une 
giande popular i té à des mil
liers de jeune* qui en ont 
lelkrmcmeni mane du gris 
de lou* !e* jour* qu'ils uni 
emie de temps en icmp* de 
*e prendre une ralale d'e-
neigie. pendant deux heure*. 

I e hic. c'est que A C / D C 
*e produit en con i c i l par 
r i n i e iméd taire de la machi
ne I rk K C P (vou* savez, 
.eux qui *oni re*pon*.ili|es 
«le la mon d'un jeune Ant i l 
lais à Paii*. lot* d'un con
cert d. >J es ' . ) . 

I I K C P sa donne a peu 
p r i a sa : exemple : L i l l e . 
H drAembrc. 10 000 per-
•jinne* a la lo t re com
merciale Comme un bourre 
r t iaxi . pour .non une place, 
i l faut ai river deux heu ic sa 
l'avance. Pour éviter lestire-
iii-flanc, le SO lait entier 

le- public par une porte de 

«Andy Gang> 
La répression policière 

Andy Gang, ainsi s'ap
pelle un policier de la célè
bre brigade amigang D a m 
un style t rès soigne, bien 
que parfois un peu I oid, 
Chantai Monielbei d é n o n c e 
la po>icc et la répression 
policier f 

Dans une de- histoires, 
on v o l ! j ^ a w n . i i d'un 
travai (eu imniigté par un 
cov. o-jv (fe la poh.e, tou
jours p - , ' a t j i | , - (ou. sur
tout s'il e<-t en lace d'un 
immigre. I n autre cha
pitre sur I F 2 I emi**K>n 
du mciuedi les fran 
cois donne-ii o français », 
rappelle oui it .*emcnt les 
appels a la dénonc ia t ion 
lancés à la télévision fran
çaise a l'occasion d 'cnlè 
vements 

Le livre icprend à peu 
près tous le* j h è m e s de 
campagne du pouvoir sur 
la sécurité ei le* d é m o n i c 
L a sécurité dan* le m é t r o : 
tandis que le* supeillics 
font la chasse au tac tés, 
une bande de m.Hlratsdéva
lise le* voyageur, sur le 
quai. « On tire d'abord, 
on s'explique ensuite », 

c e r e doctrine qui semble 
de plus en plus appl iquée 
de nu* ,our<. par le- l l k s 
est uien mise en lumière, 

Plus or CM haut d a m 
l'échelle sociale, mt»n% <m 
a de chance t ' V u è sus
pect. Kéali*e a pa't.r d'a'-
laires ou ae i buvutes 

réelle», l'album montre bien 
que ' * llic* peuvent se per 
meri 'e de nombreuse"-
otn^e* % v.rO'.l toujours 
couve-1. p.,r le pouvoir 
Ce i t u i .( le me;Uc de mej-
l i e m •videncé le rù ' e d t 
répression des flic» v.s-a;-
vis ch. peuple. Cela dan-
un style graphique réaliste, 
agréable, avec beaucoup 
d'humour. 

A \ D > GANG 
Editions l l -S HUMA-
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1,50 m ! Des sensations à 
en avoir le souffle coupé . 
Certains l'ont eu : piétines, 
asphyxiés . Que la fête com
mence ! Non ! Ouf, vous y 
êtes. Pendant deux heures, 
vous aile; attendre : fu
mées, canettes... Ça com
mence à manquer d'air. 
Surtout qu ' i l n 'y a pas d ' aé 
ration. Alors vous voulez 
sortir faire un tour. Pas 
question ! Qui sort ne peut 
plus rentrer. Ce sont les 
gorilles qui vous le disent. 
Ils ont des arguments. 
A Q ' D C sur scène. L e grand 
d é f o u l e m e n t Corps écrasés, 
l'œil tourne. 150 personnes 
malades qu ' i l faut sortir. 
Pour pas gâcher le plaisir, 
le S O les sort en les trai-
nanl par les pieds. Comme 
des sacs. Entre jeunes, on 
sait rester simples. D'ai l
leurs, il n'y a pas d'infir
merie : pour reprendre des 
couleurs, on vous laisse là 
dehors dans la boue ( i l 
pleut !) au milieu des tes
sons de bouteilles. F i n du 
concert. 

