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GOUVERNEMENT lÉG!SlAîURE 
lf L n"y aurn ch:::ior'nta i~ qtl"un g-ouvcn1crnc n! p ~:- l1'4ish,ture. » 

Q( _ll Cumhicn rie foi .; n'a vons-no u 5 1•:..., h, 011 c111c11d u celle for-
U'ltlc q ui c-un~l ituail un Oc;, (J O::il tt l:H-.; du ri.:g.hu1." hyh z-i.r:e . ni 

[l.t.rle u u.•nrairc n i pré.--.i1J.r11Qic t <ru e u ou:.; suhi-..,a n . ., :..lcp u!~ j 9:;.,.<t. 
) ,Or -k1t1'u nc 1no1ion rie r c n"'inre étai t t1é ti-o :-ér. le-. Llt" p u tés l't:, i cut 
<, û ,nr-u! :n ·e:·tis 11uc 60 U ;1do1,~io u - i.rè ·.: hy~•o~(1,(-\.iquc - l"Utr.ti• 
u c raic iu1111édiatcnu ·11t nue di ..;3ohi:Qio11 .. iH . DC"ŒDr;. l"t :u 1t co i:~i tll:r~ 1 ►:..u· 
le J•r .: .. ide n l ,le la Répn l,liq«e co mme i,i :rn,o,·i l>lr- 1>e11 tla111 !Ou l e h 
:iut•l;: de le ur u 1:111d a t. No u""' .::o:n •ou s n w i n tf'nant ffUC (; j ~\ n t a is » 
,i .. u1-, l e clirL ÏtJlltt:1Î r c gauJl i ... 1c d c,:,5 éq ui vale n •·c .: ~~~nifi t! « h ie z1û '•t » . 
lro z é n,-:r.tl de Caullc vi.-n t e n effc:, :, u lcndr;u:!~n d u réfi-rc nùuru
plé-!, t,·i .. ce, de « t·c n 1c1T ier » 1-,;~n.-, 1i r1'::ivi~ ~ou Prc·n :~t•r 1ni 11 Î,itr-c ••! tlc 
lo 1·~n•1•la ccr 11:or 1\1. Pon 111:don. La h aulc h :: t!<1u e n e µ.r..u;if..•rnc,r., 1, lut, 
cc 1•~~Y"' par parl(•nt~uta..i r f',1. coa~('T \.':t;eu 1·3 ia1t·1·1•0-·~·~. t uai:-- p r .1li 1ruec.1 
r _, tl ,uiu i,;lrtt lion <lirct·lt·. A vr..- ê. d i r e , Ct! n.\_•'"lt J93~ HnitJ llt'!U P, ~P. ! t-OU r 
u o u, pn-: ... f'n lcr le c a pi1a li,auc 1~,·~1norc .;::i itau c a u grand jou r d e 
l'h-'u·J (Hatig n o n 1111 \u1 ;.1 }lI'tJ:t..' f:u.: à u n e t1·1f{" !l"ttilUt!ou, tléHH•nl :1u t 
le-., ~rrï ,·111a 1ions p l"n:tn p lOÎtCfol <le l..t vc-i:Ue, 3-YC"C a u\:.tn! cie cyuè , ru e 
11uo ~· i1 !1\: tait a;d tl"nue de."> lt-lJ.Ii2ê(1tH!" a ~g{~ic?n ~ e,,, 5lJti'{";;.,i ~·i' ,1 ch1 
du: f ,le l'Etat. 

La v,:rjté. c•,·~t r1u "'o 11 urwu'1 a v..1 ir a u uonr é cJ~1 él{'rtln n-; (< d ... uH1 

ft, fo ulé~ ,1u n ~f.':reudncu i> , ~l :1t, \ trtr,"•1-t :..•cH1u ;"•t.~-., JH,Înli.~lgt •"', r iu1fr on-
latio 11 ,, hOndaµ,c .... , t:luderoi 1Jp , r ..tp por h !.I '• i p::-t~f et , e l ,1,.._ .. u__.11 ... t· i~ue .. 
1uc·ul i, ol'1u: r ~n 1 x, on a o ~r~-;.;_ t\ l' iu.i..tlnc·t c!c eorf'i~••rv!Jléou <· n y cCtHUlN 

par Edouard DEPREUX 

4i:ao1. Elfco aurail·u t. tic ravl:i de tou1, l~a oî,:1.er v~tcur,;. ai.ouli i, une 
, éori1.,1»1., hé t·atun,h,· de <l,:1mté~ U.N.~t HIO ù 150 d'~11tre cu;c 
:1u!'._1it•ul i-.1u-co1nh,:. 

Noul't uc- ::iuuuu c., plu ... eu 1958. A ce ltt." ,:5Jo,1ue, une M'OÎ K de 
l ,on\ _, iue, a-,:,o rl i-.· tfunc alt .. i•ucc tic· 1u·o t;t<:.u un1.c._ :l"' u n vœu de i;ou.
ru iij..,ion lo luh, i1 « •1ui. vou, sa vQ•:.i: » cl ~( i•ol' ... ibl,~ rie ri 111r i:;alou:'i ou 
tlt; t[ tn; l c1uc ..; r1o il,• ... , ~ar:1111i .. .. , il le ', lu·c è ri • . Aujo~attrhu i, ic sufft"a~e 
1111Î•,.rc r -. t: I, t·11 11 n-: ..,,.u ,·c- tlt•-, r ,\.:lcnc.c u lli tic co rns••c {"uln~ :..c u cic ns con ju-
1•,-;._.; J u 13 n,ui, t"Olhf , t h·r .cil ffu e le.~ llO lmrlt•ruc n t3;TcS ayant voté 
1"..1u1c11,h.·uu.·11l Sa la u , p ruvit·1uu.•ut , à •1uc l,1uc:.; cxc c;,! io n s 1,rès, tl'uu 
r t.uuc .. 1u t!él;u·lté clc PU .:'LH. t·l en tirera it ,lei_, ,·o n t.:lu :, ÎOnt3 utHei,;. 
tc:i ;:u·onu•-...::t.•s :.;ol,·nru•llr·, d , · fidélité n'ont 1•:.at, t·ou .. tit ué une garantie 
suffir-aulc c ontre· lc.s h~n1 :11iu1Lr, f..1-,rêste~. « l.r~ ,:Jcctio,L"- auro nt. 
t·t.•rL1inc·111 (•11I lil·u cn iuai, :'t inoins irunc. g rave tl,-=•·01n·cnue tlu f!:l.•n t"
, . ..,1 , le Gau lle au moment rlu ri,fé .-.-,«lum . I),:;:. l 1•ri r :uuli,fals U.N.Dt. 
,· t U.D.19. "' i!° ~onl p arla !!é .. J •• ., circoni,c risttÊon'i », 111\unulnt;.ail , il y a 
•tu e f,111c,.. jour:,. 1111 ;.u ui t1ui a vriit 1n•i~é se:, r1:•n;1·izue,ucnh aux 
1uPiilcurt• ,; ., ourt·c~. O r, nou-, n ' au1·onfi 1, a 1, .d "'élc (·aiour .. 1·11 inai . ll1 0Ù 
11rovi1•11,lrait ,lo u e lu d,:co11v,·11ue '1 Oc la ,l.:fai t<: ,le s « oui >> 1uut 
t·ou rl 1,ar le.:, << 11ui • •• 111lli,! » el , plut, J):tr1 i,·td ièr-c u1,·111, a.le J'int1Jt0 6" 
~iltili h: tlt..· di ... ":, i111ulf'r celle v,~ritl" .. eu t l,-:111il dt· tout<•; le~ acrl>b.1tÎL"'i 
,li ... l,·,·1 i1 p11· , ,m x11,,.· llc, ,e ~r,ut livr,:.:s la IC.T.9' . .-1,aquc· jour 11lus 
tolul itai,r,·♦ ain,i 1111•· lu 1u·,· ➔'"'t.e offi(·irllc, ofiiri(•tt,r f•Q n111or~11surt~e : 
•1·a y a t' U plu ... dt· (( ,,,,; )) r1u\1ux j U""t~r1'· d C l l l t-- n ':ft:f'f" lltl u 1n ,..;, c't":,t 
uni,1ru•111t•11I p a rc-,• 11u•· Je P.( :; a donu é un n,01 ,runlr ,: ,bus .;c S('-U.~ 
l .. uuli, •tnïl avait pré ,·oHi,,-: le (< tldll », lor'i dt ... .., 1l<·u x: Jlrt:Ct:1J~nte -, 
t·on f.. u ha tio11 .... Hu << Fi;!.t ro » Ù <! f.' Hun:;.u1 i1t! », c•n p:1"i-..:-1ut 1mr ]cf; 
j ouru:wx S .F.I.O .. J\J.H .P. ,·t raJieuux. ou prul<•,1:iil ,n:int m ême 
la 11roc la1n:t1io n ile -, rt~ .. uh :•f .. •·onll·t• J';.auut•xion J:i-r,:t.·11 ,· ,f, .. -. bull,·tirrn 
J e- \'oh· 1rnr n o:-' 11rinl·1• .. , nn re fu .;ail au 1,Jui gr~uul d' ,·nlrc c u K urt 
d1èq11c en bla n r, on ~~ J,-:l·lurLlÏI 110:,tilc no u Ncult0•nu•11 t à la dicl.:i
lurc , u1ai.s au pouvoir J>{"r,onuel. au n':girnc ,~r•-=~;idcnticl, ù I' « Eu
rope d e$ 11alrics » qui s,·,ublc tlcveuir la . ~rirande 11et1'j1~c du r éf,;iu1e . 
·cl<". En vota nt ,.« t,ui » ti la paix, « ri o11 » au ,,ouuoir gflu.llis te , n ow_, 
;n·ion~ rxprin1c rc rrut: b1""11114•ou11 tl'aulres pcn)1;:1icn1 cl u1êu1e di~nient 
partout ..• sauf ~ur fours bulletins. M. Bri><sou, lui-m.:me, tbu,, w, 
i-dito rial du « Fi;;aro », n 'avait pus h & ité ù 1>roebnot' r •111e s'il s'i-tail 
rlllli~, la mort rlans l'âm<·, au « llU Î », il éwit impul ien t d'en ilécou
drc "vce (!U.N.R .. dû, le l.•1ulemain Ju 11lohisr it,·. M. l'aul R,-ymmd, 
<(UO le" partis 11•0111 j~uuais effraye;, interrogé par un j o u,·nali~I~ 
que l,1111·~ jour~ avant le :!<'rnt i n , avait dédari- a,·ec .-eue belle aRsu: 
r ,u,.·•: donl il a 1,• serret : « Il e.,t cerlain <111.- 1u,u5 uurons ,les 
élc,·lions .-11 mai. Le Aéni-r:il de Gaulle l'a dit. 11 """ se d.-dira p:i~. 
Ce n',._,l J)a~ dans sa ,nauière. Le 1,ouvoir ne r,•c·ult: janrai5. » O.:•,ri
Jé111cn1, l 'humour en Franrc ne perdra jau,ai,; 1,,•.i; droits. 

Il y a troi~ ,en1.ai11e.,, le Burea u national du J•.S.U. avait invité 
noire camarade Pi.-rre Mendès Frau.ce à une de seH rt>u1aion.11. Ar1r.:li 
avoir fuit avec lui w, long tour d'hori:,on, nou,. étions parvcnuH à 
c-ene eonduliion que i'l1:rpotht>80 de l'ajournement des 
élections ne @v■it pa11 ê tre ~,.,cfue, les c ris d'angolNe de& · 
d.ôplllés U,N.R. : a: Encore · une minute M. le bt,u,..eau r •• pouY-l 
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1\11 • POU.IADE fait cles 
offr.-s tic service ,, !'O.A.S. Il 
vicnl ,r;n1noncer la création 
d ' un « Parti Nationnl c l Popu
laive ». A ce suj et, il <lécl:.1rc 
que l'cx-:;infral Salan c 1i1 JH• 
être - rn 1960 - le chef d ' un 
« JC:is..•rmhlcmenl C"'"IIIC » 
•1ui aurait été 11orté $,Ur les 
fouis baptismaux par l"incffable 
Picrrol (Poujade ) , le \'Îlain 
Jojo (Bi,lauh) c l le loyal ba
•·lia:;:a (Huualc m). 

Lc/Français n·oul p aa e u de 
" d,ance, ,lil le marchand de pa

pier de S i-Céré. ]\lais, en bon 
conuncrc.;anl. il propose claire 
m ent à !'O.A.S. frnn~aise sa 
camclol•e poujadis te : 30.000 

., milit::111, , ] 50 carulidal.!' , 3.000 
élus conMtlai.-es, 10.000 é lu s 
loc:t11x e t 1 millio n cl"élccleurs. 

Ccsl 10111. 
Ç a fai1 du monclc, I o n! <;a ! 

Et nous n e douions pas •iue 
ce serait une incon1es1:ible b:ise 
sociale au fasc is me O.A.S. 

Le Poujade •1ui ava it pris 
position contre le réfé rcnJun• 
voudrait bien s'anne xer les 
« n o n J> cl les '1hslcntions. Il 
~ • vrai que tians le l.ot , o n 
pêche ht!aucoup à la lipic . .. 

0 

De~._; t:ent cÏ1uJ é,;lises vonJ 
êrre co11s1rui1es ,lans le seul 
diocèse ,le Paris. Il pnrnÎI que 

' ., l'ur,;ence s'en fait senrir. u .. e 
· église coûrcrni! - cl,iffre ap

pro.Tinwtif - entre 45 et 100 
n,illions ,ro,;ciens /r1111 cs. 

l'our fi,w11cer les « Chan
tiers ,lu Cnr,li,wl », outre leD 
,1011~, les pré ires t·erseront, 
511r fours ho11ornire.< ,le mes
se, 1111e somme ,le 0,50 NF. 

· L'impÔI forcé, C IL qnel,1ue 
sorre ! 

C'es1 peu, en uppurcnce. 
ÏY'enipêclui ,, u' il parlllt tJt:'un e 

· · éi;lisc sortirn tous les ,leux 

l
: .,• 

. ' . 

,, ' 

ans. .. Le problème esi posé : 
cttlcu/e:. le nombre tle 11rétres 
'ci le ,wml,rc ,le messes pnr 
rupport Û , ;, ·popula1io11 pra
lÏ•Jllt111le 1 Q:te tl'eau... que 
d'eau (bénire) 1 

0 

Celle c:ulc11ce n 'est pns 
rè.•pceléc tl:nis le . secteur lnï
c-1nQ •fc l'cnscig:n cr11c11l. 

JI y a un ·,.-.., JH. D ebré po
sait la J•rcmièrc · pie rre <l'une 
l?ncuh é des Sciences ,, Na n tes. 

Con,m c les piur cs ne se 
sont guère 11111hipliéc~, 1nal .. 
g ré - ou i, ca1i~c du Pre
mie r 11 1i11is 1rc, les é tucl i'111ts se 
sont mis en grè,•e poul" 1>ro
les1e r conlt·c cc r e tard 11u' ils 
jugent - les simples ! 
inncl111i%ihlc. 

Ah ! si c'é ta it un « chnn
lier <lu Cardinal » ! ... 

0 

M . Gttbricl Robi11 ct, ,lu « Fi
gcrro >> , trouve iujurieux le 
ternrn ,le « cu11aillerie » em
ployé pt1r « L'Hrwumité )). 
« Le Figaro » doutt1ÎI ,lu P"ssé 
,le résislanl d'Amlré Jllurm
ser. l'ourt1111t, un co!lulJort1-
teur dll « Figaro », Louis 
_Marlin-Clrnllffier, ,lo11t los 
qualités 11c peure11t ê tre dis
cutées, a attesté ,le l' attitude 
de Jllurmser pe11,In11t l'occll
patio11. 

N'cmpêcl,e que « Figt1ro » 
el « Humanité » se 11oursui-
11e11t mutuellement en corrcc• 
tionnelle. 

Sllr le plan de la Résistan
ce, nul doute qtUJ « Le Figa• 
ro » esl un bon juge en la ma
rlére. La preuve en a été Jour• 
nie dès le 18 juin 1940 •.. à 
co11dition de 11c pas avoir la 
naénaoire courle. 

• 
Lo journal « Le Monde > 

aime faire les choses avec élé
gance. 

La R.T.F. ignore le ,Irait de 
réponse oloni qu'un ,le eee 
commenlaleurs quotidiens al• 
loquo sy6lématiqucmcnt toua 
el tout le monde sans risque 
de démenli. Malgr-é cela, « Le 
Monde » accorde au frénéti
que Jean Nocher le droil de 

,-------··· 
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1 
• OPTION OU COMPROMIS 

Q 
TJAND ces li.gnes paraitron t, l es 

six ministres des Affaires étran
gères cle la petite E1Lrope se 

seront nncontrés . au Quai d'Orsay 
ponr parler de l'unité politïque euro
péenne. Réunion importante pour ce 
projet cher à la fo is ci la D é>mocrat'ie 
Chré•tienne el à la SocWl-Démocra
tie et qui a contribué, en France, 
sous la IV• République, à maints rap
prochements, à maintes coalitions 
entre les deux courants. 

Venant a7Jrès toute une série de 
contacts : rencontre cle Gaulle-Fan
f ani ci T urin, en trevue Fcmfani-Ade
nauer à Caclenabbia, échanges de 
vues Shrœcl er-S7Jaak et Luns à Brn
:celles el .à L a Haye - les délibéra
tions du Quai cl'Orsay marquent une 
nouvelle étape. 

Lorsqu'ils étaient réunis à -Luxem
bourg, le mois dernier , les « Six i> 

n'avciieut pu s' a,ccorder sur p lusie1ir s 
clauses clu projet préparé par l es ex 
perts. On sait, en effet , que deux 
con-ceptions essentielles cle l 'Europe 
politi que sont en présence : 

1) Celle de de Gaulle, « l'Europe 
des patries i>, qui prévoit une sorte 
de Conf édérntion {projet du Comité 
Fauchet) permettant à chacun de 
préserver l'essentie l de sa souverai 
neté. Cette association cl' Etats aurait 
pour organe dire_cteur un Conseil des 
chefs de gouvernem ent se r éunissant 
plusieurs fois par an fin d'élaborer 
une politique commune dans tous les 
domaines. Elle comprendrait égale
m ent un « Comité permanent :> de 

lA · 
m_~ ON mari m'annonce sa libê

(( 1 \Jll. r ation ftO!-'r le 11 ou le ~2 
~ ne cc mo,s... On va rcxpe-

üier directement en Al~ér-ie ,i, . 

La personne q ui m'écrit ceci est 
une Française. Son mari, Algérien, 
était condamné a ux travaux forcés 
à perpétui té. Il est libre mainte
nant. On l'envoie en Algérie. Sa 
fem me, qui avait cinq a ns de pri
soll, res te enfermée parce que 
]Française. N'avon s- nous rien à cli
re à cela ? N'avons-nous r ien à ùi
rc quanll on garde en prison J\'JM. 
Leuti et Bamlrillard, bien qu'on li
bère et place à la tê te de l'Exéeu
tü algérien M. Abderrahma n e Fa
r ès, dont ils é taient les « compli
ces » ? N'a vons -nous rien à dire 
quand on laisse en prison les anti- · 
colonialistes, quand on laisse en 
ex il ceux qui ont refusé rle se bat 
t.r c contre leurs frères algér;ien s ? 
N'avons-nous rien à llirc quand on 
anutisiie I c s to·rtionnaires de 
Djamila 'Boupacha et les assassins 
de Maurice Audin ? Sommes-nous 
donc, nous, peuple de F rance, 
voués au seul rôle de béni-oui-oui 
d u Généi-al-Président quand il lui 
J>rcnd fant.aisie de nous poser 1>ar 
référendum des questions sur les-

haus foncti01maires et une A_ssembléc 
consurtative formée . de representaff lS 
désignés par l es Parlements "!-~tia
n.aux. En préconiscmt cette. polit(fJ1f€'. 
de · Gaul le obéi t à. un dess1Ztn prec1s • 
doter la France seule d

0

1tne fo rce n-u
cléaire qui lwi ouvrira ·tes po_ttes ~u 
« Clnb atomi q;.,e i> el du D_irectoir e 
al/antique », ' donc lui confercr_a ~e 
facto l e le-acze·rship de l'Enrc;nJe c-0nti-
nentale. · · 

2) Celle des cinq partenai r es de ~<• 
F ranc~ qui désirent l' C E ur<?P~ ln~
o-rée :> c'est-ci-clire 1tne Federatwn 
d'Etats" avec de larges comvétences 
communes. · L es p lus arde1.ils cham
pions cle cette thèse sont éviclem
menl l es plus petits (B elgique, . Hol
lande). 

A Luxembourg, pour sor.tir de l'im
passe, Allemcmds et Jlalie11s s'étaient 
ralliés à la thèse gaulliste sous deux 
réserves : que le -projet français 
n"autorise pas les ,chefs clc g ouverne
m ent à empiéter sur les prérogatives 
d es trois Communautés économi ques 
(Marché commun , Pool Charbon
A cier , Euratom) et qu'1Lne clause de 
révision permette d'envisager un r en
forcement ultérieur de l'Union Mns 
un sens sup,ranational. 

Mais la r écente immixt ion de la 
Grnnde-Bretagne · clans la « famille 
européenné ,, est ventie sou dain ren
forcer de façon inespér ée lçz pcli l i que 
de de Gaulle. Les dirig'eants ·britan
n i ques, en effet; ne manquent jama{s 
àe fai_r e· savoir, avec queile répupn:~n-

