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Agriculture: la logique 
est dans le socialisme 

L 
'agri<'t1lturP oc-c-upc- en Fran•·c
un travai ll eur sur cinq, mai,, 
rc-i;oit le dixii·1111~ du revenu 

11a t in 11al ; 1,! trava illeur agrico le ga
gne do nC' moitié moins f]UP le fran
çais m o~·•~n. Celle situatio n p rovoqu,· 
les prol ,·sta tions légitimes de la ;.:a 11 -

che tout en tii-re. 
Mai~ p eut-o n pré t,~t1d rf' q1u- le- a 

probli-111es agricoles .,eronl résolu,; 
pa r la 1lé fense de l'exploi1a1io11 fa. 
milia lf' à condition que la tPrn~ ap
partienne :1 ceux qui ]a trnvaillc11L 
Pt qu,• l'a ugmentation des prix tl,· 

Bernard Lambert 

venle ROÏI suffisanlf' pour ob ten ir 
111':s revenus i:quivalent ~ il ,·eux de" 
aulrcs catégorie, d,, Fran~ai~. •·'<'~ I 

ù-dire la fam e usP par i1.-, ? 
Les choses nP , 0 111 pas si sirnplr·~. 

La propri.éu'> iruli virlu.elle 
du snL, 

source d 'asservisse111e11t 

La proprièté pri\'i'·,· du ,ol rf' 
prise <lu droit ro111ain pa r 1,, <'Od,· 
l' i,·il a p r i,-. 11111· i111pur1a11,·1· q ua-i 

mythique po u r de nombreux paysans 
frança is. 

C: droit a eu une gran,le impor
t,mc,,. : i I a permis <le transformer 
l'agri c ul111 .-e féotfalc en un systèm e· 
p lu,, produc tif ca pable d'alimcntn 
u11e économiP d'r.clrnuge~. Ponr c' h ii • 

q rw agriculteur, dev•:11ir proprié tain· 
d P. son so l, c'(:tait accéder il la ~,~
curitt"· de l'<'111ploi, prouver sa réus
s it f' cl gagner la <"onsidfration ,le;; 
vois inti. Mais l'es avantagt'S l'Ompor-

'11" ,r '111 i, ' li' 1 
1f l Ill 111 

Conseil 
National 

Nos candidats 

Conflit 
israélo-arabe 

Aly El Samman 

Réponse à 
R. Priouret 

Michel Rocard 

Les Diogènes 
du gaullisme 

Les priorités 
sociales 

Maurice Combes 



page 2 

tent de lourrles cou t reparties la 
prnmiè re est la clépendanre totale 
fies fermiers el métayers que l1• 
statut d1· 1946 n'a pas totalem e nt ,;u p• 
primée. La sccomle e ::st Ir prix i1 
payer pour étendre ou si111pl1\mc 11t 
maintenir la proprié té familiale n-•· 
misr e n 1·aus«' ù diaque su1·c·es.;ion. 

Dan:, 1,•~ r1:µions ù furi e prp,;.;ion 
démoµraphiqu P, le pariaµ,-• du ~o l 
c>Ulr,· lt•,- lt i-- r it ic r a tri·s longtentp:, 
donnP lieu au morcellem ent en d ' in
nombrablr,, p a rcelles. tandis que dans 
d"au ln•,- ri--;r ions le problème é 1ai1 
réso lu par la poli1iqu.~ ,l.i l'enfanl 
uniqu,· . Lu loi d,~ 1938 5_ur l'indi vi
s ion porte· une premièn· a tl e inte au 
droi t de pro prié té-- 111ai ,, n 'a ppurk 
pa:- de :-o lu1io n sa tisfaisanl !-! a u pro• 
bl<'·m .... 

En ;, f{p1 la lo i inte rvient bie n lard 
e l le morcellement est un fai1 acquis 
(nombreuse~ sont da ns l'ouest Ir ,, 
commune,- 011 la surface 111 oye11 11P d f's 
parce lle., est d r :rn arc>s do nt :W ~4 
de hai,~s1 . L1~ n~m ?-111bre rn e 11t ,;av,'.. rp 
un rr 111 i-- d e insuffisamment aclif. L,• 
systi' mc qui 1wrmel i1 l' lté rilif'r rns
tanl exploitant de refuse r l' iodivi;: ion 
e t de raehetcr les parts dP ses frè
re,. e t sœu1·s, en leur versant des soul
tes obli ;rr l' cxploilant à <'Onsacrer 
des sommes énorme,, i, rac hat d t> 
son soi, pour lcqu,d i I s'cnde t l1' 
cle manière durable, immobilisant 
au passage sur la te rre une masse 
i1c c1:P1lits qui seraie nt plus fruclueu
sern ;,;111 •~111ployc"•s ai llc ur~. 

Au 1110111P-lll ou l'évolul ion ,1,~s 
lechniqucs d t> production ob lige ù 
accrnît ri> la tu i Ile moyenne cl es ex
ploi I a I ions pour utiliser corre <"le 111 e nt 
les é q11ipe111 e111 ,- m écanique · les pin;, 
récenl s, f,. syslè me cr a qur : imagine
t •on l',~:>. p a ns ion indus tri e ll i>, s i 1'1111 
des h ériti,ir s dr~vail rach ete r l'entre
prise à ses frèr es c l sœur - ù ch aque 
décès du préaidcnl-dirccteur géné ral ? 
E t l'élé va tion progressive du prix 
cl e la !erre ù partir de la sp éculatio n 
sur l,~s lerrains susceptibles d'ê tre 
un jour b â ti s nr fait qu'aggrave r le 
pl11~no m i:11e . 

En n:,tlit i• s i le prix cl e la te rre e n 
Frane1· a augmenté de ) 5 % e n 
1965, nous le devon;; lar;remen t ù 
la sp<°·1·u lat.ion sur l,~s terra ins d ' u r 
banisme. Ma is le prnblè 111 ?. d ,~ la 
spécula1ion ne se po;;e pas scule
menl auto ur des vi ll es. 1 .e pas,,age 
des auto routes, les t ,~rrains po ur ré
s idence., scconclaires, les régions où 
la d ens it é-- d ém ogr aphique enlrainc 
unr pression de la d emande connai s
sent a uss i le,, méfaits de. la sp écula
t ion. 

Si po ur lulle r contre la spécula
tion, la ~auc hc de mande la muni
c ipalisation d es terrains à bütir, elle 
doi t a lle r jusqu'a u bout et proposer 
cettl' solution par tout où il y a 
SJfP<·u lat ion. 

Nécessité d'un cadre 
socialiste 

A c·c point d e notre a nalyse, il 
semble é vident qu'il n 'y a clc solu-

AGRICULTURE 

tion ù rP pro blèmr que dan~ 1111 
cadre s01·ialiste. 

Dans l'immédiat , l'un dr, n1mba1s 
d e la ;raud1r pourrait î·lrr d"obtrni_r 
au plan lé ~islatif, non pas d,·~ m~~li: 
(ications ù nu d ro il d!' propne lc 
dont nous n \111e 110 11:, P.n rau,,r fo 11• 
da m e n la lcm,•111 la rn11 ur<'. mais la 
n éa lion d\111 autre droil. c·o ll 1·1·tif 
(

0 r.lui-l i1, qui s<'rail parallé l,~ au prc'.·
cédc nl. Entrr 1·e,; diffprr 11ls ,Lroil s 
les a;rric ult c ur~ pourraiP.nl 1·l10is ir. 

Lo rsq 11 \111 e 1·0111111 u111' d i--,·i dr IP n ·-
111c 111 bre1n,~11 t, 1, ·:-- prnpriè1airfli' 11·0111 
plus la libr ,• di,.po:-ilion de l1·11r, 
tc rTP.s. C'est u n e ,·0111111ission cornpo· 

séc d ' agric u ltc u rs e t de rc pré~cn• 
1anls de la 1111rrr i1:ipalilP qui prt> ncl 
les dé cis ion,,, C.· s ,·,;1,·rnr, qui n 'est 
que te mporn ire 11~ pourrait-il pas 
devenir pc n11a11 P.11; en •·e qui 1·011-
c:erne ];, ..!10ix du fc rrnif'r· ex ploi 
lanl ? 

E11fi 11. :si u11 for111irr qui P.sl ob li
µ,; ,ra..11 .. 1,-r sa fc rrrt ,•. ~i \Ill exp loi
lanl qui d o il v,~1·s1'l' d,. ,, soul1,~s ù 
ses fri- rt's e t s,eur:--. avai,-·rrt Ir. ch o ix 
r nlt'P ,·r i invrs tissPIII Pllt improclu!' tif 
cl la possibili1 (, ,1 ,, clon 111·r ]1 '.Urs 
droit~ d e précm pt ion 011 d e vend rc 
leur pari de te rre ù une ~,H'i,: t,·· 1·<1111• 
muuak ou l'anlonnal c d' i11 vcs ti ssc
rn c nt fo ru·i c r ,, n 1·011tre partie d' u11 
b a il à lon g terrnr 1::W an:- pa r exc~m 
ple) qui assure rait la sécuritè d e 
l'emplo i, nous pou 11ons a ssun~r que 
la plupar·t c·ltoisiraic 11I la sécurité 
,Ja ns le l'adre d' un fe rma~•~. plnlÔI 
qur l'inv?sti ssrnH·nt improdtl<'t if. De 
strrc'.rOÎI bi 1• 11 dt's qu,~n ·ll,~s de fa-
111ill1', dé c·o ula nl d ?- l' h édiagr . S<·'.· 
rai e111 r éso lues clan,, n o~ campaµ: n P.s. 
,; t d,~ t1·II P.s S<l<'i fai--.,, co11stilucrni,•nl 
p o ur lr s é lus cha r;ri--s de le~ admini ~
t n ~r un cx1:e ll e 111 apprcn li ssage d t
la dé rnocra ti r. Il rc le bi e n enl c ndu 
que c·es soci?t,~s ne serai e nt pas g,~
rées pa r les ap po rl è urs de r·apilaux c l 
qu'e ll es u·au ra ie nt pa.- ,1 ,, hui lucra-
1 if. 

L ' incl ustrialisat.io11 
actuelle 

Produire d a ns un c:ad rn coller lif 
où c h acun pourrait exer cer sa part de 
r espo nsabili1é~ to ut en maitr isant 
les problèmes lec:hniqucs r eprésenl e 
un irnpo rl a nl pro;r rôs économiqua e t 
p e ul -i- trc po litique. Pourtant, c'csl 
aussi i1 un a utre ni vea u su r une au• 
ln~ p lace qu,~ se s itw~ aujourd' hui 
le r-ornhat sociali st<- en a griculture. 
Le pou vo ir· d ,~ d c'.•c·i sion eonccrna nt 
loul le processus de fabri ca lion e t cle 
mise e n m a rch é-- des produil s a li 
m c u1aircs esl d e plus e n plus entre 
les m a ins d es e nt rcjlrises d' a ppro
vis ionne m e nt e t surlou1 dé lransfor• 
mation c l de co111n1crc ialisa 1id n . L'ap
pareil de productio n, quel •1u' il ,,o it 
e n est ré ,lu11 progr cssivr~111c 111 ù ex[•. 
c ul er ce que lui c·omma 111IP l'indus• 
tr ie d'amont c l d 'a val , cl ca, jusque 
tians l'applica tion des d é1:ouvc rles 
techniques mises au poinl p a r lt' 
service scientifique cle l'us ine. 

Il y a dix a ns, en Franee, 1.500.00U 
exploi tants e nviron produisa ie nt r n 
corc 90 % des poule ts. Ma inte nant 

. . 1 15 000 entre prises al!rico-
moin:- ' e_ · . 01. de >0nlcte. 
les produisent cc:, 90 1° • 1 . 

. • • 1-0110 unite,, sont En rf'a li I<·', ees ,). . . 
inté orrée.s Jlar les (irmes qui produ1· 

i:- l' 1· t qui tram;forment e t sent a ,men • . 
• 1· Cc · firmes rr-ciui c·ommcrcrn ,sent. ~ " 

1
• 

· · bl ,1re de • P · présPnl<~nt 1,, venta c ce1 . . 
•·1:;1011 puisqu'e lles fourn1s~1•nl 1~,, 

. I' 1· 1 jo - tech nl<(UP~ d e pou,-5111,-, a 1n1rn , , .::, . 
. • 1 • 1c 1,ar le.11r,; produ.-1 1011 av f' r con ro 

L • • • •c r e· -ervant de proprt' ::i . lecnn1c1cn:,, s " . . -
fix e r au,;si la date pré <"i sc ,1 cnkv~
mcnl. Nous sommes do1w e n pn·: 

5,~111·<· de 15:> o u 200 ,·11trq1ri,ws qui 
1·011111w111lent la pro d11ct ion d P J:;.oo_o 
a te li,-·r,, int é t-:r<:-:, do nl 1·1•rtaincs a t1c1· 
;!llf' lll o u dé passent les 2!10.tHJ_O poil· 
lrts-s,•111ainc . 

f),.,, fin11e~ inH~rnational,·~ corn1111• 
Uni) Pvc:r, Lar;rill , P11ri11a, Lilbys, <- tt• .. 
o rganis,~nl actudkmc nt e n Fra111·1· 
de nouveaux pro,·<'s.sn~ induslric ls 
,lp produ,,tio11, tra11sfor111ation , 1·0111• 
III CITÎali salio11 d P. produi t:, ali111r11-
1a irPs. 

La nouvelle mise 
e 11 condition 

Si ,·c:; firm es gagnaient la parti,• cl 
d cvrna ienl les agen ts monopoli ,- ti 
ques d e l'industrialisation aµ:ricolc , 
que d cvienclraicnt l es prodnc tc ur:; c•I 
que lles en seraie nt ù Lerme le,; cou
séquen ces po ur les régions cxe,· n • 
!rées ? 

L'exp é rie n ce des Etab-Uni ~ e n par· 
ticulier nous perme ! de d 1>1:rirr la 
slraté ;ric d e c•c;; firme:; 

Lo r.-: qn'c lics d écident d1· JIPllf'tt'f' r 
un ma rche\ elles co 111111 e11 ce111 JJ/lr 
créer 1111 e surabondanc,, de 1irod11c-
1.io11. . Ell<>.~ JJctie11.t le 11rod11 cle11r à 1frs 
pri:1.; plus élevé:; que 1011tes ft•s autres 
firm es fusse11.l.-elles coo11érati vcis. 
Da n s le mê m e Lemps, elles ve11.d1•n1 
la 111arclu111di1;e à bas prix. Le mar
ch é s'<'/fondre. L,,s faillites se 1iro
duise111 . Ava11t ou aprè~ CaillitP. c,•s 
firm es rach ètent. la conc11rre11ce bic11 
équipée ou sino n , rcpr c nue nt la l' li r n 
tè lc de produc teurs. Ces opéralions 
ro[1tcnl hou nomhrr clc 111 i llianls, 
mais le carac tè re int r rnatio nal df' c·cs 
firmes leur perme ! d,,;; p,·• rPq ual ion., 
sur plusieurs p ays. 

ll esl é vi clr 111 qur. c•ps pfirt c:,; <'Oll• 
senties pour la l'réatio n de mono
po les sero nt récupé rées e t an-delù. 
Par aill e urs, l'cxpé ri cncc clr.s Etals• 
U nis prouve qu'après avoir amorti 
leurs pre mie rs invcsti ss,m1cnts. ces 
firmes cherch e ront ù impla nte r la 
de uxiè m e ;ré né ralion industri elle ù 
p rox imité-- des <·cnlrc s de conso111111a-
1 ion , c'cst-i1-Jirc , ailleurs que cla ns 
les régions excentrées. Les conser
vc urs fra nçais e t é trangers pratiquent 
d 'aill eu rs cette politique clès m a in
lc nan t. 

Si la gauc h e rejoignant le com
b a t de bon nombre d'agriculteurs ne 
f? it pas pression pour empêch er rcs 
firme~ rie pratique r ce dé vc loppc-
1!1cn~ et cette industrialisation tl i> 
1 agr'. cul~ur~, il est évident qu'ù la 
p_role tansation des agriculteurs SUI· · 

redera l eur p a upérisa tion. 

tribune socialiste 

Un choix polit.itJW.! 

Il est éviclcnt aussi qtw cc conr-

b 
e 1wut FtrP un combat contre at n . . 

le progri--s tcl'hniq11 <' et c·c·onom1que. 

N . clcvons .10111· propo,-rr ,les_ SO• 
QU:, ' Il . 

lutions ,le rcmplac-~11H·11t. Cc es-c1 
pruwmt rtrc ,lc pluswur~ ordres : 

Nationalisatio11 e t transforma
tion e n coopi--rativrs ,le ces_ firmes 
si la ~auclrr vient au pouv01r; 

Renforl'cmrnt immédiat du sec
teur coopi•ratif, qui re présente la 
scul r. altcrnalivc po,,,,ihlc·. 

Pour noir~ part , 11011~ p r n sons qtrr 
l' altcrnativf' est roopPrativ<~- Et nom: 
,liron,: pro<"haine m c nl clan.,; i·cs co• 
lonnc>s, ;.;ur fJUclles raison s nous Con
d on , 1101 re c hoix. 

Mais il nous paraît certain que 
tous ce:s cl1oix implique nt une prise 
d e~ cons<,ic nc·c globalP qui ne peul 
s' in<'arnP.r qu'au trave r s ,l'unP. or• 
ga ni,-a t ion politique ,le gauchr. 

Pom m a part j ' ai choisi I.e Part~ 
Socialiste Uni(iP . .l e sa is que ce part1 
a des lanmP.s . .l e sa is qu'il est en• 
con· tr<'s minoritaire clans cc pays. 
.1 r sa i,., aussi fJUC cc choix sera très 
conl<·sté- par d'autres militants agi:i• 
coles parce qu'il remet e n cause une 
tradition de soi-disant sagesse en 
rnati i,,re politique. 

Mais j P. pense qu'i l est malhon• 
nê te sous pré tcx tP que les responsa
bles agricoles n e doive nt pas heur· 
ter lr.s traditions du milieu, cle lut
te r contrr. le ré µim e capitaliste au 
plan profe.ssionnc\ et ,le refuser les 
conséquP.nccs politiques ,le ce choix. 

Cc n'est ni par la clroitc ni par 
1111 cP.ntrc ,lonnant dans le social 
mais rrfusant le ch a ngement de régi
m e que, nous pré parerons la sociéti· 
juste i1 laquelle nou,- sommes atta• 
cité.-. 