Pour deux heures de dé
foulement et de plaisir, ê t re 
t ra i tés comme du bétai l . 
K C P . 

Cela va-t-il durer long
temps ? 

Miche DA VID 

" Danton et Robespier
re» sur la scène du Palais 
des congrès, un épisode de 
la Révolut ion française qui 
va de l ' exécut ion de 
Louis X V I à la mort de Ro
bespierre. Une production 
i t grand spectacle», mise 
en s cène par Robert H os 
sein, écr i te en collabora
tion par Decaux. Lorenzi 
et Sona. 

C'est avec quelques idées 
préconçues en t ê t e que >e 
suis allé voir cette pièce, 
presque sûr qu'elle se situe
rait dans la lignée des au
tres productions dites de 
• masse » d'Hossein, style 
* Notre-Dame-de-Paris » ou 
• Potemkine ». Certain d'as
sister i la seule confronta
tion de Danton et Robes-

Eierre dans une lutte pour 
i pouvoir. E n un mot, je 

m'attendais i voir une pièce 
contre la Révolut ion de 
1789 et, par l à - m ê m e , con
tre tou t» révolut ion. 

Dans le programme diffu
sé i l 'entrée, on pouvait U-

WKATRE Claude Dhallouhî 

«Danton et Robespierre» : 
ou un épisode de la 
Révolution française 

sur les planches 

re : « Restitués par de 
gnmds comédiens, on re
trouvera ce soir cet visages 
et ces regards. Mais le tou-
htiu des auteurs, c'est qu 'au-
delà des apparences, le spec
tateur découvre l'essentiel: 
deux concepts cela va de 
soi de la Révolution. 
P'eut-ètre bien davantage : 
deux choix face a la vie ». 

Une phrase plus q u ' u n 
higué qui laissait mal augu-
l e r de la suite. 

Mes idées p réconçues fu-
i-ent vite balayées par une 
action m e n é e tambour bat
tant où l'essentiel de la 
réalité historique de la 
pér iode é t a i t re t racée. Du 
vote majoritaire de l a Con
vention pour l ' exécu t ion 
de Louis X V I à lu lutte 
menée par Robespierre, 
allié a la droite, ayant pour 
chef de file Danton, contre 
l'ultra-gauche (Héber l is tes) . 
L'ultra-gauche ou « faction 
des exagérés ». dirigée nar 
Héber t s'appuyant sur les 
justes aspirations du peuple 
dans sa lutte pour le pain 
et le travail, menait une 
campagne terroriste qui v i 
sait, en fait, à saper le 
gouvernement populaire. 
Cette campagne avait des 

aspects justes sur certains 
points ; que ce soit la repri
se en compte des revendi
cations populaires ou la 
lutte contre les Dantonls-
tes, partisans de la paix à 
tout prix (rappelons que la 

. France é ta i t en pleine guer
re à ses frontières de l'fcst et 
en butte à des insurrections 
d'anciens nobles à l ' inté
rieur) et de la m o d é r a t i o n 
vis-à-vis des • ennemis » de 
la Révolut ion. 

L a faction des Hébertis-
tes é l iminée . Robespierre se 
retourne contre Danton et 
sa clique. Fabre d*£glantine 
entre autres, politicien ver-
reux compromis dans l'af
faire de l a • Compagnie des 
Indes ». On voit un Danton 
sarcastique et cynique, cor
rompu et manœuvrier oui 
s'appuie sur sa popular i té 
et son passé de « révolu
tionnaire » (n'est-il l'hom
me de la •• Patrie en dan
ger» et de i La levée en 
masse») pour se défendre 

On voit également les er
reurs de Robespierre qui l ' i 
sole du peuple et s'enferme 
dans la tour d'ivoire de la 
• Terreur et l a Vertu », obli
gé de décréter des mesures 
d>xceplion au tribunal ré

volutionnaire pour que les 
accusés ne puissent s'expri
mer. 