ce ils abdiqueraient, $Ï beso~n éfatt, 
. . dre pouce de 3ouveramete de 

le mom · t · L ai Trés Gracieuse Ma1es e. eurs r -
sa certes ne sont p~s cell_es du 
~~~t' d ·Etat 'trançaî$ mais le. r~su_Uat 

t 'd nt;r,,1,e au g·rand dep1t des es• 1 e .. 1- , [ · · il -. 
Hollandais qui n'on rien t'P, __ '.Y'•"' 
poi~r ·atlénn_er l'insuùirismc politl!l,~e 
cles B,'itanniques. ·t'r'-

Q ·· ··l aux Allemands, leur, <: c . ~ 
s u~iiropéennes ~ pctra issent di~n

~ ~er au fur et à mes1tre q_ue se ~-t?:V~
lo e lenr JJU iSsance ec_on9m_iq~e. 
A~tnauer dispaTZL, i l est . a_ cr(f-m_ate 

daris le contexte pO!tl zco-.e~no
qu_e, du cap italisme, lJzcn sur, ces 
1111q1te. • R d ne d"vi·en-
varbles. cle Pft1û eynau ., . • 
1ient réalite : « Les Allem~nd. 
croya'ient t rouver dans l'Europe un~ 
patrie. Si vous leur ôtez cet e:molr. 
vous les r,e j etterez dans le nat11:m:1-
lism,e. 1> Pour l'insta~it, c'es~. vers. le 

'1iatiomilisme économic1ue <Ju ils se?7_t
blent sè d i r iger . Mais, alo(·s, le_ nat !o
nalisrnc politique n 'est 1amais bzfll 
loin ... 

ces quel.ques données traduisent 
faiblement l ' actu~l. « grenouillage 
européen ». La politique étant, dit-on, 
<< l'art du compromis », nul doute 
·que ces · messieurs ne trouvent un 
m oyen terme, en « dégagent une ligne 
médiane " • pour employer le langage 
d es· d ip!omates. 
. ·Quelque chose, donc, est en gesta
tion 11iais gageons que ce n'es( pas 
enp~i·e. l'Europe des Peuples ... 

J. -P. -B. 

- & - - - - - - - - 111111 - - - - - ~ -· · 

quelles l'histoire a déjà ,épondu ? 
Ceux qui se r évoHen t devant le 
hautain arbitraire du pouvoir, ceux 
qui. vel\lent parle r ci luite,r . »o~r la 
justice : pour l'amnistie aux }iom
mcs et femmes qui aidèrei:it, le peu
ple algérien ,à conquéi:ir sa 11ii;niié 
et son imléP,endanec, pour ' le .refus 
clu pardi>n . atix .tortionnaires de 
Djamil;i. . et. aux assassins d'Audin, 
ceux -là ne sont ,pas , encor e . tout 
n otre peuple. l\Iais ils sont tléjà 
beaucoup , : chrétiens ou . , in
croyants, communistes, . sqcja.lisies, 
syndicalistes, inorgan ÏaSés, .ils. vien
nent des milieux les . plus .tliv.crs ; 
cer tai ns sont en core sous l'influen
ce ,!es pa rtis rlc la bourgeoisie. Ils 
ont en commun d 'être humains. 
La répressio.n atroce des manifes
tations algériennes clu 17- octobre 
1961 les a , soulevés tl 'hon-eur. lis 
out s uivi les corps cles SllllPJiciés 
du 8 février. lis se t.rouvnont ... un 
peu plus tôt, un p eu Jllus tanl. • 

Mais pour ceux qui voient partir 
leurs frères algériens e t demeurent 
en fermés, pour ceux qui sont en 
exil, le temps presse. Notre parti 
par un e résolution unanime de soi; 
Conseil national des 31 mars-1" 
::i.vril, s'est engagé lui aussi dans 

I;;_ ' bataille de l'amnistie. n ·•aùties 
initiatives ont été prises : le S-c
co1µ-s Populaire a lancé un apptl ; 
le Gr oupe communiste a déposé 
u~e ,proposition de loi : Je F:rop:1-t 
~le soliclarité à la Révolution ·?,lgé
ri,enne s'organise pour mener . c~in
pqgn e. On parle aussi d'un · ppµ
veau « manifeste des 121 i> qui . pe 
~er'.' i t en roccur~ence que la. s~ite 

. logique clu prenuer et qui, sur Je 
.plan internatiqnal, n e m anquer!iit 
P;t,S ·c1e faire quelque bruit. )~6ut 
cela c.s t bel et bon. Il faut le f?,ire 

.n:i.a!s ~e fair~ vit~. Comment llf>~r-
r1ons-nous_ Ja:m~1s r egarder c~ . fa
ce ceux c1m sortiront, ceux qui. sont 
_en cx_il s i . n~ms ne nous engagiQns 
pas, nnme,Iiatement e t de tol\ics 
1!os f?r~es,. ,lans la bataille pQur 
l a~im sttc a ceux qui ont refusé 
<l e co1n,baitre le pcu1>lc alo-érien' ou 
l'C?nt aitlé dans sa lut t e pour l;in-
clependance ? .,-

Alberi' Roux. 
. P.S. Un communiqué de 

1 agcn~c de _Presse du G.P.R .A. ·au 
15 avi:•1 souligne les conditions iu
h umames de libération d 'un grand 
~omtbre cle prisonniers algériens. 

o~ -r~ cela aussi · il faut a gir-'- et 
a gir vite. 1111-.-.i-1111----------•- ---- --

Communiqués 
du 

.d~ /'.Agence 
G-.P.R.A. 

presse · 

Plus de 5.000 Alg6rien.s, au 1IW?ne-nt àu 
cessez-le-Jeu, étaient internés mwmintstra,
tivoment a1L camp de Larzac, 500 seule
m.en:t ont été libérés sur le territoire fran
çais. Tous les Ull~tres ont été envoyés en 
Algérie, dans cles condit'ions inhu,ma.ines, 
en,tassés dans les cales des navires. 

... Ces envois en Algérie ont été décidés 
sans tenir c01npte des att aches Ja11wiliales, 
pr,ofessionneUes ou autres, sans qr,'aucune 
prè,cision ni garantie ait pu être obten11e 
quant à la sécurité des lwérés à leur dé
barquement en Algérie. 

.. .Les détenus pénitientiaires étaient, 
pou,-r leur part, au 1101nbre die 6.000. Plus 
de la moitié sont actmellenient en cours 
de libératicn sur l'Algérie, sans qu'il soit 
tenu auctm 00111.pte, pour eu.x non plus, 
des al.taches familiales ou professionnelles, 
et 11uhne lorsqu'ils ont été arrétés et <.wi
dam11és en Fra:rwe. 

1 Ces tronsferts aroitraires proooquen.t 
une vive tension dans les prisons et me
me, parfois, des Incidents. De nombreuœ 
détlJTllll.s refusent de partir pour l'AJ9ériB 
aam auC11-11e garantie et demeurtmt en 
,wtaon malgré leur « libération > tàto
rit:,ue. 
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... D'autres procw.ès so~i~ plus inad,mis
sfüles encore. Les Alger1e11.s incorporés 
w?lms l'<irméc française, par exeniple àé
ser_teurs, ~ur d~s . raisons Palitütués et 
au1orr.rd lw~ a?mustwa, s_ont -repris par la 
gc1uI,1r111erie a leur sortie die prison L'au
torité 1!'-ililai:re /ra71Çaise 'PTéte-nd i cs ra
mener a leur corps et leur ap,pliquer éven:. 
t1iellement d,e,s sa,ictions disciplinaires. 

Enfin, de nambrcu;r détenus aL!{ériens 
libérés, 001Ii/am.nts à des amendes se 
voient réclamer le pareme11t dle ces a:ni,en 
crcs par l'administration. Com,me ils rc: 
fusent, on le'!'" signifie des contraintes 
par oorps et 1~ sont arrêtés à nouveau 
Ain.si, onze /ibérés du camp de Rtiveseùt~ 
ont é~ repris et sc retrouvent au1ourd'Jiut 
en prison. 

... A rJu,u.re où le peuple 'algér1c11 su.,,. 
porte a~ un sang-froid et une d~~ime 
e:oomplmres, mai& qui ont des mnit~ ·lm 
.provooalions et les crimes de l'O A.s' de 
telles bri-,nad,es, ab.tOlwnent contN11-Ïi., cl. 
fe.sprit ln accordd d'Evian, ne J>elWent 
qu,'almmfü rGtnws,phère et Jaire douter 
de la boone rolonté de Certain.a ffliill..,,..,. 
,rançai& --, 

et du 

·" C'~~ité ·des 1 00" 
c La, l'ésista.nce . i 

la. pat1•ie contre Îe ~!zifut le c_ombat êle 
son m épris Pour 1 sme, ~oit , malgré 
atvec l!J. plus gran~ 11f_?-naz1s.,. dénoncer 
e . la profanati r-tSueur I imposture 
q111 fut - h élasor <IÎnt G eorges Bidault 
Moulin à la tête ~ e SUCC!:SSeur de Jean 
la bRésistnnce se ~-~11!f°1d1se11 nat:onal de fi~, le en usuii:>a.nt aUj Ollb lement cou-

•~es C.N .R I><> _ourd'hui ces in1-
mis .Par les . né~n=vnr les c1·Jmes com-

. se range. , auprès desquels .u 
· c L'armée t i 
. . allemande d.~'UlçaJse n'est pas rar~ 
. les félons de l'ont.ion, les assasaina et 

taura.teurs des libe ~e sont pas lea ns-
c L"~déal de r . Perdues. 

~:i1:i :t !n&épar~
11é re J!_berté et de 

lU1 "~ l!l:ll accords d'Evian a.
11 
.. -,-ance. n est 

•~ ..... "". a ré&istance . demeure ce
~....,.,urs son ennemi.' > et le raclSQle 1' 

Dlrec&eur-Ga-aut . 
. • Roger ~T 

~~. 
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UN COLLOQUE DU GRAND ORIENT DE FRANCE 

actuels les 
de 

problèmes 
l'éducation nationa;e 

L ES ,colloques se 1/l.ultiplient, sur 
l es problèmes l es plus divers, 
towchant aux terrains d'intérêt 

nation al l es plus variés. Il faut se ré
jouir de cette passion d ' information 
el de cette volonté de discussion qiii 
saisissent en ce moment beaucoup d e 
milieux sociaitx. Elles témoignent que, 
mxùgré toutes les apparences sziper
ficieUes contraires, la France est tou
jou.rs un théâtre àc choix pour le 
co1nbat d es i dées ; qu'el/.e a toujours 
l e goût et la vocat ion de l' imagination 
créatrice et de l a pen sée libre : per
sonne 1te réussira à les m ellre en 
sommeil dans noire pays. 

Sortant pour une fois des médita
tions et des débats silencieux qtl''il 
poursuit avec p ersévérance da ns ses 
réunions. le Grand Orien t d e France 
a organ isé ce colloque Stl r l es pro'blé
mes de l 'Educati on n ationclle, qui se 
vosent à la F ran ce, clan s le t erœps 
présent. Entre beaucoup d'autres su
jets fort importants, qui auraient pri 
être con siclérés, et q ui le seront_. espé
rons- le 1rn j our au cours d'autres col 
loques_. l e Grand Ori ent a choisi les 

par Henri 

attira en varUculier l'alte~ition c~e 
tous sur le /ail que toutes les compe
tilions indivi duelles, nationales ou in
ternationales sont finalement des 
conipèl'itiom; intellectuelles. et que 
11arloul le succês va aux individus ou 
cw:r: groupes hmrwins qui ont assuré 
le plus ha-rd reniem ent aux ressour
ces des cerveaux humains. 

Sept rapports furent présenbés au 
congrès ; par Abain Girard, sur l'Ex
pbosion démographique et l'Education 
nationale ; par Jean Fourastie et R. 
Poignant, sur l 'Explosion scientifique 
et technique de l 'Ed1tcal'ion nationa
le ; par Alfred Saii.vy, sur la Dèrno
cratisalion nécessaire des structures 
cle l'Educc,tion n ationale; var Laids 
Cros, sur l'Aclministralion zmiversi
t aire face à l'évolution économique et 
soci ale ; par Jean Capelle, sur la sim
plificatio11 des w ogrammes de l 'E-du
calion n ationale ; par Crém ieu :r:-Bri-
1/wc, sur une politi que natio1wle de 
l'Edi l io n cm service de l'Educa tion; 
et var Henri Lcmgier snr l 'Utilisation 
massive cles moyens andio-visuels 

LAUGIIER 
professeur honoraire à la Sorbonne 

pr obl èmes d e l'En sei gnem ent, car il 
est ap paru à ses instances dirigecmtes 
que ces problèmes étaient vér i table
m ent f onclam en t aux , que l 'a venir 
prochain et l'aveni r loinl·ain de llOtre 
vays étaien t entièr ement engagés 
dan s les solution s qui ser ont ap·por 
tées. et que, p ar conséqu ent, u n effort 
i n t ellectuel, administrat if, f i nancier 
sur ces questions devai t êt r e sans dé
l-cti a ffect é cl ' une 11riorité abso l ue da ns 
les sclcr ijices n ati onaux, p ar rapport 
pratiquem en t à tout es les au t res en
treprises dest i nées à co nst r ui re l'ave
n ~ . .. 

M odes tes dan s leurs ambitiolls, les 
org anisateurs dz, colloque savaient 
qzl'ils n e pouva ien t r édiger des• text es 
mr les problèm es li tigieux qui d i,vi 
sent légitimemen t l ' ovinion 1m1Jliquc 
(bCltai lle entre les humani t és classi 
ques et l es human i tés moder nes). Pro
blèm·e du rôl e cultur el el f ormat if des 
/Cr.n g iics anciennes et d es langues 
mor tes · vrublème du tronc commu n 
el cl es (ech nïqu es cle l ' orienta tion sco
laire cont inue ; p er f ection nement et 
réform e des examens, etc.). Un collo
q1w réun issant , pendant 1w l em'[)s 
court , cieu x m i l le adhérents. si clis
tiugués soien t - ils, ne peut espérer 
t r a nch er des vroN èm es con troversés 
<tepuis cles cli.:!ai n es cl'années et tou 
jonrs e11 chcm'lier . ililais i l veut. ce qu' il 
a feti t avec éclat, organiser ,me saine 
et p idssan l e agi tat i on intellectuelle 
clans le pays et ob liger tous les m ili
tants, de toutes les familles spi rituel
les de l a n ation , à prelldre coUecti
vemcnl con science du fctit que la 
France j oue tollt son av en ir cl ans le 
tern11s présen t , à provos des décis ions 
qui doi ven·t êtr e v r iscs san s déiai, sur 
t'é<ttdpcm ent intellectuel , culturel, 
sci e nlificruc et t echniq1w cle sa j eu
nesse. 

Le colloque f u t ouvert pa r M. Ravel , 
Grand Mccît re cl tl G r and Oriellt , qui 

dans l' Enseignement de demain , ci 
' tous les n iVeaux et à tolls les âges. 

Le colloque aura r empli sa m i ssion , 
si tous ses participants, var ticulièr e
menl ceux ven us de la province, se 
fransfonnent désormais en pionniers 
combattant s cle cette grancle cau se de 
la j eunesse. qui doi t êt re celle de tou
t es les familles s1iirituelles de la 
France ; si tous agissent dans leurs 
m ilieux sociaux, professio nnels ou ci
viques pour qtte d ans la p erspective 
d 'une solut ion de r echange cm régi 
m e gcrnllisl e, l e problème de la m o
dern i sation et de la dénwcratisation 
de l 'Education nat io1wle soit p lacé 
en priori t é absolue ; 11our que, à tous 
les candidats. soit imposé l 'engage
ment de trouver t aules l es r essources 
financièr es dest in ées à sal'isfa i re lar
gem en t , w odi ga lem cnt, à tous les be
soins de l'instrnct ion ·des j eunes. et 
d e l ' injonnaU011 con tinue d es adu l 
t es. Les problèm es <le l ' écluca.tion doi
vent constituer la plale-Jonne priori 
t aire cle combat . cle toutes les luttes 
11roch aines. Cela est conform e· cmx 
r equêt es d e la j ustice et ci celles cle 
l ' i ntérêt national. Ce sera une exi 
gc nèe 'fondamen tale pour la cl é11wcra 
lie socialist e. 

R ci.71pclo ils qu'(w x côt és des rap
p orteur s et cles interven ants, une 
éminen t e pléiaclê de prési dents av
p artenant à l a v ol i tique, à l'un iv ersi
t é. à 'l'administration, ont àss1tré la 
d i r ect ion des débats, a1t cours de 
séances qui ont duré trois j ours. 

L e ·1Joln me (flli sera édité stt r ce col
lo(Jue publiera l es rapports généraux, 
les communications et des débats, les 
t extes présidentiels. Disons seulement 
dans cette << Tribune » que notre ca
rnct'l'ade et ami Depre1tx - ce qui 
n'étonner a personne - s'y 11w11if esta 
cw ec un e génér euse et en thousi aste 
v igueur, qui fut chaleureusement ap
vlawd ie par tous les assi stants. 

r - --···au jour le jour ' 

Cette année 
l'U.N.E.F. 

encore 
ne . chômera pas ... 

L'U.N.E.F. tient cette année 
son congrès à Reims du 18 au 
21 avril. Il semble, en parcou
rant le programme des dHîé
rentes cornrnis.:;ions que les •con
clusions de c-e congrès seront, 
une fois de plus, particulière
ment importantes pour le mou
vement étudiant. 

A 
Caen l'année dernière, il res
sortait de toutes les séances de 
travail une même préoccupa

tion : la re1hise en cause, à tous les 
niveaux et dans tous les domaines, 
des structures économique.s, la néces
sité de les transformer, de partici~er 
ou, mieux, d'imposer une .conception 
syndicale solide et coherente de 
transformation. Le bureau de l'U.N. 
E.F. se voyait, alors. mandaté pour 
assis ter aux travaux du IV'' Plan (plus 
spécialement allX travaux de la Com_
mission Le Gorgeul. L'U.N.E.F. devait 
parallèlement porter t_ous SC:5 effor~s 
sur l'étude des problemes econom1-
ques l'élaboration de solutions, elle 
devah sensibiliser les étudiants à ces 
problèmes par une large information, 
etc. . 

Il est significatif que. cette annee, 
les commissions - intériem·e, univer
sitaire, générale, etc. - mettent le 
problème de la participation au Plan 
à leur ordre du jour. 

Le rôle d'observateur qu'a eu l'U.N. 
E.F. a-t-il des r ésultats positifs ? La 
11articipation au Plan ne compromet
t-elle pas une véritable action syn
dicale ? Qu'est-ce qu'une planifica
tion de l'enseignement ; quel rôle 
l'Université doit jouer dans la Na
tion, dans le développement régio
nal ? Autant de questions que se po
sent les étudiants et dont on par.Iera 
à Reims. 

de même d'autres questioDII qui sont 
Join d'être simples r.>mme le Tronc 
commun la réforme des études, en 
Sciences: Lettres, D~oit, Médecine, 
l'enseignement techmque, commer
cial, agricole, le recruteme~t des en
seignants. Certains problemes plus 
vastes comme la liaison de l'Unlver
sité et dé l'Econom!e, l'Université eu
ropéenne pourront faire l'objet d'étu
des spéciales. 

L'enseignement qu'on nous distllle 
à doses plus ou moins assimilables 
n'aurait-il pas Intérêt à s'aérer, par, 
sans doute, une transformation radi
cale de ses structures, de ses métho
des, mais encore en permettant aux 
sports d'entrer de plein droit à l'Uni
versité au même titre qu'une autre 
discipline ? Reims devra élaborer une 
véritable politique-plein air, récla
mant . l'aménagement des horalres, 
l'éducat.ion physique et sportive obli
gatoire. Les étudiants se sentent con
cernés par tout ce qui les touche -
ou pour mieux dire ce qui les effleure 
- car comment parler d"une politi
que réelle d'aménagement sportif au
jourd'hui. Ce qui ailleurs serait un 
scandale. ne doit pas ici être tu. 

Doit-on taire aussi la mutilation 
que subit la culture dans nos univer
sités ? La culture est-elle pour nous 
un besoin essentiel comme le sont le 
sommeil, la soif, la faim ? L'Univer
sité répond-elle à ce besoin? Ne som
mes-nous pas tentés d'aller chercher 
ailleurs ce qui véritablement doit 
nous cultiver ? Pourquoi ? 
. Chaque question aura au Congrès 
la première place, car elles sont tou
tes, à lem· manière, vitales, pour le 
monde étudiant. 

Il ne faudrait pas imaginer l'U.N. 
E.F.; seulement tournée vers ses pro
pres difficultés. Sa lutte prend un 
sens · plus précis lorsqu'on sait qu'elle 
est en étroite relation avec o..~lles de 
nos camarades étrangers. · · 

Le fonctionnement des différents 
services s'occupant des problèmes so
ciaux implique une véritable politique 
sociale qui doit se traduire par la 
gestion directe ou la co-gestion de 
ces organis·mes. Quelle orientation 
donner à cette poli-tique. sociale ? 
· De plus en plus, le mouve-'Ilent étu
diant refuse d'être mis en tutelle, exi
ge qu'on tienne compté de ses reven
dications. Devant la carence et par
fois le constat d'incapacité que sont 
obligés d'avouer ceux qui contestent 
sa i:naturitë, il a entrepris d'élaborer 
lui-même des solutions. Pour les p-ro
blèmes de co-gestion, · les positions 
sont riettes, vje_illes d'une solide expé
rience, mais il resté à parfaire les 
méthodes d'action pour faire aboutir 
les revendications·. et ceci n'est pas 

. un des moindres problèmes que. le 

Là. coopération internationale sous 
· · ' tous ses aspects - tant l'accueil des 
· · étudiants étrangers; les échanges, les 

jÙmelages, les festivals, que les rela-
tions avec l'U.I.E., la C.I.E. - montre 
ùn monde étudiant à la recherché 
de l'unité. L.U.N.E.F. sait le rôle pri
mordial qu'elle a à jouer dans ce sens. 

congrès aura à débattre. 
Tout est intimeinènt lié aux yeux 

des 'étudiants .. la co-géstion, l'univer
sitaire ont soüvent des racines com

. munes. Etudier une ·solution est sou
vènt trouver une solution à un autre 
prgblème. 

Ainsi l'U.N.E.F. ,a fait un particulier 
e'ffort en matière universitaire. Son 
travail a souvent étonné plus d'un 
par sa précision et la justesse que-1-
quefois alarma1ite· de s.~& conclus:ions. 
CeUe année encore, à côté des pro- ·, 
blèmes généraux que sont l'allocation 
d'études, la laïcité, l'actualité propose 
quelques faits qui ne passeront sans 
doute pas inaperçus : la commission 
Le Gorgeu, du Plan, aura sans doute 
une place importante dans les débats 

·. Pour elle plus précisément, se po:. 
sént les problèmes de la décolo'nisa-

. iion et 'dé· la coopération. Ellé' trâ
vaille depuis longtemps dans ce sen~ 
avec les associations d'Afrique du 
Nord. d'Afrlque -Noire e.t des dépar-
. tements cf•outre-mer. n importe, en 
effet, que les exigences . de l'U.N.E.F. 
en matière de coopération soient clai:. 
res, .pour évf.ter un néo7colonialisme · 
possible. . 
. cëtte commissfon extérieure, · sans 
dciu'te une des plus difficiles, exigeant 
une connaissance réelle, presque vé
cue de toutes les situations. ne peut 
avoir que 9-es conclusions heureuses, 
si tous les efforts tendent vers la mê
me unité. 
. Cette vue rapide de ce que pourrait 

être le Congrès de l'U.N.E.F. ne méri
te aucune conclusion : la meilleure 
conclusi.on ne peut être, en effet, que 
celle· des différentes résolutions que 
retiendra le congrès. Nous espérons 
que l'équipe qui doit succéder saura 
maintenir le mouvement étudiant à 
la place qu'U a conquise. 

Evelyne Puieau. 

,..,;,,0 11se r e fusé par la radio 
gou"·e rnen1c n1alc. 

Qn:.uu-1 purgcrn-1-on notre 
.-adio d e ses braillards ù tout 
c rin et <111."tnd donnera-1-011 aux: 
usa~t•r.➔ -:-- qui paiûnl la (JÎ

lauce Joni se . nourri,; scnt ceux 
c1ui hraic nl au n1icro - le 
droit ,l',:spl'Îlller le ur do:sac
cor,1 '? 

lui (l crevé les 1ym1,m1s. l.11 
.<Cc1J11tle balle - il 1:1t,il nlors 
à lerr" - l'a 11ll.<!Ï11t à fo tlroilc 
,lu visuge por,r rcs~îortir l'"r ln 
1111q11e. La lroi, i,;mc l'a e ffleu
ré w ule me111. 

Co11uue111. 11'c,'it-il 11ns ,11or1 ? 

rnandt' ,le 111. Pt1po11, a co11• 
,la11111é 111ec Je,,u11c pour ovoir 
crié « Ass11ssi11s » à ,les a~cnl.< 
<111i IIHllraq11.11ie11t rua Algérie,,, 
q11e pen , c-t-clle de la 11011-

trssislance ,i uue pcr.ïo,ute e11 
1l<mger ,le mort ? 

côré ,z,, (>ré/et ,le Police. Con
tre M . Papon, P.C., l'.S.U. el 
S.f.l.O. 0111 /air l,lor. 

Tant pis 1•011r le f'u::iPr et 
son fl•1tico1111uuriis11te ,lélirant. 

Ta11t pis aus,i f'our le Pa-
11ott. 

Sûrènoenl pas par le peuple, 
Pcul...itro par lt.'8 pl'lits copains 
<1u'il II plll("és un peu 1,.-rtout 
,•t 'IUi so trouvt"raicnt menu
cos par un autre lobby... La 
vie n'csl pa& sî,rc, br-.avea 
11:Cn" ! • 

Car c"csl cela, b libe rté 
d'ex[ircssion. 

Vendredi /3 

Â U cours ,111 p~ocès Jou-
1,awJ, 1" ,léposition de /JI. Yves 
Ll'merle. procureur ,:énérol 
près lt, - Cour d'Appcl ,l'Oran, 
cil particulièrement significa
tive. 

M. Yves Lcmerlc fut preli• 
que assassiné en sortant de 
ches lui, le 13 mars dernier .. , 
Par trois fois, les tueurs ont 
tiré sur lui. Le premier coup 

Mai$ cc <111i P .il 111011strucux, 
c'e.t cc que M. l..emPrle rap,
porte da11s .'ill cot1clusio11 : 
« Qu:rnd je s ui,s sorti de chez 
moi, toutes les fenê tres des 
immeuble.; e1:11e111 ou,•erles . 
Quand j'ai a11pclé au secours, 
elles .50 sont toutes fermées. 
Une voiture est passée. Le 