Il faul d 'autre p art C'esscr cle nwn
tir a ux agriculte ur,;. L'action pour 
la tra nsforma tion ,le notre milie u ue 
servirait it rien s i cl a n s 1c rnê•mr. temps 
nous ne luttons p as p o ur unc trans
formation ,le: toni e la sol'iétt•, 

.l c sa is f)Ue la gau<'h,-· tradition
n e lle, pat· son langage con servateur, 
par sa clé fc n sp tir notio n s ,lé passées, 
a r e poussé bon nombre de militants 
agricoles vers un centre qui les uti
lise cummc affic he èl<-c·torale mais 
qui cst e n fair t·omplie<' clu capita
lis m P. 

Le P.S.U. dont l'option socialiste 
n e fait pas cl e clou te malgré ses im• 
p e rfections, est l e seul parti de 
gau ch e dont la rech e rche, le pro• 
µ:ramme e t la lutte vont clans le 
mt·mc sen s que la r ech cn·h c e t la 
lutte ,les r esponsables agricol es lc$ 
plus avancés. 

.l e ve ux ê tre log ique avec moi-mê• 
m e. C ' est e n é tant présent clans la 
gauche qup ma lutte clrvie nclra la 
lutte de la µ:auche. C'est en é tant 
p ré<1cnt dans la gauche quP. le com· 
bat pour une transformation 1ll' 
l'agriculture s'insér e ra claus un <·0111• 
bat pour la transformation de toute 
la socié té. 
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0 Editorial 

Pas d'alliance 
sans programme 

C 
sions. 

par Harris Puisais 

'est un fait que le Conseil Na
tional du PSU a été à la fois 
ferme et réaliste dans ses déci-

Il a précisé à une très larrre majo
rité selon que1le stratégie no;re Parti 
entendait préparer les élections de 
mars 1967. 

Les délégués ne se sont guère sou
ciés de « penser pour les autres » 
ils se sont préoccupés de mettre en 
accord l eurs principes politiques, af
firmés depuis de longs mois, avec la 
nécessaire démarche pratique qu'im
pose toute recherche de coalition 
électorale. 

Notre « petit parti » comme le qua
lifie P. Vianson Ponté, n'a nulle 
vocation à se faire hara kiri sous pré
texte que ses partenaires entendent 
se 1n-évaloir d'un droit acquis de 
représentativité. 

D Front Socialiste 

La loi du nombre ne lui semble 
pas suffisante pour que le gaullisme 
soit battu ; il continue à estimer que 
la meilleure chance de vaincre passe 
par deux critères - celui de l'al
liance des forces de gauche et celui 
de la vrnie politique de celte alliance. 

Le PSU sait fort bien que sa 
conception de la gauche irrite ceux 
de ses voisins, éternels partisans de 
la mise au frigidaire de toute ques
tion controversée. Mais, les réflexions 
les propositions, les exigences qu'il 
met en avant, ne sont pas seulement 
les siennes. Elles correspondent à 
l'opinion de bien des hommes à 
gauche qui ne veulent pas être dupes 
d'un marché essentiellement tactique. 

L'originalité du PSU tient effecti
vement au fait qu'il se refuse à cer
tains jeux et qu'il ne conçoit pas la 
vie politique sous l'angle d' une soi-

Les éter 1 
du ga lis 

og 
/ 

nes 

D. Yvoire 

T 
out le monde sait qu'autour rle 
l 'U.N.R. gravitent plusieurs 
formations politiques qui en

tendent ê tre situées à « sa >> gauche. 

lJ y a l'U.D.T. où siègen t les mal 
payés du gaullisme, Jes Hamon, Ca
pitant, Vallon, ... ,. jamais ministres, 
mais toujours bavards. Leur rôle es l 
d 'ê tre (c'est eux qui le disent) l'élé
ment moral du gaulHsmc, les gar
diens d'une sorte d'orthodoxie rles 
prcmfors gauJliens, incompris . mais 
toujours prê ts au martyr. Quan,l ils 
parlent ils ont cc demi-sourire qui 
veut lai scr croire que derrière .eux, 
complice mê rne si elle est silencieuse, 
se profile J'ombre du Général qui 
leur dit : << Allez-y mes petits, me;; 
saus grade ... je vous couvre - mais 
n 'exagérez pas». C'est pon_rqu oi fi
nalement U.N.R. ou U.0.1., on uc 
fait guère de différence. Leur seule 
victoire qui montre leur défaite et 
illustre leur inefficacité, c'est de 
n'avoir su que créer le sigle U.N.R.
U.D.T. 

Il y a aussi les Confédérés (Lerme 
décidément à la mode) de Dechar
tre et Dauer. Ce deuxième peloton 

rassemble les inadaptés, les bruyants 
les gêuants, l es trop marqués, ceux 
rlont l'U.D.T . n'a pas voulu et que 
l'U.N.R. méprise ou désavoue. IJs 
font du vent pour qu'on remarque 
leur existence, mais cc vent ]es em
porte etLx-mêmcs. Il y a enf-in le 
« Front Travailliste » où se retrou
vent les ex-militants du syudicalisme 
et de la S.F.I.O. qui, en acconl avec 
Guy Mollct-Dcxonnc ... et les autres 
de 1918, continuent i1 défendre leur 
position et lem appel i1 <le Gau Ile. 
Eux pensent toujours qu'ils ont eu 
1o.1iso11 de faire le voyage de Colom
bey et de mettre le généra l au pou
voir. Pour eux, le virage rie la 
S.F.I.O. de la rue Malesherbes .est 
une inconséquence politique. Avec 
Lucien J unillon, suppléant: ,lu séna
teur doyen Marius Moutct el ancien 
membre du Comité-Dircclcm· ,le la 
S.F.I.O., ils se vetÙent plus socia
listes que gaullistes. A vcc Yvon Mo
randet, venu du syndicalisme et 
Président des Houiilères <lu Nord, ils 
n'ent.endent pas renier leur passé el 
voudraient en être certains 

disante efficacité, reniant l'essentiel 
des principes du socialisme. 

Bien sftr, nous savons bien que 
toutes nos idées ne sauraient être 
admises sans discussion. Vouloir les 
imposer dans leur ensemble, comme 
base d'une alliance, serait irréaliste. 
Et cela démontrerait que nous som
mes partisans de la politique du 
pire. 

Mais accepter de les sacrifier sous 
prétexte que l'union serait plus facile 
nous est également impossible. 

C'est pourquoi nous entendons 
conduire simultanément avec ceux 
des partis de gauche qui l'acceptent, 
le double dialogue sur un accord 
politique et sur un accord électoral. 

Personne ne comprendrait que 
nous sacrifions cè qui est essentiel à 
ce qui n'en est que la conséquence. 

Et pour nous l'accord politique 
demeure toujours prioritiare. 

S'il se réalise nous serons ouverts 
à toute discussion qui recherche les 
meilleures conditions pour battre l es 
candidats gaullistes. Nous serons 
prêts à apporter notre appui à tout 
candidat de gauche ayant possibilité 
de vaincre dès lors qu'il aura affirmé 
son accord à une plate-forme poli
tique retenant les objectifs précis 
qu'une majorité nouvelle doit propo
ser si elle veut succéder au gatùlisme. 

Un événement dépassé 

Pour eu.x, }'U.N.R. contient trop 
d'antigaullistes de 1940 et trop de 
conservateurs et clc capitalistes. 

Leur demande rappelJe celle de 
l'U.D.T. mais ils se veulent moins 
intellectuels et plus pratiques. Leurs 
réflexions politiques sur un « néo
socialisme » sont parfois intéressan
tes à lire. Ou y apprend que le gaul
lisme <le Pompidou et des banques 
les hérisse el qu'il faut les renvoyer 
à leurs Conseils ,l'Administration si 
l'on veut. : << assurer une juste répar
tition au détriment des ca tégories les 
plus modestes du produit du revenu 
oationa 1 » el « créer une p lanifica
tion véritablement démocratique ». 
On juge d'ici leur douce illusion qui 
.esl de croire que leur petit pot de 
terre ébranlera la bastille des fon
dés de pouvoir et des technocrates 
de l'U.N.R. D'autant plus qu'en re
connaissant le « bien-fondé d'une 
majorité parlementaire cohérente, 
élue par et pour de Gaulle, ils font 
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Mais comme notre meilleure garan
tie réside dans notre présence au 
combat, nous entendons avoir notre 
place dans l'alliance que toute la 
gauche doit réaliser pour le premier 
tour des élections. 

C'est pourquoi, abordant avec le 
PC et le FGDS, les conversations bi
latérales que l'on sait, nous souhai
tons que de leur côté ces deux partis, 
en arrivent à la n écessaire conclusion 
que l'accord à réaliser doit être celui 
de toute la gauche. 

Nous le redisons très clairement : 
notre volonté est d'aboutir à un ac
cord mais pas à n'importe quelles 
conditions. 

En renvoyant nos lecteurs aux 
textes votés par le Conseil National , 
nous leur demandons de bien com
pren<l re le sens et le contenu <le nos 
propositions : battre le gaullisme est 
notre but. Eviter que Jes voix de 
gauche ne se dispersent en est le 
meilleur moyen. Créer les meilleures 
conditions d'une dynamique électo
rale den1eure notre exigence. 

C'est pourquoi nous affirmons à 
nouveau notre certitude que l'alliance 
et lt; programme sont inséparables si 
l'on veut assurer le succès de fo 
gauche. 

Ne pas le comprendre à trois mois 
des élections serait commettre la plus 
irréparable des erreurs politiques. 

l'inconscient aveu cle leurs contradic
tions puisque cette « majorité » est 
celle qui soutient la politique éco
nomique qu'ils refutcnt. Quant à leur 
soutien à la « force de frappe », ils 
]'accordent en prime supplémentair e 
de fidélité à de Gaulle, ce qui leur 
évite toute autre justification, dif
ficile à argumenter, même en se 
souvenant de sa dialectique origi
nelle. 

Ainsi, prisonniers de Jeurs souve
nirs, avec parfois des accents de fran
chise et souvent une étonnante naï
veté, les adhérents du « Front Tra
va illiste» qui avaient refusé la pré
sence à leur Congrès des Ministres 
J oxc et Pisani, ont reçu la visite d(" 
Vallon (lui, il va partout, ce qui lu i 
donne ]'impression de n'êtr.e pa;, 
seul) et de d'Asticr de la Vigeric. 
Cc ,lernier, tout auréolé de sa 
« gloire» télégénique, sembla it bien 
i1 sa place parmi ses « hommes dé
chirés >>. Il y trouvait une nouvelle 
halte dans son chemin sinueux de la 
rlroitc ou gaullisme, du paupérisnw 
ou travaillisme. Il y a promené sa 
fausse simpilici té qui dupe, son air 
aristocratique qui descend au p.euple, 
sou talent qui sert d'alibi au gaul
lisme pour fa ire croire à la « liberté 
des oncles» ... et qui, hélas, réussit 
souvent sa besogne. 

Ainsi vont comme des grognards, 
ces hommes que les puissants du 
jour méprisent ou utilisent. 

Déphasés et isolés, plus sincères et 
honnêtes que lu Cour, avec leurs pè
res et l eurs esthètes, ils vivent en 
marge, tournent en rond et cher
chent l'issue à leur dilemme. 
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Allemagne □ Le • pari de Willy Brandt 
Michel Joch 

L 
'Agence de Presse d'Allemagne 
de l'Est l' A.D.N. qui, d'habi
tude fait preuve de moins d'hu

mour, a après la formation du nou
veau gouvernement de Bonn, quali
fié M. Willy Branclt cle « Feuille de 
Vigne » des Chrétiens Démocrates. 

Il est de fait que ce gouvernement 
de coalition C.D.V.-S.P.D. ·est beau
coup moins avantageux pour les So
ciaux Démocrates qu'ils ne l'espé
raient. 

C'est une entrée par la petite porte 
que font les « SOZI >> après 36 ans 
d'opposition. Bien que leur leader 
ait proclamé que le Chancelier IGe
sin rrer avait accepté une grande par-

b b " tie de leur programme qui est 1en 
mince, on voit mal comm:ent les mi
nistres S.P.D. pourront influencer un 
crouvememcnt décidé à continuer la b . • 

politique « bourgeoisement » trad1-
tionnclle du Parti Chrétien Démo
crate. 

Une grande cornpromission ? 
La composition même de cc gou

vernement de « Grande Coalition » 
montre bien que M. Brandt et ses 
amis ont dû accepter nombre de 
concessions pour participer aux af
fair.cs fédérales. En effet, le re tour 
de M. Strauss avait été combattu avec 
acharnement par les Sociaux Démo
crates qui ne voulaient pas caution
ner la présence de celui qui avait 
été discrédité par l'affaire du « Spic
gel ». Or, M. Strauss occupe le siège 
de Ministre des Finances, le préten
dant socialiste, M. Schiller, n'ayant 
réussi qu'à prendre les affaires éco
nomiques. Les Chrétiens Démocrat;es 
n'ont laissé aucun poste important à 
leur allié occasionnel, hormis la po
litique étrangère, domaine où ]'in
compétence et l'immobilisme du gou
vernement 'Erhard avaient causé de 
tels ravages qu'il eut été indécent 
d'y revoir les mêmes tê tes. M. 
Brandt chausse d'ailleurs cette se
maine ses bottes de sep t lieues afin 
de rencontrer le général <le Gaulle 
à Paris, puis MM. Rusk, Brown et 
Fanfani. Après ces visites éclair, il 
est question d'un voyage à Moscou. 
<< La Politique internationale alJe
rnande doit sortir du coton », a dit 
le nouveau Miniàtre des Affaires 
Etrangères qui, s'il veut donner une 
uouvclle image de son ministère, 
doit beaucoup travailler. 

Quant au reste il csl difücil·e <le 
croirn i1 l'avenir <l 'un gouvernement 
aussi disparate. Au. moment où l'Al
lemagne traverse une sérieuse crise 
politique, le gouvernement Kiesin
~er, cabinet de replâtrage, conduit 
par un homme dont les origines poli
tiques sont douteuses et dont l'éner
gie n':.cst pas la qualité dominante, 
n'apparait pas exactement comme la 
solution idéale. 

Sans parler des problèmes de poli
tique étrangère ou d'armement ato
mique, les <livergenccs économiques 
de la coalition risquent d'apparaître 
très vite. 
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Les pires tenants du système libé
ral pour qui les mots socialisme ou 
planification sont du Volapück, col
laboreront avec des Ministres So
ciaux Démocrates. li est, hélas, vrai 
que ces cl·erniers ont depuis long
temps abandonné toute idée trop 
compromettante et que la pensée 
économique de M. Schiller, par 
exemple, n'est pas très éloignée de 
l'orthodoxie libérale. 

Depuis 1959, date à laquelle le 
S.P.D. s'était dépouillé de tout cc 
qui pouvait Je faire ressembler à un 
parti « marxiste », M. Wehner,, an
cien communiste et auteur de cette 
« décoloration » de son nouveau 
parti. n'avait poursuivi qu'un seul 
but : « Atteindre et conquérir le 
pouvoir ». Hanté par trop d'années 
d'opposition et sentant ses cheveux 
blanchir, M. Brandt l'avait suivi clans 
cette voie. 

Malgré toutes les concessions des
tinées à rassurer l'opinion sur la 
« respectabilité» des dirigeants So
ciaux Démocrates, ceux-ci, lors des 
dernières élections, ratèrent leur ci 
ble. 

Les Démocrates Chrétiens restè
rent majoritaires et Willy Brandt se 
retrouva avec un parti sans doctrine, 
n'ayant plus qu'un lointain rapport 
avec le Socialisme et promis à un 
avenir bien sombre. Aussi la crise 
ouverte par l'élimination rle M. 
Ehrard vint-elle à point permettre 
de saisir l'occasion tant espérée et 
jamais alleintc rl e parvenir aux res
ponsabilités gouvernementales. 

Mais celle conquê te de quelques 
portefeuilles risque clc cotll er cher 
au S.P.D. 

Des rebelles sur la gauche 

Des milliers de té légrammes 
s'amoncclleent sur le bureau de M. 
Brandt disant tous en substance : 
« Pas ça ou pas vous ». 

Les .Je unesses Socialis tes manifes
tent dans toul.c l'Allemagne fédé
rale contre la trahison des dirigeants. 
Giinter Grass et le propre fil s du 
leader <lu parti participent à ces 
manifestations. Fait plus grave, ou 
plus encourageant, les socialistes flu 
Land de Rhénanie W estpha lie refu
sent ]a grande Coalition et enten
dent gouve rner avec l.cs Libéraux, 
entrant ainsi en rebellion ouverte 
contre les autorités du Parti. 

Un cert a in nombre de dirigeants 
importants ilonl M. Brenner, chef du 
très conséquent Syndical des Métal
lurgistes, ont exprimé leur désaccord 
avec la politique suivie par M. 
Brandt. 

En sommes-nous au point de rup
ture ? Allons-nous assister à la nais
sance d'un P.S.U. Ouest Allemand ? 
Les semaines à venir nous l'appren
dront, mais le pari de Willy Ilrandt 
sera de toute façon condamné, il 
n'échappera pas au dilemme : ou 
éclatement du parti ou compromis
sion irrémédiable. 

.. ' , • t • • 

1 l Cheminots . grève différée 

e 8 décembre, Jes repré~entants 

L des syndicats de ch_ei:r11?ots s: 
sont réunis et ont dec1de de a . 

pas donner suite à la proposition Je 
la C.G.T. ,le faire ~r~~e les f.4 _et 
15 décembre. Les ceget1stes n rns~~
tèren t pas, les autres syndicats n ·e
tant pas favorab les à un mouvement 
dans l'immédiat. 

A vrai dire il n'existait pas une 
"rande volonté de lutte dans une 
0 . . ,. . ; 
corporation qui fut 3usqu 1c1 ,1 
l'avant-.,ard:.c de l'action dans le sec
teur public. D'autre part, il n~ fal
lait pas compter sur un appw des 
r,aziers el électriciens en raison des 
divergences sur les salaires entre la 
C.G.T. et la C.F.D.T. à l'E.G.F. 

Enfin au moment où s'engageaient 
des pourparlers entre les partis de 
gauch:e, les dirigeants de la C.G.T . 
apparaissaient soucieux de ménager 
F.O. à laquelle Ja C.G.T. et la 
C.F.D.T. avaien t proposé au plan 
confédéral, un mouvement d'am
pleur nationale. 

Si la réponse négative du Comité 
Confédéral national de Force Ou
vrière n'a pas été une surprise, il 
existe par contre une certaine com
munauté de vues entre les Fédéra
tions de cheminots C.G.T. et F .O. 
L'une :.et l'autre sont <lésormais d'ac
cord pour ne plus fréquenter les 
Commissions Grégoire• Toutée et 
pour critiquer la position prise ù 

l'E.G.F. par la C.F.D.T., F.O. et la 
C.G.C .. Pour le secrétaire généra! ~es 
heminots C.G.T., cette pos1t100 

~'coïncide avec l'objectif ,lu pou
voir tendant à instituer, au nom <le, 

1 
,, ; • 

]a "politique , es rev_en~~ une veri-
table police ,les salaire~ •. . . 