Danton él iminé, Robes 
pierre et Saint-Just s'isolent 
de plus en plus du peuple, 
les € Fripons » , comme les 
nomme Robespierre, ont 
beau jeu de renverser cette 
direction branlante, le 
9 Thermidor (27 juillet 
1794) . Comme s'écrie Ro
bespierre lors de son arres
tation : « C'est le triomphe 
des Fripons et des vo
leurs .' ». 

Leur triomphe, c'est la 
fin de la Révolut ion. Sui
vra la • réact ion thermi
dorienne ». terrain propice 
pour la mort de la Repu
blique et l'instauration de 
l 'Empire. 

L e texte, dit par les co
médiens , est cons t i t ué pour 
sa majeure partie de reprises 
de discours ou d'interven
tions de l ' époque , tout cela 
p o n c t u é de roulements de 
tambour qui avivent l'inten
sité de l 'acUon. 

U n regret pourtant : c'est 
que le c ô t é « populaire » de 
Danton soit si m a r q u é , au 
point que l 'on en oublie 
ses magouilles politiques et 
financières et que sa tru
culence sympathique em
porte quelquefois le « mor
ceau • par rapport à l'aus
tér i té glacée de Robespier
re. • 

Mais aussi l'absence du 
peuple dans tout cela, s ' il 
est souvent invoqué , on ne 
le voit guère. Cette absence 
entér ine l ' idée que ce sont 
les •• grands hommes • qui 
font l'histoire, non les mas
ses et la lutte des classes. 

A la fin de la pièce, 
les • Fripons - triomphant, 
on a l'impression que la 
Révolut ion n'a servi à rien 
et que le peuple français 
s'est fait bê tement avoir 
dans l'histoire, qu ' i l n'a fait 
que se trouver de nouveaux 
maitres. 

C'est nier ou oublier 
toute l 'évolution historique 
que constitue cette pér iode , 
que ce soit l 'abolition des 
privilèges du clergé et de la 
noblesse ou ie fait que les 
paysans ne sont plus as
treints à cultiver la terre 
pour les nobles, entre au
tres. 

L a fin de la féodalité 
et l a prise du pouvoir de 
la bourgeoisie ne sont pas 
seulement le remplacement 
d'un maî t re par un autre. 

/ W Des romans pour les futurs bacheliers... 
y? - a Sur l'Allemagne de 1918 à 1939 : 

A T I P Q 3 1 1 T T P Ç L'Obélisque noir, E .M Remarque, 
X*%> IVO a U t l i r a L i v r e d e poche : description fé 

Que lire quand on aime l'histoire, qu'on va passer 

en juin le bac A, B, C, D, E, F ou G et qu'on n'a 

pas trop de temps 
Voici , en fonction du programme 

d'histoire au bac, une petite liste de 
quelques bons romans, classiques, 
connus qui vous permettront de vous 
mettre dans l'ambiance de l 'époque 
et feront mieux passer ta pilule amère 
des révisions I 

Sur la guerre de 1 4 1 8 : 
Le feu - Henri Barbusse, 1917, 

Livre de poche, obtint le prix Con
court pour le courage d'avoir osé mon
trer la boucherie et les conditions de 
vie des soldats dans les t ranchées ; 
explique les événements de l 'année 
1917. 

Le brave Soldat Chveik, Jaroslav 
Hasek, 1921 . Livre de poche, à se tor
dra de rire, sur les aventures déliran
tes d'un Tchèque qui voulait absolu
ment s 'enrôler dans l 'armée de l'em
pereur d'Autriche dans un empire en 
pleine décompos i t ion . 

L a Révolte vient de loin, Charles 
Ti l lon , 1968, Collection 10-18 : 
autobiographie qui raconte les mutine
ries de la flotte française en mer Noire 
et en Méditerranée en 1918 1919. 

Sur l ' U R S S : 
£f l'acier fut trempé, Ostrovski, 

1931, E F R . autobiographie enthou
siasme d'un jeune Russe qui nous fait 
revivre la Russie d'avant la Révolut ion 
à la construction du socialisme au tra
vers de sa propre aventura. 