conducteur m'a évilé el a 
JlOursuivi sa route. C' est une 
autre voitwe crui s'es t arrê
tée. » 

• 
QH'en r•onse M. Jlinciguer• 

ra <Jui rédarne, pour le} 
<< l'ie,ls noir, » la Commi•
sion de Sarwegarde ? Esr-ce 
pc,ur sauvegarder leur âme ? 
Ceux dont parle le resca11é 
âOran en auraient grtmd be
•oin... · 

Et la Juarice qui, à la Je-

• 
Des non-violents, ,lont le 

seul délit fu.1 de s'auad,ec aux 
grilles iles jardins du Musée 
de Cluny ont été eond':1111nés i, 
,les 111"ine8 d':1111ende. 

l.t·s auknrd de la tuerie du 
8 février - · il y eut 8 morts 
Cl tlc nombreux blessés - ne 
soul jus,111';. 1ui-..cnt nulle
ment inquiétés. 

• 
La prcu11c, r.'c$t qHe le 

Cmur.il Génér,al de la Seine a 
adopté u11e motion commu• 
niste qni « invitait le préfet à 
faire counaÎlre les res11onsa
bilités et les 1m11ctio1u 1i,riscs 
contre · ceux qui ordonnèrcnl 
les .-1,argos prè11 du métro 
Cfiaronno ». 

L'V.N.lt. •'csl al/irmée du 

-Samedi 14 

L.E journal « Minule » tlé
voile les 1.en&ées set'r.!lt,:; du 
,:i-n,:ral el les dé .. irs contenus 
,le Debré. 

Il 11arait 1111e le 11renrier 
verrail 11vec faveur le second 
devenir ;ion vice-1,résident de 
la Ri-1mblique, Pour ce qui 
e st d'être drôle, l'amor Mil'11~I 
e~I 1,lutôt tlu gt-nre lriste, Il 
esl vrai quo tous IN vice. 
sont dans lu nature ... 

Mai"' où << Minute » nous 
· f11i1 rigoler à propo11 du Debré 
en qucslion, c'e!lt 1111and il dit 
•1110 celui-ci pourr.-il Ôlre re
gretté. 

Pur qui, grands Dieux: ? 

Aprèa avoir accf'pté ici ;ïicî 
el particuli,;rl'menl à A.r

ra& - le• 11oix V.lY.R. olfer
tf'& par M. Frey, le G11y Mol. 
'"' rher au « furé Fuaier :t 
( l'Oilà Je, termes a11tiraoml
qHes) a11rai1 chf'rt:hf: à ,e 
cmu:ilier celles du M.R.P. 

Las I le, /ri,re1 prêcheurs, 
eux, 1onl inrrairal,lea 1ur le 
profJIM1e des crédilJI acolaire, 
aux écoles ron/-t"ssionnelle,, 

Er ~mnle il realerail enco,.. 
quelques socialiste, à la S.F. 
1.0. pour défendre ce qui 1ul,. 
aiate de la laïciré, le Molle& 
eac pln4:é, Quanr au Fwec 
(Fuseau, aurnom de mar
chand ; Fruier, rlérit,é de F• 
sPau el Fuse, un ped& fu
seau). if dPvra ae cherf:laer u11e 
clienrèle parmi lei « oui it. 

B.-A. BENOIST■ 



Notes d'information du Centre de documentation 

Qu'est-ce 

a) Origines . 

L 
'UNION pour la NouvcJl.e Répu
blique est née -en octobre 1958 
de la fusion : 

- des Républicains Sociaux, 
- de la « Conven tion Républi-

caine >, fondée par Delbecque, 
- de l'U.R.S.A.F., fondée par 

Soustelle. 
Toutefois. Maurice Duverger a pu 

définir !'U.N.R. comme la réincar
nation du R.P.F. 

R appelons que le R.P.F., fondé en 
1947 pour faire campagne contre la 

que 

Constitution de 1946, ne se présen
taH. pas comme un « part,i :> au sens 
courant du terme puisqu'il admet
tait une double appartenance. En 
fait, le R.P.F. pouvait être consi
déré comme Je « parti de de 
Gaulle ». 

Aux élections de 1951 , le R.P.F. 
obtient 21,5 p . 100 des voix et 116 
élus : c'est le plus grand parti fran
çais. La désagrégation commence en 
1952 (scission de l'Action Républi
caine et So-ciale) : une partie de 

b) Différences entre U. N. R. et R. P. F. 

Bien que Jïmplanta tion t errito
riale des deux partis soit compara
ble (en gros, m oitié nord d e la 
France), !'U.N.R. semble de com
posi\.ion plus « à gauch e i> que le 
R.P.F. (on n 'a pas, en effet, assi:;té 

à nn reflux semblable à celui cons
ta té vers le R.P.F. de personnalités 
et d e voix Indé pendan t et M.R.P.) 
et ceci m algré la non-a dh ésion à 
l'U.N.R. <le personnalités comme 

c) PDace c:u::tuelle de fU. N. R. 

D. - AUJ fA!U.EMIE~î : 
L'U.N.R. se présen te comme le 

plus gr.and parti français . Qu'en 
est.- il ? 

Avec 206 députés, ru.N.R. est ef
fectivement le parti le J}lus n om
breux à l'Assemblée. 

Les 206 députés proviennent, en 
1958, de 3.600.000 voix au prem ier 
tour : 4.750.000 au second . c ·est -à
dire (en nous basant sur les résul
t at s du premier tour, seu ls repré
sentatifs de la force propre de 
]'U .N .R .) qu'avec 18 p. 100 <les voix 
(et 500.000 voix de moins que le 
R.P.F. en 1951) ]'U.N.R. recueille 
plus de 40 p. 100 des sièges. Toujours 
en Jonc tion des r ésulta ts du premier 
1,our: 
1 député communiste = 388.000 suf-
frages, . 
l <léputé socialiste = 7!).000 suf
frages, 
1 député U.N.R. = 21.000 suffrages. 

CeJa aide à comprendre la cr.ninte 
qu'avaient beaucoup d'U.N.R. de
vant la perspec tive d 'élections. 

Il. - DANS LE FAYS : 
'/0 à 80.000 adhérents s elon M. 

Dus:;eaulx . 2-0 à 30.000 selon d'autr es 

sources. Comment expli,quer cette 
disparité et en apprécier les consé
quences? 

L'U.N.R. n 'es t pas un paru de 
masse !ni mêm e une organisation 
<le m asse comme le fu t , un instant, 
le R.P.F.). Ce sont, semble- t - il les 
thèses de M. Chaban-Delm as qui 
ont triomphé : prendre la succes
sion des r adicaux. M . Dusseaulx 
lui-même ne s'en défend pas (Cf. 
Fra nce-Observateur du 8 mars). 
Comme les r a dicaux, l 'U.N.R. se dé
clare « pa r ti de gouvernement >. 
D'où : 

- Un effort sé lectif de r ecrute
m ent qui p ort e non sur le nombre, 
m0 is sur les cadres locaux, 

- Un :;talut t.r ès spécia l des « mi
li tants ~-

,, Militan t ~ reste le t erme offi 
ciel Ile terme générique désignant 
l'ensem ble cl es m embres é t 31)t 
,, compagn on :> ). 

J\u « m ilitant i>, il n 'est dem andé 
qu·une chose : « Soutenir de Gaull e 
et le défend re :,,, c'es t-à-dire, en 
clai r, ët,re aux ordres. (Il semble 
,qu 'en ce m om en t m éme. la fract ion 
des « milit.an ts ~ cons idérés comme 

d) Implantation et recrutement 

Phé11omène p s y ch o-sociologique 
lié à l 'exploita t.ion du mythe gaul
list.e, ]'U.N.R. échappe aux st ructu
rations traditionnelles. Elle n'est 
précisément loca lisable ni géogra
ph iquement ni socialem ent. Tout 
au plus peut- on constater : 

• Sur le plan yéoyraph ique : 

- une prépondérance dans les ré
g-jons économiquement dévelop
pées : en gros 0.u nord de la Loire ; 

• Sur le plan social : 

- L'absence presque totale d 'im
plantation ou-vrière et corré lative
m ent J.a non-r eprésentativité syn<li
cale malgré les prétentions et les 
efforts de l'U.D.T. (notons •toutefois 
- signe extrêmement caractéris ti
que - que toute section, t out con
gu-ès possède « son ~ ouvrier, ho-

noré, applaudi, cité en exemple et ... 
muet ) ; 

- La foibJ.esse de l'implantation 
paysanne, sauf dans certa ines ré 
gions, comme la vallée de la Loire ; 

- La rel a live faiblesse (ma lgré 
les grandes f.acili tés offertes à tous 
le:; arrivismes) du r ecrutemen t dans 
les milieux intellectu els. 

Il semble que la ma jorité des ani
mateurs cle !'U.N.R. se recrute par
mi les cadres moy•ens et supérieurs 
de ce que l'on est convenu d'appeler 
le secteur tertiaire. Généralement 
dans la force de l'âge, possédant, 
dans la majorité des cas, un.e réelle 
valeur personnelle, souvent enclins 
à l'autorité, à l'affirma tlon dyna
mique de leur personnalité, ces 
h ommes possèdent (et c'es t là un 
point généralement peu connu de 

."1" 

la droite « classique ::, (notables !o- . · 
eaux), qui avait provisoirement 
adopté cette étiquette, quitte le 
R.P.F . 

En 1953, de Gaulle laisse la liberté 
d'action .aux parlementaires : c'est 
la débandade. Ceux qui con tinuent 
à se réclamer directement de de 
Gaulle se regroupent sous le nom 
d-e « Républicains Sociaux i>. 

Elections de 1956 : les Républi
cains sociaux obtiennent 3,8 p. 100 
des voix et 16 députés. 

Vallon et Capitant, ex-R.P.F . a·u
jou-rd'hui groupés a u sein de l'U. 
D.T. (gaullistes de gauche). L'U.N.R. 
a cependan t hé rité des « zones de 
f orce :> du R.P .F ., ainsi la Gironde. 

inconditionnels soit armée et que 
tout soit prévu pour l'armement ra
pide d'une partie plus importante 
- et cela cont re tous les « enne
mis i> de de Gaulle, ce qui ne veut 
pas dire seulement contre ]'O.A.S.) 
Pour Je reste, c'est-à-dire pour t out 
ce qui constitue normalement les 
presta tions d 'un militant vérits ble, 
RIEN. Les cotisations sont pure
m ent symboliques lorsqu'elles ne 
sont pas totalement absen tes (l 'U. 
N.R. n e manque pas d 'autres sources 
monétaires) . Les réunions, ext.rê
mement fa nta is istes dans leurs da ::.. 
t es et leurs hora ires, revêtent vo
lontiers la .forme de « soirées :> 
d ans lesquelles dominent souvent 
les femmes et au cours desquelles 
Je papotage, J'échange de bonnes 
adresses et de relat ions constituent 
l 'essenLiel du « tr avail >. 

11 n 'est évidemment qu'except ion- • 
n ellement question de coller des af
fiches ou de vendr-e des journaux. 

Ce-ci explique qu'il soit difficile 
de dénombrer réellemen t les U.N.R. 
et que leur nombre n 'ait qu·une im
portance seconda ir-e et sans com
mune mesure avec celle qu'elle re
vêtirait dans un parti de gaucl1e. 

nous) - un.e influence impor-tan te 
dans de larges secteurs de l 'écono
mie frança ise (et surtout, semble
t - il, <lans des secteurs en expan

.sion rapide : publicité, construc
tion, organismes de crédit .. . ) . Quant 
à la base de « m ass-e > élect orale, 
elle se s itue surtout clans les classes 
moyennes salariées <notammen t 
dans la région parisienne et les 
centres industriels du bassin pari
s ien). 

Parti qui se veut pivot de J.a vie 
française (dans tous les domaines), 
parti à qui de Gaulle assure actuelle
ment la prépondérance mais qui re
présente de toute manière une force 
non n égl!geable, !'U.N.R. a - t-elle un 
avenir ? Nous essaierons, la sem,aine 
prochaine, de donner quelques élé
m ents d'appréciaUon. 

LA GAUCHE 
LUCIDE 

V 1 en toute sérénité, duait Clai,-0 de Fuzicr. · 
Oui à la paiX en Algérie, ce 

ui confirme notre c non > à de 
baulle, disait Jean Coin. 

d ux de plaindre le P .lJ.U. Et, tous e , ~ 

Les « âmes tourmentées > d-u 
P S U ont répondu . aux. e~poirs de 
l'E;ysée et de l' U.N.R., ecnt Démo-
cratie 62. 

Quant à l 'Humanité, après avoi: . dit 
. lle allait étudier notre position, 

f lt e se contente, dan~ u1i tableau ~7 
~Ile tique d' une admirable 00'!1-1le Joi, 
;~pnous ranger avec les partisans de 
/'O.A.S. 

Tout ceci dit forr,;ulé, avant le ré-

f
ér end1Lrn. Et dans l'unité. c;ar, voyea

vous, P.C. et S.F.I.O., q1!1 ~rou~ent 
rarem en t l' occpsion d e s unir, _s en7 
tendent comme larrons e7: Joire a 
partir du moment oit _il s'agit de tom
b à bras raccourcis su r l e P.S.U., 
c;[ ân e mal bâté qui ap pelle U!i _ch.at 
un chat, le référendum un p lebis~_1te 
et qui ref use de t o7T!-béT dans l e p,ege 
tenrlu par le pouvoir ... 

Jusque- là. r ie~ d' i n attendu ! . E~ 
bonne politique ezectorale, on , ~eduit 
la posi tion du P.S.U. O n la defzµure. 
Et puis, l es « âmes tourn:ientees , 
n'ont , comm e chacu n sait, aucun 
avenir v ol itique. Non. Le neuf e~ le 
raison11able, c'est GI~y- Moll~t qui le 
for mule. Et Claude Fuzier, qui le com
mente. 

Mais vinrent les résu ltats. 

L e soir mêm e du scruti1i, toutes les 
radios constatent l' importance . des 
v otes m a s. On fait des comparaisons. 
La presse, le lendem_ain, r éduit - ou 
souligne - la portee de ce mouve
m en t , m a is per sonne n e l'i gnore. 

Démocratie 62 ne s'embarrasse pas 
de si peu .. 

Elle commence par mélanger les 
cartes. Contre toute év idence, Pierre 
Thibault , rédact eur de service, affir
m e que « l e vot e nul a été recom
man dé à la f ois par les groupes fac
t ieux et d' extrême-d.roite et par le 
P.S.U. ~-

Et p uis, comme cela parait un peu 
gros, il s'acharne à démontrer que 
partout où notre parti est implanté, 
le pourcentage d'abst entions n·a pas 
changé. L es abstentions. pas les nuls. 
On m élange encore les cartes. Et 
nous apprenons que dans !a circons
cr ipt ion d' Edouard D epreux, les 
« non l) n·on t pour ainsi dire pas 
aug menté . L 'infl1Lence de notr e cama
rad e est pourtant n otable, dit l'hono
rable journal . Mais oit et quand 
Edouard Depreux a-t-i l appellé à vo
ter « n on l> ? 

L e pit oyable Thibault continue a i.nsi 
•longt emps, br 1;11ti llant les pistes, le 
tou t po1tr anecmtir dans l'esprit de 
ses lecteurs les résultats obtenus. 

Je_ n e f ais s~ M . Fuzier est toujours 
ser em. J 11nay1ne <1ue oui. 

Tout comme au soir d u 13 mai 58 
Olt du 8 févr ier de1>n ier. 

Ca.r, vayez- vous, il n' est pas d e cet
t ~ gau_che de naïfs quïl dénonce. 
L ennui est qu' il y en a eIt beaucoup 
ce 8 avril... Et, de peur de voir leur 
cohorte gr andir , il 1 att donner la 
garde. 

~éla~ ~ ll oublie ceci: les journaw: 
q.u 11 dirige n·'ont qu'un tort dans ce 
s?yle de t r avail : ils son t con/iùen .. 
t1els. · 

Christian Guerche • .---------------------------1 
1 
1 
1 
1 
1 

Editorial (Suite de la page 1) 

être enle-ndus à l'Ely,J-e, Noue pen
~ions •1ue, d ons ,·e eu6, on pour
rnil lrèe bien m(Mlifi,•r le i,yi,tèmc 
c'.•lec1oral en 11ym11 recoun par 
o.xemple au sc:rulin de liHIC majo
r ;1,1ire à un seul lo ur, oppoea nl 
une droile unie à une gaurh e divi
i,ée (nous e11P.:rons •1ue la gaurhe 
ee.ra a..u:,. inle lli~c-nle pour pallier 
t:C!'lle mennce. l, e P.S.U. e'-, cm
p)c,i('ra). On prrpure a ujourd'hui 

l'opinion à une le lle f'Ven1u11Ji1é. 
Ln dérobade dcv1m1 les ;,rec1ions 

a e nlrame le • congédiemenl de 
M. Dt.'lbré ; u '\tÎ ju&11u' à la corde, 
e l :.yanl ,·ons l:11é lui-mi•mf', ('Jl 

Ioule modeHlie, 11u'il 11vai1 a t
leinl une in1popnlnri1é comparable 
à c:elle d e w n préd.:rci.•eur Riche
lieu, on va ICJllcr de faire peau 
nt nve c l de préparer, sur une nou
ve lle b11,,.., J .. s é lc•·1ion• 11ui auront . 

)jeu dane ttix 1noifl, 1111 an, ou ... 
plue turd. On procédera pri•alnble
mt>nl à un 011 plusieurs réfc'.·ren
dumR, avec de8 •1ues1ionM 1HHëee 
nvec une an1big 11ïté ~n, 1an•n~n1. 
prém,:.i;1;,e : il sernit injuble de ne 
pa• foire ronfi1111ce i, ROH nuoilrea 
1mr re poinl, Ils ont f ail leure 
preu ves. C'est ce 11u'on appelle 
~ n s rire 111 démocr111ie d ir«le 1 
E 1 c'•·MI dans ln foulée de cc ou de; 
plibi.,.•ilt'8 uh.,rie ure 11u'on lf'ntcra 
de foire é lire une nouvelle « c·ham
bre inlrouvuble ». Le r .. veil de 
l'opinio,1 publii1ue, clonl le nombre · 
eon~idfrable df'a bulletins nula 11 , . 

l'appel du p S U • • 
numif"s1111ion: • .:..u•t dd~J une dea 

1 t ' ,.... " ouer cea 
libju "j M_11clii11ve) n'e111 frns infuil
, . _ e , ..or~•1ue, relourné à C 1 
'-1, le 1tt'.·n.,r11l de G Il .o orn
dra 111 récln<'l ion d a u e • r ep!en
a u o,si peu d on . ,~

1 
~Il n1en101ree, 

1 • • •· •au • eoia po J' oc,r111que il • . . ur au-
Jour : « ' J'ai CC'r1ra • peul-être un 
en ne eomm,e une eweur 
,· prononc;ant PA• la d' l •on e t en n 1 • IIIIIO U• _, __ 

1
• e a11111n1 pae 1 ~, .. '?"' •qu"ment le 13 . vo er 

anniversaire de la I d ~111 1962. 
de mon ~ • on ahon réelle - ~gnne », 

Edouard D~ux. ----------------------Poge 4. - TRIIUNE SOCIALISTE N• 91 



Après le référendum 

P orter l'organisation au 

I 'IRONIE ou l'aigreur des corn
~ m ir: nta ires ont traduit à leur 

, façon l'intérêt porté au mot 
d ordre du Parti Socialiste Unifié 
«_ O~i à la paix, No~ au pouvoir gaul
liste_». On admet. en gériér,al que 
la reponse s'est concrétisée phis par
ticulièremen t pa.r !~ vote nul. On ad
m_et aussi - ét c'est ce qui avait ame- . 
ne le Conseil national à form uler sa 
co~igne en des termes soupl=s -
qt• un~ frang•e importante de ceux qui 
!}eru;a1_ent << Oui à la pa ix. Non au 
Pouvoir ~ ont ' purement et simole-
m ent refusé de ·voter. · 

Face à l'avenir 

p lébiscitaire 

Les adversaires irr•éductibles du 
ga ullisme doivent à cette occasion 
évaluer les mérites respec tifs des d i
verses form es de sabotage du plébis
c~te : c:e~t là un problème politique 
d a ctua llte, de première ur"ence mê
m e, Pl} i-que de Gaulle a a n~1oncé que 
l·e p lebis:i t-e de.viendrait l'une des 
procéd ures favorites de sa pratique 
gouverne-:r.en tale . Cett~ mise au poin t 
d_e n?t re : e~h nique d 'oppos ition n 'a 
rien a voir avec l 'ut ilisation -éven tuel
le clu référ-en dum par la démocratie 
de l'a veni.r, la démocratie socia lis te. 
Des conrut:on s de cette u t ilisation il 
fau t débai,t.r e dès maintenan t : ' la 
consultation de l'ensemble des ci
toyens su r une quest ion un ique, clai
re ment for m ulée pa r une assemblée 
é lue et non combinée pa r un homme 
seul, est, sans contes te. un des roua 
ges d'une vé ri table démocratie . tout 
::,,u ssi valable que cer ta ines caricatu
res électorales d•e la démocratie don.t 
le passé ïut prodigue. Mais da ns le 
s ~yle et Je contexte du gau llisme, le 
référendum ne peu t être que plé bis
c ita. ire, ce qu i s ignifie qu'en a ccep
tan t de ,, jouer le jeu » , nous accep
tons d"être toujours battus. Nous 
n 'avons pas à « Jouer le jeu » avec 
ce régime n i d 'ailleur;:; avec aucun 
a u t re qui gérerait les intérêts cles cou
ch es nossédan tes. Nous lui portons 
des coû ps e l notre seule r ech erch e est 
celle des coups les p lus effi caces. A 
ceuK oui aim en t à citer Lénine, 
lorsque· Lénin e les justif ie, rappèlons 
que les bolcheviks n 'ont pas h ésité en 
certa ine;; ci r cons tances à refuser la 
pa r t icipa tian a ux élections. Ce re fus 
de pa rtici_i:;e ,-, ce mot d'ord re d'abs ten
tion é taient « polit iques ». c·est le 
mot d 'ordre qui confère à uu procédé 
sa va leur politique. Le_ barrage çle~ 
routes n ·est pas en soi un p rocecle 
« po litique .> . Et pourta n t ... 

Le P.S.U. pa r son ges te du 8 a n il 
s 'est aco:ls un ti t re à organiser, i l 
coordonrier la r-ech erch e des [ormes 
les plus ?fiicaces de boycott des fu
t urs plébi .:.cites du système. Nous de 
vo ns J.3. faire p rogress,;:r sans a t ten
d c-e d'êtj e acculés a u procha in 
« choix .,, en mêm e t emps que 
de nouv-eaux colloques, de nouvelles 
conf ronta tions permettron_t de dess!
n e r plus ndt em ei:it les llgnes ma i
tresse., de la solu t10n d e r echa nge a u 
dt rectoire de la technocratie U .N.R.
M.R.P . qui colonise rnétl1odiquemen t 
le pouvoir . 

Quelques exem,p6es 

et- notamment 

, , ladre-et-Loire 

C'es t dir e l 'int,érét - pas seu1eme~t 
révr'ospect if - d 'Ùne analyse des re 
,,;uHa ts de not re mot d'or dre_ du 8 
avrü sous sa forme la plus effi cac"? : 
le vote "- n ul > appliqué dans des 
conditions techni_gues 9-ui nous furent 
au plus haut pomt defavora bles. 

comme on l 'a écrit ic~-même dès la 
semaine dernière, la geogr.aphle ~e
né r a l-e du ., Nul > ne permet , gue1:e 
d'avanc-"r que la part de la droite ait 
été notible dans les quelque 800.000 
bulletins n uls « politiques >. L_'Est èt 
l'Ouest a rmoricains se sont figes _dans 
'Une hos tilité ~ o~oll~he. _Quelquf" . ex
ceptions d ues a l àct1vite des Fc~e ra
tions P .S.U. - telle celle des f oLes
du Nord _ n 'en prennent que p.u:; de 
valeur. . 

Inversem ent. la zone du Sud-0!-le:)t 
a. bénéficié de l'appui de la « Dept:
che >. Mais ce concours nous ~etta1t 
implem.:nt à arme:; (presque > egales. ta_ preuve est fa ite que nou~ savon~ 

a.lors sortir de la zone de medloc;lte 
où nous re foule , t4bituellement ! in
digence de nos moyena. 

C'est dire que la question ·cles 
moyens devient vitale a;u stade où 
nous s9mmes. 

Quelques autres secteurs « [arts > 
s'expliquent moins aisément. Ainsi les 
pays de. la Loire moyenne (en gros de 
La Nièvre à la Sarthe) avec le résul
tat de pointe de l'Indre-et-Lo:ire. 

C'est, pour une part, la zone de dif
fusion de la « Nouvelle Républiqu-e >> 
qui, ma l repentie des thèses « Algérie 
fra nça ise· •, a boudé ·le « Oui ,. sans 
toute fois le combattre . . 
· Ma is on ne peut dépasser les im

précis ions d'une analyse superficieile 
crn'en descend,ant au plus prês, au ni
veau dEs cantons. voire à celul des 
communes . Il faut le tentec ici à titre 
d'expérience. 

8Gs~ politique 

et perspective socia8ô.'îte 

dans les campagne$ 

Un seul des cantons rura ux d'In
dre-e t-Loire qui, en 1958, se trouvait 
dans la zone de fa iblesse du « Non » 
(moins de 10 p. 10-0 des inscrits) dé
passe cet te fois la moye nne départe
m enta le des « nuls l> , les• autres se 
.,;ituan t à 7 ou moins de 7 p . 100 des 
vota n ts. Pa r c-ontre, tous les ca nt,J ns 
aul dépassa ient la moyenne dépar te
m en tale du « Non » en 1958, dépa.s
sent cette fois 8 p. 100 de nuls, à 
l'exce ption d 'un seul. 

Là se trou ven t les pourcentages les 
p lus élevés : Bléré : 9,4 ; Grand~f'ré~
-'>igny : 9,5 ; Loches : 10,5. La comc1-
dence de la zone de force d•es « Non l) 

de 1958 et de celle des c: Nuls » de 
196-2 est é loquente. Elle l 'est d 'autant 
plus s i on cons idère que les can tons 
Es t et Sud du département, t radi
t ionne llemen t « à gauch-e ", avaien t 
enregis tré en 1958 un pourcen tage ap
préciable cle votes « Non » en sus des 
surtrag-es -<:ommunistes de 1956. Et un 
p remie r pointage confirme que c'est 
le même secteur d 'opinion qui, cet te 
fois. s 'es t orien té vers le nul. 

Il y a donc, da ns ces régions à pr-é -
11onct-é rJ.nce de vie agricol•e, une. base 
pour la poli t ique q ue nous represen
tons et que notre mot d 'ordre du 8 
a vril a exprimée. Cette base est co ns
t ituée, pour l'essen tie l, des débris de 
l'-élt-ctorat S.F.I.O. et radical de la 
pcemièce moitié du siècle. De te!s 
éléments sont, da ns le moment pre
sen t, portés vers nous pa r des ré flexes 
étroitem ent « polit iques " ; leur per• 
spective, sauf exception, n'es t pas 
ce lle du « Front Socia liste ». Ma is 
avo ns-nous chois i de ne t ravailler 
qu'a vec des hommes et des femmes 
immédia tement accessibles à la poli
t ique de « Front" Socialiste » ? Notre 
a mbiUon, notre rôle est de gagner à 
cette politique tous ceux qui, de pa r 
leuc s itua tion de classe face a ux di
verses couches exploiteuses, 1Jeuven~ 
agi r da ns la même direction que 