Au contraire, le secreta1re general 
des cheminots C.F.D.T. vient ile ~., 
prononcer pour " une véritable poli
tique des revenus'' et pour un ef
fort particulier eo fa".eur ries s~
laires les plus bas. Mais cela est-il 
possible dans le cadre du V•· Plan 
gaulliste ? 

Il reste que si les Fédérations 
C.G.T. et C.F.D.T. de la métalluq,rie 
et du bâtiment ont prévu pour le 14 
décembre des manifestations et dt!s 
délégations au siège des orga,nisa
tions patronales, les divergences qui 
se font jour dans le secteur nationa
lisé ne rendant pas possible pour le 
moment cette "action nationale de 
rrrève de toute la classe ouvrière" 
b 

souhaitée par les trois fédérations ,le 
cheminots. 

M.C.A.A. 
La réunion annoncée dans notre 

précédent numéro pour le 11 dé
cembre au Musée de l'Homme est 
reportée au 19 janvier. 

D L'exemple d'un b Jn .. job" 

1
1 y a des députés gaullistes qui ont 
bien de la chance. La vie parle
mentaire leur laisse bien des loi

si rs, et faute de s'intéresser à leurs 
é lec teurs, . ils font prospérer leurs 
propres affaires. 

Avocats, ils gagnent des causes ... ù 
ne pas plai<ler. Industriels, ils cher
chent des débouchés. Notaires · ou 
avoués, leurs é tudes allirent... 

Nous exagérons. pensez-vous. Mais 
que non. Le hasard d' un rendez-vom; 
nous avait ame né à la salfo des 
Veules Drouot. Maillr~t en main, M. 
l e Commissaire-Priseur Laurin, dé
puté U.N.R. de Saint-Raphaël , y ve n
da it rles Daumier. A la même heure 
l'Assemblée Nationale siégeait sur 
la loi é lectorale. 

Ah ! que Daumier eut bie n cari-

caturé ce nouveau seigneur. Mais J., 
soir, après Je travail, le sus-dit Lau
rio, fait un tour à l'Assemblée Natio
na le, lance une phrase pour que le 
Journal Of-ficiel la reprenne et jus
tifie ainsi sa présence de représen
tant du peuple. 

Avec le pourcentage des ventes 
de l'après-midi et sa part de salaire 
quotidien, on comprend que M. Lau
rin soit inconditionnel pour que "ça 
dure". 

Mais l'exemple m ente plus d'in
térê t que son pe rsonnage. 

Une fois pour toute, ne Caudrait
i l pas interdire à tout député, l'exer
cice d' une autre proCess ion ? Ou alors 
lui laissant sa profession, réformer 
le systèn1e de l'indemnité pad-emr.u
laire. 

D Les idéologues musclés 

T. S. évoq~~ai1 la semai~~ .de rnièrf' 
la mamc rc peu pol111que dont 

11 
le parti Communiste contestait 

la ligne des é tudiants et iles int el
lec_tucls in(luencés par les thèses chi
noises. La polémique se "Oursu·t 

l . . .... 1 ' 
marc i puis ven<lredi, une délé1ra tio11 
de rleux cents idéologues musclês ap-
partenant pour la JJlupart , · . I' au ser-
vice < ordre du comité central est 
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venue dé lcntlre la "ligne" ;1 coupi; 
de poin~ en interdisant la tenue d'un 
mce t ing organisé salle des Horticul
teurs par des étu1liants exclus cle 
l'U. E.C. pour "anticommunisme". 

Qu'il nous soit permis de regretter 
qne la lutte anti-facislc que mènent 
dans les quartiers universitaires les 
ét_u~i_a_nts, de gauche n'aie jamais hé• 
nc f1c1e d un concours uussi efficart', 

. 1 ' 
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O,•s loisirs 1111H11s ar,··haï1111es. 

1 1 Programme commun 

Les priorités 
, ■ 

necessa1res 
Maurice Combes 

E 
n dépit de toutes les pro
messes qu ' il a faite · dans le 
do1nainc rncial, le gaullism e 

a suhi sur f'C' plan un échec incontes
table. Ce t J·dH'c ~'explique par le 
fait que k régi111e du pouvoir per
sonne l est l"cxprl':;:Üon de:; intérê ts 
du grand ca pi1 a li~111c - cc dernier 
ffü-i] moclHnll' - Pl pa r le fait qu' il 
n'a pu rallier it :;a poliLiquc les syn
dica t~, représentant :; au thenti ques de 
la fraction la plu :; conscien te rie la 
c lasse salariée. 

Ccpcnd an l il nous faut rccon
uaîtrc égale men t rp1c la gauche, par·
lant sans ces,-c de « fain' du :;ocial », 
n ' a p a:; to ujo urs. dan:; le passé, évité 
la démagogie c l s·est écartée prati
qucmcnl de la perspective socialis te. 
Ce faisant, e lle a s uscité la méfiance 
des synd icats :;ans l' adhésion des
quels la cons truction d'un socialisme 
démocratique est impossible dans t111 
pay" ind ustri cJlcu1ent avancé. 

A ccl égard, il faut être clair : Ja 
"aucl1c an pouvoir doit présenter un 
0 1· bl · , . I'' programme réa '."a . e et. ev1te r 11~-

flation qui serait le mmllcur aux1-
liairc des forces conservatrices aux 
abois. Toute politique sociale im
plique une poJiti<Jl'.e éconon~iq~•c per
m ettant sa réalisat10n, c'cst-a-dll'c de;: 
réformes de structure : municipali
sation des sols, réforme fiscale, pla
nification e t contrôle des investisse
ments, etc. Un des reproches que 
nous faisons précisément au pro
"rammc électoral du Parti Commu
~iste, c'est de négliger trop sonvent 

ces réformes e t ùc se contenter u 'un 
catalogue de revendications rlont la 
satisfaction est imposs ihle dans un 
d élai limité. 

D 'autre part, la garantie de l'exécu
tion d'une politique véritablement 
sociale réside clans une collaboration 
durable, sur un pied d'égalité, entre 
les syndicats ouvriers, agricoles, uni
versitaires et Jes partis se réclamant 
du socialisme. lI faut que les syndi
cats prennent leurs responsahilités 
en participant à l'élaboration et à 
l'applica tion du programme commun 
de la gauche, en particulier à la 
mise en œuvre d'une planification 
démocratique /notion commune a ,1-
jourd'hui i, Loule la gauche, y r•om
pris le P .C.F.l. 

Fort hicn, nous dira-t-on, mais 
comment pensez-vous rnllicr les syn
dica ts et les masses impatientes 
qu'ils influencent ? Là encore i1 
faut être clafr : un gouvernement <le 
gauche doit s'engager i, faire passer 
dans les faits les revendications les 
plus importantes, les plus urgentes 
présentées par Je monde du travail. 
En effet on ne peut tout faire à la 
fois ; il faut établir dans le domaine 
économique et social des priorités et 
s'y tenir. Cc n'est qu'à cette condi
tion que le peuple comprendra qu'il 
ne s'agit plus de raser gratis, que 
ce qui est promis sera tenu, à celte 
condition également que le pouvoir 
de la gauche ralliera les éléments 
flottants, ceux qui natureJlement de
vraient lui témoigner de la sympa-

tliie mai:; sont sceptiques sur sa capa
<"iti-- de gouve rne r. O"où l' importance 
tl'un programme comportant des 
objectifs prioritairrs r. t réalistes ,;ur 
le plan social. 

l'ourles 1Jlw; défavorisés 
Qucb devraient ê tre ces ohjectifs, 

dans la perspective du combat Plcc
toral de 1967 ? Nous dirons tout 
d'ahord qu ' ils devraient tendre ù 
amé liore r le sort des plu:; défavo
risés : travailleurs au S.M.I.G., char
gé~ de famille, retraité:;. 

A cc suje t, nous pensons t·o111111c Ja 
F.G.D.S. que le S.M.I.G. devra it ê tre 
inde xé sur la croissance de la pro
duction nationale et non plus seule
ment sur les prix (en raison de ]a 
manipulation des indices). Mai::: il 
faut aussi tenir compte du rc lard pris 
par le S.M.I.G. sur J'évolulion des 
salaires moyens e t le porter rapide
ment à 600 F par mois. 

En cc qui concerne les preslalions 
familiales, il faut prévoir un certain 
« ratlrapage >> pour combler Je retard 
pris par celles-ci :;ur les salaires. 

Pour ce qui est des vieux travail
.leurs, nous pensons que la solidarité 
nationale exige que les montants de 
leur pension soit fixé a u minimum i1 
250 F par mois (chiffre ret.eun par le 
contre-plan du P.S.U. et le pro
gramme du P.C.F.). A no te r par ail
leurs que les programmes de la Fédé
ration et du Parti Communiste se 
prononcent pour un abai:;semcnt de 
l' âge de la retraite mais sans donner 
cle chiffres préci,- à cc suje t. Nous 
estimons, quant à nous, qu'il convien
drait cle fixer à 60 ans l'âge cl'o11vcr
ture du droit à pension pour les 
femmes e t les professions les plu:< 
pénibles. 

Réduire la durée du travail 
Mais il est évident qu'un pro

gramme dynamique de la gauch e 
doit, pour avoir Je soutien des masses, 
intéresser l'ensemble des salariés et 
leurs organisations syndicales. 

Nous sommes d 'accord avec la 
F.G.D.S. sur Je principe de la liberté 
de n égociation des conventions col
lectives m ais nous constatons dans la 
pratique l a dévalorisation de ccllcs
ci. Aussi nous semblc-t-il que l'Etat 
devrait intervenir pour favoriser -
par le moyen de quasi-contrats, 
d'avantages fiscaux, etc. - la conclu
sion de conventions collectives de 
branches co.i11paliblcs avec les objec
tifs du Plan el portant sur les salaires 
réels c l uon plus seulement sur les 
rninima garantis. 

Ces conventions devraient garantir 
non seulement l'élévation des salaires 
e t la réduction de la durée du tra
vail, mais aussi les droi ts syndicaux, 
en particulier ]a reconnaissance effec
tive des sections syndicales d'entre
prise (liberté d'information, de col
lecte, une heure de réunion par mois 
sur le lieu du travail), reconnais
sance qui devrait faire l'obje t d'une 
loi. Il conviendrait d'autre part 
d'étudier avec les syndicats les pos
sibilités de démocratisation de la 
gestion du secteur nationalisé, ques
tion qu'ignore le programme de la 
F.G.D.S. mais non celui du Parti 
Communiste. 

Panni les aspirations des salariés, 
la réduction de la durée ùu travail 
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est une des phis importantes car lt· 
travail demeure pour la plus grandr 
partie des hommes, dans la société 
indu:<tricllc, davantage une sourcr 
fl'aliénation qu'une possihilité d'ac
co111plisscment (ce qui ne veut pas 
dire qu'il n'existe pas aussi un pro
blème de l'utili:;ation des loisirs que 
nous ne pouvons traiter ici ) . 

Nou:; déplorons que Je programme 
de la Fédération de la Gauche se 
contente d'envisager « une réduction 
progressive de ]a durée du travail en 
fonction de l'accroissement de la 
productivité et des autres objectif~ 
du Plan ». 

Nous pensons qu ' il faut être plus 
précis et aboutir à tics propositions 
chiffrées, telles que cc1les contenues 
clans le contre-plan du P.S.U. qui en
visageait une réduction globale de 
10 % de la durée du travail en cinq 
ans (c'est-à-dire de 46 heures par se
maine aujourd'hui à ,12 heures en 
moyenne), l'objectif étant naturelle
ment de revenir dè~ qnc possible aux 
quarante heures sans nuire i1 l'expan
sion économique. 

La Sécurité sociale et le logement 
La crise de notre régime général 

de Sécurité sociale et la pénurie rlc 
logements sont actuellement au 
centre des préoccupations des tra
vailleurs. 

Nous pensons au contraire qu'il 
est normal que les dépenses de Sécu
rité sociale augmentent en u1ên1.c 
temps que la population s'accroît, 
surtout si l'on veut procéder à la mo
dernisation indispensable de l'équipe
ment hospitalier. 1I faut donc trouver 
de nouvelles r ecettes par une fisca
lisation partielle de cel1es-ci et en 
s'orientant vers le déplacement de;; 
cotisat ions. 

Quant à la crise du logement, elJe 
est à coup sûr le grand scandaJc du 
régime. Ne voit-on pas grandir Je 
nombre des appartements inoccupés 
- parce que trop chers - a lors que 
beaucoup de familles de conditiou 
modeste ne trouvent pas ù se loger 
décc111111cnt ? Ne voit-on pas se ralen
tir également le rythme de la cons
trnctio11 ? 

La F.G.D.S., pour sa part. pt·éco
nisc « la maîtrise des sols » par le~ 
collectivités publiques, tandis que l<' 
Parti Connuunistc :;c prononce 
« pour le droit de préemption aux 
municipalités sur toutes ks mutatiom 
foncières se produisant tian:; la c-0111-

munc ». Le P.S.U. estime également 
que la « municipalisation » des soh: 
urbains doit permettre aux com
munes d'acquérir des te rrains pour la 
construction à des prix non spécula
tifs. 

Cependant le problème des ter
rains n'est pas tout. Il faut clégagcr 
des ressources suffisantes pour les 
logements sociaux en taillant clans les 
dépenses improductives, militaires ou 
autres. 

Répétons-le : on ne peut tout faire 
à la fois et satisfaire toutes les caté
gories cle la population ; les possé
dants et les travailleurs, les privi
légiés et les plus défavorisés. Cc n'est 
qu'en procédant aux choix néces
saires, en se fixant des objectifs prio
ritaires, que la gauche peut mettre en 
œuvrc une politique vraiment sociale. 
digne de la confiance populaire. 
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COMMERCE AVEC L'ET~- R~·A_N_G_E_R_-+-------::f-4--j,5 □ Le Limousin 

Lanterne rouge 

début du 
plan de 
stabilisation 

1963 

~ périod 
~ de 
~ récess1 

§ 1964 

4 

3.5 

3 

2.5 

1965 1966 

1 1 Echanges extérieurs 
1 

Une menace dla1IT11gereuse 
pour nos conservateurs 
Jean Bouroit 

M Jcanncncy a tenu lundi une 
■ conférence <le presse sans 

di rc uu mot <le l'emploi. 
1'011rquoi cc silence ? 

Dans le dossier d'informations di
vf•rsl':; remis sans commentaire aux 
journalistes, 'les collaborateurs du 
111i11istre des Affaires sociales avaient 
('Cpen<lant glissé un modes te ta
hleau : marché du travail au 1··• dé
cc111brc. Or celui-ci montrait, comme 
1011.;; les mois précédents depuis l e 
printemps, une nouvelle progrcs ion 
d11 chômage. 

Le silence de M. J eanncncy tra
duit le singulict· embarras du gou
vc rncmcnL loul enlier. A quelques 
mois des élections, les gens au pou
voir sont tout <le m ême inquiets de 
celle aug111cutalion du chômage. La 
politique économique conservatrice 
que- 11011s co11uaissons souhaite san,; 
dout.-. la formation d'un volant de 
,·l1ô111cur.-; pour ralentir le;; sa]airc;;. 
Le go11vc rncmcnt aurait préféré que 
cr· volant n'apparût pas trop avant 
une· con.,ullation décisive pour le 
régi rue. 

Si J ca11-Maric Jeanneney n'a pas 
dit mol lundi <le l'emploi, c'est qu'au 
sci11 du gouvernement son ami Mi
clrcl Debré compte auss i parmi les 
plus cwbanassés. 

Le ministre de l'Economie e t d.c~ 
Finance,; sait que l'cxpan:ûon a peu 
de chances de s'accéléJ·cr ll'cllc-
111ê111c les prochains mois et de stop
per la 111onléc du chômage. Il sait 
ausBi qu'il est probablement déjà 
trop lard pour qu'une action de 1·e
lancc ait des effets visibles avant le 

' 'printem}is. En outre - et c'est la 

contrainte la plus sévère dans la
quelle s'est cnfennfr la politique 
écono111iq11c rlc 110s ruodc rucs conser
vateurs - une ac tion de relance, 
dans les ci rconstanccs actuelles, ris
q ucra i I ll'aggravcr la détérioration 
du counucrce extérieur. 

Or, de cc côlé, le clignotant du 
Plan n 'est plus très loin de fonction
ner. Le mois de rnier, la tendance 
est restée mauvaise si l'on élimine la 
part de la saison connue sur le gra
phique ci-coutre. Les exportations 
sur l'étranger sont res tées au niveau 
déj~, atteint au printemps, proche de 
4 milliards de francs, tandis que les 
.importations de l'étranger ont passé 
le cap des 4-,5 milliards. C'est tou
jours Je déséquilibre e t la tendance 
n'est pas sur le point de s'am.éliorer 
à nouveau. L'un des deux cli.gnotants 
ecnsihlcs que s'est don.né le gouver
nement - celui du co111mcrcc exté
ri eur, ]' autre étant celui clcs prix -
risque clone de passer au rouge. 
Cette perspective fre inera puissam
ment Ja tentation que pourrait avoit
M. Pompidou d'accélérer l'expans ion 
et de stopper la montée <lu chômage 
avant les élections. 

C'est parce qu'iJ constatait une 
montée rapide des imporlalious et 
qu'il redoutait un plafonnement des 
exportations qu'en scplc111 brc J 963 le 
gouvernement avait lancé le plan cle 
stabilisation. A ccl te époque la 
hausse rapide des prix ajoutait aiµ 
inquié tudes. Cc n'est pas le cas cette 
fois-ci. PJus grave toutefois en )966 : 
les perspectives économiques de nos 
principaux clients qui excluent une 
rapide reprise de .D'os ventes. 

Gérard Denecker 

Le Limousi·n, qui est une des plus 
petites r égions économiques de 
France s'étend sur 3,1 7o de l'espa
ce géo~·aphique national. Il comptait 
au recensement de 1962 732.000 ha
bitants soit 1,6 % de la poptùation , . , , 
française ; en 1906, ces chiffres s e-
levaient respectivement ~, 977.000 cl 
2,4 % Ce phénomène de dépopula
tion est encore plus net depuis 1945 
tandis que la remontée démographi
que de la population française se 
chiffrait à 6 miJJions d'habitanls en 
1962, le Limousin continuait à se 
dépeupler. II est d'ailleurs, Ja 
seule région qui accuse, à chaque re
censement, un déficit <le popiùation 
et pour lequel il est prévu une ré
gression d ' ici 1998. 