La Jeune Garde, Alex is Fadeev. 
édi t ions de Moscou : la résistance de la 
jeunesse communiste de Karkove t des 
mines à l'occupation nazi». 

Sur les U S A de 1918 à 1939 ; 
Babbitt, Sinclair Lewis, Livre de po

che, d'un humour grinçant, la vi t , les 
mcaurs et les pensées de l'a" Améri
cain moyen » de la prospér i té . Un oeil 
lucide et féroc*. 

ces Raisins de la colère, John Stein
beck, Livre de poche : les pérégrina
tions d'une famille de fermiers pauvres 
chassés de leur terre par les banques 
pendant la grande crise. 

Sur la France de 1918 à 1939 
Les trois livres de Jean-Pierre Cha

brol sont un excellent témoignage 
Nous les avons présentés dans un 
bimensuel : 

Les Rebelles : L a France de 1918 à 
1930 dans un village de mineurs cé-
vennols et à Paris. 

La Gueuse : sur le 6 février 1934 et 
la crise é c o n o m i q u e et politique. 

L'Embellie : sur le Front populaire 
et la marche à la guerre. 

Tous parus en Livre de poche. 

1933: * Quand j'entends le mot 
culture, je sors mon revolver » iGoeb-
bels). Les nazis brûlent les livres, E.M. 
Remarque est condamné à mort par 
contumace- B. Brechts'exde. 
1936 : les grévistes occupent au son 
de l'accordéon : le pain, la paix et la 
liberté. I.a culture populaire contre 
l'anti-culture fasciste. 

pocr-e descriplw 
roce des classes moyennes et possédan
tes d'une petite ville, au temps où la 
boite d'allumettes coûtai t un milliard 
de Mark (1923) , les ferments du fas
cisme-

L'Irrésistible ascensiond'Arturo Ui. 
Bertolt Brecht, N R F 1935, pièce de 
théâ t re . Satire de l'ascension d'Hitler : 
faire rire et éduquer sur le monstre. 

Sur la Chine de 1918 à 1945 : 
L'Arbre blessé. Han Suyin , Livre de 

poche, à travers l'histoire de sa famille 
et la sienne, elle nous retract l 'évolu
tion de la China. 

Une fleur mortelle. Han Suyin , 
de 1928 à 1939 les révolutions chi
noises et la lutte contre l'envahisseur 
japonais. 

La Condition humaine, André Mal
raux, Livre de poche : la grève, le sou
lèvement et ta répression à Shanghai 
en 1927. 

Sur l'Espagne . 
L'Espoir, André Malraux, Livre de 

poche. 
Pour qui sonne le Glas, Ernest 

Hemingway, livre de poche . à travers 
la participation comme engagés volon
taires, de ce Français et de cet Améri
cain aux côtés des Républicains espa
gnols, la guerre d'Espagne, banc d'essai 
de la Seconde Guerre mondiale. 

Sur la Deuxième guerre mondiale : 
une foule de livres I Aussi j 'en retiens 
trois seulement qui ne sont pas des ro
mans : 

Les Bataillons de la jeunesse, Albert 
Ouzoulias, Editions sociales les jeunes 
dans la Résistance, de 1940 à la Libé
ration de Paris. 

Ceux qui vivent. Pierre Laffitte, 
Editions sociales, la vie et la résistance 
de Français dans les camps de concen
tration. 

Trafics et Crimes sous l'Occupation, 
Jacques Delarue, Livre de poche : 
comment les capitalistes et les truands 
français s'emplirent les pochas sur la 
faim des Français, en collaboration 
avec les nazis et comment ils ne furent 
pas chât iés . Une bonne dénoncia t ion . 

Ces quelques livres ne représentent 
qu'un choix ( Alors, si vous an con
naissez d'autres qui vous ont plu et 
qui sont révélateurs de leur pér iode , 
à vos plumes. 

Estelle DELMAS. 