nous. L'a ttachement de tels ou tels 
é léments à des formes périmées, rétro 
grades, du mode de production et de 
la p ropriété fa it problème, mais c'est 
là j usliement ce qu'il nous fau t r ésou
dre. Si nous rejetons tous ceux qui, 
da ns œ pays, tiennent à quelque mor
ceau d u passé, nous risquons for t une 
dé lcct-able solitude. Le critère déci
s if n 'es t pas « l'ancien ou le nou
ve.au " · Il est la place dans le pro- . 
cessus de production. Et les couches 
d'a vant-garde ne sont pas « prédes
tinées ». Seront couches d'ava nt
garde, celles qui entreront le plus vite 
et iront le plus loin dans i.eur conflit 
avec les . divers secteurs du capitalis 
me. A .nous de faire que, da ns ces ré
glons où prédomine la petite exploi
tation de faire-valoir direct indi vl
duel, f la nquée du fermag-e et même 
du mé tayage, dans ce secteur où pré
cisément les actions revendicatives 
de l'été dernier ont eu plus de vi
gueur que partout ailleurs en Tou
raine, 1-es luttes sociales ne s'enfon
cent pas dans l'impasse conservatrice 
dlll poujadisme (de droite ou de gau
che) , mals aboutissent au plus tôt à 
une ·m ise en cause des s tructures 
économiques et sociales. C'es t affaire 
d'abord d'engagement de nos mili
tants - là comme partout - dans 
les organisations corporatives et coo,
péraUves. 

Mais nous parvlendroi1S d'autant 
mieux ~t prévenir une rechute pouja 
diste si, apparaissant comme la foroe 
d 'opposition la plus oonsé~uente, la 
plus fe.rme au régime gaullls te, nous 
exploitons notre position pour com
ba.tre la démagogie de fa politique 
c po.ysanne » du pouvoir, bref s l nous 

, ' 

• niveau de notre influence 
parvenons à fondre les mobiles politi
ques " et les revendications soc"iales 
progressives. Nous n'avons pas à fai re 
le tri des armes dont nous disposons 
pour préparer la relève, pour réunir, 
sous notre direction, les courants 
politiques qui joueront, dans cette re
lève, le rôle déterminant. Nous ne 
serions coupables - et lourdement -
crue si, par facilité, i,ous acceptions 
d,e nous aligner sur l'ensemble des re
vendications actuelles de cette pay
sannerie individuelle, quand nous sa
vons que certaines revendications vi
sent à la consolidation réactionnaire 
d•e l'état de choses existant. En In
dre-et-Loire comme en beau-coup 
d'autres départements , oü la vague 
U.N.R. a presque tout submergé en 
1958, nous avons à organ.iser la re
conquête à partir des môles de résis
tance. Le mot d'ordre du « Nul » a 
été un élément de cette tactique et, 
dans ce cas précis, payant. 

Notre mot d,ordre 

et les salariés des villes 

D1ns l'agglomération de · Tours . vil
le et ba nlieue, on peut s'interroger 
sur l'influence de Jean R,oyer, 
député, maire de Tours , qui vota 
l'amendement Salan, Là seulement 
cette influence a pu jouer notable
ment (hors de Tours, l'autorité de 
Royer est très faible) en faveur de 
« Nuls - Algérie française ». 

Ce qui compte dans une telle éva
lua tion, c'est le facteur ;tominant -
celÙi qui peut expliquer l'inégalité des 
pourcentages entre les divers quar
tiers. Or, les pourcentag•es les plus 
faibles sont ceux du canton ouest de 
la vllle (dont Royer es t co11,seillH gé
nécai) , et du centre, f.ief indépen
da nt-U.N.R. : dans ces quartiers . les 
« Non " l 'emportent sur les « nuls ,, ; 
d ans ces quart.iers, la droite « Algérle 
fra nça ise » a. comme a illeucs, voté 
« Non ». 

Pa r contre, les quartiers es t et sud
est, où se sont ~levés récemment des 
m assifs puissants d'H.L.M., où rési
dent une majorité d'ouvriers, d'em
ployés, de cadres donnent plus de 10 
p . 100 de nuls (15 p. 100 dans certains 
bure:iux) et beaucoup plus de nuls 
que de non. C'est vrai notamment du 
bas tion traditionnel communis te de 
Beauja rdin qui donne le pourcentage 
record de 10,9 p _ 100 de nuls : 228 nuls 
con t re 203 non. 

C'est vrai enfin de Sai.nt-Pierre
des-Corps qui donne 9,2 p. 100 de 
nuls, soit 549 contre 363 non - a ve<: 
12,1 p . 100 d 'abstentions : de la sor
te, les « oui > sont, par r apport aux 
inscrits, inférieurs à la moyenne na
tiona le dans cette ville qui fut une 
des ra res à donner, dès 1958, une, ma
jorité de " Non » et qui apporte jus
qu'à 60 p. 100 des suffrages exp rimés 
au P.C. 

C'est la preuve qu'il n'y a pas de 
s-ecteurs pr,émunis contre nos initiati
ves politiques - le secteur commu
nis te pas plus q,ue les autres - con
traiTement à ce que la presse de tous 
bords, quasi unanime pour une fois, 
a c ru bon de conclure d 'un examen 
s uperficiel des résultats du 8 avril. 
Cette unanimité montre combien 
nous bousculons le jeu traditionnel, 
combien nous troublons ce t unlve.rs 
h a rmonieux où le meuble communis te 
est un élément du décor. 

On a prudemment escamoté le fa lt 
que sl le pourcentage des nuls éta it ' 
souvent plus faible qu'ailleurs dans 
les fiefs communistes (la loi de pl!US 
grande rés is tance des zones de for
ce d'un parti joue pour le P.C. comme 
elle joue pour la S.F.I.O. dans le 
Nord et pour les partis réaetlonnai
res dans l'Est) la progression y est 
souvent s upérieure à la moyenne na
tiona le. 

Aux exemples cités ici la semaine 
dernière on pourrait, pour la région 
parisienne, ajouter S aint-Ouen, Mon
treuil. En Selne-et-Olse, dans le can
ton d'Argenteuil, le nul passe de 
1.992 à 4.188, les abstentions augmen
tent de 3.406, solt a,u total 5.692 suf
frages exprimés de moins. Et sl le 
pourcentage des nuls est demeuré 
faible à Ivry, comment Ignorer que 
pour 400 lnscrJts de moins, 11 y a 3.000 
votants de moins sur 24.000 ! 

Car on a estompé cette autre évi
dence : la progression des absten
tions est, dans les zones de force du 
P .C.F., sensiblement superleure à la 
moyenne nationale qui est ins ig'nl
flante. Même sl notre mot d'ordre 
précis du « Nul > n'a pu toujours être 
répercuté, ce que nous avions prév,u 
s 'est, là aussi, largement vérlflé : dé-

cldé à coller à sa masse électorale La . 
plus « modérée "• le P.C.F. n'a p ,u 
été suivi intégralement dans son opé
ration « oui mals >. 

Accroître rapidement 

nos moyens 

Mais le succès d'un mot d'ordre, sl 
juste soit-il, dépend, pour l'essentiel, 
de nos moyens d'intervention, c'est
à-dire de la force et de l'activité de 
notre organisation local•e, le détail des 
résultats de l'Indre-et-Loire évoqués 
à titre d'exemple ne laisse à cet égard 
aucun doute et notamment celui de 
Saint-Pierre-des-Corps. 

Bien mtendu, les conditions objee
tives, propres à chaque département, 
peuvent rendre le travail plus diffi
cile ici et là : il y a des situations 
« ouvertes " : c'est 1 .. cas des pay3 de 
la Loire moyenne, de l'agglomération 
parisienne, de la Seine-et-Oise, où 
de vastes zones sont disponibles n y 
a des secteurs plus bloqués, des zones 
solidement occupées : Est. Nord, mar
ges armorlcainEs. 

Au moins chaque Fédérati_on doit
elle connaitre son champ d'action : 
l'étude approfondie des résultats 
d'une consultation électorale est un 
des moyens de cette connaissance. 

Mais quel que soit le rythme, la 
démarche est la même : il faut, à 
partir des positions polltiques conqui
ses depuis 6 mois par le parti, devenu 
- et le référendum l'a con.firmé aux 
yeu·x du « grand public • - une for
ce capable d'efficacité, Il faut rntre
prendre un travail cie consolidation, 
d'organisation. d'implantation. Il 
faut aménager le terrain conquis, 
canton par canton, quartier par quar
tier. l 'appuyer sur la diffusion de La 
presse et du matériel de propagande, 
recherch-er et mettre en avant lea 
hommes et femmes qui. r>euvent être, 
dans chaque secteur, les chefs de file 
du P .S.U. Il faut matérialiser et per
sonnaliser notre présencP.. Il faut re
oruter, porter n<;>s effectifs - donc 
notre capacité d'intervention - au 
niv•eau de notre influence générale. 

Il faut faire fructifier nos succès 
politiques , y compr is celui du référen
dum. les événements des tout der
niers jours nous y aident. 

C'est là l'im'pératlf pour le _nouveau 
parti au seuil de la seconde période 
de l'His tolre du système g,aul!is te, 

Jean Poperen. 

Le billet de Jean 8inot : 

De la musique 
avant toute chose ! 
e: Amis, plaignons le so.rt 

Des pauvres harengs saurs ... » 

Cette chanson de ma jeurtes
se me revenait en mémoire 
comme je lisais la décision sou
v eraine du chef de l'Etat : De
bré congédié ! Debré l' irrempla
çable qui, durant quatre ans, 
chaque jour que Dieu fit, se 
renia au ser vice de son maitre I 
J'ébauchai un couplet nouveau 
à m·a chanson ancienne : 
« Amis, plaignons le sort 

des inconditionnels ... ,, 
Car, enfi n, vous les imagine~ 

vous, les Le Tac, Dusseaulx, 
Schmittlein et tous les N euwirt1' 
expliquant l e sacrifice du meil
leur, le plus inconditionnel d'en
tre eux, comme la prertve su
ptême de la bonté dll général, 
qui sait infailliblem ent récom
penser ses créatures à propor
tion de leur obéissance tn/i
ttie ... 

Dès le 9 au matin, laissant au 
vestiaire l es c mais » et autres 
restrictions mentales qui parse
maient les c ouf >, l e plébfscftlf 
s'emparait du paquet, avec lœ 
manière de s'en servir. 

Quant aux apprentis machia
vels d'Arras et d'ailleurs, Us onl 
de plus en plus le physique de 
l'emploi, qui leur vaudrait et 
leur to1tr d'être chansonnés : 

c SI tous les oul-oul 
Avalent dea clochettes ... > 

Mais la farce du 8 avril p0ur
raft s'achever sur une chœnSOII 
triste. 

TRIBUNE 



.Sous le • s19 ne d'Ubu 

(A .D .P .) 

« Une f emme, c'est une mer veille ... l) 

P
": LUS que tout autre R,épublique 

aflicaine, la République rle Hau
. te-Volta pose un problème mo

.ral et politique à l 'homme de g,au.:. 
che : ce petit pays de 3 à 4 millioiis 
~•habitants (1 ), perdu au milieu de 
!'Afrique, sans ressource spécia le. ne 
présen te aucun in térêt intrinsè.qùe; 
nùè1m caract ère origina l, sauf celui 
(l'ètre la République la plus ubu esque 
tJl)i soit au suc! du Sahara. La clé
crire avec objectivité nous oblige · à 
met tre l 'accent sur le Ti dicule et la 
74~ivité de sa classe dir ige.ante ; la 
_pl upaTt {les commentateurs de gau
che on t préféré un silence d'autan t 
plus faci le que d'autres Ré publiques, 
plus rich es ou plus engagées politi
quemen t , in té ressen t davantage l'opi
nion publique. En se t<lisan t , ces spé
cialistes des questions cl'ou l,re- mer 
pensaien t en toute bonne for fa ire 
œ uvre an t i-.r-aclste, protéger les pre
miers pas maladroit.s d 'une jeune 
équipe dirigean te. OT, ce sil ence est 
objectivemen t raciste et réact ionna ire. 
Raciste, car , par .prétérition , il pré
suppose l 'inévi table, l'incapacité d es 
jeunes Etats ; réactionnaire, car le 
capitalisme compte sur ce silence : 
l'enfer du néo-colonialism e est pavé 
des bonnes in ten t ions de la gauch e. 

En décrivant, au coritraire, sans 
voile pudiciue, la réalité . politique, 
économique et sociale de la Haut.e
Volta, on écla ire Je vraj visage •de la 
« décolonisation i, menée par l 'homme 
de Brazzaville ; on montre que le seul 
résul tat pratique de la politique gaul
liste a ét é de hisser au pouvoir une 
pseudo-€lite artificielle dont l 'unique 
tonction est de perpét uer le colonia
lisme en maintenant la réa.lité oes 
;pouvoirs de lia chefferie tradiii011nelle 
et d1;1 œ pitallsm e privé international. 

Une indépe~da~ce 
"de classe H 

Da ns ses proclam ations politiques , 
le gouvernement voltaïque a ffirme 
sa volonté de conquérir totalement 
l'indépendance, en passant du stade 
de l'indépendance politique à celui de 
l'indépendance économique. n affirme 
également sa volonté de fa ire béné
ficier la masse du peuple voltaïque de 
cette_ promotion Interna tiona le, en 
supprimant J.es inégalités sociales tra
ditionnelles, en limita nt les p1·ivilèges 
du capitalisme, en planifiant Je déve
loppement économique. 

Cette promotion doit se faire dans 
un régime de llberté différent du 
communisme « qui annihile la pei;'
sonnQliié i>, dans une atmosphè.re 
anti-maté.riaJiste : . 

~ Tous les pays d'Afrique devenus 
indépendants, onl dû d'abord se dé
ter miner par r {J)pport aux grandes 
puissances exléri eu_res, nous avons 
tous dit ce que nous n e sommes pas : 
mais il convient peut-ëlre mainte
nant que nous nous déterminions par 
row~dœqun~swmm~;~~ 

à côté des actuelles civilisati ons de let 
111.acl~ine divinisée q_ni, trop souvent, 
ne debouchent que sur l'-cmgoisse. que 
sur l e vi de du cœur et de l ;âme, 
l'Afrique semble la mieux placée pour 
suscit er celle civilisation de l'hom,me 
pour lui-même, pour r evaloriser à 
l'échelle ultra-modern e et à l'usdge 
i.n~ern ati on al, l 'antique sagesse afri-
caine » (2 ) . · 

Ce programme n'est qu 'un pa rave·ut 
d estiné à l'opinion internationale et 
à ce qui existe d'opinion publique in
t.érieure ; il ne ~au.rait d 'ailleurs être 
a ppliqué p,ar une clas.se dont ce serait 
la mort. 

* 
La classe au pouvoir n'est .pas « n a

tionale ~- La Ha ute-Volt.a, plus encore 
qu'aucune autre République africaine, 
est une constJ·uct.ion a rbi traire <le la 
colonisation . Créée en 1919 elle a été 
su1Jprimée en 1932 pour n 'ètre re
const,ituée qu 'en 1947. Entre t emps, 
son territoire avait écla té ent.i'e le 
Souclan, le Niger et la Côte-d'Ivoire. 

Son uni té est tout ,autan t a rtifi
cielle que sa division : aucune unité 
ethnique, aucune unité économique. 
En 1962, la masse ignore Je nom 
même de la « Haute -Volta » ; a for-

. ti.ori , elle ignore qu'elle est indépen
dante et ce que signifie la notion 
d'indépendance. L'hymne n ational 
n 'est pas dist ingué d'une quelconque 
m arr he militaire. · 

Le Pasti 1Parti Démocratique de la 
Haute-Volta , section nationale d.Ù 
R.D.A.), t.héoriquement implanté dans 
-chaque village, n 'a aucune emprise 
sur une m asse qui en ignore génér a':
lemen t ]'-existence et le nom. Dans ùn 
vlllage, sit ué à une vingtaine de kilo
mètres de la capitale Ouagadougou, 
-celui qui nous ava it été désigné com
me étan t le secrétaire local du P.D. 
H.V. affi rmait qu'il n 'exista it personne 
de son vill age inscrit au Parti et que 
lui-mêm e n 'en possédait pas la car te ! 
Pressé de questions, il se rappela 
qu'un an . aupara·van t, « d es gens 
étaient passés. <1ui lui avaient dit 
qu'il était sec rétaire 1> . il n 'avait pas 
compris. Ces gens n 'étaient pas re
v•en n c .. . 

Cep€ndn n t cet te nomination était 
sy1,1ptomntiquc cl u recrutement du 
P .D.H.V. : cc secrétaire était catholi
que et fils du chef cle vill age. 

P eu après la dcuxièm,e guerre mon
diale, il n 'exista it pas encore d'école 
publique en Hnute-Volta, si bien qu' à 
l 'l1 eure actuelle, les ·seuls adultes i;1s
trui ts sont passés par les écoles des 
Mifsion s. L'équipe gouvern emen tale, 
·dans ce pays encore essentiellement 
animiste. est exclusivement catholi
q ue . Sa terminologie s'en ressent : les 
h abitants sont des âm es, la Const itu
tion . un bréviaire, le congrès clu P arti, 
une retraite, l a doctrine politique, 
une foi (3). Les fêt es anniversair es 
de fondation <les mis.sions sont des fê
tes n a tiona les. Les couleurs papales 
sont régulièrement hissées au som
met, du pala is présidentiel. Les rela
tions avec Je Vatican furent jusqu'à 
-ces derniers jours excellentes ; 1111 
détail du protocole voltaïque, une 
question d 'horaire aérien, les assom
brirent un instant. Le Pape avait 
hwiié Maurice Yameogo (il f.ut· le -pre-· , • 
mier des chefs africains à l 'être) . 
Pour se rendre à cett e invite, celui-ci 

devait faire escale à Nice. Or, , le 
Président d'une République, sur la
quelle « 1-e monde entier a l-es yeux 
tournés > à en croire les déclarations 
gouvernementales, ne peut mettre 
pied dans un pays à moins d'y. être 
reçu par le Chef d'Etat en personne. 
Le général de Gaulle ne pouvant ve
nir à Nice, Maurice Yameogo refusa 
l'invitation papale. Le problèm-e __ est 
maintenant résolu : le chef volta1que 
ira à Rome après sa visite officielle 
à Paris. · 

L'Eglise a su pardonner au preniier 
fils d'un pays au.quel, <lit-on, s'inté_
resserait l'ordre de Malte, d'un· pays, 
qui subventionne ses éeoles, ses en
treprises industrielles et commercia
les, qui permet au clergé Jocàl d'être 
1me des plus grosses organisatio11s 
banc.air-es voltaïques, pouvant prê~er 
même aux succursales locales çles 
grands trusts commerciaux interna
tionaux. Cependant., m algré l'andeù~ 
neté de leur implan tation _et leur ri
chesse, les missions n'ont converti 
qu'une minorité de vo,ltaïques · : 
120.000 environ·. Il y a donc là une 
première raison de clivage entre les 
gouvernant,s et les gouvernés. 

En parole le P.D.H.V. est con~re la 
chefferie t raditionnelle, qui est très 
forte dans tout le centre de la Haute
Volta, occupé par un <les . plus grands 
empires noirs , celui des Mossis.' La 
capitale voltaïqu€ est d'ailleurs ·la ca
pitale tradit ionnelle de J'emuercur '<:les 
Mossis, · le Moro Na ba. . · ,· 

,· : . 

Toutefois ·<:·ette · opposition est sin:..: 
tout théorique ; {l'une part, la ch ef
ferie n'est pas suppTimée, mais 
s'étein dra par e :c t i 11 c t i o n , les 
chefs décédés n 'étant p as remplacés. 
D'autre part et surtout, seuls les pri
vilèges administratifs de la chefferie 
se:r9ht sû'pri,1\1és ·:_ . les, c_hefs aÇ,~i.j_~)s, 
leurs descendants conservent tout es 
leurs propriétés ; or l'inéga lité fon·
cière est grande en Haute-Volta et 

_ acquier t une .~ignification humaine 
particulière, les chefs éfant probable
m en t les seuls ha bitant~ de la brousse 
à manger à leur fa im toute l'année ... 
Dans ces conditions, la plupart des 
chefs se sont ralliés a u r égime : l'em
pereur des Mossis. le Moro Naba a f
fü me : « La chefje-rie sera à vos côtés 
dans l a. bata.i lle éco11om i,q1le » . . Le 
chef dn Ya ten ga. deuxième chef 
mossi, est député, plusieurs ministres 
m ème sont chefs. Quan t ·au gouver
n em en t. il se con ten te, pour l 'instant 
d'interdire aux chefs de porter de~ 
ch ev-eux longs et. cles bracelets et se 
proclame « cer tain que le r idieule ai
de1·a. à a-ccélérer leur mort ». En a t
t endant, les sommes budgé'iaires ins
eri tes en faveur de la cheffeTie _ 
quelques millier s d 'individus - excè
dent celles inscrites en fa veur des 
:J)aysans - quelques million s d 'indi
vidus - (exac temen t 70 millions de 
francs contre 67 million s) . 

Il n 'est pas étonnan t , dans ces 
conditions, que la masse continué à 
consi,dérer les chefs comme les p ei-
sonnage;, principaux ; il était ipolitl
que pour le P.D.H.V. d 'essayer <le Te
cruter ses seCJ·étaires dans cette -cou
che sociale respectée. 

L'élite clu parti n 'aime -cependant 
J)QS pour autant que la faiblesse de 
soffimpliantation soit mise en éviden
ce. A la question (< Quel est le plus 
granrl homme de la Haute-Volta ? >_ 

'., ,, , ' 1 1 ., , j 

Jl Il , I 

•tout a .P,~sa 11 
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M. Yameogo vient de '11' 
raine rentre d'un v_o1104e 
la signification de l'mdépe 
noire, sur ce que pourraten 
lis-te en ces pays, ne sa 
façon partisane. L'Afrique 
pleine mutation, et que l'on,; 
prudence. 

Outre le grand intër.lt dt 
Chanteraine prouve qu'U est 
rant - • à tout militant do 
chissement et de culture a' 

l 'immense majorité des Mossis répon 
non pas « Maurice Yameogo >, m 
le « Moro Naba D , Pour l'avoir ln 
cemment posée, un je!Ine enquêt 
du C.N.R.S., menant a la dem 
des pays de l'Entente, u~e enqu 
sur la jeunesse, s'es t vu lntrmer patl 
mini.stre de l'Intérieur, l'ordre d'arr 
ter immédiatement, sous prétexte d 
« communisme 1> , 

Les ·jets d'eau 
du président Yameo 

Une telle classe, sans racines d 
Je pays, ne peut, malgré ses d 
mener une politique sociale. Ses 
sont égoïstes. De,puis le der 
congrès, tous les ministres sont m 
bres du Bureau Polit.igue, qui a 
rait ainsi moins comme l'avant-g 
éclairé du peuple, qu-e comme 
groupe de profiteurs. 
··Ses priirnipales préoccupations 

dé' dévèlopper ses · privflêgés. · C 
colrimei'lce ·par les privilèges hon 
q:ues : les' titres, les villas, les vol 
sont strictement répartis, l'es .si 
extérieurs de puissance, stricte 
.l'églementés : « La voit'llre de M 
s-leur le Président de la Républt 
porte sur l ' ai l e gauche un Jani 
frange or d e 0,30 sur 0,40. Les a,m 
sadeurs de la République de Ha 
Volta, à l"'étranger ont pour m 
u.n fani on de 0,20 sur O 3-0 et les c 
1lmndants de cercle dans leur circ 
cri ption, un fanion de comman 
ment de 0,14 s1ir 0,21. Les véhi 
cle -Monsieur le Président de l'A.ff 
blé-e -Nati onale, des membres du 
v ernement et de l'Assembke Na 
nale arbonmt une cocarde tricol 

Cette promptitude à imiter les 
tocoles des vlellles nations n'a 
rien <le ' criti-quable en soi, si elle 
S'.aceompagnait de la même prom 
~1tude à ' a ccaparer la p::irt la 
l arge possible du revenu natjonal. 
seulement les dirig~ants se sont 
trfüué de substantiels traltemen 
indemnités, mais, par exemple, 
met~ent en pratique une concep 
origmale des sociétés mixtes, qui c 
fo~1~ les parts de l'Ef.Qt et •œlles 
mm~-s~res ; les statuts de ce 
societes ont été modifiés .de -fa 
,permettre eux membres du gouv 
11;e.nt _de: f~ire partie de leur co 
d administration. 

'Avec une rapidité stupé.füante, 
élite; sortie hter seulement de Ta 
se,, a oublié les misères d'Un 

. un de,s plus ·misérables du • m 
Alors ,·que le problème de l'eau 
probleme -n • 1 du voltaïque, le 
~ent . Yameogo a, pour les f 
l Independance en décemba 
e,mbelli la ·résidence qui était 
l ancien •gouvernem· et qui est 
nue la sienne, de jets d'eau. Lit 
tant de l'investissement 1 
Peut paraitre somptueux puilq 
passe ce quJ est inscrit au blli 
~Uel pour le paysanna t · m 

ence humaine est plus' carac: 