S'il y a un léger déficit de,; nais
sances par rapport aux décès, le sol
de mig1·atoire est négatif puisqu'en
tre 1954 et 1962, 75.310 immigrants 
n 'ont pas compensé le départ de 
81.661 émigrants. 

Ce sont surtout les communes ru
rales qui perdent des ménage,; ( ll % 
en 8 ans contre 7 % pour la France 
entière) , tandis que les zones urbai
nes en gagnent 5 % (contre 10 % 
clans le reste du pays) . 

Ainsi, la popu1alion active s ubit à 
Ja fois un phénomène de vieillisse
ment e t de r égression : 

vieilli-seruent, ca r en 1962 11 7c, 
des actif:i avaie11 t moi nô' de 25 
ans et 29 % plus <le 55 ans, tan
dis qu'en France ces pourcenta
ges s'élevaient rcspcctivemenl à 
15,4 % e t 21 %-
régress ion illustrée par la com pa
n1ison entre les effectifs cl'c la 
population active qui sont tom
bés en huit ans de 359.000 ù 
315.000. 

Revenus très faibles 
S'il y a un pourcentage plus élevé 

d'aclifs, le Limousin se situe au de r
nie r rang des r égions françaises en 
ce qui concerne la création de valeur 
(avant impôt) par actif. Notre place 
de lanterne rouge est confirmée par 
le pourcentage de notre conlt·ibu}
Lion, CJUi est de 1,4 %, au procl uit 
national, pour une population qui 
s'élève :1 l ,6 %, 

Aussi, le niveau de vie c:1l-il Je 
plus bas <le France. En 1962, les c11-
treprises procl uctivcs ,le tou les sor
tes, agricoles, industrielles cl com
merciales, ont versé des salai rcs 
bruts qui s'élèvent ù 0,9 7c, ries salai
res d~stribués par les cnt reprises 
fran ça1ses, alors que les chef;, d'cn
lr~~riscs se partagent ] ,6 % d<'s b,~
nef ices bruts réalisés en France. 

]27.000 saladés (soit 1,2 %), vi
vent clc l 'économie du Limousin 
(non compris ceux des administra
tions qui sout 34,.000). lis se parta
gc~t 800 m~Jlions de salaires bruts, 
soit 6.300 F par salaire et par an. 
Co~pte tcm_1 des salaires vcr:1és pa1· 
de,, _ entrcpnscs non limousin<'s, le 
sala1rn net moyen par tête serait de 
6.780 F, contre 8.600 pour la France 

entière (soit 78 1/c,J et 11.380 pour ]a 
région parisienne. 

Les cntrcprcnc-ur,; imlivi<lucls, 
a"riculteurs, artisans, petits commer• " . çants, obtenaient en moyenne un 
revenu brnt rie ]9.000 F contre un 
revenu moyen national de 28.100. 
soit 68 7'0 . [l faut donc constater que 
les petits producteurs non salariés 
sont encore plus défavorisés que les 
salariés du fait du retard de l'éco
n0111ie limousine. Cc phénomène 
tient aussi au grand nombre de pe
tits agriculteurs cl de petits com
merçants qui ont à entretenir leur 
exploitation sur cc revenu brut et 
dont le revenu disponible ne doit 
pas êlrc en moyenne beaucoup plus 
élevé que celui des salariés. 

En résumé, le Limousin, avec un 
revenu moyen par ménage de 16.500 
francs (avant aruorlisscment) , se pla
ce après la Bretagne, le Centre et la 
Bourgogne, au dernier rang des cir
conscriptions d'action économique 
régionale. 

Appauvrissement cumulatif 
Se fondant sur cette situation et 

sur les tendances naturelles « spon
tanées » qu'il ne songe pas à modi
fier, le V0 Plan ouvre au Limousin 
.les pcnpectivcs décourageantes. Il 
considère que l'exode rural va conti.
nucr à un rythme à peine ralenti 
(-38.000) , que le tertiaire déjà assez 
développé n'ouvrira guère de nou
veaux emplois et que l'inclustrie, mal 
placée, se développera t1·ès prudem
ment. La conséquence en sera la di
minution prévis ible de plus de 
20.000 emplois en 1970. C'est dire 
que plus de la moitié des actifs de 
]'agriculture qui quitteront leurs 
lc1-rcs n 'ont aucune chance de trou
ver <lu -travail dans la région (et ceci 
sans tenit· compte des phénomènes 
migratoires). 

Ainsi, en huit ans, la population 
active diminuerait-elle encore de 6 
à 7 o/o , cc qui met le Limousin tout 
à fait i1 part ùans l'économie fran
çaise. La politique gouvernementale 
prévoit clone purement et simple
ment la dévitalisation de cette ré
gion ; ]es très moclcstes perspectives 
ouvc1·tes au tertiaire et au bâtiment 
e n témoignent : une économie en 
1:égrcssion construit peu et ses servi
ces s'étiolent ... 

Nous n'acceptons pas cette v1s1on 
officielle de la planification, cette 
politique clu laisser-aller imposée 
par des intérêts économiques et non 
par l'intérêt général. 

Cc triste bilan portant sur la réa
lité et les intentions ne laisse qu'une 
chance clc survie :1 ectte région, celle 
qui peut venir tl'11nc prise de 
conscience cl d'un sur<1uut populaire. 
11 n'est probablement pas trop tard, 
mais Je temps 1n·c:1sc. 

A l'occasion tic la Rencontre 
Socialiste de Brive rlcR 21 et 22 jan• 
vier 1967, nous publierons une syn• 
thèse des propositions de sauvetage 
cl J , . . ç a ,rcg19µ,, ,,·,.-. ·, , 
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1 1 Elections législatives 

Première liste des 
candidats P. S. U. 
A LPES-:VIARITIMES 

2,· N ice ,1. c l .'i 
\'\i ALTEH kan, ag<.' nt A ir-France, 
S('<'l'l; tair<' fl'.-d«'-ra l. 

ARDENNES 
3·· Sedan 

DESSON G 11 v. an cien dé puté, 
m embre du c:P . .l\. 

A IUEGE 
2•· P amicr~-Saint-C i ron,-

BARAT Rol,!<'l". hui,-;.icr , secré taire 
fédèral . 

AVEY HON 
3·· Millau 

VIEILLARD PauL prnfcc-~e ur. 

BOOCIJES-DU-RHONE 
9,· Aix 

DAU:vtAS J(•an. Mair<' de Saint.
Cannat. 

CA LVADOS 
1 •· Cal:tl 

PETITE .lt- an , profo,-,-cu r, 111ilitau t 
svndieali"t('. 

3,· Pont-l ' Evî·qw· 
BOUHDON Hubert, profcss<- tll'. 

CH.A H l:.NTE-M AHITii'r1E 
1·· La Rod1cll(• 

BO OSCASSE Marc, président ck 
la Ligue llc<' Drnits de l' [iom mc de 
La Ror.11<'11<-. 

. ~•· Sa int('!' 
DESMOULINS J acque:;, con:;cillcr 

d 'Oricnl ation Professionne lle, S<'· 
('l'é ta in· ~P(· Li o11. 

S·· Hoyau 
BOUCI IEK Michel, Maire de P i
!'an y, isC{'l'('.•Lain· fédè ral. 

C l I EH 
1 ·· Botll""<'ti 

DUCJll•,HEUX Albert, Profcs:;c11r. 
· 11 · · ] cl Saint-Flo-Con,,c1 t·r 111u111c1pa c 

1'<'111. 

CO RR EZ E 
2·· Brin-

DENECK EH <;ér~rd , p ro fcss<:11 r. 
ancien adjoi nt a11 Maire de Bnv1·. 
;;ccn~tairc fédéra l. 

3,· u,_~p1 
"-.ELLERMANN Miche l, chirur
gien-dentis te. 

C<>TES-DU-NORD 
1·· Sainl-Bric ue . 

L E FOLL Y,·cs, Ma_ir~ J1· Saint
Ilric uc, Consci lier Ge11eral. 

>' Lo1ul(:ac . 
, PEHHAULT Adolphe, ~•~·cctcur 

l C .E C Con:;ciller mumc1pal d(' t e . .., . ., . .., 

Louilè al'. 
:i•' La1111io11 . .. . s ·. 

JAGORET Pierre, mspecte u1 . t." 
. . . . ·aJc Conseiller mu111c1-ctin t.c ~oe1 , , . . . 
pal de Launion, Conse1llcr gent"• 

rai. 

CREUSE 

r•· Guére t Cou-
. FEHRAND Pierre, clocte_ur, . 

s<"iUcr général, ancien . clcpulc. 

DORDOGNE 
1 •· P<'.· ri~uc ux 

VOIRY Mauril'<' . rhd-<.'X JH' rl des 
T a bar~, :;ccrétaire général de~ 
0 ~11vrc;- Laïque$. 

2•· Monthèlial'(I 
MIN AZZl George~. clcs,; i11a1,·u1·. 
militant ,-yncl ica li;;t1'. ~,·<T<·lain· f<.'.·

d, · r a 1. 

'EJoun.rc/ DEPHE[;X 
Hau1s-de-Seine· 12"· 

Gilles MA /ffl,'\' f; 'J' 
Drôme l "' 

l/arri., l 'U IS . ll.'
Eu r,· 1 "' E\'I;,·_," 

, , t 1 1 • ' 

DHOME 

J ·· \i alencr-D i<-
Y.I A RTJ.N ET c;ille~- joumali;;t<.', 
;.e1-rètairc n a tional adjoint P:,:;L. 

\lich(•l IWCAIW 
1.a ï.,· 11~.:--:1-C loud I' 

Pierre MENDES FRANCE 
l~ère 2·· Grenol,Je Sud 

J ean POI'EIŒ.\' 
Pari~ LJ · · J~·· 

Bel-Air 

Ua11c/,, flOL'fWfff 
l'ar·i" 11 ' - 1:1' 

' ' • • M:iiso'11-Blnnd11! 
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EURE 
F Evreux 

PUISAIS Harris, Conseiller écono• 
mique, membre du Secrétariat ~a
tional, directeur de Tribune Socia• 
liste. 

3,· Louviers 
BINOT Jean, professeur honorair<.'. 
aneicn député. 

-l" Les Andelys 
SIMON Jean-Marie, professeur. ;;e
erè tairc de section. 

FINISTERE 

-i·· Morlaix 
PRAT Roge r, instituteur, Conseil
ler général. 

GARD 
J•· Nîmes 

COMPERE Jacques, adjoint au 
Maire de Nîmes, membre du 
C.P.N. 

2•· Beaucaire 
VIGOUROUX Fernand, Consei1lc r 
municipal de Nîmes, secrétaire fé
dé ral. 

HAUTE-GARONNE 

l" Toulouse-Nord 
MARTIN H enri, professeur. 

2c Toulouse-Centre 
BADIOU Raymond, professeur, an
cien député. 

3c Toulouse-Sud 
MONTARIOL Alexandre, inslitu
tem·, secr étaire fédéral et membre 
du C.P .N. 

4° Toulouse-Ouest 
AUBAN Achille, Conseiller gent>
ral, ancien d éputé, ancien ministr, ·. 

HERAULT 

l c Mon tpelJier 1 cl 2 . 
ANTONIN! Pierre, professeur, 1111• 

litant syndicalis te. 

ISERE 

Je Grenoble-Est 
HOLLARD Daniel, professeur fa. 

culté de médecine, Conseiller mu• 
nicipal de Grenoble. 

2• Grenoble-Sud 
MENDES FRANCE Pierre, an• 
cien Président du Conseil. 

3° Vizille-La Mure 
GRAND André, agent technique 
E.D.F. 

6• Vienne 2 Sud 
MICOUD Henri, représentant, se
cré taire section. 

LOIHE 

2° Saint-Etienne SE-SO 
PIERRE Marcel, professeur, scert'· 
taire f é<léral. 

3c Saint-Chamond 
· FRANC Félix, instituteur, mili
tant syndicalis te. 

4• Firminy 
MEDARD Paul, profc:;scur. 

5" Roanne 
SALAUD Marcel, employé de tis
sage, sccré laire de section. 

LOIRE-ATLANTIQUE 

l '' Nantes 1-2-3 
MILPIED Maurice, dessinateur, 
militant syndicaliste, membre du 
C.P.N. 

3•' Nantes ,i 
MALLET Serge, journalit1tc, mem
bre du Bureau national. 

6•· Saint-Nazaire 
AUBRY Jean, profosscur. 

. . (.Sui/q /'1'8'l ~Ill 
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-- ' Cf Alliance générale de la gau.che 

Pour une majorité nouvelle 
LC' Conseil Naliorwl de n o ire Parti s'<',t l l'IIII ll's 11 C'l 12 déccmbr <' 

a L<'rnllois-Perret. Un rap11ori de Gilll's Marlim•l o int.roduit le débal, qui 
a 1\1,; riche ( ' Il int<'1ï;cnûorzs . En concluant les trava11:i:, Edouard De11reu x , 
Secn \1r1ire National, pour;ait. 1101.er 911'11ne tri>s larg" 111ajorit.é s'était JIU>· 

11 n 11 c/,e 11our affirm er la 11ré.,e rzce d e 110 /re Parti dans la bataille électorale, 
t.0111 1•11 11011rsui1xmt ses C' j forts pour que ln ga11 ch.l' se 11résente 11nie a11t.011r 
t/' 1111 1irogra11i111e co111 111L1n. 

Nous 1111blio11:; ici les résolu.t.io11s du Conseil National, ainsi qn'un 
rap1wl des circonscri11t.io11s 0 11 la gauch e court. un grand danger si elle 
n<' sait 11a., se présente•· unie dès le l''' tour. 

/ / Résolutiolril po~i Dque 

L 
c Conseil National du .P.S.U. 
a ratifié une première liste de 
candidats. 

Il a adop té d'autre part un 
manifeste qui précise le sens de la 
hataillc qu'il entend livœr cont1·e le 
J·égimc gau]lis tc sur son propre pro
gramme, bataille qu'il situe pour sa 
part dan:; la perspective d 'une al
lianc(' générale de la gauche. 

Le P.S.U. a multiplié se:; e fforts 
pour parveni1· à une telle alliance. 
11 a proposé la cli,;cus,üon d'un pro
gramme co11111111n e t lancé l'idée de 
candidatui·cs uuiqucs de la gauche 
au p remier tour des élections légis
lat ivcs. Cette dcmièl'e proposition 
n 'a été rctcuuc ni par la F.G.D.S. ni 
par le P.C.F. - Celui-ci c11 revanche 
a engagé avec le P.S.U. une discus
sion sur le programm e, di scu3sion 
qui llcvrait pouvoir aboutir prochai
nc111cnt i, une déclara tion commune. 

La F.G .D.S. n'a pas jusqu'i1 pré
sent acccplt: la confrontation sur le 
programme, en raison notamment de 
la pression continue des courants 
centristes l[Ui s'exerce sur elle de 
l'cxtéricu1· e t jusque dans ses ranrrs. 
Elle a dt!ci<lé Loul récemment ::c
pcndant d'acccplcl' les propositions 
de re11contrcs qui lui avaient é té 
faites par le P.S.O. comme par le 
P.C.F. - Dans uotre e::;prit les co11-
versatious bilatérales qui vont s'ou
vrir doivent aboutir ù une discussion 
générale e t i1 une aHiancc de Ioule ]a 
gauche dès Je premier Lour ; cette 

alliance ne doit pas avoir un .carac
tère simplement tactique et défensif 
mais se fixer des objectifs précis (1). 

Un accord réalisé sur ces bases 
par les forces de gauche doit s'ac
compagner d'un engagement de 
désistements réciproques au 2c tour, 
à l'exclusion de toute entente avec 
les éléments centristes. 

Le P .S.U. estime d 'autre part que 
la modification de la loi électorale 
(exigence des 10 % des inscrits pour 
!e maintien au deuxième tour) de
vrait amener les formations de 
gauche à envisager la présentation 
de cand idats unique., clans toutes les 
circom;criptiofü où la présence de 
candidature:; 111ultiplcs ri:;qucrait de 
le:; é limine r Loule~ pour le dc11xii·111e 
tour. 

Face a u gau lli~111c et a utres forces 
de droite, le P .S.U. s'efforcera d 'évi
ter une trop gi-andc d ispc rsion des 
voix de gauche. 

C'est le ~cns des conversations 
qu 'Ù m ène actuellement. avec la 
F.G.D.S. : il entend les lier aux dis
cussious politiques en gagées en v11e 
d'un accord général de ]a gauche. 

Le P.S.U. est pcr ,rnadé que si J'cn
sernhlc de ces coudiLions sc trou
vaient remplies, la bataille contre le 
gauUismc et le néo-capitalisme s'en
gagerait avec Les m eilleures chances 
de succès. La conviction qu' une solu
tion de rechange de type socialiste 
est possible se trollverait eu effet 
renforcée dans les masses populaires. 

(1) Voir muwxc ri-dt!ssous. 

Cl Annexe de la ré~oBution politaque 

A u ré~ime antoritairc et tcchno
crat1quc de la V 0 République 
il faut opposer la perspective 

d'une profonde transformation des 
structures de ]'Etat et d'ute démo
cratisation de la société, perspective 
qui comprend notamment : 

le système du contrat de législa
ture; 

un s\alut d'indépendance de 
l'O.R.T.F. ct.·1le . la . Presse ·; 

- la créati.on d'institutions démocra
tiques régionales ; 
la participation des travaiJJeurs 
à la gestion des entreprises, cc 
quj implique en premier l 'exten
sion des droits syndicaux et l'attri
bution de pouvoir;; réels aux Co
mités d'Enlreprises. 

A cc régime qui met les progrès de 
la science e t de la technique au ser
vice du grancl capital, il faut oppo

· ser une· politique. ayant pour but : 

l'am é liora! ion ri n po11voir 

rl'arhat ; 
la rédurtion ri e la duri'·c dn tra
vail ; 

]c plein-e mploi : 

la priorité au logem ent social 

une clémocr atisation de l'Ensei
gnement dans ,;on contenu, se,, 
s tructures e t son recrutcmenr ; 

le sou tien de l'agriculture de 
groupe et de ]a coopération ; , 

et se donnant les moyens de sa r ea
]isalion par : 

la nationalisation des secteurs
clé de la vie économique ; 

la nationalisation effective du 
crédit et le contrôle de l'auto
financement ; 

1 1 Aésulta'ts 1962'. 

la réforme <Ir- la fi.,-cali1,··, nolam
mcnt par créatiou d'un impôt sur 
le capital ; 
]'élaboration d émocraliquc d'un 
plan des tiné à remplacer Ir V0 

plan gaulliste 

la muni<'ipalisation df'~ ~ois à 
bârir. 

Sur le plan international. la 
Gauche doit préconi,,c r : 

l'abandon de la force de frappe ; 

la condamnation de l'agrc5;,ion 
américaine au Vietnam ; 

]a réalisation d'une Europe démo
cratique indépendante des cieux 
blocs ; 
la mise en œuvrc cl'une politique 
de solidarité à l'égard des p<'11ples 
du Tin;,-Mondc. 

Notez bien ces 68 circonscriptions-
En présence de la nouvelle loi 

électorale élevant ù l 0 p. 100 des 
inscrits (]2, 13 ou 1,t p . 100 des 
exprimés suivant le nombre des vo
tants) le seuil pour se maintenir au 
second tour, fo candidature unique 
de la gauche et la campagne com
nume est une n écessité absolue et la 
seule réplique possible. 

Dans ces circonscriptions où la 
Gauche est fortement minoritaire 
elle peu~ par son union provoque; 
~m certam no~nbre de ballotages et 
1mposc1· sa prescncc au second tour. 
Dans le cas contraire, elle accroît les 
chances d'un certain nombre ] 
GaulJistes ou de Centristes d'ê t~~ 

élus au pre1uicr tour ; elle disparaît 
en tont cas au second tour. 

CALVADOS 

5° Vire, PC 9,66. 

FINISTERE 

3• Landerneau : PC 7,7 ; 5° Landi-
visiau PC 4,9, SFIO 7,42. ·Total 
12,32. 

GIRONDE 

2• Bordeaux 3,4 : PC 13,9. 
C'est la circonscription de Chaban

Delmas qu'une campagne commune 
de la Gauche ponrrait sans doute 
mettre en ballottage. 
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ri la t.ribnne lde g. à d.) : POPEREN - DESSON . DEPREUX. PUISAIS. :ll.-lRTINET
BEREGOVOY -TAVERNIER - BARTHELEMY. LONCEOT -HEURGON. 

ILLE-ET-VILAINE 

l " Rennes NE : PC 11,10, PSU 
11,92. Total 23,02. 

La candidatur e unique pourrait 
mettre le maire de R ennes FréviJle 
en ballottage et assurer la présence 
de la Gauche au second tour. 

3,· Vitré : PC 6,55 ; ,1° Redon 
PC 6,65, SFIO 4,87. Total ll,52 ; 
5r Fougères : PC 6,01, Rad . 8,36. To
tal 14,37 : fr• Saint-Malo : PC 12,34. 
SFIO 9,29. Tota l 21 ,63. 

Il s' agi t de la circonscription du 
mini;;trc- UNR Bourges. 

J-IAUTE-LOIHE 

l " Le Puy SE : PC l0.19. 

LOIRE-ATLANTIQUE 

4'' Ancenis : PC 6,2 ; 5° CJiatcau
bria11d : PC 6,39 ; 7'' Guerandc : PC 
6,95, SFlO 6,34-. Total 13,29 ; 8" 
Paimhœ uf : PC 7.93. 

LOZERE 

1•· Mc-ndc- : PC 13, 1, lbd . 9,95. To
tal 23,05 ; 2•· Marvcjol;; : PC 7.99. 

li ,;'agit fk la circon::1criplio11 du 
111ini,-tre UNR d e- Chamhrnn. 

MA l NE-ET-U)JRE 

2'' Angel"i, S 
Total 17,94. 

PC 10, SFIO 7 ,94. 

Il ,;' agit de la circonscription du 
ministre FoyP-r q ui peu t ê tre mi::i en 
ballottage. 

3,· Sa11111ur NE : PC 12,.56, SFJO 
8,71. Total 21 ,27; 4:· Saumur S : PC 
S,83. SFIO 3,9. Total 9,73 ; S• Cho
let : PC 6,.57, SFlû 2,87. Total 9,4.IJ. ; 
6'' Angcx:; NO : PC 9,79, SFIO 9,86. 
Total L9,65. 

MANCHE 

1" Saint-Lô : PC 5,52, SFIO 7,92. 
Total ] 3,44 ; 2•· Avranches PC 
6,57 ; 3" Granville : PC 6,73, SFIO 
7,31. Total M,04; 4.c Valognes : PC 
3,81, SFIO 9,01. Total 12,82. 

MAYENNE 

2c Château-Gontier PC 6,22, 
SFIO 7,18. Total 13,40; 3,· Mayenne : 
PC S,48, SFIO 7,.14. Total 12,62. 

MEURTHE-ET-MOSELLE 

2° Nancy O. : PC 12,09, SFIO 
8,86, PSU ,t,12. Total 25,07. 

MORBIHAN 

l•· Vannes : PC 6,16, SFIO 8,71. 
Total 14,87 ; 2•· Auray : PC 9,9, 
SFIO 9,96. Total 19,86 ; 3'' Pontivy 
PC 12.41. SFIO 9.25. Total 21',66. -

MOSELLE 
2• Metz 3 : PC 9,3 ; 4° Thionvi.llc: 

PC 11,85, SFIO 6,78. Total 17,63 ; 
S• Saint-Avold : PC 6,7.5 ; 6° For
bach : PC 8,85, SFIO 2,09. Total 
10,94 ; 7'' Sarreguemines : PC 4,36 ; 
SC Sarrebourg : PC 2,84,. 

NORD 
12° Bourbourg : PC 8,1, PSU 9,10. 

Total ]7,20. 

ORNE 
J.• Alençon : PC 6,81, SFIO 7,94. 

Total 14,75 ; 2° Mortagne : PC 7,72, 
SFIO 4,58. Total 12,30 ; 3° Argen
tan : PC l 0,3.5, SFIO 12,78. Total 
23,J.3. 

BASSES-PYRENEES 
1° Pau : PC 9,94, SFIO 11,14, .PSU 

3,8]. Total 23,89 ; 3° Mauléon : PC 
4,12, SFIO 13,14. Total 17,26. 

BAS-Rl-IlN 
L•· Strasbourg N : PC 7,77, SFIO 

7,9. Total l.5,67 ; 2,· Strasbourg E : 
PC 9,4-5, SFIO 7,99. Total 16,44- ; 3" 
Stra:;hourg 3 : PC 1 ·1 ,76, SFIO 7,'15. 
Total 19,21 ; 4" Sélc~tat. : PC 5,17 ; 
5'' Molshe im : PC 5,8,J, ; 6'' Saverne : 
PC 4,t12 ; 71

• Wissembourg PC 
:l,68 ; 8" Haguenau : PC 6,33. 

HAUT-RHIN 
1•· Colmar : PC 5,51, SFIO 8,85. 

Total 1.4,36 ; 2c Guebwiller : PC 
6,98, SFIO 5,60. Total . 12,58 ; 3° 
ThanD : PC 4,5.5, PSl1 .5,95. Total 
10,50 ; .5" Mulhouse 3 : PC 8,8], 
SFIO 6,30. Total 15,l l. 

RHONE 
9,, Tarare : PC 10,89, SFJO 5,09. 

PSU 6,19. Tot.11 23,J?. 

PARIS 
.5° 7° ar. PC 10,4, SFIO 6,25. Total 

.l.6,65 ; 6c 8'' ar. : PC 9,2, SFIO 7,0l. 
Total 16,3) ; 20'' J6° ar. 1 : PC 9,9, 
SFIO 3,58, PSU 6,3. Total 19,78; 21" 
16'· ar. 2 : PC 9,3, SFIO 9,16. Total 
18,46; 22" 17" ar. 1 : PC 9,3, SFIO 
7,16. Total 16,46; 23" 17° ar. 2 : PC 
l1 ,8, PSU 7,64. Total 19,44. 

DEUX-SEVHES 
3" Bressuire : PC 6,56, SFIO 12,17. 

Total 18,73. 
VENDEE 

1• La Roche : PC 8,22, SFIO 8,56. 
Total 16,78 ; 2° Fontenay : PC 12,97, 
SFIO 13,88. Total 26,85 ; 3° Les 
Sables : PC 10,87, SFIO 9,73. Total 
20,60 ; 4° Les Herbiers : PC 4,05. 

VOSGES 
3•· Remiremont : PC 9,6), PSU 

7,19. Tota·l ]6,80. · ·· ··· ' 

D Manifeste 

U 
ne grande · bataille politique 
s'engage, qui décidera pour 
plusieurs années, de l'avenir 

clu peuple français. Dans cette ba-
taille, le P arti Socialiste Unifié 
exprime et défend les intérêts des 
travai.lleurs, afin qu'ils puissent bé
néficier des transfoxmations de la 
société française. 

'Iya France connait, comme dans les 
autres pays industriels, une prodi
gieuse mutation technique qu.i pour
rait permettre la suppression de la 
misère, l'accès de tous à l'enseigne
ment, la dim.inution de la durée du 
temps de travail. Nous croyons que 
Je progrès technique doit rendre les 
honnues plus heureux, plus cons
cients, plus li.bres. 

A Ja recherche du profit immédiat, 
la concent1·ation industrielle crée des 
zones déshéritées dont les habitants 
n'ont d'autre perspective que la 
stagnation dans l a médiocrité et l'iD
sécurité de l'emploi, ou l'exode vers 
les grandes villes. Dans celles-ci au 
contraire, la trop grande concentra
tion paralyse la vie économique, 
tandis que tout autour s'ali{,rnent 
d'interminables cités sans vie dont 
l'éloignement des centres de produc
tion oblige les travailleurs ù de longs 
déplacements journaliers. 

Parallèlement à cette concentra
tion économique, nous assistons par
tout à un renforcement des struc
tures autoritaires : dans Je domaine 
proprement politique, dans celui de 
l'administration locale, de la gestion 
des entreprises, dans l'université, ]es 
possibilités de l'expression libre de 
choix de l'homme se rétrécissent. 

Le choix de la société française et 
européenne dans les quinze années 
à venir est entre cette société néo
capitaliste de consommation forcée 
et orientée à structures autoritaires, 
cl une société industrielle dans la
quelle les développements de la 
science et de la technique seront mfa 
au service cles hommes pour les libé
rer non seulement de la faim et de 
la peur, mais aussi des contraintes du 
travail forcé e t cle l'enrégimcntc
menl. bureaucratique. 

C'est parce que le gaullisme, clans 
ses options économiques comme dam1 
ses choix institutionnels tourne le 
clos ù cette société, que la gauche 
doit le combattre et revendiquer le 
pouvoir, non pour restaurer un pas-

, sé révolu ni pour aménager lu société 

Le repor:age photo du Conse ,1 Nat,onal a été 
réal isé par P Collomben 

néo-capitaliste, mais pour propos«'r 
un autre modèle de civi lisation. 

Nombre cle citoyens aujourd'hui 
encore ralliés au gaullisme ou atta
chés aux formations centristes peu
vent être gagnés à une majorité d«· 
gauche. Cette progression de ln 
gauche n'est possible que :;i c lic
ouvre des perspectives rée lles de 
changement : la gauche attirera i1 
elle les masses flottantes lorsqu'elle 
proposera un changement de régime
et non un simple changement 
d'équipe. 

Il s'agit d'imposer une nouvelle 
répartition du pouvoir économique 
et politique favorable aux travai\
leurs. Cet.te solution doit ;;'inscrin' 
dans l'évolution de la société fran
çaise : elle doit garantir le main
tien el le développement de l'expan
sion économique ; e lJe doit assiuc-r 
Ia stabilité politique ; e lle doit assn
rex l'indépendance à l'égard de l' hé
gémonie américaine et promouvoir 
la construction d'une Europe é largie. 
désengagée des blocs militaires e l 
solidaire des mouvements d'indépen
dance rlu tiers monde. 

Ceci implique .la fornrntion d'un<' 
majorité nouve lle et la définition 
d'un programme. Majorité nouvelle 
qui comprendra toutes les force::t po
litiques de gauche ainsi que le~ 
forces synd icales et sociales q ui lut
tent contre la domination du grand 
capital. Programme qtù permettra 
d'élargir les frontières de l'actuel 
électorat de gauche à des millions de 
travaille urs salariés, de cadre:; et de 
techniciens, d'agriculteurs, de jeunes 
dont les intérêts matériels et moraux 
entrent en conflit avec les structurc::t 
néo-capitalistes. 

L'obstacle principal à la réal.isa
tion de ce programme, c'est Je ré
gime gaulliste. Il faut l 'abattre it tout 
prix. 

Le moyen le plus sür rie l'abattre. 
c'est l'unité cles travailJeurs. Rien m· 
doit l'empêcher. Le P.S.U. a tout fait 
et fera tout pour y parvenir. Il u 
toujours su lier les propositions 
concrètes à une perspective d'avenir. 
II a toujom-s su liet· la luuc pour 
l'unité avec Ja lutte pour le renon
vcl1emcnl du mouvement socialiste. 

Cette lutte n'a pas seulement pour 
but de renverser le régime gunlli,;tt•, 
mais d'ouvrir une lnrge voie i1 la 
transformation de la société fran
çaise, au socialisme. 
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MARNE 
2• Reims 2 et 4 

V ANCRA YENEST Jean, arti~an 
tisserand. 

HAUTE-MARNE 

.l" Chaumont-Langres 
WEIDMANN Bernard, in$titu
tcur, membre du bureau fédéral. 

MEURTHE-ET-MOSELLE 
11

' Nancy-Nord 
LALLEMAND Jean, professeur. 
secrétaire de section. 

MOSELLE 
3• Hayange 

MADELAINE Victor, ajustcm, mi
litant syndicaliste. 

NORD 
l '' Lille Centre-Ouest 

LEBLEU Armand, inspecteur de 
l'Enseignement Technique, secré
taire de section. 

2' LiJle Sud et Sud-Ouest 
FAIVRE Jean-Marie, professeur, 
membre du C.P.N. 

PAS-DE-CALAIS 
7'' Calais 

CHIFFLARD AJbert, cheminot, se
crétaire de section. 

RHONE 

1° Lyon 1 et 12 
SIMON Pierre, médecin. 

2' Lyon 2, 5 et 6 
DEPARDON Elie, magasinier. mi
litant syndicaliste, membre du hu
rca11 fédéral. 

3•' Lyon 3 et 4 
GERBE Suzanne, professeur, mcm
hrc du bureau fédéra]. 

4' Lyon 7, 8 et 11 
TOULLIER Charles, ouvrier, mi
litant syndicaliste. 

7•' Saint-Genis-Laval 
BARTHELEMY André, professeur, 
secrétaire fédéra] , membre du 
C.P.N. 

9•' Tarare 
CHEVALLIER Roger, institutclll', 
adjoint au Maire de Souzy. 

HAUTE-SA VOIE 
]•· Annecy 

MANNEVILLE Pierre, profcsecur. 
Conseiller municipal de Cran. 

SEINE-MARITIME 
l•' Rouen 2, ,1 et 5 

DUDREUIL Robert, profcsscu1·, 
secrétaire de section. 

3'' Sottevi1Jc 
IlEREGOVOY Michel, cheminot, 
~ccrétairc fédéra], membre du 
C.P.N. 

5•' Fécamp 
H O US S EL Pierre, instituteur, 
Conseiller municipal de Bolbec. 

6" Le Havre 1, 2, 5 e t 6 
POJNTIER Louis, secrétaire O<' 
8Cction, adjoint au Maire du Havre. 

SOMME 
2" Montdidier 

ETIENNE 
ConaciUer 
dicr. 

François, géomètre, 
municipal de Montdi-

PARIS 
2• • 2° et 3• arr. 

WEILL David, avocat, Conseiller 
municipal de Paris et Conseiller 
général de la Seine. 

CONSEIL NATIONAL 

3" • 5" arr. 
VERDIER Robert. profc:-;cnr. an• 
cicn député. 

8" • 10° arr. 
NOULE Roger, chef de sen.icc .i 

.l'A.F.P .. membre du C.P.N. 

L 
C11 v DESSO,Y 

A r,linnes 3'" S,·dun 

f'i, •rr<> ST/ lJlJE 
ll au1s-J c,Sci11 c 3·· 

Colomhcs 

Yv<'s LE FOU. 
Ï.i,lcR-d u-1\or,) 1 "' ::i1-IJricu,· 

Jacques COMPERE 
· GarJ 1•• Nîmes ' · 

9e • 11• Folie-Méricourt 
SAREMBAUD Raymond. de~sina
tcur. secrétaire de :-eetion. 

10' • ]l•· Roquette 
J OUFFA Yv<'~. avocat. 

André BARTHELEMY 
Rhône 7' S1-Ge11 is-Lnvnl 

AlexandrP MO.VT .-llVOL 
Hau1e-Caronno, 

3' Tou louse Sud 

Gérard nENECKEH 
Corrèze 2' Brive 

Serge MALLET 
Loire-Atlnntique 3' 

Nantes 4• 

tribune socialiste 

11' . 12' BcJ A.ir 
POPEREN Jean. assistant à la Sor
bonne, membre du bureau nat.io
naJ. 

]-l'' . 13•' Mai;,on-Blanche 
BO(IRDET Claude. journaliste. 
mcmhrc du hur<'aU national. 

J,3•· • 1-l" Montparna~sc 
CJ-1 A PUIS Robert, professeur. 

20•· • 1 fr· A 11tc11il 
AUDRY Colcuc, écrivain. 

2-1-•· - ] 7•· Epine tte 
NARDIN Pierre, membre du bu
reau fédéral. 

25• - ] 8•· Grandes Carrières 
LAUBREAUX Philippe, secrétaire 
féd éral. 

28·· - 19•· Combat 
MARCHI Pierre, employé E.D.F .. 
memhrc du C.P .N. 

31'' - 20•· Père-Lachaise 
RAYNAUD Jacques, journaJiste. 

HAUTS-DE-SEINE 

3° Colombes 
STIBBE Pierre, avocat, membre 
du bureau national. 

4° Clichv-Levallois 
PICA.NT Jean, artisan peintre, 
Conseiller municipal de Levallois. 

5' Courbevoie 
PIGOT Daniel, consultant, membre 
de la C.E. fédérale. 

7c Nanterre-Suresnes 
FREVAQUE Bernard, employé. 

11° Issy-les-Moulineaux 
DAUPHIN Roger, journaliste. 

12• Sceaux 
DEPREUX Edouard, ancien dépu
té, ancien ministre, secrétaire na
riona l du P.S.U. 

SEINE-SAINT-DENIS 

4° Bobigny-Le Bourget 
SOCHON André, représentant, se
crétaire de section. 

7'' Monlrcuil-Rosny 
BRIDIER Manuel, chargé de mis
sion. 