~ue encore : aux réceptions d 

ert, les fontaines coulent à 
~~ 1g que le niveau des deu:ir 
d I uagadougou descend a 

e a cote normale et qu'il 
que les font.Qlnes publlquea f~ alimentées à la fin cte 
d lea~ ,et que .la population 

CO Alors que la femme V 
f~a~~~nt 20 km par j 
néée l · 8 dos, pour cli 
doit ~re à :m femine,_ 
mil . bas aser pendant Q 

' e du repas et 
~ntité de ~et.lts ÔbJe 
~ a:i:::a if~e ~i représen,ante de,~ 

e de Ouagadougou, q 



I • -

a l" Haute-Volta 
nctre camarade Claude Chante

~• Haute-Volt(!,. Ses réfilexions sur 
ue de certams p euples d"Af1ïque 

conditions de la révolution socia
'.I généralisées ni interprétées de 
]lui est un monde mull i JJle en 

approcher q1(avec une infinie 

rtage c pris sur le vi f l>, Claude 
_ en dé:pi-t d'un travail accapa-
/tés peuvent ètre source d'enri

ofiter l'ensemble du Parti . . .. 

plus les haut:5 fonctionnair,es et les 
grands coHtuners_ que les femmes de 
la b:ousse, « !Jvra :> , au dernier 
congres du Par ti, selon les propres ter- . 
mes <lu commentateur officiel, « Je . 
secret -de la femme l> : « Une femme . 
c'est une merveille, et quelJe mer~ 
veille ... :> et · en conclut comme propo
sition positive << qu'il n e fallait pas 
que les f_i lles ~·estent au bureau après 
Je trav01l pom le simple plaisir du 
patron , . Quant aux autres femmes 
aucune amélioration cle leur sort 
n'était proposée. 

L'attachement des dirigeants au 
sort <le 10 masse est donc plus feint 
que réel, le mouvement coopératif la 
planification en sont deux parfaites 
illustrations. 

Des coopératives 
sans. coopérateurs 

La base théorique du mouvement 
coopératiJ , est excellente : il s'agit de 
constituer· -des coopératives de con ;-. 
sommation, destinées à limiter les 
marges , bén éficiaires abusives de~ 
grandes ma isons de commerce et de 
n1ett re ainsi à la portée des voltaï
ques des produits à bas prix. En pra
tique, les coopératives présentent en 
Hante-Volta des traits originaux : lé 
premier et le plus particulier est 
l'absence de coopérateurs, le second 
est qu'elles son t dirigées par des em
ployés de la S .C.O.A. (4), détachés de 
Jeur maison et qu'elles se ravitaillent 
exclusivement dans les maisons S.C. 
0 .A. la troisième enfin qu 'elles Iont 
du <Jumping à l'égard des produits 
locaux et qn'elles vendent par exem-: 
pie. à 30 fr Je, kg, les pommes de ten~ 
que les ma.rakh ers locaux vendent a 
60 francs. 

Subventionnés par l'Etat, r eprcnan't 
la formule pr'cmlère de la colonisation 
commerciale qui consis tait à diminue.i: 
a-u maximum les frais généraux, les 
grands trusts 1·eprennent un bail en 
Haute-Volta . 

La base théorique de la planifica
tlon est tout aussi excellente; li est 
tnut.ne d'insister sur la n écessité pour 
un pays sous-dévelo,ppé d 'avoir: r e-
cours aux techniques économiques· 
modernes -ma is en Haute-Volta, elles· 
prennenb ': un aspect étonn~nt tant!· 
chez les , conseillers europeens que· 
Chez les minist res a frica ins. ·· ' · ' · 

Les conseiUers européens sont d 'ex
admtnlstrateurs <le la Frnnce <l'outre..-, 
met que rJen n e prédisposaient pa rti- · 

~

llèrement à devenir ~es planrnca".' 
u.rs mals qui ont subi un stage de . 

~ elques mois rue Monsieur. De ce, 
s,t&ge, ils sortent dotés _d'~ne science, 
IU881 neuve que mal dlgerne. Pou_r ~ux, 
1~ notions courantes <le << coefflcient 
<le capital ~. « d'investissement~ in-, 
duits :11 etc ... ne sont pas de p~·a_tigu,es. 

i
Uls .mais de redoutables d1vm1tés. 
ur zèle à les contenter serait a t -· 
n<lrissant s'il n'était ég~lem1:nt né-
te. Complètement de~asses ;P~ 

mpleur d'une tâche qu a v~c. ? a r 
eur <lu néophite ils se son_t 111:tiale

nient cru aptes à xemp!i1•, iJ.s ba clent 
monstre, qualifié pla~,. Ils ne sont 

pendant pas sans savon· q~e rien d 
ltlf n'en sortira, aus~i chacun 

erche-t-il -à tirer son epingle tdu, 
eu et à partir a!lleurs. Il n'est pas o., 

ement gratuit de supposer que 
~uipe africaine dirigeante, dans 
n désir d 'inaction, est s~tls falte a~e 
carence de ces t echniciens ~tr er; 

ers sur lesquels elle ne manqu 1,- . 
'de faire retomber la responsa • i-. 

des échecs. 
Pour juger des conceptions é~onom11Î ~es du gouvernement voltaique, · ' 
flra -de citer, e.u hasard, quelques· 
oies :du Président Yameogo en J:· 

atlère, prononcées à l'occasion · 
ouvel-An: 

« De notre libération économiqlLc, 
·d'aucuns en rigolent ; eh bien ! nous 
a.llons donner un rendez-vous très 
bref à tous ceux qui ne cr oient pas 
que nous sommies capables d'abord de 
nourrir tous nos hommes qui sont 
nombreux, nous allons encore leur 
donner r endez-vo1ts pour fi.n 1962 sur 
le . vlan économi que et avec le d.11na
m1sme q!li nous anime, avec la foi qui 
est la notre. nous sommes convai.îîcus 
qu'il 1/ aura encore une autre f êle, 
la f êle de l ' Indépcnda,nce économi.que, 
dans cinq ans peut- être, qui rassem
blera encore. s i nous le voul ons, tous 
les pa11s qui sont venus voir no-tre 
f è_te politique, pour qu'i ls sach ent que; 
si nous avons abouti à des résultats 
que chac11n cle nous con11ai t , c'est 
pour abouti r à l ' essentiel des r ésultats, 
c'est-à- di re l ' Indépenclci nce économi 
que, Et nous sommes sûrs q11'économi
quement nous serons in<lépenclants. 
Pa.rce que nous n'avons r ien fait au 
Bon Dieu ; 1>11isqu'il nous a créés si 
nombreux. nous 11e lui a.vous r ien fait 
vour qu'il nous livre à l a m isère. 
Nous trouverons les filons; 11011s som
m es sûrs que nous irons de l'ai;a.nt et 
nous ressemblerons très rnoidement 
a.11.1: fmtres , si rl éjà, nou.s ne ·1eur r es
semblons pas,. 

Cette forme de raisonn ement re
joint celle d'un ministre, parent du 
;rési-dent qui affirme que « s'iJ n 'y a 
rien a u-dessus du sol_. c'est que le 
Bon Dieu a mis l'ernence dessous :P ••• 
,et qui se refusa à admettre . qu'à 
l'-extJ·éme limite ce serait du · péiro-
1~ ! 

Ce'tte incurie doctr iJ1a le t:rad:uit 
l 'impossibilité où se trouve lm€ telle 
cl~sse de privilégiés de développer ·un 

peut se conce1xnr sans un pressing. 
Dans une ville où les hommes et les 
femmes ainsi que les jeunes fill es 
ve1ûent sort irr d'un certain stade pour 
accéder à l'évolution, la propreté et 
la correction sont de mise. Et ceci ne 
pouvait se concevoi r qu'à l'cii de d'une 
installation d e cette nature. 

~ D'autre part, il convient de vous 
félicit er parce que, comme vous 
l(avez si bien di t , vous avez contribué 
dans votre modeste part au dévelop
vement de la ville par l'installation 
de cc • qu'-011 appelle une « petite in
dustrie ~- J'ai suivi vos efforts qui da
tent de plus cle d,eux ans pour mettre 
sur p ied cette usine. Vous avez 
connu quelques clifficultés qui au
raient pu vous clécoura.ger. Je me sou
vien s qu'un e énorme machine était 
arrivée ici, très ·abimée. Il a 'fallu 
atlend.r e -et r ecommencer. Néanmoins 
vous avez fai t preuve de persévérance, 
non pas pour netto11er vos beau.1: cos
tum es. car cl e t.011s te1nvs. sans le 
pressing 1>ous fûtes un homme élégant, 
mais c'est parce que- certainement 
vous avez vu que la capi tale av,a.it be
soin de cet 011 t i l-l<i. 

« Pour cela nous vous remercions 
et nous vous f éli.ci.tons, et je crois 
être l ' int erprète éga.leme nt de tout 
l e monde pour vous cli r e que ,si cha
cun. dans sa mocleste part, pouvait 
-apporter ci la capitale vona'ique ce 
que vous venez de lui apporter, petit 
à petit, nous f erons de Oagaclougou 
une ville agréable. Et ce qui nous iim 
por t e pour nous voltaï ques. à quelque 
t i tre que nous soyons, c'est de -,;ivre à 
Ouagadougou d'une manière correcte. 
Si n ous n e sommes pas ambitieux ou
t re m esure, nous voulons quand mème 
être normaux. El cett e réa.lisati on 
nous permet de franchir déjà une éta
pe, car l orsque d-es ét r angers vien
nent chez nous et qu' ils ont une che
mise· sale. un costume très cher, qui 

" j , ' . 
• • t ,, : i .. Vingt kilomèt r es pour cherch er l 'emL ... 

,, ·. 

jeune . pays indépendant. se; .ini:é~êt:; 
et ceux de l'ensemble de la nation 
so.µt contradictoires ; elle se borne ,à. 
rei>tèndÏe avec l'autonté· que l'<ldml.:. 
nf:Stratlon coloniale n'ayait plus, les 
vie))~; tpèmes du _cciloniallsme. En 
H:,ii,'ltç-Volta, les dirigeants exigent, 
tels· ,les· « commandants :P d'autrefois, 
de~· pla ntations d~ coton et d'arachi
del .La: -défense étroite de leurs lnté-
1,êts 's' abrite derrière l'absence· <le leur 
thëorle économique et la nullité de 
leurs conseillers techniques. Elle 
s 'abrite également derrière les réali
sations de leurs conseillers privés 
petits requins capitalistes de faible 
envergure, qui, sous prétexte d'indus:
trialiser la Haute-Volta, Installent a 
Ouagm:lougou de petites fabriques, 
n'utlüsant d'ailleurs que c1uelques di
zaines d'employés. 

A · chacune de ces créations, le 
P.résldent Yameogo prononce une dé
sarmante allocution, où il est difficile 
de démêler la part de roublardise et 
fa part de naïveté. L'inauguration <lu 
c Volta-PJ·essing ~. teinturerie appar
tenant au conseiller prlvé du Présl
-0ent, a permis une de ces ollocutlons: 

c J e ne sais par où commencer, 
pour 1>0!llS f,éliclter, au· nom de tous 
ceux qut sont là, pour la réalisation 
que vo-us ,venez d'effectller au 'bénéfice 
de notre capitale. Il va de sol qu'une 
O(lJJ)itale en· -voie de moderntsatfon ne 

est taché, et q1i'il fc.ut r em ettre tqut 
cela dans la serviette, c'est très gê
inant. Vous venez là d'enlever comme 

1 on dit une épine du pied de ch.acmi 
' '. de ces gens- là. Soyez-en félleités et fe 
' , · -èrots (J1te no11s aurons l 'oecnsi0?1 d'ap-

i , , 
1
précier les services que cela rendra 

· ,Par la coquette.rie et- l 'él égance qui 
swont à n ouveau remarquées dans 
notre ville qne nous voulons pl11s belle et plus agréable pour tous, et pour 
vcms -aussi. :P 

Seule, la révolution 
interne ... 

Cette descripi.1on n'a mis l'accent 
, ,que sur la HauteJVolta officielle ; or 

. , 
1 

la Volta réelle ·ne se confond pas avec 
· la . Volta légale. Les élites vra1es, 

celles sorties du pays, celles désireuses 
d'une promotion sociale existent : au 
mieux, elles sont réduites au silence ; 
au ·,pire, en prison ou en exll. Elles 

, . ·01}t toutefois upe chance : l'opposition 
ethnique, religieuse, économique, poli
tique et sociale qui oppose l'Ouest et 
l'Est, la capitale économi.que Bobo
Dloulasso à la capitale pollUque Oua-

(Ke:,stone> 
LE MORO-NABA 

empereur des Mossis 
« La chefferie est ci vos côtés ... > 

gadougou, les Bobos aux Mossis, les 
1·égions économiquement progressives 
aux terres stériles. Cette opposition 
ne fait que croitre, exacerbée par le 
racisme mossi du gouvernement, par 
son n ationalisme hypertrophié , qui'lui 
fait interdire l'émigration alors qu'il 
ne peut assurer le plein emploi èn 
Haute-Volta, ni même la subsistance 
dé ceux qu'il tente de priver des res
sources monétaires et de la nourritu
:ré obtenues à l'étranger. Cette émi
gration -de travallleurs manuels· se 
dpuble -d'une émigration de jeun€s in
tellectuels, d'étudia-nts, qui cherehent 
ailleurs emploi et carrière. Contre eux, 
s'acharne une équipe dont le r:urri
cuium vitœ note qu'elle a fa it de 
~ fortes études primaires "··· Ces jeu
nes étu"diants sont tous plus ou moins 
membres du P.A.I., le Parti Africain 
de l'Indépendance qui place la révolu
tion lnterne a u premier plan de son 
programme. 

Par cet ostracisme du P.A.I., le. 
l-L--iute-Volta rejoint le cas génêr:'11 de 
l'Af1·ique Noire. 
· A l.a lueur de tels exemples, la gau

. che française authentique se doit <le 
• d ésacraliser certaines notions. telle 
celle de ]'Indépendance. Le sens de 
l'J.ndépen<la.nce politique est différent 
selon que cette indépendance a été 
acquise ou octroyée. Dans le premier 
cas, elle est la traduction sur le plan 
internat.ional d'une révolution inte.r
ne, dans le deuxième cas, qui est c,c
lui -de l'Afrique Noire, hormis la Gui
•née, elle traduit la volonté du coloni
sateur de stopper cette révolution in
teJ·ne. Les équipes au pouvoir oans 
ces pays, sont toutes, peu ou prou, des 
classes de collaborateurs, objective
ment réactionnaires, quels que soient 
lelll's buts subjectifs. L'lndépt>ndance 
réelle ne sera acquise que par la ré
volution interne. 

_ I)Qru; cette optique, les critiques du 
présent ne sauraient ·se confondre 
avec un quelconque éloge <lu colonia:.. 
lisme. Elles ne visent qu'à dénoncer 
le.5 astuces derrière lesquelles se dé
veloppe le néo-colonialisme. 

Claude Chanteraine. 

(1) Les statistiques omcielles dilfèrent 
entre elles de 2S p. 100. 

(2) Mea;:J.f;e du Nouvel an 11962) de 
Maurier Yamoogo. 

13) Les termes du télégramme de M. 
Yamcoco à de Gaulle, à l'occasion du 
cessrz-lc-fen, trndult bien !.'elle Influence 
rcllgleusc : 

« En faü;ant la paix f'D Algérie, yoœ 
a,ve:,, d élivré la Fra.nec, d'Wl l'l3II de CGftll
ci- llont lie monde libre ,•ous ret,&enl, 
éternellement rt:<'onnaflisant. En ral..an1, la. 
paix en Algt,ls-ie, vous avez facilité l'unH6 
afril-aine et l'Afrique unie de demain 1erà 
votre pl11S dfical.'e alliée. En rabant la 
,,-a.ïx en AJ#i,rie, vous avez démcJnW .. 
sublime beouté de croire en un Dieu 111111• 
que. Vo!)s avez ainsi démonlré awe lid&t' 
que vous demeua-ez l'homme, le aelll flll 
d'un pays oolonlal qui a transformf IOD 
empire en Etats libres pour être oanf.,,_ 
au ,:énle de la Franoe caue voua ~ 
à jamais. Les hommes parlent et ., ... r, 
minement, . mals vou, - oontraJre,- --1 
~ÏB!ies errklattment. Que Dlell 'Nait Jh:lt
wge ))Our le renollftau cle J& F.raaoe ilé-
110~ llllllUré. lh'llte OOMlc16raUon. .. 

(4) Socléié Oommsclale de rouee& A&.l• 
c,ain, un des plus snn• tnllta 
claux en AfrlQue, 
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Claude Bourdet au Conseil 

Général de la Seine : Le r. S. U. et le losement des rapatriés d'Aritrie 
Le décret du 8 ma.rs 1962 at

tribuant aux rapatriés d'Algi\rie 
10 % des logements locatifs 
H.L.M. a suscité fort peu de 
commentaires publics. Le 
groupe P.S.U. du Conseil géné
ral a estimé, lui, que ce pro
blème devait être posé devant 
l'opinion 11nblique et que des 
solutions devaient être trouvées 
qui, tout en apportant une aide 
réelle aux rapatriés, ne lèsent 
en rien les intérêts légitimes 
des dizaines de millions de 
mal-logés qui attendent 
certains depuis dix ans un 
logement H.L.M. 

Dans cet esprit notre cama
rade Claude Bourde t a fait i la 
tribune une intervention fort 
remarquée où il a décl:u-é no
tamment : 

L E problèrne du logement est 
e:;sentiel pour ces familles sou
vent coupées de tout lien avec 

la métropole, je crois utile de reve
nir sur les mesures prises en faveur 
du relogement des rapatri-és. Un dé
cret du 8-3-62 prévoit que 10 % des 
logements H .L .M. doivent leur être 
réservés. Quant on connait !"insuffi
sance de ces constructions locatives, 
on peut dire que cette formule ne 
leur apportera pas grand-chose . tout 
en retardant, par contre, l'accession 
au logement des autres catégories 
nécessiteuses. 

Pour privilégiés 
D'autre part, ce décret n'impose 

pas aux rapatriés les conditions de 
revenu qui sont exigées des métro
politains pour pouvoir bénéficier 
d 'attribution H.L.M. Ainsi donc, un 
s tatut privilégié es t accordé dans les 
fai ts iJ. ceux des Européens d'Algérie 

TOUTE LA PRESSE ACCLAME L'OUVRAGE SENSA
TIONNEL DONT « Tll:UBUNJE SOCIALISTE » A 
ANNONCÉ RÉCEMMENT LA PARUTION : LES 

ŒU 
C 

ET ! 
DE 

UES 

eJlll. WllD. volv1rJ11.e ! 
J amais, dans aucun pays. écrivain 

n'a eu l'audience de cet immense poète 
dont deux millions de Français (chi(
fre officiel) ont suivi le cercueil. 
Tour à tour lyrique (C,es Contempla 
t ions L es Feuilles d 'automn e, etc.) , 
exotique (L es Orientales). épique ~L a 
L ége11de des siècles), cosmique (Dieu, 
L a F in de Sata n ), familière (L es 
Chansons <les rnes et <les bois), ton
nante et vengeresse (Les Châtiments) , 
Ja poésie de Victor H~go. dom!ne ~ut 
un siècle, toute l'h1sto11"e l!t téra1re 
française ;,t !'Histoire tout court. Si, 
dans la bibliotl:!èque de chaque Fran
çais ne pouvait figurer qu'une seule 
œuvre poétique, ce serait évidemment 
celle de V1cLor Hugo. 

Mais cett.e œuvre gigantesque 
(153 .873 vers !) était jusqu'ici di:5-
persée dans de nombreux recueLls 
dont certains étaient devenus introu
vables. Ce sera la gloire de l'édition 
françal~e d'avoir réussi à la réunir 
en un ieul magnifique volume qui en 
rem place vingt, en l'enrichissant 
d'une bibliogrnphie. d'une chronologie 
illustrée de V. Hugo (40 pages), d'une 
table des Inci1>it (22 pages) et d'une 
table des matières de 34 pages. 

Ce volume dont nous avions tenu 
à offrir la primeur à nos lecteurs, a 
été salué à la Foire du Livre à Franc
fo rt comme le chef-d'œuvre de l'édi
Llon européenne : 13 millions de ca
ractères, 1.800 pages format 21X27, 
d'une typographie nérée, sur beau 
papier , reliure pleine toile, tranche 
supérieure dorée à l'or fin . Instru
ment de travail pour certains , livre 

• de chevet pour beaucoup, ce sera l'or
nement de la bibliot,hèque de tous. 

Nepnd(que rolum, (CCWlt\O .. . 
fn da,mare mm,,11, (i'EltPRESS) .. . 
inép111sable recue,1 (FIGARO)_. r évé. 
nemenr hiri!raire Ife l'innée (A!tT5) ... 
1111 ,dm,iable li,re qui faii Mnneur 4 
( tfd,i ion /r,,1ça1s, (l'IHfORMATIOt1). 
·• un das li,rer les plus silisisunrs 
do /'année ... fa Cr3nr/o Encycfopédie 

~ du frrisma français. ClAUDE ltOY 
( (UB( RATIOtl) ore- etc._ 

CONDITIONS 
EXCIEPTIONNELLES 
A NOS LECTEURS 

(Franco mulropolitaino) 

13,50 NF par mois 
( 10 versements) Hâtez-vous donc - le tirage s'épui

sant rapidement et le nombre d'exem
plaires qui ont pu êLre mis de nou
veau à notre disposition étant limité 
- de profiter des conditions excep
tionnelles dont nous pouvons fa.ire 
bénéficier nos lecteurs s·iJs adressent 
immédiatement à notre service lit
téraire. 71, rue des Saints-Pères, 
Paris (6' ), le bon de commande ci
dessous : 

ou 120 Nf COMPTANT 
( on I ou l versomon r.) 

livroi,on immadiofo o domicilo 

Îrclnsporl et embollogo grol1Jits 

Foculto d o rotour ot rien à payer 
d'ovanco 

r- - --
1 BON 

--------7 
à od, ossor à « Tribuno Socialiste > (Sorvico 
litt6roiro). 71, ruo d os Soints-Pèrns, Pori; (6°) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
L 

Veuillox m'adro,_ los Œuvros poétiquos complètes do Vidor Hugo. 

Je réglerai en 13 1 1:1 l 1:1 10 vor,emon~ 1 
sauf si je vous renvoio lo volume 24 houres après réception. 
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qui disposent de ressources importan
tes,. supérieures au plafond déjà trop 
élevé au-delà duquel on ne. peut être 
inscrit dans un Office. Or, ce ne sont 
pas ceux-là auxquels on devrait pen
ser en première ligne et, dans le 
régime de ~énurie d·H.L.M. où nous 
vivons. l'élargissement au . profit de 
ceux qui ont certains moyens res
treindra la portion, déjà congrue, qui 
devrait être affectée à ceux qui n'ont . 
rien. 

Ceci est d'autant plus déplorable 
que si la guerre d'Algérie a souvent 
permis un enrichissement considéra
ble à ceux qui possédaient là-bas 
indus tries, commerces ou domaines 
(je connais des firmes d'importance 
diverse qui ont au minimum triplé et 
parfois sextuplé leur chiffre d'affai
r.es du fait du courant commercial 
dû, directement ou indirectement, à 
la présence de l'armée et de ses ser
vices) ce n'est nullement le cas pour 
les non-possédants. Et ce sont ceux
là, naturellement, qui s'inquiètent le 
plus de l'avenir et qui deviennent la 
proie des agitateurs de !'O.A.S. 

Un tour de passe-passe 
Un autre aspect de la question : 

des mal-logés de la région parisienne 
sont inscrits depuis une dizaine d'an
nées dans nos Offices. Du fait de 
l 'attribut ion d'H.L.M. aux Européens 
d'Algérie, ils leur faudra attendre 
encore un peu plus longtemps. Cette 
population métropolitaine, elle aussi 
prioritaire,. et qui, par les impôts 
élevés qu'elle paie, finance la cons
t ruction du secteur social, sera mé
contente, une hostilité se développera 
entre les candidats anciens et nou
veaux et c'est ce qu'il conviendrait 
précisément d'éviter. 

· Nous nous trouvons donc. une fois 
de plus. dans une de ces situations 
où le pouvoir se contente d·un tour 
de passe-passe comme il le fait pour 
les colonies de vacances et pour 
l'attribution des H.L.M. dans les 
communes de banlieue. Au lieu de 
faire l'effort nécessaire, au lieu de 
consacrer les crédits indispensables 
au secteur social, l'Etat gaulliste pré
fère faire montre d ·une générosité 
apparente aux dépens d'autrui en 
4' déshabillant > un secteur déjà né
cessiteux pour en c: habiller > un 
autre qui ne l 'est pas moins. 

Des· réinvestissements 
conf ortobles 

Mais, d 'autre part, comme il faut 
fa ire flèche de tout bois, comme nous 
savons que le pouvoir n·a.bandonnera 
pas ses rêves .planétaires et comme . 
il y a lieu de rechercher les solutions 
exceptionnelles et urgentes dans une 
situation elle-même urgente et ex
ceptionnelle, je voudrais attirer votre 
attention sur les faits suivants : 
dans le milieu de la construction, on 
es time que 40 % des programmes de 
cons truction privée réalisés dans la 
région parisienne sont financés pat· 
des capitaux en provenance d'Algérie. 
S'il en est ainsi, on est en droit de 
penser qu'un certain nombre d'Eu
ropéens d'Algérie - ceux-là mêmes 
qui ont profité le plus largement de 
l'ancien système colonial dans cette 
région - sont en train de réinve.,tlr 
leur fortune dans des opérations tout 
à fait rentables. 

Prenons deux exemples : 
• La Société Anonyme de Cons

truction du Domaine des Haies à 
Cre il s'est constituée entre des mem