V AL-DE-MARNE 

1° Arcueil-Villejuif 
LECLERC Henri, avocat, membre 
du bureau fédéral. 

3' Ivry-Vitry 
MALEK Serge, courtier d'assu
rances. 

YVELINES 
3° Meulan 

FRACHON Daniel, chef de ser
vice. 

4" La Celle-Saiut-Cloud 
ROCARD Miche], inspecteur des 
Finances, membre du Secrétariat 
national. 

7• Mantes 
NERY Claude, directeur société 
H .L.M., membre du C.P.N. 

8° Rambouillet 
FARJON Christian, membre C.E. 
fédérale. 

VAL-D'OISE 
4° Montmorency 

LEROY Roger, médecin, Conseil. 
Ici· municipal d'Eaubonne. 

ESSONNES 
1° Draveil 

BOUYN.E Jean-Claude, journa
liste. 

3° Massy-Longjumeau 
HERTZOG André, fonctionnaire. 
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0 Conflit israélo-arabe 

Un pointdevueàrabe 
Aly El Samman 

. Dans l~ numéro 3~4-de ! -S., nous avions publié une première Tribune 
LdihrEe co~acree au conflit israelo-arabe, signée du vice-président de « l'Union 

es tudiants de France ». 

Jlyous donnons aujourd'hui la parole à un point de vue assez différent 
d7 celui de M. Ante~i .. I~ s'agit de M. Aly El Samman, journaliste égypt-ien, 
bien connu des « specialistes » français des questions du Moyen-Orient. Nul 
doute que les propos de notre invité heurteront plus rrun de nos lecteurs. La 
re~herche dit dialogue n'est-elle pas à ce prix! S'il y a conflit c'est que les 
P,o_mts de vue so~i~ profondément antagonistes, il convient donc de ne pas 
s etonner des positions des uns et des autres. On estimera réciproquement qu,e 
M . El Samman a de son côté accompli un pas en direction de l'échange. On 
ne saurait trop se féliciter de ces gestes, d'autant qne certaines choses avan
cées doivent être entendues de militants français souhaitant disposer d'un 
dossier objectif. 

J e n'ai pas l'intention dans cet 
article de laisser le lecteur se 
noyer dans les détails concernant 

les incidents israélo-arabes, syriens ni 
israélo-jordaniens, afin de savoir qui 
a raison et qui a tort. 

Cet article n'a pour prétention que 
d'être une tentative modeste visant à 
dégager ce que nous pouvons appe
ler le « constant» du conflit israélo
arahe, avant de confronter ce « cons
tant » avec les impératifs stratégiques 
signalés ci-dessus. 

La constance d'une accusation 
- Qu'il s'agisse de l'incident d-e 

Kibia en Jordanie en 1953, de l'atta
que contre Gaza ou du massacre de 
Tibériade en 1965, sans parler de 
Suez et des derniers incidents, le pre
mier « constant » est la persévérance 
des rcprésaiilcs dont Israël a seul le 
monopole. 

- Ce qui nous amène au deu.xiè
me « constant >> : représailles contre 
quoi ? Contre l'action des comman
dos arabes irréguliers, œu.x que cer
taine presse appe11e quelquefois 
« feddayin ». 

Jamais l'Etat égyptien ou syrien 
n'a pris au niveau de l'Etat, l 'ini
tiative de provoquer l'incident, tan
dis que Israël, pour répondre à l'ac
tion individuelle des commandos, dé
ploie son armée régulière, déclen
chant des représailles contre des viJ
lages arabes dont aucun comité in
ternational ou d'armistice n'a jamais 
établi la preuve de la complicité de 
leurs habitants avec les comman
dos. 

- C'est Israël, à six reprises (1) , 
qui a été reconnu coupable par le 
Conseil de Sécurité, alors que jamais 
w1 seul Etat arabe n'a été condamné 
par le Conseil de Sécurité pour une 
attaque de ses armées en territoire 
israélien. 

Or pendant quinze ans, une cer
taine grande presse n'a jamais chan
gé sa façon d'interpréter ces inci
dents et ces représailles. 

Il n'est jamais venu à l'esprit de 
personne de se demander : est-il im
P?ssible qu'un « commando palesti
Dien > parte tout seul exécuter ses 
acte~ , 1~ , ~~bot,ag~ . . J!ur un t~rritoire 

usurpé dont il est resté, pendant 
treize siècles continus, comme « l'au
tochtone » ? Il faut être sur le ter
rain pour cesser de s'étonner, con
templant quotidiennement du haut 
des collines frontalières « une pa
trie » qui n'est ni philosophique ... ni 
utopique, puisqu'ell-e est physique
ment à portée de vue. 

La réalité palestinienne 
Hors, derrière un écran de super

ficialité ou de fausses nouvelles, une 
réalité a pris corps : c'est l'organi
sation de la vie nationale de la com
munauté palestinienne. Petit à pe
tit, « l'Organisation de Libération de 
la Palestine » a commencé à consoli
der ses assises ; son Conseil exécutif 
el son Assemblée générale ont pris 
des contacts avec la base pour re
cruter et former des cadres politi
ques et militants. Malgré tous les 
conflits internes qui peuvent miner 
de Lemps ù autre la force de l'Orga
nisation, elle a pu, à maintes repri
ses tenir tê te à plusieurs Etats ara
bes pour soutenir ses vues sur le 
problème palestinien. A travers ce 
travail d'organisation, 1:es observa
teurs au Liban ont découvert qu'il 
existe des tê tes pensantes, comme 
Chafij El Hout connu pour ses ten
dances progressistes. 

Une autre manifestation de la vi
talité cle la personnalité palestinien
ne apparaît dans ]a naissance <le deux 
organismes dont l'un est Je centre 
de Recherches palestinien à Bey
routh, ayant à sa tête deu.x écrivains 
estimés clc l'Amérique et du monde 
anglo-saxon : le docteur Anisse Fayez 
Saher notamment. Chacun, auteur 
d'une rlizaine d'ouvrages sur la vie 
et le problème palestinien et le con
flit israé]o-arahe, paru en anglais et 
en arabe. 

Un autre institut « The Institute 
for Palestine studies >> dirigé par M. 
Sami Hadawy, qui a publié de nom
breux documents et études, excel
lents instruments de travail (el le 
dynamisme de deux jeunes intellec
tuels palestiniens, Dr Monzer Anab
tawy et M. Bourahar. Dajani, fait 
mervei11e). 

D'autre p.a,rt,, vµ .IJ.'tl>domadaire qui 

L es v ict.imes et le-; coupables sont. [1arto11t. A.F.P. 

s'appelle « La Palestine >> paraît ré
gulièrement pour commenter et ana
lyser la vie et l'avenir de la commu
nauté palestinienne (son rédacteur 
en chef est un romancier connu, 
Ghassane Kanafaani). 

A côté de tout cela, et pour cause, 
un embryon de force année, la ma
nifestation naturelle d'une société 
visant à atteindre deux objectifs sim
ples : vivre et se défendre. 

Tous ces détails, si j'ai tenu à les 
mentionner, c'est pour démontrer les 
manifestations et l'affirmation de la 
personnalité palestinienne : il s'a
git d'une nation qui cherche à s'or
ganiser et qui se prépare déjà un 
futur · Eta t palestinien. 

Une triple question à la gauche 
française 

Face à tout cela, on joue avec ]es 
mots. Statu quo, paix. 

Hors un statu quo qui perpétue 
une injustice, un statu quo contesté 
quotidiennement par les ayants droit 
n'est nullement. comme on veut le 
prétendre la solution du conflit is
raélo-arahe. 

C'est justement ce même statu quo 
qui est à la hase cle tous les incidents, 
représailles, alliances militaires et 
même ries coups d'état. 

On joue également avec les mots 
en laissaut croire que toucher au sta
tu quo doit aboutir fatalement à je
ter les juifs à la mer. 

C'est Israël qui a créé le statu 
quo et c'est à son p:euple qu'il re
vient de le changer pour réparer 
l'injustice contre le peuple palesti
nien. 

Dans plusieurs conférences au som
met arabes, nombre d'hommes d'état 
responsables, ont déclaré qu'ils ne 
prendraient pas l'initiative cle dé
clarer la guerre à Israël sauf si Is
raël prenait l'initiative de la guerre 
ou si la pre_uve JJ~a,é~iplle était faite 

qu'Israël risque d'utiliser la mena
ce des armes nucléaires. Aucune for
ce ne peut obliger les dirigeants 
arabes à signer une paix avant que 
justice ne ·soit rendue au peuple 
palestinien. 

(1) 18 mai 1951, 24 novembre 
1953, 28 mars 1955, 19 janvier 1956, 
9 avril 1962, novembre 1966. 

N.D.L.R. - Il reste que le 5 no
vembre 1966, au « Conseil de Sécu
rité», n'eût été le veto de !'U.R.S.S., 
une résolution invitait « Le Gouver
nement Syrien a renforcer les mesu
res prises par lui pour prévenir les 
incidents qui constituent une viola
tion de la convention d'amnistie 
générale ». 

C'est ce même statu quo également, 
créé par Israël, qui a aligné le gou
vernement de Tel-Aviv sur Washing
ton contre l'admission de la Chine 
aux Nations-Unies. Sur Londres 
pour défendre l'Afrique du Sud. Sur 
Paris - à une époque révolue -
contre l'indépendance algérienne. Ce 
sont les cadeaux ou ]es concessions 
à offrir aux prot:ecteurs du statu quo, 
Ce qui est par contre dramatique, 
pour nous intellectuels arabes, ce 
sont les 1lif!icultés du dialogue avec 
nos camarades de la gauche fran
çaise à propos du conClit israélo-ara
be. 

Ces hommes sont habitués à pren
dre, à juste titre. la défense d'un peu
ple qui a trop souHert à travers 
l'histoire, des doctrines européennes 
racistes et réactionnaires. Défendre 
les juifs, pendant la seconde b'lletre 
mondiale et la période qui l'a suivie, 
a été un des critères importante qui 
a définit l'homme libre en occident. 

Mais le mom:ent n'est-il pas venu 
pour que nos camarades de la gau
che française reposent la question en 
termes nouveaux se basant sur trois 
facteurs importants : 

• 1 1 t ' ) '1 "1 "'! 
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1 . La c1,, fr 11~,· du Juif dan,, l,· 
m o nel,• 111' 110 11.- 1•111pi·d1 ,• pas 1•1 li<' 

cl o il pas; 110 11 ~ t·111p,"· ,·li r r d r rr;ranll' r 
ob j ed i \1' 1111•11 t I, ·- a ;r n ·-- i 0 116 d ,. la 
poliLi,111•· ~iu ni -1,· q11i a d•;j i1 1111 hi
lan lourd dq,11i , D, ·ir Yac-ine. jus
qu' it la d,·n1i è· r,· a ;:::n•, ~io n ,·outre la 
.l o rclani,· ~an , nuhli f' r C aza o u Su,~z. 

2 . L · 111011d1· arab,•. lllil lgr ,· raf'
t ion d,•.• fon ·,·- r r tro~n1de~. s,' plae,, 
aujourd1111i a u ,,~in cl,: ,.,. que no us 

1 / Londres-Salisbury 
• 

POLITIQUE 

po n, 0 1i,, apJ)l' l, ·r la .- l rat,'.;.: i,- mo11-
dialP d ,· la pai, . •·t pa i,• cl r ,,,~ pn ,
pn·s fun·,·, . 1,· pr ix d e la libc'·r:1tin 11 
totale de l"A friq uf' (' t Ju Mo yc-n 
Oricnt. 

:1 • (.p fait que b ea ucoup de j e un r•,; 
arnbc,, ~c .-olidari~e ,H d P. plus e n p lu,; 
des 111a ni L•,;tatio11s indi vidue ll es 0 11 
r o]lect ivcs qui , i_.,,,nt ir p ro tf-'_., t,.·r 0 11 
,i ne ulra lisc> r le~ te 11cla 111·e , nl(' i5t •·~ 
Pl ant i;;,',mit ?s en Euro p,\. 

Une crise artificiel le 
Virgilio de LEMOS 

A 
11 pn' ,dahl r . il 11-0 us sc111o l, • i111-
po rla11 t d e rappele r que I'(; _() . !. 
' ï)C:•f'lara lio n Unil a t r r·al,. d l11 -

cl1:p1·11du11ce .. a c'- tr p rociam ,',:: p ar 1,· 
Front Bho désic n lP li 11o ve111lm· 
1965. La d é·cis io 11 clu go 11 ve r11c 111 <' lll 
blanc minorit ai re (d'ori g i11 e a n glaise-) 
d e fa n Smith a é tc'.· contraire au , 
vœtLx Pxprimé s p ar If'.., p ays a fri
cain,; d11 Co nrmo n wc'a lth Pl p ar I" 
gouve rne 111 Pnl brila 1111iqw~. Ce lui-c i 
e nv isa .,ea it piui ô t un gom ·c-r11e 111P111 
parle n~e11LairP. o ir la 111ajoril1~ a fri 
caine aurai! Plé rnpré:,i>nlPP. 

.lusq11 ' i.--i la bataille c ,,t :;OU$ J,, 
contrô lP d11 go u vc>rrn~n, ent de J a n 
S mith. O i1 ,m111 le;; prnmessas d e M. 
Wihon Pli j am ie r 1966 [ai les ;1 L a 
;!O~ (l'o11fc'·rcn1·1· du Commo nwealth) 
aux pa y~ africa in~. rlc "male r " la r e
be llio n rho cl{·-- ienne par des sa n c
ti o ns j,,•0 11011,iqu c>,; au boul d e qu.?.l
ques ~P111ai11 c!s. L es sa 11c1ion s éeo no-
111iq11,·, ,· t Ir· blor,us ont éch om: <·01:,
rn c 0 11 _;, a 11.-11dait. 

Sur le « Tiger » 
l.u d,·rnii·re r en contre \Vil~o 11 -

S111 i th ù ho rd du c ro iseur bri1 a 11niq1.1<' 
.. H.-S. Ti g.::r" pP rrrr e t d e co rw lur.:: qur• 
1,·s posil i~ 11~ dé fendues p a r les d r u :,.. 
inl é r r-~si·,, sont ' ïrré dnc·1ihlc,,·•. 

M. Wi l,,0 11 a p ropos<'.· i1 M. S111itli 
1111 <:Olll)'rù llli~ l"PJJOSalll 5111' !,~~ ' ',; i.\ 
prirwipc-, ,,ui va11t 1:, : 

a ) L,~ prirH'ipc du transfe rt p ro 
µ.n:;,,; i[ •~I ,;ans entra ve d11 po u voir i, 
la 111ajo ri1 i· d,1 la populat ion. imw r i l 
dan:, la Co,i,,l itutio n rho d P~ir nnP di· 
1961. d Pvra t· lre sa uvP;rardt'• ,·1 a .-· 
.... un·. 

h l f) p,, garanti es de vro nl , lrf' rlo n-
111·•p~ par la Hlro dés ie a ux l<•rmcs 
d ,-•squ PII -!,, la Co11s titu1io n ne :,era 
pa~ rév isc'·•· avant l' ind,; pe nclanc-e . 

,·l Le s ta tu t po litique de la p op u
la 1io11 africainr devra ê tre a111é lior ë
i111111édi a te111 c11t. 

dl D,~~ 111es t11·e,, devro nt ê tre pris es 
1°11 vu e d,• 111 c ttn• fin i1 la cli s<'ri111i
nation nwial<•. 

c l LP ;!Oll l'Cr11r m e11t britannique 
de vra i:,r_r .-! con vaincu que to ut accord 
prévoyant l'octroi de l'indép enrlan
cP es t a cceptable par l'e nsernble ,1,, 

la population rhodésienuc. 
{) Des garanties devront. ê•11•p do11-

n ées en v ue de protéger la majo rit_,·. 
d,~ la population contre tout e oppres
sion par la minorité e l v ice-c l-ve r ,;a. 

Le~ résulta!o de r.elte r cn contrP 
sont connus : Salisbury i1 r é pondu 
' ' 11011'' aus s ix principes. 

Il ,. <'r<JÎI m :r i s il ,•s i /,, «•u l :- i' .P 

Uu eô té cl P M. W il,;o n. 0 11 , i,-.' :, 
dé rn o ntr?.r que la G ra11d r:-Bre L1~11e 

essai r: to ut es les prc:;s io ns s u r la Hho
d i•~i,~ p our la co 11 va i1H'l'P cl,-· d ·i111,··
" l'l' r la lé .,ali té co n s t i t u i io 1u1PI 1,·. .,. ,-

D'a utre pari M. Wilso n essa i<' d(' 
dé 111 0 111r,:r a ux p ays a fri ea in~ d u 
C o 111111 0 11 wPalt lr qu ' il a t01rt 1.-111,·· 
p o ur abo utir ù un,· so l111i o 11 111\ .!o <' it':1 • 

du probli·111 e . 
f.:p prrn dant. 111 i•m p e n ad 111 e 11 a 111 . 

1111 ,• rt'·po n ~e po iti ve ,h • l an S 111 i1 lr 
a u-.. •·s i, pr.incipP,;' · ,lp M. \Vi J50 11. 
0 11 r e~t,• très s•·c ptique q u a 11L :1 l'in 
trrÎ' I r ée l c l ù la p o s~ibil i té p ra1 i
q11e rle c r éer un clima t politiquP n o u
vea u , r·e qni so us-entendrai t un <' co 11-
sul1 a l io n " démocr at iq u e" d e l' en sr 111-
blP rie la po pula tio n rho rlésic> nnf'. 

Sa11ct.io11 s v bliaatoires 
m ais sélectives 

Suit e ù l'éch ec ri e la r en co11 t r, • 
Wil so n-Smith , )a Grandc- Breta;; rw a 
en voyé M. CP.orges Brown , so n m i11i~
tre d es A ffa ires é tra n gè·res au con~f'il. 
d e sécurité afin ri e ·prop os<1r d f'~ 
rn n c ti o 11s o bli gato ire ... m a i~ sélec t i
ves co11tœ la Rho rl és ie. M a is o n co n s
tal c qnc to us les pr:oclnit s m entionn,·•.,. 
co11u11e le ta bac, suc re:, c ui vr e, c lrro 
nre, v iande, cuirs, e tc., fi g ura ient dé
j ù sur l a li s te pro p osée par la G ra n 
<le-Bre tagne, jus te a près l'CJ.D.I. rn 
n ovembre 1965. 

Les r ésulta ts pratique _., de ces sa n c
tions, il es t vrai se ule m ent propo
sées par Londres. ont ,; té timide~. 
De m êm e po ur l'embar~o p é troli t!r 
à r ela ph1sif!u rs raisons : l 'ai de ou

verte apportée par les ;rou ver11P.111e nt, 
d e l'AfrifJUP du Sud e t du Portu;.rn l, 
e t égalem ent. p a r J cs pays eomn11· 
l ' Alle m agn e F éd éral e, le .l a po11, la 

ÉTRANGÈRE 

S · I· 1 . Il S A •·t la Fra,wc-, qui • IH' f ••~ f':- •· • · , 

dir,•••t p1111·11 1 uu i11 d irr <'l f'lllP lll. 11 011 1 

I"" n •,pp1•;i"• 1,•;; ,a1w1i,>11,. 
E n ri'•n lll ,·· .. 1,· pro hlè•m f' n 'Ps l ]•a

c<' lui rio, l' a ppui ,·t de l'a ppro h n_1 10 11 
d P · ~,1111·i i1111 ~ ohl i~a tuin:s d ,._e lP\'• 
ti 1,es, lu1-,·1· pu 11r 1,: pé i ro l,•, m n r,-; il ,• 
r P1·11 nnai Ire l' i 11 Pfli cae i té pral iqur d,· 
<:e ::i :--a n<·l ion :,. . 

l.' rw Jll"l'U V<: cl,-· pl u~ ,'il e n fall a rl. 
,,,•mi t fo urnie pa r le clé ve loppe m e n l 
a (·1-r11 d n,, rap po r t:: l'Omme rc ia ux. en
l n· 1· \ lln11 a ).!IH' Fë d .: ral,, . les {).S.A., 
1,· .lapo 11, la Sui•il f!, ,•t la Rho ~lési" 
a p r l'• If' 111 o i~ cl,· 110 ,,0 11ilnc 196.). 

lfau , n · p a ri , 'VI. C, ·or;!• ' 8 row 11 a 
b iP11 -0 11 l i!!'.1t C' ù l' t ).N .l . •11w son /!OIi · 

,·Pl' IH' llH ... 11; n~r n v i !'-aµ:PaÎ l p a:-=. Ull~ i11-

tl'l"\l-' ltl iu 11 111 ili1 a in · pou r ,.,·./!1.,,- l'af
l .r i r ,• rh"' 1,··-i,•1111 ,·. 

:..:.11, i tl, a l'or :;w/-ajri<-ai11 
f !Ullr lui 

Li n ::i111 i t h cl J,, g:0 11, P.r 11 P11H~11 1 rlro
d i·,, i~n n ·onl [M S ,l i! ra i,;o n~ d e \Ta in 
d re r eff i .. i,• 11 ce d ,~_.. ,a11c t io 11s éc·o n o-
111 iqu e..,, ni l'lr~•p o 1hé 1i q uP ,~111plo i d ,, 
ln for ce par la G rand,~-l3re la~m:. Plu,; 
,1 · li111• a1111,··.: ,l',~:,..pé r ie rw e a d é m o n
tr é, qu' ils ' 'tcu ai ent" la Gra11 de -B r P
tag n e, Jan Srn i tlr est \'ertai 11 d e lïn-
1(.•ri:•1 q uP p orte Je ca pi tal inte rna 
lio nal au m ai n t ie n d u .~l n ! 1t 11110 éco 
no miquP, dans 1'? 11 ~e11rl1l, · di> l'A fr i
qm~ A u;; t ra lr\. li .,ail q11 <' la " mala d ie: ' 
f i11a11, ·i•'- r c- ,]; . la C 1, 111cle -Bre ta g n t' 
1'1· 111pi· .. li e l! P po ur,-uin·,· assidih11 c n1 
l'a ppl il'al ion d P.• ~and io u ~ q11'e lle -
111 i-1111· a pro p osée c 11 196.:;, e t d ,, 
"ù ll !!<' r Ù r .·,1,•r: cl n · Ù l' Afriq ue du 
S u, i' r, l a ux .. ol o 11 ies p o rln:;aises. 11 
, a it a11 , s1 q111·' l'aeh r111 i11e 111 e nt ilu 
,· n i , r f'. du Kalanga ,• t ile- Zambi,.. 
pa r t: ,·1rl ii·rc 11w11 t dc:; t i11 ._'.· ù la Gran 
d c-13rc lag nc . a ux U.S.A. c l. ù l'A llc 
nr ag nc F é <l é ralr dé pen d de l'u tilisa -
1 io11 d,·,. c hc mi llt' ri<' fe r rho d é,;ic ns 
e t "port11ga is"". 

P 1111r ,·r\ qui 1·n11<•,' r11P la réacti o n 
,J ,, _. pa~ .-; afrif'a ius. a ppa r te nant 0 11 
11 0 11 a u Co1111110 11 wc>al1lr, Ja l! S mitlr 
11"ig:11o r e p a s q u ' il ,; eh e n ·lrc n t ii c·on 
vain n e \V il.-011 d 'e111 plo yc r ln fo rce 
ù le ur p laer p atTC q 11 'c 11 x-111êm rs ~o nt 
im p 11is~a 111~ <'I nP sa urai, ·111 c 11 visa g1-r 
1111r i11l 1' 1·vc- 111io 11 111i li1 ai rf' e ffc cl i1·,··. 

La récwtion ii l ï ntérieur 
de la Hlwdésie 

M a l;!r t'· le 11111 11q11P d 'i11form a t io11~ 
ex ,1<·IP.- .-ur les réar lio n i\ pro vo qué Ps 
ù lï1111; r i, :u1· du p ay~, p a r l' i:r lrcw cl ,• 
la r <' ll<'O ll l rP S111itlr - \Vi lso 11, 0 11 c ruil 
~avo ir que d' u11<' façon ;.:é 11t'•ra lP.. la 
p o pulat io n bla11e lr :! rcprodie i1 M. 
S mith .,a " m odér a tio n", .-;ui vant 1·11 
•·cc·i l'atiilude rlc l' a ile "ext r é rni .- t r-.-' 
dn front rir o cl és ic n. Quant a ux qua
Lre millions tl ' lrabitant;; qui rc prC:·
scntent la m aj o.ritc': afriPain ,·, il scm
hl r. 'JU'clle r es te i, !',~•·art d ,~ l'a ff a in·. 
la 1·,rnsm·,: s'y c~ rn plo ie , cxecpt ion 
faite d ' 1111 nombrP tri·~ lirnit c'.· d, · 
fantôch cs africa i11.- pré ,,rut,- a u 
parle ment 111nis q ui 11'0,;c évicl e n,. 
IIIC II I pa,-, A \~x pri lll f! I'. 

D' autrl' p url, l'o n a p pre nd qu,· s ur 
tl <'s con ,wi ls pn·s~anls du gou v1· nl!·· 
m e nt ,l'Afrique d11 S ud. l a n S mith 
en v isa ge rai t. d ï ntroduirc• d n11,- la 
' 'cons titutio n ill t'·galP" rho d és i,·n11c . 
c l sous la forme d ' a111c 11dc m e nt;., k s 
" ,i ix prineipr~" d,, la (; ranrlc-Il l'Ctu-

tribune socialiste 

C<' ttc a ttitude p o urrait , pro vo
gnc. ttrr<: au ,win n1 c111c ,111 
q uer u rw rup . . . ·1 
'"Hliod •~sÏ<' ll Fron t.' ' ma is p <' rrn_r ur~• 

Il . .· . d<' · n e!!oc ra• u n<: (; VC' II IW ' I ' ICJHI,iC, " -- .. . , 
. . S ·tli ,hu rv-Lond r<',;, souh a ite <' 

t 10 11, • • · , . · · 11 
rn r l' •\fri qrw du S11d, 111q 111et<· <' c-

l - le · ll<'· •·i~ion :< é vc nt1w llc~ rl u IJl('lll( : f ~ , , . 

Con"f'il d r :;,;.,11ri1,··. 

r:vfl(lafll11 ation cle la poli.tiq ue 
' de M . Wilson 

le Lahour La rupture e ntre · 
P a rty e t le p a rti Con:,;c r vat e ~rr 

r1ualifiéc ù Lo ndrc ,; d i· ~c,s-cst 
1 1

• 
,io n pl111ï,1 a rtifi l' il' II ,... S i es , c -
b a ts p a rl\' lll l! llt a ire>< o n ! a tlP int p ar
Ioi ,, Lill 10 11 o ragc u:1. . 1.,,. o h ~•• rva te~irs 
0 11 1 p 11 r,•11 iarq u,~r '11ft' l'in di /!n at 10 11 

· 1 1 • ï 1 ·'a ,,iss 0 ,··1a il l1111 _1ou r, nt eu Pt: , 'f il " .,. " 
,1 1, , diri ;!<'.r ll i~ d11 ;!UUVP rll f!l ll f!nt Oil 
d,•. ,·,··11 .\ d,· l'n ppos i I io 11. T n u " so nt 
•·u n,<t ·i,·111.- ,1,, J,.ur, n 1:.po 11 ,,.a hilités 
da 11,- lë·1o l11 1io 11 d ,"! "' l'a ffa i .-..-' . 

•\u-d c>l i1 cl.·, diffind1,·,,, ,~con o mi
ques, lo u~ 11r111 : 11nlh : e 11 v iP. d'n,,f! r d ,, 
la fol"I',, ('0 11 , rc l' illé gal 1. Smit h. 

C h aru11 reconnaît que l,~s i11 v.~sti,.
se n1 e 111 .., bri ta nniques , ·11 R lio dés i,· 
sou l llli e ux p roté gés p a r Lil l go u vf!rne 
m e t bla 11!', l!t que l' a ven ir de' la Hho
dé ..,if' ,011,; 11 11 g;o uven re111 e 11 t rlrod,'·
s ieu d'o ri g ine ' a nglaise re pré ~eut P 
une garant ie ù l'c n co11 t rc de to ute in
(iltrati o 11 " r é ,1ol uii o 111rni r c" d a ns l<' 
bloc A us trnl. 

P our tou tes ces ra ison,. o n llf' pt!ul 
que co n damn er la p o lit ique · de la 
Gra11 d e-Br c tag11i> 'Jl' i n 'a jam ais cn
visngé de défe11dre Je,, i11té1·ê 1,, d e la 
111a j o ri1 é a fr ic-aim·. 

Tribu ne Socialiste 

Hebdomadé1ire clu 

Parti Social iste Unif ié 

l>irr·1·: ,•11r J' ,, /i1i ,11u· 

Harris Puisais 

Gérard Constant 
Christi an Guerche 
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Cl Espagne 

Vers quelle transition ? • 

Christian Guerche 

A l'heure où ces lignes paraî
tront les bureaux de vo te espa
gnols seront ouverts. L'inté rêt 

de ce scrutin ne vient pas de la ré• 
ponse qui lui sera donnée. mais clu 
nombre _d'espagnols qui pa1:tici pernnt 
an scrutm. 

A supposer que le dépouillement 
des votes soit honnête, ce qui est loin 
d 'être acquis, l' affrontement entre le 
pouvoir franquiste et les oppositions 
se traduira en effet par le nombre 
de votants. 

Le gouvernement a mené une cam
pagne insensée en faveur du oui. 
Toute l'opposition a donné une 
consigne d 'abstention, sans pouvoir 
pour autant développer sa campagne. 
Les derniers jours on a même vu un 
certain nombre d'arrestations d'oppo
sants dont le seul crime était de dis
tribuer des tracts ou de faire des 
inscriptions invitant les espagnols à 
ne pas participer à la farce des élec
tions. 

Quelques manifestations ont pu 
être organisées, e1les ont ét é sévère
ment réprimées. Reste à connaître le 
résultat de l'application de la con• 
signe. D'autant moins prévisible que 
l e vote en Espagne est obligatoire, 

. et que l'abstention sera sanctionnée 
pm· des retenues de salaires non né
gligeables. 

Mais quel que soit le résultat, les 
milieux officiels ne peuvent plus 

~ 
□ La Vie 

cacher le malaise qui rrarrnc toute 
t:> t:> 

l'Espagne, jusqu'aux personnalités 
les plus proches du Pardo. Trente ans 
après l e début de la guerre civile. 
le répugnant vieillard qui se trouve 
encore à la tête de l ' Espagne, risque 
pour la première fois, d'avoir mécon
tenté tout le monde. Pourquoi ? 

Un référendum mutilé 

En vérité, le schéma de départ 
était différent. Nous l'avons déjà <lit 
ici, un certain nombre de milieu., 
proches de la démocratie chrétienne, 
pensent que l'heure est venue de libé
raliser quelque peu le régime, et de 
répondre à un certain nombre de 
démarches de l'opinion intérieure, 
comme de l'opinion internationale. 

Cette démocratisation permettrait 
à la fois de canaliser l'opposition 
populaire qui vient de se manifester 
avec éclat au travers des Commis
sions ouvrières et de l'opposition 
syndicale, et de satisfaire aux exi
gences formulées à Bruxelles, au 
cours de multiples négociations par 
la Commission de la CEE, pour faci
liter l'entrée ou l'Association d e 
l'Espagne au Marché Commun. 

La press ion dans ce sens était de
venue très forte, e t Franco a feint 
pendant un temps de vouloir satis-

militante 
A NOS LECTEURS 

C 
m éro 
TS. 

'est par dizaines que n ous 
recevons des le ttres, depuis 
la parution du premier nu
de la nouvelle formule de 

La plupar t sont pleines d'encou
ragements. Quelques-unes plus cri
tique,;. D'autres enfin sévères. 
Toutes nous sont utiles. 

No11~ vous demandons de conti
nuer, notre souci é tant d'étendre 
Je nombre de nos lecteurs, et le 
dialo"llC avec e ux. Nous savons 

t:> • J 
l'expérience qu' un JOurna ne_ ;;_c 
renforce que dans la mesure ou 11 
sait entretenir un dialogue avec 
ses lccte u rs . 

Dans les semaines à venir. nous 
essaierons de répondre par des 
enquêtes, des articles autorisés de 
nouvelles signatures, de répond1;_c 
à ]'essentiel de vos préoccupations. 

Plus tard, et espérons pas trop 
Lard, viendront des pages nou
velles, et des rubriques plus va
riées. 

Mais pour cela il nous faut ga
gne r de nouveaux abonnés e t de 
nouveaux lecte urs. Que chacun 
c1·cntrc vous abonne une personne, 
e t la 11artie est non seulement 
gagnée, mais nous pourrons encore 
l'améliorer inévitablement. 

Nous comptons sur vous. 

Comité d'initiatives de Grenoble 

Le cahier contenant le compte rendu des débats de la Rencontre 
Socialiste de Grenoble est paru : Prix 6 F. 

. ,, -........... 

A la vraie li.mite 
.. ,/ 

A D N P. (Lamy) 

faire une large partie de ces reven
dications. Mais après avoir biaisé, 
puis gardé un silence prometteur, il 
a soudain brusqué les choses. La 
r éforme constitutionnelle proposée, 
se bornait en fait à créer un poste 
de Premier Ministre, et à une réfor
me tte des Cortes I parlement· espa
gnol ) qui ne rendait pas celles-ci 
plus repi·éscntatives que par le passé. 

C'est cette réforme qui est sou
mise à référenchun, non sans préci
pitation, pour empêcher les opposi
tions de s'organiser. 

Cette décision a déçu tous ceux 
qui attendaient une ouverture, sans 
surprendre ceux qui ne se sont ja• 
mais fait d'illusions. D'où les décla
rations de toute l'opposition des Jl!O· 
narchistes aux communistes et la 
consigne d'abstention. 

Mais fait nouveau e t <l'importance, 
l'Eglise Espagnole, contrairement à 
tout ce qu'elle a fait dans le passé. 
et se démarquant ile plus en plu., 
d 'un pouvoir qu'elle a beaucoup 
soutenu, et dont elle a aussi beau
coup profité, a laissé ses fidèle~ 
« voter en leur âme et conscience, 
en s'inspfrant de l'Esprit du Con
cile ». 

L'Eglise : liberté de vote 

Cette position prévisible pour ee1uc 
qui suivent de près l'évolution des 
milieux catholiques espagnols, mar
que un tournant. L'opposition aux 
structures <lu régime, et à son idéo
logie, trouvent ici rm appui inespéré. 
En même temps que se négocie dans 
le secret des cabinets, la formation 
d'un vaste parti démocrate chrétien. 

Quelle en sera l a réalité, et de 
quels appuis jouira-t-elle ? Il est 
difficile <le répondre pour l'heure. 
D'autant plus qu'avec cette évolution 
on enregistre la rentrée sur la scène 
politique d'un certain nombre <le 
formations traditionnelles, qui veu
lent retrouver quelque vitalité. 

Le problème de l'après-franquisme 
est donc maintenant bien posé. 11 
n 'est pas sûr que la gauche espa
gnole n'ait pas déjà perdu trop de 
temps. La transition qui s'instaure 
risque de lui être une fois encore 
défavorable. 

CELA EST POSSIBLE 
Les sections de Saint-Claude, Morez et Saint-Laurent-<lu-J ura 

(Jura) donnent l'exemple. En une semaine .e lles ont collecté 33 
abonnements. 

Campagne de diffusion de TS 
Commande de trar.ts : (] centime !"unité) tracte 

Commande de bandeaux (4 centimes l'unité) hancleau.'I: 

Commande de n" là 0,55 F l'unité) journa\L'I: 
- ---- - - - - ---- ------

Abonnements 

l an : 
6 mois 
3 mois 

Nom 

Adresse 

Nom: 

Adresse 

Nom: 

Adresse 

D.e la part ile : 

30 francs. 
16 francs. 
H francs. 

Nom: ...... ................ ... ..... .... .. ... ....... ... ........ 
Adresse ....................................................... 

Commandes :'t Mme Geneviève Leprieur. 
Rappel : Ci-joint règlenwnt : 1 

187, rue <lu Faubourg-Poissonnière 
_ Rapports préparatoires : 5 F. Paris (9') Chèque bancaire ; 
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□ Livres 

De Staline à Mao 
J.-M. Vincent 

S 
ous le titre « la grande contro• 
verse sino-soviétiquc » (1) Jean 
Bab y qui fut longtemps w1 des 

spécialistes d'économie du P.C.~. 
vjcnt d'écrire un livre pour 1a rle
fense et l'illustration de la politi
que du parti ~ommuniste chinois. 

On sent très bien ce qui a poussé 
l'auteur, d'une part un attachement 
profond au marx:isme, d'autre pari 
les déceptions causées par l'enlise
ment du parti communiste fran
çais rlans l'opportunisme depuis des 
décennies. Le livre est donc le tra
va il d'un partisan et d'un militant 
el non celui d'un observate ur déta
ché. J ean Baby condamne et pour
fencl avec beaucoup de vigueur l'ad
versaire, le révisionniste, qu' il soit 
soviétique ou français. Pourtant le 
lecteur n'a pas ,levant lui un ou
vracre qui renonce à l'analyse, ù 
l'ex:1men des questions au profit des 
1 ira des venger.esses. A partir des tex
tes officiels, chinois et sovié tiques, 
J ean Baby essaie de donner une 
irlée des causes du f,'Tand schisme 
,l'a ujourd'hui. 