bres de la fa.mille Hernandez, d 'Oran. 
Cette famille possède sept propriétés 
urbaines et rurales en Algérie dont 
400 ha d'orangeraie, des chambres 
frigorifiques, etc. Cette société a ob
tenu un permis de construire pour 
une première tranche de 1.000 loge
inents primés à 6 et à 10 NF et 1>our 
une deuxième tranche de 1.500 loge
ments environ. 

La première tranche a été entière
ment construite avant d'être mise en 
vente, le financement ayant été réa
lisé intégralement par les promoteurs. 
Les appartements sont vendus el). 
copropriété. Mals aussi bien, ce 
transfert de capitaux de la famille 
Hernandez ne se fait-il pas à perte 
et 1·opératlon lui permettra-t-elle de 
consolider en France, sinon le capi
tal agraire qu'elle possédait en Algé
rie, · du moins le produit des super
bénéfices faits depuis de longues an
née., et probablement accrus depuls 
7 ans. 

Autre exemple : 
• La Société Civile Immobilière 

Meudon-la-Forêt, avec un programme 
de 5.000 logements, dont les promo
teurs sont MM. Blachette, J. Cheval
lier, Ludovic Tron. 

On sait que M. Blachette a une. 
importante fortune personnelle réa-

lisée pour une bonne part en· A:J~é~ie , 
cette Société Civile Immobilœre .s.. · 

réalisé u.ne première. · tranche de : 
·2.600 Iœements répondant aux n•nn:nes 

0 b' ·r· ·ant d'une prime « Logéco > ene 1c1 _ ·d ·t 
de 10 NF et d'un pret du Cre l 

Foncier. l' · t·on 
La seconde tranche de opera -1 

qui est, à l'étude comprend deux teb~~5 · ments de 10 étage~ et 1:ompor Les 
logements avec prime ~ 6 ~F .. . 
autres tranches doivent etre_ r7altseeS, • 
avec . primes et prêts du Cred1t Fon- : 
c1er de France. · · 

En outre, deux centre~ commer
ciaux sont prévus, dont I un est en 
cours d 'exécution. 

Le prix de ces appartement~. ~ · 
varie selon l'étage, est de pres 
100.000 NF au 4' étage. . . . 

Dans le cadre de la Ieg1slat1on _a,c
tuelle leur entreprise est parfaite
ment normale, et il n'y aurait pas 
de raison de ne pas l'encourager,- . 

Mais bien entendu, ce type dope
ration ' par -vente d'appartements, 
dont la marge bénéficiaire varie de 
6 % pour le « Logéco " à pl'!s de 
30 % quand il n'y a pas de. pret ~1:'
Crédit Foncier, ne peut profiter qua 
deux catégories de personnes : . ce~Jt 
qui ont les moyens financiers d acce
der à la propriété de leu~ logeme~t, 
et ceux qui ont des capitaux qu LIS 
peuvent ainsi Investir dan~ . d.es opé
rations intéressantes. fac1l!tees par 
l'a.ide de la collectivité. 

Une proposi-tion 
Il doit être facile de recenser d'au

tres entreprises du même genre qui 
réinvestissent dans la cans truction 
des capitaux d'origine i;iord-a.fricaine. 

La question que je .pase es t alars 
la suivante : 

Ne pourrait-on prévoir des disposi
tions législatives obHgeant ces pro
moteurs à réserver dans leur pro
gramme d'habitation un certain 
pourcenta ge de logements locatifs à 
caractère social pour des rapatriés 
d'Afrique du Nord ? 

On sait que le permis de construire 1 

est délivré moyennant un certain 
nombre · de conditions: Il suffi.ra.it, 
dans ce cas, d ' inclure une disposition 
imposa.nt à •ces sociétés immobilières 
un pourcentage à réserver au secteur 
social locatif. 

Je formule cette proposition dans 
l'intérê t même des rapatriés d'Algérie · 
qui n·ont pas les moyens de faite de 
l'acc~s~ion à la propri-été, et qui, je 
le repete. ne doivent pas être les 
parents pauvres, et à nouveau les 
victimes d"une situation pénible. 

Compte tenu du volume actuel de 
la C?ns truction privée. cette mesure 
serait largement efficace : près de 
10.000 logements pourraient être 
ainsi disponibles. 

. Cette proposition n'a rien d·exor
b1tant : toutes ces opérations ne 
S?nt-e\l_es pas _réalisées grâce i l'aide 
fmanc1e 1:e de I Etat sans laquelle elles 
ne verr~1ent jamais le jour ? 

J e sa1:s que . de telles suggestions 
s~ heurteront a des arguments juri
diques_. mais en d 'autres occasions, les 
Pouvoirs publics ont bien su faire 
~reuve d'imagination dans la rédac
tion des text.es réglementaires. Et, 
encore. une fois, face à une situation 
excepllonnelle,_ il ne fait p:i.s avorr 
peur des solutions exceptionnelles. 

T1·ihune 
Socialiste 

HEBDOt.!ADAIRE DU 
PARTI SOCIALISTE UNIFIE 

• Administration : 

54. boulevard Garibaldi 
Paris (XV•) 
SUF. 19-20 

• Rédaction : 

8, rue Henner 
Paris (IX•) 

PIO. 65-21 - TRI. 28-48 

C.C.P. PARIS 51!6-65 

: mols •••••••••••. 
mols •••••••••••• 

1 an .••••••••••••• 
Soutien , ••••• ••••• 

e PubUcU,é : 

5 NI' 
10 NI' 
19 NP 
30 NB' 

Geneviève Meagulche 
54, boulevaz,d Oarlbaldl 

Parla-1 ... 



1 1 
1 11 1 '1 11 1 : 

RELANt:E DE L'ACTION' La C.G.C. et 

REVENDICATIVE 
I L étal_t pré~isl~l~ que la fin de Ja 

gueri e cl Algene serait sui-vie 
. ~'une relance de l'action reven

dicative. E~ le,cl!~at est d'autant P'lus 
favorable a I action· que les haus5es 
de ~)aires obtenues en 1961 _ très 
superlel!res en moyenne aux recom
mandat1?n_s de M. Debré au patronEtt 
-: ont ete malheureusement absor
bEes en partie par la montée des prix. 

, 1:1 f a li_eu t9~tefois de souligner 
l extreme chvers1te des rémunérations 
s~lon _les industries et les rëg:ions. 
C est a~nsi que les a,battements de zo
ne, qui sont en principe de 8, p. 100 
au m a:mnum, atteignent parfois 30 
p . 100. Nous .avons lnd!qué d'autre 
pa_rt . da1~s un récent article les dis
cnmma t1ons q,ui frappent les salaires 
<les femmes ; ajoutons que les salai
res. -<?es Jeunes sont également pé
nal!ses par des discriminations im
portantes. 

. Par. a!lleurs, be., ucoup d 'industries 
m suJ f_1samment. modernes, ou que les 
progres techniques réalisés cl-ans d'au- . 
tres branches privent de débonchés 
sont. ~n crise. Les derniers mois dè 
;•0nnee dernière et le d ébut de cette 
a nnée ont été marq ués par une série 
cle con•füt ::; engendrés par des problè
mes de_ !·econvers ion, les plus impor
tant.s etant ceux de Decazeville et 
<l 'H~nnebont. Nons reviendrons pro
chamement sur ces conflits et sur la 

· question du SOl!S-dé-veloppement ré-
gron::il. · 

Cependant, les progrès de la pro
clu-cti\'lté dans les branches .en ex
pansion favoris ent les revendications 
ouvrières. Il en est de même de le 
v énurie de main-d'œuvre qualifiée 
situation qui n e se modifiera· que l'an~ 
n ée proch ail1e avec la réduction du 
service militaire. C'est ainsi qu'une 
tendance se d essine dans le secteur 
privé qui vise à étendre aux ouvriers 
les avantages des mens uels . c·est ain
si que la quatrième semaine de congé 
a ,pparait da ns certaines entreprises 
(-vingt-cinq mille nouveaux mét allur
gistes l'ont obtenue en 1961 ) Toute
fois, en ce qui concerne· la durée h eb
clomada lre du t rava il , la pratiqu e fré
quente des heures supplém enta ires 
es t. un frein à la lutte pour sa dLmi
nution. les travailleurs r cnoncnnt clif
fi cilem ent a u s upplément d ê sa la ire 
c1u'el les pr ocuren t . 

Les syndic«:Dts 

sce,ptoq11JJeS 

. 
0 

M . Valéry Giscard d'Es taing. suc
cesseu r e ux Finances de M. Baum
gartner . avait proposé en fé vrier ~ ux 
syndicats « nn contrat de 7Jropres_ » 
dont certa in·s allaient jusqu 'a dire 
qu 'il serait « un contrat Matlgnon 
n ou veau s tyle i> et qui, s elon le minis
tre, permet tra it de répartir . équita
blement les fruils de l 'expa nsion. Ces 
projets seront sans doute r epris sous 
Je gouvernement de M. Pompidou 91\! 
es t directeur de la B anque Rothsc:h1ld, 
mals q.ul prête au capital i.sme un 
masque souriant. Pour l'h eure, _ ~es 
propos iUons rencontrent Je scepticis
me ou l'hostilité des centrales· syn
dicales. 

La C.G.T. vient de lancer une « vas
te c,ampagne i> qui concerne l'~_nig
mentaUon générale des s~la1res, 
tre.itemen t.s, pensions et re~raites, la 
,J1xa<tion du S.M.I.G. horaire a 2,20 NF, 
Je retour à la semaine de 40 hel:!res 
sans diminution de salaire, la revi
sion des conventions collectives, aus
si bien que l'amélioration de la Sécu
rl1Jé sociale et la nationalisation des 
g·rands monopoles de fait indu1>triels 
et bancaires ... 

La C.F.T.C., qu·ant à elle, assure que 
Ja formule « Table ronde i> n'aboutit 
qu'à de « vain·es dlscu."Ssions _i. E_lle 
111.sii:te notamment sur la necess1té 
<le garanties pour les prix et pour le 
s.M.I.G. gui devrait êtr_e Il~ à la pr~
duction nationale. A defaut de plam
flcation démocratique, le pouvoir 
gaulllste s'efforce de m~ttre sur pied 
une économie « ~onc~rtee >, ce qui ne 
va pas sans difficultés. 

Actuellement, un facte~r naturel 
vient alimenter les reve1:d1cat1ons de 
salaires : Il s'agit du f_ro1d qui se tra
duit par un rencheri5:"Sem_e_nt des 
fruits et des légumes part1cu!Jerement 
.sensible dans Je. budget des familles 
en dépit de ]Q revalorisation des al
locations fQmlliJles. _on sa,t cl ':11JJeurs 
que celles-cl ont moms augmenté que 
les salaires. En principe, les excédent.5 

des caisses d'allocations seront con'sa
crés à l'amélioration des A.F. et non 
plus au renflouement du budget de 
l 'assurance-maladie. Tou tefois, ces 
av0nces rembour.sables peuvent en
core être consenties par le Fonds des 
allocations familiales au Fonds des 
assurances socia,les. Il es t même prévu 
q.u 'en période de difficultés finan·ciè
res, le premier pourrait financer une 
majoration des prestations familiales 
des fonctionnaires et agents dei; ser
vices publics ou des a griculteurs (to
talement. ou partiellement à la char
ge de l'Eiat). 

D'autre part. clans la pe:i;oective 
d 'élections. Je gouvernement Debré 
avait prévu une augmem<1. ,on des 
pensions-vieillesse ainsi que des sa
laires t:u secteur public. Ces mesu
res viennent d 'intervemr afin de ten
ter d'enrayer l 'agitation socia le. Elles 
s'accompagnent, dans le secteur pri
vé, d'un nouveau projet de loi sur 
l'intéressemen t accordant des av11 n
t0ges supplémen taires aux i: · ~ties si · 
gnatai!·es, le décret du 7 janvier 1959 
n 'ayant pas donné les résult'.lts es
com pté!! . Toutefois, bien que queiques 
syndicats appartenant à toutes les 
centrales aient conclu des accords 
d'intéressement , on connait là encore 
l 'hostilité ou les réserves de cell es-ci 
à l'égard de la formule . Quant aux 
tra vailleurs du secteur public. il est 
peu probable qu 'ils se satis fassent de 
mes ures tardives qu i ne comblent p,as 
les disparités avec le secteur privé. 

En dépit des récentes décisions gou
vernementa les, un ensemble ue fait 
('fin de la guerre d 'Algérie, expansion 
économique, h ausse des denrées ali- . 
ment.aires) tendent à provoquer ce 
c1ue « Le Monde » appelait une « re
lance sociale ~, relance dont on ob
serve les premières manifestations .. 

DtLB $ectetLJJr privé ... 

J1 va de soi quelle se manHeste 
aviant tout. dans les branches clynamî
qu es ou secteur privé et dans Je sec
teu r public officiellement traité en 
parent pauvre malgré les grèves de 
]';inn ée dernière. 

Dans la m éta llurgie de la région 
pa1 ]sienne, les pourparlers ont échoué 
rlu fnit cle lïntmnslgeance patro
nal e. Il est vrai que les discussion~ 
parit,aires, dans Je secteur privé. :1or
tent surtout sur des minima q,ui n 'ont 
guère de iapport avec les salaires 
r éels. 

D.rns la région de Sain t-Etienne, 
des milliers d'ouvriers ont débraye 
récemment dans plusieurs usines r·e 
la C.A.F.L. à l'appel des syndicat.s 
C.G.T., C.F.T.C. et F.O. Les t ravail
leurs demandent 4.000 francs d'aug
ment.ation mensu elle. 

En ma rs, la réunion de la Commis 
s ion na tionale pari tair e de la Chimie 
s'est traduite par un échec, les pa
tron::; refusant de revoir la question 
des sa laires en fonction d~ :·évolut.ion 
du coùt de le. vie et de la situation 
économique depuis les dernièr~s va
cances - alors qu'une prome.<:se en 
ce sens avait été f.aite à la fin de 
1961. 

Une semaine revendicative organi
sée par la C.G.T. et par la C.F.T .C. a 
eu lien dans les entreprises de Péch!
ney et Saint-Gobain. Des débrayages 
ont eu lieu notamment an laboratoi
re d'Aubervilliers et à Rouen. 

A noter qu'à l'échelon nationGl de 
la branche, la Fédération F.O. des in
dus tries chimiques a envisagé de lan
cer au début de chaque mois des ar
rêts de travai-1 limités mals dont Jâ 
durée augmenterait progress ivement, 
pour la satisfaction de ses revendica
tions : revalorisation de salairr.s. sa
laire mensuel garanti, réduction de 
la durée du travail, etc. 

Deux succès viennent d'être obte
nus dans l'action revendicative. A 
l'usine de pneus Flrestone à Béthune, 
les travailleurs se sont vus attribuer, 
après trois jours de grève, une aug
mentation de 4 p. 100 (qui avait été 

· accordée chez Michelin à Clermont
Ferrand l. 

Aux usines Chausson, un Intéres
sant accord d'entreprise a été slgné 
par les syndic:its C.G.T., C.F.T.C., F.O. 
L'accord qui intéresse 4.500 ouvriers 
des usines d'Argenteuil, Asnières, Ge
nevllliers et Meudon, reconduit la 
clau,5e instituant une augmentation 
seme:-;trlelles de 2 p. 100. La prime 
d'ancienneté ,;e repprocher,a de celle 
dont bénéficie le personnel à salaire 

mensuel, la durée des c_ongés sera 
majorée d'un jour par cmq années 
d'ancienneté. Enfin, !ait important, 
l'entreprise versera à chacune des 
secllon::; syndicales une indemnité au 
plus ê-gale à vingt-quatre journées de 
salaire-; destinée aux militants vou~ 
lant bénéficier des « congés-éduca
t ion "· 

Par conLre, dans plusieurs usines de 
province, des conflits sont motivés 
par des licenciements de personnel 
ou par la chasse aux délégués. Au dé
l:>ut de ce mo:s-ci, les établissements 
Eram. fabrique de ch aussures à Saint
Pier!·e-Mont-Limart (Maine-et-Loire) 
ont no:rné leur licenciement aux dix
sept ouvriers de l'a telier de coupe qui 
s:e son t -alors mis en grève. Quatre 
cents de leurs camarades se sont ren
dus en cortège silencieux, à l'appel de 
la C.F.T.C. à la sous-préfecture de 
Cholet pour demander leur reclasse
ment dans d'autres usines de la so
cié té. Les ouvriers de la Soc:été d'Ap
plica tions hyclrauliq,ues et électriques 
d'Haillincourt (Pas -de·-Calais) ont 
ége lement · fait gréve pour protester 
contre le licenciement cle deux de 
leurs camarades. La direction des éta
bli!'Sement.s Bouyer. fabriq ue de ma 
tériel de sonorisation à MontJ uban. 
vien t de J:cencier soixante et onze 
personnes .;ur les deux cents qu'elle 
emplo:e. Motif : elles avaient observé 
un arrét de travail pour appuyer la 
demande de constitution d 'un comité 
d 'entrepr i.~e faite par la section syn
dicale C.F.T.C. La Fédération C.F.T.C. 
de J.a métallurgie a protes té contre 
cette opposition à l'exercice des li
bertés syndicales et est intervenue 
auprès du m :nistre du Trava il. Enfin 
à une échelle plus vaste. la C.F.T.c'. 
vien t. de porter devant l'opinion pu
blique le drn,sier Simca (n ous en par
lerons la semaine prochaine \. 

... au secteur public 

Dans le secteur public, il con?ient 
de noter ciu'une récente gréve-surpri
se a paralysé le centre téléphonique 
inter-urbain : environ 70 p. 100 du 
personnel ont manifesté contre la pé
nurie des effectifs. Les syndicats as
surent que -35.000 heures sera:ent. dues 
aux 2.000 saL1riés de ce centre. et cela 
depuis plusieurs mois... Déciclément, 
tout ne va pas pour le mieux dans les 
P. et T. 

De leur côté, les travailleurs de 
l'Etat (arsenaux, manufactures, cen
tre c1·ess0.l etc.) , participent à une 
campagne d'action organisée par • la 
C.G.T. et la C.F.T.C. pour l'augmen
tatwn de leurs salaires. Les ouvriers 
récla ment en outre des mesures clP. 
recla;;.sement et une quatrième semai
ne de congés payés. Le 12 avril, 60.000 
travailleurs ont débrayé pend.a.nt une 
h eure ou une demi-heure. 
. A la suite d'une décision prévoy:rnt., 
a compter du l '' ' avril, une .a ugmen
ta t ion de 0,93 p. 100 cles salaires des 
cheminots du personnel d'exécution, 
plus une augmentation de 1,03 p. 100 
en moyem1e pour tous les cheminots 
(attribuée à la même date en vertu 
de la réforme de la rémunération) les 
Fédérations C.G.T., C.F.T.C., F .O., Ca
dres autonomes et C.G.C. s'étaient 
élevées contre l'insuffisance de ces 
mesures et a valent af<firmé « leur vo
lont.é de recourir aux moyens d 'action 
en leur pouvoir dans le cas où l'in
transigeance gouvern·ementale per
sisterait "· La Fédération C.G.T. avait 
organisé, le 4 avril, une journée qui 
s'était traduite par des pétitions et 
des débrayages. Devant ces protesta
i-Ions, Je gouvernement a « doublé la 
mise >, accordant 2,06 p. 100 à J'en
semb'le du personnel et 3,92 p. 100 en 
moyenne au persomlel d'exécution (à 
répartir selon les catégories). 

Les agents de l'E.G.F. bénéficieront 
de mesures à peu près semblables (à 
noter toutefois que les catégories 
d'exécution ne représentent qu'à pei
ne 50 p. 100 du personnel contre 90 
p . 100 environ à la S.N.C.F .). Il faut 
relever par ailleurs la tension qui 
exlste ... ctuellement dans ce secteur 
entre les organisations C.G.T. et U.N. 
C.M. (affiliée à la C.G.C.), à la suite 
des accusations d'appntenance à 
l'O.A.S. que la C.G.T. a portées à l'en
contre de l'ingénieur Saunier, muté 
d'Algérie en métropole. 

Qua.nt aux fonctionnaires, ce sont 
surtout cc,ux des bas.ses échelles -
(catégories C et D) - qui bénéficie
ront de$ mesures gouvernementales, 
après consulta·Uon des org:m~t!ons 
syndicales. 

Maurice Combes. 

la ''tradition'' 

A 
VOUONS notre ignorance. Nou, 
ne savions pas que la Confédé
ration Générale des Cadres est 

« fidèle à la véritable tradition syn
dicale... (qu'elle>... a un role impor
tant à jouer: ... se faire le défenseur 
des libertés, de toutes les libertés >. 

C'est du moins ce qu'affirme le pré
sident de cette organisatioa dans. le 
de; nier éditorial du Creuset-La Voix 
des Cadres. 

Que M. André Malterre, participant 
du Colloque de Vincennes, ami des 
Bidault, Dides et autres ultras veuille 
sïntégrer dans la tradition syndk:a
liste, cela vaut-Il la peine de s'indi
gner quand les tueurs de Salan écri
vent sur les murs de Paris : c O.A.S.= 
Liberté " ? 

La C.G.C., défenseur des libertés I 
Que faisait-elle en mai 1958, en 1a11-
vier 1960 ou en avri l 1961 ? 

Elle faisait preuve de cette « pru
dence ~ que stigmatise aujourd'hui 
M. 1ltallerre : « La prud1mce est une 
vertu cardinale à condition qu'elle 
ne s'identifie pas avec l'abandon de 
tout idéal. > A ces trois dates, la 
C.G.C. a, lâchement, refusé le ccmbat 
qui était celui de toutes les forces 
syndicales et démocratiques dignes de 
ce nom ... 

Aujourcl' hui, M. Malterre assure 
« nos camarades d"Algérie, chrétiens 
ou mus1ûmans, cle cette chaleur hu
maine dont ils sont tant privés >, 
i l rar;pelle « nos devoirs à l'egard de 
nos frères dans le malheur ». L'ennui, 
est que la C.G.C. réserve sa « dou
loureuse sympathie > et sa " profonde 
émotion " ci sa section d'Oran ! Lors
que les cadres algériens étaient déci
més par la répression, lorsque les 
élites musulmanes étaient vouées à la 
torture, à l'assassinat, lorsque tout un 
pe-11.ple s1ibtssait l'une des plus terri
bles guerres coloniales de l'histoire, 
la C.G.C. se taisait. Mieux : son pré-
5ident appartenait au clan de ceu:i: 
qui e:rigeaient l'extension de la guer
re à tout le Maghreb, une répression 
accrue, une liquidation totale cle la 
<< rébellion » ..• 

On accorde mal ses vi:;lo11s au 
Creuset et la tradition orginelle de 1a 
C.G.C. - que M. Malterre voudrait 
chasser - revient au galop à travers 
l'article que le vice-président cle la 
C.G.C., Tissot, consucre a11 droit de 
grève. C.ar celui-ci condamne les ac
tions syndicales tendant à la défense 
des libertés et s'insurge contre le fait 
que <t le refus de s'associer à une 
grève politique est assimilé au nom 
d'une fallacieuse dialectique à une 
complicité de ce que la grève politi
que entend dénoncer >. Comme si, 
entre la lutte nécessaire pour la res
tauration de la démocratie et l ' ordre 
nouvea1t des tueurs de Salan, p:uvait 
exister une voie médiane ! Le bon 
apôtre peul s'attendrir sur ces « ré
actions entre travailleurs dont le pro
cessus fatal engendre des excès re
grettables >, c'est pour mieux affirmer 
avec une force accrue : c Nous ... en 
sommes restés au cr-itère jurispruden
tiel tant administratif que judiciaire 
de l'illicité de toute grève politiq11e. » 
Condamnons - c'est dans la 11 tracli
tion ,, - la grève insurrect'ionflle 
d'août 1944 ! 

M. Mallerre connaît mal l'histoire 
ouvrière. La tradition dont il se ré
clame n'est pas celle de ces mililtmts 
qui « n'ont pas reculé autour des an
nées 1900 devant la réprobation des 
bien- pensants, devant la contrainte 
et devant les menaces >. Ce n'est pas 
celle de ces hommes qui ont lutté de 
toutes leurs forces et toute leur vie 
contre le patron et l'Etat, la guerre 
et les officiers factie11x, les puissances 
d'argent et la presse bo11rgeoise, la di• 
vision ouvrière et Za hiérarchie, qui 
faisaient de la lutte a11ti111ilitanste 
un principe de base du sy11dlcalisme1 
qui luttaient co1itre les troi~ ans ei 
les guerres colo11iales ! 

Non ! La tradition dont se réclame 
M. Ma/terre e:i:iste bien. Au chapitrfl 
des trahisons. C'est celle des c syndi
cats jaunes >. 

Louis Houdeville. 
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, LA VIE DU PARTI 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffll COMMENT ILS ONT VU LE STAGE DE FORMATION SUR LA VIE DES ENTREPRISES 

• Deux 
camarades 
de l'Isère 

UNE quinzaine de militants ont 
participé pendant une semaine 
au stage -de formation sur l'en

treprise : 

1 étudiant, 14 ouvriers 
1 U.N.E.F., 1 C.F.T.C., 13 C.G.T. 

Ensemble, stagiaires et professeurs, 
nous avions conscience qu'il ne suffit 
pas de ressentir que notre action de 
tous les jours est juste, ou que le pro
gramme de notre parti correspond à 
là réalîté. Il faut pour s'attaquer ·au 
véritable problème de la société ca 
pitaliste, à sa base économique, au 
moins les connaitre, savoir qui peut 
être notre allié dans la lutte et où se 
trouvent les points faibles de l'adver-
saire. · 

I. - Il nous faut savoir, par exem
ple, que le secteur primaire - agri
culture, extraction - perd de son im
portance par rapport au secteur se
condaire - transformation des pro
duits - ou tertiaire - services com
merciaux, bureaux d 'études_, e~c. Cela 
veut dire que nous aurons de moins 
en moins de petits paysans et de plus 
en plus de techniciens et d'employés. 
N'est-,t;e pas important de le voir 
clairement pour porter notre action 
dans les secteurs de masse, car les 
secteurs de masse, ce sont les 
paysans et les ouvriers mais ce sont 
aussi, maintenant, les techniciens, les 
employés, les ingénieurs. 

II. - Nous avons aussi remarqué 
l'importance de l'intervention de 
l'Eto.t dans l'économie nationale, non 
seu1ement par la place qu 'a prise l'en
treprise publique en France, sur le 
plan de l'emploi (1 salarié sur 7 au 
minimum) mais aussi par l 'interven
tion directe de l'Etat grâce à sa puis
sance . économique (gestion des en
treprises publiques et commandes · 
d'Etat) , grâce à son rôle .coordina teur 
au niveau ·de la Bourse, des faillites, 
etc., étc. 
· L'Etat venant des mêmes couches 

sociales que le capitalisme a le même 
objectif : durer (voir de Gaulle). 

III. - Le détcnlcur du ca11ital déci
de seul de la production en fonction 
des bénéfices qu'il pourra réaliser et 
non en fonction des besoins de la so
ciété. Conséquence : l'orientation de 
la production se fait- au détriment des 
besoins des couches les plus pauvres. 

IV. - Dans la société ca11italiste, 
la répartition des bénéfices se fait 
suivant un rapport de forces entre 
les salariés, les actionnaires et la part 
que prélève la direction sur les béné
fices pour se moderniser (autofinan
cement) . 

Comment cela se passera-t-il dans 
la société socialiste ? 

L'actionnaire - inutile - aura dis
parn. Donc, plus de dividendes (frais 
somptuaires) et, de ce fait. le débat 
aura lieu entre salaires et investisse
ments nouveaux pour moderniser les 
entreprises. Qui déterminera le mon
tant des investissements ? 

C'est là que se pose la question de 
la gestion des cntrcpdses )lar les sa
lariés eux-mêmes. Les décisions éco
nomiques, pour être à échelle humai
ne, clevrout être prises au niveau des 
entreprises. 

Exemple : en Yougoslavie , dans les 
grandes entreprises, les Conseils ou
vriers sont élus clans chaque atelier. 
On a auss i prévu la rotation obliga
toire des élus et déjiJ., 50 p. 100 des 
travailleurs sont passés par les 
Conseils ouvriers . 

Alors que dans la société capitalis
te. les trn vailleurs sont condamnés à 
exécuter, clans la société socialiste, 
l'homme sera tour à tour celui qui 
pense, celui qui ordonne, celui qui 
exécute. 

V. - Nous nous rendons compte 
que nous avons encore· beaucoup à 
apprendre lorsque nous découvrons 
au s tage que nous ne pouvons porter 
un jugement valable sur la marche 
d'une entreprise qu'en comparant les 
bilans de 3 ou 4 apnées consécutives. 

VI. - L'objcclif stratégique du 11a
tronat est la recherche du profit 
maximum. Pour atteindre ce but, il ne 
tient pas compte de la pein·e de 
l'homP.1e· et de ses· aspirations pro
fondes. L'honime n'est qu'un instru
ment entre ses main·s. 

Pour nous, le socialisme est une né
cessité pratique. Il replace l'homme 
au centre de Ja· société. Nous lutte
rons pour la transformation des rap
po,rts sociaux entre les hommes, pour 
qu'ils deviennent plus humains. Ra
tionalisation en fonction de critères 
non pas matériels comme le profit 
mais au contraire de critères tenant 
compte des besoins des hommes. 

La rencontre entre stagiaires et 
professeurs a été un fait positif. Il Y 
a dans ce parti des valeurs essentiel
les communes entre militants enga
gés dans les entreprises e,t camarades 
dirigeants : le travail commun est un 
ëlément Important pour 'es luttes du 
mouvement -ouvrier. L'effort de clari
fication et de documentation des mo-

. niteurs nous aura été très précieux 
ainsi que l'a1de vigilante du camara
de Vincent, directeur du stage. 

Mais il faut regretter le petit nom
bre de parti-cipants à ce stage. Pour
tant, la formation des militants du 
parti est une tâche prioritaire (1). 

Dans les prochains stages spéciali
sés, les fédérations devront envoyer 
plus de camarades afin que notre 
parti, qui regroupe un nombre crois
sant de salariés, assure leur forma
tion. 

Manin et BouHoud. 

(1) Cette expérience qui a permis le 
travail d'étude et de réf lex.ion de quinze 
milit:111ts ct·entrep,ri.;;e; il étë très positive. 
Ma.is huit militants venaient d'une seule 
fédération : l'I:sère. C'est dire que l'effort 
d e \'ensemble du parti a été très faible. 

• et Jean-Marie 
Vincent 

D 
E:BUT avril, s'est donc tenu, dans 

l,a région parisienne, un stage 
national sur l'activ'ité militan

te dans les eittreprises. Pendant 7Jrès 
d'une semaine, une quinzaine de par
t-ici'pants ont pu confronter leur expé
rience el leztrs idées. Le pourcenta.ge 
très élevé des camarades qui étaie-nt 
délégués du personnel, resvonsables 
syndicaux ou membres de comités 
d'entrepr-ise a permis des d_iscussi,ons 

Bulletin de sanl-é de la Secl-ion de Bouloghe-sur-Mér 

,. . 
I 

Lors de la Conférence natio
nale-presse, nous avions conve
nu - à la demande des cama
ra<ies - de vrésenter la « V'ie 
du Parti » sous une forme re
norwelée. Au lieu de passer --: 
semaine après sema-ine - de 
tout petits conwwn·iqués, une 
11résentation plus . imvorta1~t.e, 

. couvrant toutes les activités 
d'une Fedération, aurait un ca
ractère pltls attrayant et une 
force de persuasion beauOOU1J 
plus grande. 

La section de Boulogne-sur
Mer nous montre qrte le procéclé 
est bon. 

Nous attendons des Fédéra
tions - ou des sections -
qu' elles nous fassent parvenir à 
« Tribune ~ un exvosé total de 
leurs activités régionales. 

Merci à nos corres-pondants. 
Le concours est ouvert. Les prix 
sont payables d'ava11,ce : ce sont 
les excellents résultats recueillis 
et l'adhésion ent1wusiaste de 
tout le Parti ! 

• 
1) La section vient d'enregistrer en 

quelques jours 5 adhésions nouvelles. 

2) 24 envois-propagQnde de " Trl
t;;Jine Socialiste > ont été faits à des 
~ymp,athisants et jusqu'à présent une 
d,l'?!a.lne d'abonnements ont été obte
il.Wi. 

i> Des collages d'affiches sont ré
gulièrement effectués. Depuis janvier 
ont été collés : 

100 oondeaux imprimés divers. 
200 affiches T.S. 
50 affiches c Flront socialiste >. 
5B affiches c O.A.S. >. 
-lO afflches c O.A.S. • > (Fédé.). 

4) La section a participé adive
ment aux activités du comité anti
fasciste (distribution de tmcts affl
chage) et à l'organisation de mani
festations qui rassemblèrent à plu
sieurs reprises des centaines de ma
nifestants qui après avoir défilé en 
vllle se rendirent à la mairie pour dé
poser motions et 'pétitions. La derniè
re manifestation fut organisée avec 
cette fois la participation de la S.F. 

LO., lors des obsèques des victimes 
du 8 février, et plus d'un millie r de 
travailleurs accompa gnèrent au mo
nument aux morts les délëgations ve-. 
nues déposer des gerbes. 

A l'occasion de ces manifes tations, 
110 exemplaires de « Vérité-Liberté » 
furent vendus. 

5) Le soir même de la manifestation 
du 8 février, 70 affiches écrites à la 
main sur les bandeaux blancs avec 
sigle P.S.U. (dénonçant les ,assassinats 
commis par la police au cours de la 
manifestation) furent placardées. 

Quelques jours plus tard, la S.F. 
LO. s'opposant à notre demande 
d'inclure dans l'appel commun un pà
ragraphe rappelant les m,anifesta
tions algériennes d'octobre et la ré
pression meurtrière qui s'ensuivit, 70 
affiches (même technique) furen!; 
collé-es : le texte rappelait la répres
sion qui s'exerçait depuis si longtemps 
contre les Algériens en Algérie et en 
France et qui s'exerçait maintenant 
contre des travailleurs français et 
concluait en ces termes : « notre 
ennemi est le même, to-us unis contre 
le fascisme ~-

û) Le 1" février, plus de lOB per
sonnes vinrent écouter, salle des Pi
pots, notre camarade Coque.rel parler 
des problèmes de l'Algérie et témoi
gner de sa vie algérienne. 

7) La reprise des cat·tes eut lieu au 
cours d'une séance largement ouver
te aux sympathisants. A la suite 
d'un exposé sur la guerre d'Algérie la 
séance se termina de façon _plus d~ten
due en prenant le t pot de l'amit.ié > 
et en écoutant des chants révolution
naires et des disques c interdtts >. 

8) Le 5 avril une réunion publique 
et contradictoire est organisée avee la 
participation d'un omteur · proposé 
par le Bureau national : Charles 
Margueritte, ancien député du 04!.lva
dos et conseiller g.énéral du P.S.U. de 
Seine-et-Oise. 

Au cours de cette réunion présidée 
par notre camarade Coquerel, le se
crétaire de la section, Chassot, dé
montra la responsabilité écrasante du 
pays et des pa1·Us dans la continua
tion de la guerre d'Algérie et évoqua 
la lutte Incessante du P.S.U. pour la 
négociation. 
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Margueritte précisa la position du 
parti au référendum, analysa les . ac
cords d'Evian et parla gu récent rol-

. loque de l'U.N.E.S.C.O. auquel il a 
participé. Il présenta ensuite le pro
gramme du p,artl et ses positions 
concernant les problèmes économi- . 
ques et politiques essentiels du 41-ays 
et lança un appel à l'union pour le 
front socialiste. 

Une propagande sérieuse a ét.é réa
lisée, puisque 2-00 affiches furent col
lées et 5.000 tracts distribués en ville 
et aux portes des usines. 

9) Pour la c,ampagne du référen'... 
dum, 80 affiches ont été collées dans 
Boulogne et les villages voisins. 

10) Depuis un mois une permanence 
est .assurée chaque samedi de 18 h. 
à 19 h . 30 dans le café où nous te
nons habituellement nos réunions 
(en attendant d'avoir trouvé un local 
permanent pour. le parti). 

Il a été prévu d'alimenter grâœ à 
des cotisations un fonds de bibllothè
que roulante à l'usage des militants. 

La-section envisage l'édition de car
tes d'amis du P .S.U. destinées à per
mettre aux sympathloo.nts, pour qul 
l'adhésion est encore un problème, de 
soutenir financièrement la section. 

UNE NOUVELLE SECTION 
Une section vient d'être ci:éée à 

Marseille-en-Beauvaisis groupant les 
camarades de 3 cantons voisins : 
Marseille, Crèvecœur et Gr11ndvllllers. 

Les sympathisants désirant être 
mis en rapport avec la section peu
vent écrire 8, rue Henuer, qul t.rans
mett.ra. 

PETITES ANNONCES 
• Cède bon de commande Panhard 

PL 17 Lu1:e, livrable en mal, sortie 
d'usine, moyennant œemboursement 
fraction des arrhes versées (500 NF 
sur 600 NF). Ecrire journal qui traos
meltra, 8, rue Henner, Paris (9°), 

• Ferais à mi-tem11s retouches 
de positifs, montages avec des
sins, ebc. pour Presse et Publi
cité. Ecr. journal qui traumet-
tra. · ~ · ' 

très concrètes et fructueuses pour 
tous. • .. ce 

Le programme était a peu pr .. s -
lui du stage de septembre. Il compre
nait les e:cposés suiVants : 

- L'entreprlse privée dans son 
contexte économique ; 

_ La structure et l'organisation des 
entreprises; 

- L'entreprire publique ; 
- Le fonctionnement financier des 

entreprises ; 
- L'évolution récente du droit syn

dical; 
_ La stratégie ouvrière et la stra

tégie patronale ; 
- La démocratisation de la gestion 

d,1., · e-11 treprises ; 
- L',évolution du t.rav,ail ou,rier ; 
- Les problèmes récents du Front. 

Socialiste. 

Chaque exposé fut présenté par "?' 
sptJcialiste, membre du Parti, J?U!S 
discuté par les participants organises 
en commissions de travail. Aussi, mal
gré la dit{iclll,té de cert0:ines quc~
tions traitees, chaclln avait la possi
bilité de mettre au clair ses questions 
et ses idées dans une atmosphère de 
franche camaraderie. En Oll~r~, deux 
veillées culturelles sur le cmema et 
la ohanson vinrent égayer 1me se
maine studieuse. De l'avis de tous les 
partic·ipants, le stage fut une réussite 
qui augure b'ien des stages fnturs. 
Mais des progrës restent à faire 
certains moniteurs doiVent améliorer 
leur pédagogie, Les dossiers fournis 
aux participants doivent iftre plus 
complets, les bibliographies plus co
piertses et plus accessibles. Le rodage, 
en so-mme, n 'est pas tout à fait t_er
rniné. Sans doute, d'ailleurs, pa_rce 
que beaucozt1J de fédérations n'<Jnt 
pas encore p1is au sérieux ce trava.il 
de formation et que les organisateur_s 
ont été · obligés de perdre un temps 
précieux en rappels et en recrute
ment. Les prochains · stages seront 
vraisemblablement plus réussis, car ils 
prof'iteront de cette expérience. Mais 
il faut s'en préoccuper dès maint~
nant. Il faut prévoir quels camarades 
· potirront être désignés par les cliver~ 
sès fédérations. · 

J.-M. ·V. 

.DES DATES A RETENIR .•• 

Week-end 
d '.études 

·La Fédération de Paris organise les 
5 et 6 mai 

en vallée de Chevreuse, un week-end 
d'études sur 

LE FRONT SOCIALISTE 
· Au programme : 

• Samedi après-midi : Les coali
tions de gauche en France et 
leurs limites, par Marc Heurgon. 

• Samedi soir : Veillée c11lturelle. 
• Dimanche matin : Les luttes 

économiques et sociales et leul'.s 
formes nouvelles, par Georges 
Servet. 

• Dimanche après-midi : La poli
tique du P.S.U. : le Front Socia
liste, par Antoine Mazier. 

Les Inscriptions sont reçues à la 
Fédération de Paris, 8, rue Renner, 
Paris (0'). 

Une garderie d'enfants peut être 
organisée. 
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IVOYAGE SPlCIALI 
I EN ISRAEL 

pour les 

J.S.U. et E. S.U. 
•• 

Dipcrrt le Z9 J•fflet 
Retour le 19 Aoff 

= • e 
~ SEJOUR DANS UN KIBBOUTZ 
!! • 1 Prix : 700 NF <tout c6mpris) 
- . 
!s'adresser au Sec:ritarlat Nation 
~ 8, rue Henner • PARIS (IX1 

! lfloc• "• 
Jn,1111111111111111111111111u111111uwa11W1UHUllll111tlUQ 



l:iDNPIN ! . 
RC..i Enfin, le « t héàt re polit i-

. que i> (1) d'Erwin P isc:a.t<or p a-
r.alt .. en France. Cet ouvrage q,ui fu t 
ecrit en 1929 r elatait la sërie , cle t en
taJ,ives que le gr a nct metteur en scène 
alle.m and entreprit à. partir de 191!) 
pour « exprimer la lu tt.e de .. classes 
sur l a scène l> , Aujourd"hu i ou l'idée 
de l'ar t << au-dessus de la mêlée l>, cle 
l,a t our d' ivoire d e· l'artiste, seml:>le 
presque partout admise, cette pr é
ten t ion peu t pt.:tra itre excrbit.an te, 
voire désu ète, pour tout dire « dog
matique l> puisque Je bon ton con
s iste à r efuse r ,· sous prétexte de 
« <logmat ism ~ l>, t out ce qui r appelle 
la lutte des classes, précisément. 

Pour Pisca tor, cett e . vol0?1té · cor
r espondait su r le plan des idées au 
r eilouvellem ent inéluctable a u plan 
de la forme : mais il liait. indi~olu
blem en t l'un et l 'autre. Dir e en 1962 
que Je théâtre actuel pren d ses racl
n·es da ns les entreprises de Piscator 
risquernit d 'ê t r e péjora t if... pom- Pis
cator. · Ma is le théâtre épique de 
Brech t que Planchon a ch oisi est 
une des voies de.s.sin•ées par •Piscat or . 

. . ' 
, Lor squ e la guerre de . 191& écla-te, 
P.iscat or est comédien . Lorsqu 'il r e
yjent de la guerre, r ien apparemm~nt 
n i,a ch ang·é. IJ. retrouve l'e.s.sen tiel. 
(.: M a . biblioth èque, mes . cahiers 
.d'écolier l es meubles. Mais -.le sol , de 
l a . -sécm'.ilé bou.rgeoise s'étai t eff on.
clré , sous eux v > •. li veut. t oujc.-urs 
~-·faire :> du théâtre; M a-is .. lequeJ ? 
En janvier l !Jl!J il es t .à . Berl!.n , et à 
Berlin l'a tmosph ère est tendue. L'Al
lem agi'.ie impériale s'écroule. Les ou -: 
vriers du parti commui:11ste, ~u parti 
socialiste manifestent Journeilement. 
Des consei ls se constituent u n peu 
partout. Pisc atqr rej oin t le group,e 1 

d'art.isles, qti l fo,~· me,n t . le '!11(,JUV~mej1t , .

1 
q, _ clada :>. 01\ y" li.ai t l_a _bo~_rge?isie et 
on trouve dans la nd1cul1sa Lon, la ! 

1 nég-ation des val_eurs cult~~·!}lJes .~oµ_r- , 
geoises, une satis fa ctiorl a la ' revol~~ 

1 in d~vltluelle. La devise <lu ,groupe . . 
« L'ar t c'est de la m erde l> . . . 

1 Pi1;cator , ntP.i.cJe,nent, ne / •e. ~uffi~ : 
· plus de cela. _rt ,ac!hère au_ mouve!'11ent 
-~1>.ar ta kis t e_ (de Ro~a 1:'UXC!_m_b<?~1 g . e t 
·Karl Liebneckt). Pour lm. l.,.rt _ l')e 
p eut être qu't\n mo)_'.en en· vu~ d'_u~1e 
fln et · non en lui -mem_e, une f rn . un 
moyen politique, un . m strn~~m_t d e 
propagande, d 'éduca tion. ,_ Ma.1,<;. 11 r e
t ient cl u mouvement da clai~te .un~ le
.çpn point négli!:f<:a,blc P?lll" ,c:.e fJUI cle:
viènctra son th eatre : 1! 11 Y ~ p_as a 
se soucier, <lan s Ja création a rtis t1q1;1e, 
des ,postula ts con venlionnels . Le SUJet 
dét erm ine la forme. Ch•aque s uJet 
peut s 'inventer une f?rm~. .. 

La suite va aller. _vi te .· en_ l!H!J- 20, 
P iscator crôe le th eatre « T.r:1bui:ia1 ,_. Et; 1920_21, le théatr e Proletanen a 
Berlin . En 1923- 24, Je Centre_J.:-Thea
ter . E n: 1924-27; il dirige Je .theatre -~e 
la ,Volksbüh ne ; ~!'l 1927-281• son -thea-
tre, le P iscator-Buhne. ' · ,- · 

41 • '• • 

Au.·~cr,vice 

du mouv ement révolutionnaire 

Pour comprendre la. position sans 
a mbiguït.ë qu'ad opte_ P1scator , 11, faut 
encore rappeler la s i tuation ~e 1 ~ le
magn e. Tout le ,vern~_s tranq_u1ll e_ <l_ une 

. dé mocrati e bourgeo1:5e a _.sauté . la 
lutte pour Je pouvoir devien t ~ssen 

·uelle. La défa ite 9ui _provoque l'ecrou
.lement de l'ar~ee, m str1;1ment de_ 10; 
bourgeoisie amen e la dee om iposit1on 
des s tructu'res de l'E tat._. . 

Le ma ni'feste du Theatri: P1oléta
rien se définit par r apport a cela . Le 
Théâtre Prolét arien devra ... _< 119ur
suwre les buts s1tivants : sunplicjté 
dans l 'expression e~ la_~t!uctur,e, actt~n 
·claire et sans ambzgui~e Stl_T 1:a se?2si
bUité du public ouvrier, S!lb~rdma
t · de toute intention artistique a,u ,;::;i révolutionn aire ; l'accent sera 
mis délibérément sur la lutte des clas-

.--p·ANTHÉON--. 
. 13, rue Vic&or-Cousin - ODE 15-04 

semaine du 18 au 24 avril 

L'AMOUR D'ALIOCHA 

Le Théâtre 

po litique 

d'Erw.in Piscato·r 

ses '· et la ma11iêre de vropager cel te 
lzitt e. L e P1 olétarisches Thealer . se 
vè"ut au _.,e,:vice d1t mouvement revo
li, l io11f'wire et, ·en consé([uence, i l _ est 
s"qumis <1,u_:r; tr-avai llcnrs . révoliitzon
naires. 'V Il Comit.é élit par eu x devra 
r e;pon rlre de l a réalisat i on rles l tich es 
c1ilt11re7les el !le la propagande. ~ . 

.P arce q\1e la· lutte « sur .le fron t de 
la culhll'e i> n e lui semble pas essen
t ielle et parce qu'on a coutume de 
voir là un. terrain n eutre, le Part i 
·c ommunis te · (K.P .D.) est d'abord 
îr-an chemcnt hostile. « Rothe Fahr.e => 
(Lé Drapeau Rouge). a rgumente a vec 
les. critèr.es bourgeois: « L'art est une 
ch ose. trop. sfü:rée·· pour . qu'on se per
m ette de dire : théâtr e, a r t, t011t en 
fa:isant seulement un pet it t ravail de 
propagande. Ce .dont le travailleur a 
besoin aujourd 'h ui, c'1:st d '~n . iut 
for t . U n tel ,art peut etre cl ongme 
bourgeoise, l'essen tiel es t qu 'il s01t 
de l'art -.> . Art fort ? Art tout court? 
Pisca·iÔr ·n,arxiste récla me autre cho
se et rée-lame I '« édif icali~1t . d'un~ 
nouvelle. iclée de l' ar t ~ se referant a 
Trotsky, à Bogdanov. 

Ui!ll ft h éâtrce moderne 

gm, Pi&cator a été prendre dans la 
rue. 

La ., putain <le justice bou11::eoise ::> 
in t ervien-dra ... 

La faiHite 

T out c ela s 'achèvera dan s la ban
queroute. Non pas des idées._ Mais 
cori1m erciale, car là est la . clefense 
naturelle de la société ~ourge~ise. 
L'« Art J> demeure prisonn:er cle I ar
gent. L'imp ossibilité -de concill_e!" le 
souci d'atteindre un public ouvner -
donc oeu caoable d 'amener de f[ros 
revernis - êt celui d 'expérime~ter 
des techniques coùteu.ses appar-aitra 
vite. A l'exiguïté des salles. Piscator 
ten tera de r emédier en se fa isant 
cons tru ire un théâtre : le projet de 
l'ai:chilect.e Gropius demeure aujour
d'hui exemplaire. Mals non r talisé. 

De tout cela, il reste ce livre : 
« Théât re politique ~. la n aissance 
de la forme éplque et un homme : 
Pù;cator gul, s eul, sans thé âtre, con
tinue aujourd 'hui encore en Allema
gne son .:ombat. 

En 1956, à Paris, avee « Guerre et 
P aix _J> d'apr ès Tolstoï, i•l répétait 

« Je ne f a.ie pos mes mises en scène 
uniquement pour montrer mon art 
mais pour faire compr endre au_x spec
tateurs (au peuple par conseq,uimtl 
que leur vie prtvée et leurs actions 
incli~irlu elles sont àéi:erminées par le 
monde qui les entoure ~ et « le rayon~ 
nement de l'art s'est accru dans· le
méme temps où ses disciples ont 
perdu leur conscience. La _ cervelle 
ebt déjà mise au pas, atom zsee ; elle 
se sent ci l'aise en fuyant da.ns des 
styles, des formes, dans l'art non fi
gurat if . A l'occasion cle l'ouverture du 
théâtre de Mannheim, 99 p. 100 des 
auteurs consiûtés ont déclaré c1ue l'art 
est une fin en soi, que le théâtre n'a 
r ien à faire avec ia politique et l'Ins
t i tution Morale (publi que> définie par 
Diderot et Schiller. En conséquence: 
jouons des cla~siqu.es et de~ contes d_e 
fées « arranges ~ a la soewle mt_Izs 
pour l e reste, mettons-nous la tete 
dans le sable atomique : il n'y e-n ,a 
plus d'autre. l> 

Emiile Copfermann. 

(1) Pa1u a-ux Eùilions ,le l'Arche, texte 
frança-is d'A r11hur Ad1o1•m?v, avec la .:olla

. bora·! ion Je O1.n:..de Seb1s,:ih. 

CI N•É MA . 

L'attitude du K.P .D. c ha n ger a. Celle 
cJ.es r esponsable~ de_ la Volks~ü)rne d~
m eurera par tagee p l .faudrait 1c1 pre
s en ler · cette association . de spect,a
t e1rrs la quelle joua un role essen t1el 
en ·AÎlemaghe dès ·Je X IX' siècle, s:ap
puyant sur les · synclkats· · ouvriers, 
pou r la défense du _natm,a lis~e a u 
théâtre) ·: Si une partie ._ ·Jes Jem~es 
...:..!. • stiivra jusqù'au bout Piscator, une 
aü tre lui ·demeurera h ostile. Pour celle
là, ' 1'11.l't est « ·:· ce ' (JUi. élé_ve · l'h omme, 
e e <iui · lui donne .acces a des _ 1:1on
des su périeurs, à une vie inteneure 
plus élevée: à une v)e. _in_tellectuel!e 
p-lus libre, a une sens1b_11Jte plus af!1~ 
née, toutes choses <J.l.11_ font oublJe1 
la vie <1u0tid!ene ou mieux, ha ussent. 
cette vie j11s'f1u'aux cimes d e l'huma
nité l> . 

3 FILMS SOVIÉTIQUES A PARISi 

, • Pi.J,c,üor qui conteste• et r efuse cette 
vision ·ldénli:.te rappcl)e _:··« Sur tcn~s 
les f ron t s, la· lutte fw~azt ·rage, -mais 
iw :•c1en1icr• 111 011te11 t . sur le · f ront,<le 
la c1tfl1tre, · /es aclversaires s·embras
-srticnt béClts et · sanylolanls ... devcmt 
l es •grc iChets <les théâtres. i> Et _il ·a f 
•firme 1: • « L a f orme et le Jonrl, _l ar_t et 
za polilil]Ue sont totalement rnsepa
r-ables. La génération· d'hier ne l' a 
pas comvris et celle _<le demain n e 
zc tomJ)rendra -v-raisemblablement 
1Jil:S•. Mais nous, nous le savons_ : la 
synthèse de l'art _et de La voli j 1qu~ 
revrésente la vrme responsab1l1le , 
l'l:iè'cept er c'es"l nidnlrer que tous l~s 
moyens, et donc aussi l' a_rt, sont 1111s 
au ser·vice des f i ns lwmaznes les p lus 
hmtt cs. :> 

Jusque-là, on p ~ut être tenté de 
penser que le théatre q1;1e va , mo:1-
trer Pisca tor n e sera n en d autre, 
« 1rétant" que de Ui propagande · :11 , 
q u'un sous-art q.uelconque. En fait, Il 
va t,ol,a.lemeni boU'leverser les ,struc
tures .trnditionn elles de l'art dram a
tique, précisémen t parce q u_e ch a 
c1ue .fois qu'il t entera d'expnmer la 
réalité .de l'h omme clan:<; la société! H 
vou<lra la présenter .da ns fi.a totahté, 
ce que .ne peut faire le thea·tre bour
geois. ,Avec l'utilisation de fi lms c~m
m entaires ou prolon gemen ts d~ lac
tion des acteurs, avec la proJectlon 
,par 1a~1iernes m agiques _d_e photo
·graphies, de dessins sa~m9-ues , d e 
monta ges picturaux, li f0.1t eclater . le 
·cadre de scèn e h a bituel : 1! ntll_1se 
des • -marionnet,tes, des dispos1tlfs in
connus· jusque-là -: t apis r~ul_a n ts, 
scènes en é tages, decors PZ:.OJ el;es 
et le r ésulta t, des avis mem es , des 
critiques bourgeois, c'est ... de I a r~. 
Nocif, • . cert es, bolch evique, ju1~ 
(« vous savez main t enant ce qtl1 
vous reste à faire. Voyez le « Potem
kirze ,. Prenez Piscator en exe,m,ple ! 
J et ez tous les Piscator sur un tas de 
fumier . Emmen ez-les sur des ~(!r
rettes , écrira un joumallste nat1O
' n àllste) ma ls de ... l'art. ' ' 

Pù.-caior monte c, Pour çombien d e 
'temps en as- tu encore, putain d~ jus
tice bourgeoise >, C Les ennemis d e 
Gor.id >, c Hop-là, nous vivons > de 
Toiler et vingt autres pièces don~ le 
fam eux « Sc'hweik >. Pour la scene 
!flna-le de c Schweik , , le sc11ndale 
atteint son comble : devant une ca
nootùre de Dleu, pa.,.sent sur un ta
pis roulant les déchets de la guerre 
- culs-de-jatte, estropiés réels -

CTUELLEMENT passent cians A deux salles par isi ennes trois 
f i lms soviét iques r écen ts. 

A la Pagode, L'Amour d'Aliocha ra
conte l' histoire d'un jeune h omme 
· qui participe . aux t ravaux de pros
pecteurs de pétrole. Ce ie11 ne !i<tmme 
est étudiant et se trouve mele au=!= 
0·1i:vriers. Il est ti'inide et gmwh e ; i l 
tônibe amoureux <l'une f emme d e_ _Ja 
régïo1ï; ' et .ro1i amour pudique et aao
lescent éveille d'a.bor<L l es sa~c,asm~s 
de ses compagnons de travail, pms 
leur · respect. _ 
- c ett-e histoire esl contee avec 1t1~ 
humo11r t endre et une bonhomie q1_ll 
semblent bien être l es _t r aits C'!-'.11:cte
rfstiques d 11 je-z!ne cinema S?'LJ1,et1q11 e. 
Les; premières images cl11 f i lm sont 

d' ime qualilé rare, d' une p uissance 
poét ique in solite. L es ouvriers que 
nous voyons ici correspondent _à la 
réalit é t elle que nous la décrivent 
les voyagi;ur s, c'est-à-dire son t a11ssi 
êlot{inés que possi~le des ~nrf!,ués 
stakhanovistes d es i-maues d E1>tnal 
des f ilms d'tl y a quelques années. 
Prêts à muser dans la nat-wre, au 
volant cl'un camicm , courageux au 
trctvail m ais s,ms excès, ces ouvriers
là sont bien sympathiques. 

• 
Au Floride, avec deux, dessin~ ani-

més soviét iques d e la veme habituelle 
(c'est-à-d i re destinés aux enfants de 
cinq ans), on peut voir : 

·• Le Libéral de M. Erchov, tiré 
d!un conte de 'TchékOV. C'est une 
histoire ilans la lignée des ré~ts co
miques de T.che1cov : un pe~it em
ployé de bureau bra.ve, un 1our de 
saoulographte, s0'11 patron le gouver
n eur passe u1le nuit de transe3 e7l 
se vovant chassé, et se trouve 1lOn 
séulem ent rassuré mais fanfaron 
q,uanJd il corn-prend que le 11ouverneu~ 
lut a pardonné. Ce petit film, réali$C 
avec verve pour la télévisio~ s~viéti
que bénéJicie d'un e:rtraordma1re ac
teu~ au physique lnvraisem.Wable 
(L.K. Stepanev>. 

• La Douce est encore u ne adap
tat ion li ttéraire, cette fo is d e Dos
t ofevsky. C'est l'histoir e, toute en de
mi- teintes d'un usurier complcxé q11i 
épouse 1m'e jeune or phel ine. Tort~res 
psychologiques et m~tl~nt endus _s- ac
cumu lent j 11squ'au smczdc de la 10::une 
f emme · et l'usurier erre sans Jin 
dans les' rues. Raconté da.ns un style 
ouver tement expressio1111isl e, dans 
des décors simvlifiés, auec des éclai
rages changeanCs selon If: caractèr e 
des séquences, le film arnrc 1)Tesque 
à rendre l'ambiance étrange dt: Dos
t oïei;sky. Malheureusement, l'envoûte
men t est brisé par l'i nterprétat ion du 
rôle princi.pal : l'usurier est ,And:ei 
Popov, qui, remarqua- t-011, 11 a rien 
i nventé celui-ià. Bien q1Le la faute 
doive sâns doute er1 êt re at tribuée au 
m etleur en scène A. Borissov, l' on ne 
peut que noter l e caractèr e outrageu
sement théâtral - et au pire sen3 du 
t enne ! - de Popov, qui roule des 
yeux w m.me on ne le fait plus guére 
en France que da11s certaines pro
vinces, au théâtre municipal, et en
core pas dans tous. 

C'est répéton3-le, dommage, car 
l'exercice de $tyle que co,utttuatt 
cette ada:Ptation méritait mieu:r, et 
arrivait presque d réussir la cr éation 
d'41ne équivalence. 

Marcel RanchaL 

LE FLORIDE '43, F9 Montmartre 
PROvenc• 63..,f0 

KROTKAYA LA DOUCE 
LE LIBÉRAL 

Semaine da 18 au 24 avnl 
(Penoanenl loua ln Jo\US 

de 14 h. a 24 h.) 
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Sinumne Racautwœ .. .. 

.. ~as~r l~bère·. f.es. d1plonit~es 
français, les !Jliht:ures s:,nens 
redonnent le pouvôfr au prési
dent Koudsi, . Israël rejette le 
blâme de l'O.N.U. et menace de 
passer à l'action directe, et Ben 
Bella propose aux Arabes 100.000 
hommes de l'A.L.N., et lui-même 
pour effacer Israël de la carte. 
Le Moyen-Ori\mt n'a 11as fini 
de flamber. !\fais ses fièvres 
vont-elles éonlamiocr aussi le 
Maghreb? · 

LE geste du président Nasser a pu 
• étonner les esprits rationalistes 

qui s'étœment que dé si graves 
,accusations - complot contre la vie 
même du chef de l'Etat - puissent 
du jour au lendemain s'envoler dans un beau lyrisme, et que les 11ommer; 
qÜî avalent- malmené nos diplomates 
.:.... sinon torturé - leur serrent la 
main en leur souhaitant bonne chan
èè et, faisant allusion à l' « affaire », 
l'enterrent simplement d'un <c ma
lesch » amica l. « l\,falesch », ce mot
clé de l'Egypte qui signifie tout à la 
fois c: quïmporte », <. excusez-moi », 
« je suis navré », « sans ra ncune ». 
Eh oui ! plusieurs mois de pris,on, 
d'a ffreuses accusations. de t·raite
ments ignobles. qu'impor te, puisque 
nous voilà de nouveau amis, que !o. 
guerre d'Algérie est terminée, que 
bien tô t nos deux gouvernemen ts re
prendront des r elations diplomatiques 
normales, que des profe~seurs fran
çais reviendront en seigner Pascal et 
Ma lla rmé a ux peti ts Egyptiens et-que 
les vilenies débitées à M:trseille à la 
rad io d e l'Egypte Libre par des émi
grés aigris se son t tues ... 

par Nasser. Imposée ·par le Caire, elfe 
était insupportable·. Mals anéant.ie 
par les réactionnaires, elle suscita des 
nostalgies. Les militalres syriens, tout 
comme les Egyptiens qui renversè
rent Farouk le 23 juillet 1952, espé
raient des élections d'où serait sortie 
une représentation populaire « sai
ne "· différente des anciens partis 
politiques. 

En décembre 1961, le peuple syrien 
élit à riouveau tous les chefs tradi
tionnels des partis les plus réaction
naires. La bourgeoisie syrie-nne reve
nue au pouvoir s'empresse d'effacer 
les mesures de socialisation dont cer
tainès; d 'ailleurs, avaient provoqué le 
coup d 'Etat de la junte. On dénatio
nalise les banques et les grandes so
ciétés, on « corrige ,, la réforme agrai
re. on revient il, gr-ar:i-0•S· pas au libé
rallsme le pl:us antisocial qui ne pou
vait que heurter les · Officiers· Libres. 

Le 28 ma rs 1962, six mois après 
l'~clatement de l,a R.A.U., cette même 
junte refait un coup d 'Etat. Elle dis
s.out l'Assemblée Cons tituante, démet 
de leurs fonctions le président de la 
République, Nazem el Koudsi, le pré
sklent du Conseil Maarou( Daoualibi 
e t le présiden t de la Chambre, Ma

. nioun Kouzbari. Des dissensions écla -
ten t bientôt au sein de l'armée. Les 

. uns , à Alep, font appel à Nasser et 
récla men t le retour à l'unité. Mais 
les a utres ex igen t le retour à la vie 
constit utionnelle et font acclamer les 
leaders que l'on venait de destituer et 

. d'emprisonner. Finalem ent, un con1-
prornis fut t rouvé à Homs entre les 
diffé rentes ten·dances , de l'a rmée : 
retour à un gouverne1ùent civil et à 
la vie cons titu t ion nelle, m aint ien des 
lois socialis tes , nouvelles élections et 
pléb iscite sur l'union a ve,c l'Egypte. 

Le général Zah recldine, chef cle l'ar-

un cessez-le-feu qul n'intervient qu'à . 
7· heures. A 3 heures du matin, un 
communiqué isrélien fait état de 
lourdes pertes syriennes. Mals à son 
tour, l'artillerie syrienne riposte et 
détruit le kibboutz de Ein-Guev qui 
flambe. 

La Syrie porte plainte au Conseil 
de Sécurité. Tel-Aviv rlP.QSte par une 
contre-plainte le lendemain. La si
tuation est grave. La Syrie masse ses 
troupes à la frontière, Israël rappelle 
ses réservistes. 

Pourquoi cette violence israélienne 
qui a étonné jusqu'à l'opinion publi
que de Tel-Aviv- ? Certes, les escar
mouches ne sont pas rares à la fron'-
tière. Et M. Ben Gourion sait bien. 
que· les Syriens, en dépit de leurs dif
ficultés intérieures, ne resteront pas 
les bros croisés devant le . détourne
ment des eaux du Jourdain qui sera 
achevé en 1964. Tous Les ans, au mols 
de mars. les Israéliens déclenchent 
une « offensiv:e de printemps ,. pour 
tâter le dispositif arabe. Il n'est pas 
mauvais non plus de rappeler aux 
turbulent~ militaires .syriens la puis
sance de l'armée israéllenne. Mais 
pourquoi cette campagne de grande 
envergure ? 

Les difficultés 
·de 
M. Ben Gourion 

Pour des raisons inté rieures tout 
d'aborcl. Le d anger arabe estompé 
depuis quelques années, certains tra-

A Jérusalem, l'anion. nationale se 
fait contre la décision du Conséû d'et 
Sécurité. La Knesset rejette la réso
lution à l'unanimité, sauf lea trois 
communistes fort gênés par la posi
tion de !'U.R.S.S. L'.t\Ssemblée fustige 
l'O.N.U. et les surenchères des gran
des puissances. L'O.N.U. montre sur
tout qu'eJ!e est incapable de trouver 
une solution à la « question de Pa
lesbine· :.. Si elle •&ait condamner, elle 
n'a même jamais su faire respecter la 
libre navlgation cies · bateaux israé
liens dans le canal de Suez. 

-La 
de 
de 

« déclaration 
guerre .J> 

Ben Bella 
· Deux jours après la condamnation 
du Conseil de Sécurité, Ahmed Ben 
Bella est au Caire. De grandes manl
festàtions popu!,aires saluent re libé
rateur de l'Algérie, qui passa ptu
sieurs années · dans la capitale égyp
tienne. Dans l'euphorie des fêtes et 
le lyrisme des discours, Ben Bella 
proclame : 4 Je voudrais déclarer à 
mes frères arabes que nous, en Algé
rie, ne considérons pas notre révolu

· tion comme terminée tant que la li
bération de la Palestine n'est pas 
achevée. Je serais heureux si la chan
ce m'était accordée d'être l'un des 
sold;i.ts arabes qui 11articipcront cf
fcctivcmnt à la libération de la Pa
lestine. » Et enfin : c L'Algérie est 
prête à engager 100.000 de ses soldats 

Depuis Suez et en dépit de l'accord 
culturel signé en -1958, le fossé ne ces
sait de se creuser entre les deux pays , 
du fait de la guerre d'Algérie. La so
lidarité a ra be. lorsqu'elle est contre, 
n'est pas un vain mot. Solidar ité :J.us
sl des humiliés et des pauvres con tre 
les n a n t is. Si les leaders algé riens ne 
se· sont jamais sen tis ,, at home ·, 
au Ca ire, il n 'empêch e que N::..sser les 
a a idés en h ommes, en a rgent, en 
soutien international. Mais levée 
l'hypo thèque de la guerre d'Algérie, 
pourquoi Nasser , qui eut beso in à- un 
moment donné de ce procès contre 
l' « impér ialisme et l'Occiden t ·,, ne 
s 'offr ira it- il/ pas le l uxe de la gran
deur d'âme et de la grande fi nes~e 
diploma tique ? Il n 'est pas sûr que ce 
geste a pparaisse en Egypte comme 
une fa iblesse. Mais bien plutôt com
me un gentil cadeau fai t a u chef de 
l'Eta t fra nçais le jour m(:me du réfé
rendum. ce chef qui se mon tra it « fi 
dèle aux idéaux de la grande révolu
tion française >. 

Les fièvres du Moyen-Orient 
vont-elles enflammer le Maghreb? 

En Syrie 
après les putschs, 
l'anarchie . 

Il semble d 'ailleurs que Nasser soit 
dans une pa.sse de modération. Vis-à 
vis cle la Syrie déchirée par les coups 
d'Etat, il veut se montre r détaché, 
magnanime. L'union ? il ne sau rait 
en être question à noüveau. Ses offi
ciers d 'é tat-major sont d 'accord ~ur 
ce Point a vec lui. Il souhaite au pays 
frère. « en buttè aux crises a iguës » 
dues aux passions décha inées de ses 
gouvernants >, l' « avènement d'un 
pouvoir soucieux des intérêts du 'Peu
ple i>. 

_En Egypte même, il aurait fai t 11-
bêrer quelques-uns des communistes 
et progressistes arrêtés depuis 1958, 
~~ pa rmi eux, plu:9ieurs personnalité;':! 
lmportantes. Tout se passe comme s1, 
{~ce à l'a na rchie syrienne, il voulait 
1.1,pparaitre comme le chef d 'un Etat 
s,olide, d'un gouvernem en t s table, 
fune puissance sérieuse face aux 
grands conflits interna tionaux, ·. 

La Syrie lul offi;e par eontras te 
l'lmage d 'une inextricable confusion 
qui ne peut que le remplir de joie. 
J~mais la province Nord <le la R.A.U. 
n avait connu pareille anarchie. La 
1tP,taille politique divise les partis, les 
provinces, les civlls et l'armée. Les 
putschs se succèdent sans que l'on 
comprenne grand chose à ces milita i
res qui ne veulent pas du pouvoir 
mals qui ne veulent pns non plus 
l'abandonner aux civils. 

On peut pourtant résumer sommai
rement la situation : la junte mil:r• 
taire qui, s'élevant contre la « tyran
nie :. du Caire, rompit l'union syro
égyptlenne le 28 septembre 1061 et 
remit les pouvoirs aux ctvils, n'en
tendait pas renoncer aux trenéfices de 
la polltlqtie de ~oclallsation amorcée 

méc, a finalement décidé Nazem el 
Koudsi à rep rendre ses fonctions de 
présiden t de la République. EKplosion 
de joie clans le pays : on s'embrasse 

. dans le.~ rues de Da mas et Alep, ville 
no.tale du pré.,ident, organise une ma
nifestation mons t re dan.:1 la nuit du 
13 avril. Com promis qui sauve peut
être la face, ma is qui ne résoud rien . 

Le prés iden t Koudsi, qui appa rtie_n t 
au Parti du peuple, ·1e plus réaction- . 
11.aire de Syrie, issu de· la bourgeoisie 
cl' Alep, est-il l'homme ca pable d 'a s
surer la s ta bilité du pays dans le pro-· 
grès du socia lisme réhabilité ? Il est 
permis d 'en douter. Il y aura d 'autres 
crises, et d'aut res putschs en Syrie. 

Quan t à Nasser , il peut sa luer le 
« patriotis me de l'armée syrienne "· 
Elle a créé im tel vide politique dans 
le pays qu'elle est obligée de rester à 
la tête du pouvoir, directement ou in
directem ent. Elle fera du nassérisme 
sans Nasser. ,;. L'u1Lité cle doctrine, 
voilà ce qui compte 'I> , a décla ré le 
Raïs . Il n'a pas semé en vain. L'ar
mée le protège des r éactionnaires 
bourgeois a lités à l'impérialisme, et 
des communis tes. Il ne peut souhaiter 
mieux da ns la conjoncture !l,Ctuelle. 

minuit 
le mont sur 

Bcishan 
Il faut noter qne durant les deux 

ans d'eKi.stence de la R.A.U .. il n'y eut 
pas d 'incidents graves avec Israël. 
Mais l'ana rchie dans laquelle vient 
de tomber la Syrie était trop tentan
te pour ne pas être mise à profit : 
prenant prétexte de « provocations " 
sur la frontière, Israël entreprend 
dans la nuit du 16 au 17 mars, une 
opération de grande envergure. Il est 
minuit sur le mont Bashan qui do
mine le lac de Ti-bériade. Les Israé
llens attaquent avec une violence que 
l'on n'a pas connue depuis le Sinaï. 
Bientôt la bataille fait rage : com
bats aériens, duel d'artillerie, raid
éclair d'une colonne blindée. A 2 heu
res du matin, les observateurs de 
l'O.N,U. demandent ·aux deux parties 
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· vaille urs avaient déclenché des mou
vements de revendication, des grèves 
et de v iolentes manifestations. Des 
luttes in testines déchiraient le Mapai, 
le parti gouvernemental de M. Ben 
Gourion. Déjà il y a 2 ans, M. Shimon 
Péres, vice-minis tre de la Défense, 
nous cléclarait : « La Paix ? Elle n'est 
pas souhaitable. Ce que nous pouvons 
espérer de mieux, c'est l'état de c non
guerre h. Nous avons besoin de la ten
sion aux frontières pour porter le 
pays_ à bout de bras ». 

·.A l'extérieur, la situation pouvait 
inquiéte r Tel-Aviv. Le 14 mars , le pré
sident syrien, M. Koudsi, avait ren
contré le général Kassem. Et au cours 
de èë . sommet syro-lraklen. Kassem 
avait promis de mettre des troupes à 
là disposition de la Syrie en cas de 
détournement des eaux du Jourdain. 
Une nouvelle organisation panarabe 
de type confédéral devait être mlse 
sU:r pied et quoique excluant l'Egypte, 

0 elle ne pouvait qu'inquiéter Ben Gou
rion. 

Enfin, la fin de la guerre d'Algérie 
était proche. La France allait-elle re
nouer avec les Etats arabes du 

, IVÎoyen-Orient et « lâcher » Israël · ? 
Il failait brusquer les choses , briser 
le cerc le, montrer au monde que l'en
neini · arabe pouvait être battu. lui 
qui . .n.e rêve que de la des truction de 
l'~tà.t hébreu . 

Lt 29 mars, le Conseil de Sécurité 
exa minait la double plainte, quelques 
heures après le nouveau coup d'Etat 
syrien. Coup de théâtre : M. Platon 
Morozav. délégué de !'U.R.S.S., appor
te son appui tota l à toutes les thèses 
.ai:abês. n'admettant aucune r espons:i
bilitë' du côté syrien. M. Acllaï Steven
son. -;,délégué des U. S. A., pl>uvait-il 
laisser aux Russes le seul bénéfice du 
soutien du monde arabe ? A son tour, 
il désap1>rouve l 'action israélienne. 
Seul le représentant de la France, M. 
Bérard, tente d'expliquer. le 5 avril 
que les deux parties portent une part 
des responsabllités. En vain. Le 6, un 
projet anglo-américain condamne Is
raël, · Anglais et Américains poussés 
par ·le souci de ne pas conférer aux 

· Soviétiques le rôle exclusif de protec
teur· des Arabes. Le Français, obêl.:i
sa11t· à un .double impératif, s'abstien
dra . . Et le 9 avril, la résolution est 
adoptée pal' 10 voix et 1 abstention, 
condamnant Israël sans aucune allu
sion aux responsabllltés syriennes. 

dans la bataille pour la libération de 
la Palestine. » · 

· Cestes, il faut se replacer dans le 
climat particulier du Caire, grisé par 
la condamnation d'Israël, et songer 
aux pressions qui s'exercent sur les 
Maghrébins lorsqu'ils se rendent en. 
Egypte. D'autre part, Ben Bella. 
payait par là une dette de reconnais
sance envers Nasser. Mais celui-cl 

· ne lui en demandait certalnement 
pas tant ! En tout cas, le O.P.R.A. ne 
peut qu'être fort gêné par cette pri:!e 
de position faite en son nom, sans 
consultation. 

Bien mieux, de nombreux Algériens 
nouvellement libérés ne cachent pas 
leur étonnement devant ce manque 
dè maturité politique, et leur répro
bation est générale. Ce panarabisme 
démagogique, à l'heure où tant de 
problèmes Intérieurs assaillent l'Al
gérie, leur semble à la fois naïf et 
dangereux. Ils pensent que la tendan
ce anti-Ben Bella au sein du G.P.R.A. 
en prendra acte pour tâcher d'écar
ter des tâches gouvernementales un 
belliciste prèt à une dangereuse 
aventure. La « déclaration de guer
re » à Israël du vice-président du 
G.P .R.A. ne peut faclllter l'unlflcatlon 
du O.P.R.A., au moment où les douze 
sont réunis à Tunis. Remarquons que 
Boudiaf qui jouit d'une grande ln
tluence au sein du C.N.R.A., ne s'est 
p~s rendu au Caire. 

On attend dans les prochaines se
ma ines la venue en France du vice
ministre des Arfalres étrangères 
d'Egypte, le Wlng Commander Hus
sein ZuHicar, qui viendra demander à 
Paris de renouer avec Le Caire et de 
tempérer quelque peu une alliance 
trop voyante avt c Israël. 

Mals la France, qui souhaite repren
dre de bonnes relations avec les Etats 
arabes du Moyen-Orient et s'engager 
dans une polltlque d'amitié avec tou, 
les pays e.rabes, ne renoncera pa.a 
pour autant à son amitié avec Iaraêl. 
Il serait souhaitable que les Magbrê
blns, plutôt que de se laisser entral
ner dans la fièvre antl-lsraéllenne, et 
qui ne sont pas directement lmpl~ 
dans le conflit, servent de médlatetQ.: 
de pont entre un Maghreb UiU 1~ 
comprenant les Juifs - et le Mo 
Orient enfin apaisé. La l'ràlice à 
d'intérêt et d'amltlés ~1~1de 1'lq 
arabe pol,U" ne pas r ~~ 