Une critique de la politique 
internationale de l'U.R.S.S. 

De longs passages sont en parti
culier consacrés ù la politique inter
nationa'Ie ,le l'U.R.S.S. posl-stali
nienne, domiuée par la r.echerch e 
pcrmanenl e d'un modus vivend i avec 
la principale puissance capitaliste, 
les E tats-Unis. J ean Baby n'a pas de 
pe ine à montrer - il peut d'ailleurs 
appeler à 1a rescousse rle nombreux 
observateurs bourgeois - que dans 
cette recherche ,le la coexistence pa
cilique e l de la rlé ten te, !'U.R.S.S. 
n e s'est guère montrée soucieuse des 
intérêts du mouvement révolution
naire international el même des 
pays qui out quitté l'orbite capita
liste. La Chine qui croyai t pouvoir 
compter sur l'aide soviétique pour 
édifier son induslrie nucléaire e t 
brûler les étapes dans son dévclop
pemcnl économique s'est très vite 
h eurtée il celle absence Ùe scrupu
les, voire un peu plus tarrl il un vé
ritable clinntage éco1101nique (rappel 
des techniciens soviétiques en 1960). 
J ean llaby ra ppelle égalemelll que 
l'Inde bourgeoise de Néhru a béné
ficié d' u11e plus 1:,rr.andc bieuvci]lan
ce que la Chine de la part de l'Union 
soviétique lors du conflit fronta1ier 
si 110-i11clien. 

Encore plus 1:,rrave a ux yeux de 
J ean Baby est l'attitude prise par 
l'Union soviéticrue clans le conflit du 
Viet-nam. Conformément aux ana
lyses chinoises i I pense que l:es tli
rigeants sovjétiques n'ont qu'une pen
sée en tête : faire cesser un conflit 
qui met en question leur politique 
internationa]e et rend impossible des 
accords globaux avec les Américains. 
Il écrit ainsi : « C'est parce que le 

P.C.C. a pleinement conscience de 
ces object ifs qu'il accuse le gouvern e
ment soviétique d'utiliser l'aide mi
J-itai'r.e pou.r accumuler un capital 
J>olitiqne qui permettra d'intervenir 
clans le règlement du conflit amen
~ano-vietnamien et ensuite de re
prend1'.e avec les dirigeants améri
cains la poli tique de collaboration, 
·baplisée de coexistence pacifiqu~, 
obstinément poursuiyje depuis 
1959. » 

Une analyse de l'U.R.S.S. 
Après un tel diagnostic, il faut na

turel1cmcnt s'int.erroger sur les ori
"ines de la maladie. Pour J eau Ba
bv e lles sonl inrléniablemenl dues à 
1; progression des forces bourgeo~:e: 
et capi ta li s tes au sein de la . soc1cte 
soviétique. Le r évisionnisme K hrou
ehtchévien, puis le KhrouchLchévis
mc sous Khrouchtch ev sont la tra
duct ion sur le plan politique de l'ar
rivée au sommet de la société des di 
ricreants cmbour«eoisés e t scep tiques. 

0 0 , 

A l'exemple <le la Yougoslavie, Jes 
couches technocratiques sapent de 
plus en plus la dictature du proléta
riat et en faisant appel aux stimu
lants matériels se créent une suite 
prête à accepter une restaur ation à 
froid du capitalism e. Le prnlétariat 
est mis en tutelle e t les privilégiés 
s'a rrogent des positions de pouvoir 
e t J e prestige de plus en pl us impor
tant.es. 

A cell e pol it ique qui exprime une 
évo luti o11 sociale néga ti ve, J ean Ba
b y oppose la sagesse de la po litique 
chinoise clans tous les domaines. Il 
souligne l'originalité de la politique 
,wricol c - très éloignée du modèle 
sl~linien - la souplesse des mé tho
des cle gestion économique et lave 
il juste Litre, les dirigeants Chinois 
de ]'accusation d'aventurisme mili
taire. La révolution cu lture1le elle
même lui parait s'inserir.c dans un 
contexte de rectifications sans cesse 
renouvelées des méthodes de contrô
le rlu pouvoir, et clans un context:e rle 
v.igilance contre les manifestations rle 
dégénér escence bourgeoise ,.l'une so
ciélé nouvelle, mais encore marquée 
par les stigmates du passé. 

Les insuffisances d'une analyse 
Les vues de J ean Baby - écho un 

peu infidèle des vues chinoises -
n'appellent pas une approbation 
complèt:e, car les choses ne sont pas 
aussi linéairement. simples qu'il veut 
bien le rlire. La première question à 
se poser est la suivante : ]'opportu
nisme indéniable des soviétiques est
il comm e il le dit le fruit <l'un retour 
en force du capitalisme en U.R.S.S. 
(même si Je processus n'est pas ache
vé) ? N'est-il pas plutôt situé dans l:e 
prolongement <lu système de pou
voir instauré sous l'égide cle Staline 
par le r eflux du mouvement ouvrier 
en U.R.S.S. au cours de la période tlc 

la N.E.P. ? En un mot l'opportunis
me d'aujourd'hui n'est-il pas dans le 
prolon«ement de celui de Staline lors 
de la ~évolution chinoise de 192î, 
lors des marchandages sur le parta
rre du monde en 1943-1944 ? Autre 0 

question : la ligne du P.C.C. perm~t
e1le rie reconstruire vraiment un 111-

terna tionalisme socialiste authenti
que ? - N'est-elle pas elle aussi gra
vement infléchie par des préoccupa
tions d'Etat, par un sectarisme per
nicieux qui font repousser à la Chine 
les propositions de front internatio
nal de soutien au Vict-nam lancées 

Femmes 

I PC de Cuba et de Corèe du par es . • d 
cl ? Toutes ces questions sont es nor . ,. , b 

questions graves CJ1l il n est. pas on 
]' ' luder même s'il est vrai que la 
~l:ine risque d'être la v~c~im_e de la 
prochaine agression ~me_ncam_e. En 
cl ïinitive il est aussi necessaue de 
O:aintenir l'esprit cl'examen et, de 
critique à l'égard d'une grande_ r~vo
lution qu'il est néc.essaire de res1ster 
à l'hystérie anti-chinoise crune gra_n
de partie des dirigeants commums
tcs européens. 

(1) B ernard Grasset, 25 F. 

Confession à l'italienne 
Geneviève Rocard 

ltalie. - Il y a enL'iron un ,111, je m e suis fia11cée avec u11 jeune l~omme de dix ans, de 
plus que moi. Nous nous e11tenclions très bien au début, mais un 1our tout u change et 
mon fiancé m 'a déclaré que si je l'aimais vraime11t, je de_v?is _lui cl~~~er _u,!e preui·e de mon 
amour. Je 11e voulnis pas. mais après de nombreuses hesllatwns, _J ai tede. l! Y a q~elques 
jours, une de m es amies m"a rnco11té que sa famille état. lwsr.ile: 11 no~re marwge et a ,not~e 
dernier rende=-vous, je lui en ai. /llit, l'observation. A quoi il m'u repondu : « l e _t av?tS 
prévenue. D'ailleurs, les miens considèrent que c~ ser~it la d~rnière cles, ~h.oses a faire 
que de me marier avec toi ... :!> Les choses e~ sont la et Je ne sais quelle l:leciston pren1r~. 
Est-il exact que je n'ai aucun droit. sur lui après ce CJUi s'est passé entre nous ? (C1tee 
par Gabrielle Parca. l 

France. - J'ai aujourd'hui vingt-cinq ans. Quand j'ai connu Bruno, j'ai commencé par 
lui rési.ster, m ais il m'c, promis monts et mervei.lles et, je me suis jecée corps ~! âme dans 
ses brus. Un mois après, il s'est détaché de moi. Alors n con~meucé ~on calvm_re; D'autres 
garçons, ci qui je ne demandais rien, sont venus ~t. cela . s est tou1ou_rs. termine par d~s 
déceptions ... Je cherche un jeu~e ho_m!'te qui. m mm_eratt e~ en qui_ Je pou~~ai.s avo,_r 
confiance. Hélas ! ma 11ie esi ·clesesperement vide. Aulez-mo, ... (Confidence n 997, de
cembre 1966.) 

C 
haquc jour, des milliers de 
lettres parvie~nent aux ré?ac~ 
Lions des divers magazrnes 
féminins. En Italie, mais en 

France aussi. Un livre << Jes Fran
çaises se confessent » serait-il très 
~lifférent du livre de la sociologue ita• 
licnne Gabrielle Parca (1) ? Les 
françaises ont-elles les mêm~s I?ro• 
blèmes que leurs consœurs 1tahen
ncs ? Il est difficile de l'affirmer 
car aucune étude systématique n'a 
é té faite en France pour classer les 
différents cris d'alarme qui parvjcn
ncnt aux courriers du cœur. Une 
étude utilisant les « lettres » qui sont 
publiées par les divers hebdomadai
res à bandes dessinées (2) françaises 
n e serait pas valable car les lettres 
qui paraissent sont la plupart du 
temps réécrites, censurées et choisies 
au goût des rédactrices, alors que 
Gahrie]]e Parca nous parle de lettres 
« au thentiques ». 

Mais il est bie11 vraisemblable que 
presque tous les problèmes que l'au
teur recense en Italie se retrouvent 
en France : la « fameuse preuve 
d'amour » demandée pa1· le fiancé 
ou prétendu te], Le doute sur leur 
intégrité physique, sont des suj ets 
que nous savons couramme nt abordés 
par Jes lcctl'i.ces. Les femmes <lélais
sécs e t trompées, les « femmes adul
tères on presque » et sur tout les 
« femmes qui souffrent » sont très 
assidues à écrire aux couTriers du 
cœur et même, chose é trange et qui 
traduit bien la solitude morale cle 
ce11es-d, les femmes se confessent 
après avoir demandé un conseil culi
naire à Françoise Bernard et Isa
belle, images personnalisées de la 
margarine Astra et de l'huile Le-

sieur. Les jeunes filles françaises 
connaissent les « amours à distan
ce » : on s'amourach e d'un homme 
qu'on a rencontré une seule fois . Ces 
lettres paraissent dans les journaux 
où elles donnent am, courriéristes 
l'occasion de renvoyer ces écervelées 
à leurs chères études. Par contre, 
nous ne connaissons pas en France 
les protecteurs de vertu que repré
sentent en Italie les frèœs et, à un 
moindre degré, les solidarités fami
liales s'acharnan t ' à détruire les 
unions indésirables. 

Le livre de Gabrielle Parca est 
riche d'informations sui- les femme~ 
italiennes, mais il laisse uue impres
sion <l ' inachèvement : comment ré
pond-on à toutes ces jeunes filles el 
femmes angoissées ? Quel modèle cle 
femme leur proposc-t-on ? Si iJ en 
est cr Italie comme en France, le 
courrier du cœur est la rubrique la 
plus lue par les lectrices. Uu e Mar
celle Ségal, une Marcelle Auclaire 
ou une Claude Ullin ont chaque se
maine plus de lectrice qu'une Simo• 
ne de Beauvoir dans toute son exis
tence. Elles fixent les normes, elle;; 
peuvent répondre sagement et perti• 
ncmment, elles peuvent aussi répon
dre au nom de la Morale à toute les 
femmes q ui se sentent coupables : 
« Madame, expiez ... » Expier quoi ? 
le plus souvent le fait d'être née 
femme. 

(1) Gabrielle Parco, « Les Italiennes se 
confessent >. Médiations Gd Format. Edi
tions Gouthier. 12,85 F. 

(2) Gabrielle Purcn a étudié 8.000 Jeures 
parvenues ces trois dernières années ù deux 
revues hebdomadaires à bondes dessinées,, 
probablement l'équivalent de Con/idenre, 
fotimité el Modes clc Paris. 
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1 1 Cinéma 

Reprise 
du 11 David Copperfield 
de G. Cukor 

,, 

Bernard Sizaire 

P 
our une fois les admirateurs de 
Dickens et les amateurs de ci
néma seront satisfaits. En évi

tant le mot à mot stérile el l'extra
polation douteuse, George Cukor a 
su montrer l'essentiel de David Cop
perficld. 

Il n'était pas facile de choisir et 
d'élaguer dans ce roman touffu. écrit 
parfois à la diable. Cukor et son. 
adaptation ont supprimé tous les épi
sodes secondaires pour recréer l'at
mosphère du livre à partir <les per
sonnages principaux. Ni Douvres, ni 
Londres, ni la prison, ni la fabrique 
n'apparaissent réelJement ; ils n'exis
tent qu'à travers David, Betsy Trot
wood ou Micawber. Les choses ne 
sont plus que la manière dont les 
êtres les ressentent. 

Pour concentrer notre attention 
sur des personnages nombreux, évo
luant pendant une trentaine d'an
nées, Cukor devait les typer rapide
ment. Dès qu'ils apparaissent, Betsy 
Trotwood par sa démarche caractt
ristique, Barkis par ses grimaces et 
son laconisme, s'affirment comme 
immédiatement dickensiens. Cette 
vi.,ucur du trait, cette précision du 

o • . 1 «este pouvaient etre caricatura es : 
Cukor comme Dickens tempère les 
portraits les plus somb~es par la 
clarté du regard, comme 11 sauve les 
situations larmoyantes par la pudeur 
et l'humour. Même Uriah Heep, fi. 
.,ure visqueusement diabolique, a 
0 

d'' d quelqu·e chose emouvant ans son 
acharnement à réussir. 

Après avoir dessiné les personna
ges il faut établir leurs relations et 
montrer leur évolution. L'auteur de 
« My fair Lady» a su décrire avec 
une finesse extrême la nature am
biguë des rapports entre Pegotty et 
la pauvre peLite Madame Copp·er
field : fragile maman sur laquelle 
veille la rude et tendre servante. Avec 
Betsy Trotwood, la tante de David, 
Cukor a réussi son meilleur person
nage : il l'a crayonné d'emblée, mais 
reviendra fréquemment sur elle qu'il 
enrichira, nuancera par touches brè
ves pour rendre plausible la géné
rosité profonde de l'acariâtre vieille 
dame. Cukor nous montre d'abord 
des êtres, dont il nous fait progres
sivement entrevoir l'âme. 

On quitte le film avec l'impression 
très dickensicnnc d'avoir fait con
naissance d'individus attachants, pit
toresques. inquiétants ou excentri
ques qui nous accompagneront long
temps comme rlemeurent auprès de 
nous les David, les Olivier et les Pip 
depuis qu'ils envahirent notre en
fance par l'intermédiaire de la col
lection verte. 

J'admire enfin que Cukor, un des 
derniers Grands d'Hollywood où il 
tourna ce film en 1935, l'ait fait avec 
la modestie du bon compagnon qui 
réalise simplement une belle œuvre, 
car il sait que l' « essentiel est de 
bien faire son métier ». Cette réus
si te, Cukor la doit à son honnêteté 
qui lui permet de tirer le meilleur 
des acteurs qu'il dirige et à l'exccp-

tionnellc compétence rles équipes qui 
surent faire d'Hollywood le haut lieu 
du cinéma. 

Noël_ approche, lisez Dickens, allez 
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voir Cukor ! Vous y trouverez tous 
votre compte ! 

Cinéma· Le Marais, 20, rue du 
Temple (Métro : Hôtel de ViUe). 
Place : 6 F. 

Un chant 
hauteur ' a d'homme 

Marc Echeverry 

L 
e public parisien est ainsi 
fait, qu'il aime consacrer mais 
non ratifier des gloires déjà 

ac.quises ailleurs. Il y aurait beau
coup à gloser sur ce public, dont la 
curiosité n'est guère la qualité ma
jeure, et pour qui les célébrités 
autres que françaises, ne sont au 
mieux que des gloires locales. 

C'est dire que la partie engagée 
par Raimon, lors de ses récitals de 
Bobino, était difficile. Il l'a incon
testablement gagnée. Sinon par K.O, 
tout au moins aux points. 

Deux choses frappent d'entrée 
chez le chanteur catalan : la simpli
cité et la poésie. Ce n'est donc qu'au 
bout d'un moment, le climat étant 
né, qu'il touche au but, pour émou
voir profondément à la fin. 

Je me suis demandé pourtant s'il 
n'y avait pas malentendu entre une 
partie du public et le chanteur. En
gagé, Raimon l'est sûrement. Et la 
sincérité et la conviction avec les
quelles il chante la misère et l'espoir 
des catalans ne peut que saisir l'audi
teur. L'économie de moyens, la beau
té de la langue, la singularité de la 
mélopée, aident à comprendre, et 
dépaysent à la fois. 

Mais à trop insister sur l'aspect 
politique de son tour de chant, on 
laisse de côté ce qui fait sa force : 
la robustesse de l'inspiration, la cou
leur des mots, la rareté de la mélo-
die. . 

Raimon chante des vérités bonnes 
à entendre, quand il exprime la 
révolte et l'opposition au franquisme. 
Mais le meilleur de son inspiration 

D Disques 

A propos des 

E 
n complément de son article 
du 8 décembre, M. Bernstein 
nous communique la note 

suivante. 

Il est évident que les prix calcu
lés ne tiennent pas compte des 
rabais de 10 ou 20 % que consentent 
certains disquaires. 

Un disque artistique en gravure 
universelle coÎlte normalement 34,90 
F. La seule adoption de la TV A ré
duite en usage dans le Livre ramène
rait le prix du même disque à 
29,10 F, soit une différence de 5,80 F. 

Voici quelques prix étrangers pour 
un disque de même catégorie : 

Allemagne : soit DM 21.00 = 26,25 F 
soit DM 25.00 31,25 F. 

Angleterre : 37 s. 6d. = 25,90 F 

me semble-t-il, est dans les chants 
d'amour, dans la ligne nostalgique 
de « J'ai quitté ma mère >>, clans 
l'âpreté de la « Chanson du Re
mords ». 

En vérité le poète incontestable 
qu'est Raimon, m'a fait penser beau
coup plus à un Brassens, avec ses 
révoltes et ses tendresses bourrues, 
qu'au Bob Dylan des dernières an
nées. II est vrai aussi que le malen
tendu à l'égard de ce dernier a été 
flagrant comme l'a démontré son 
passage à l'Olympia. 

Un dernier point me paraît devoir 
être souligné. Raimon est un chan
teur catalan. 

Cette lapalissade n'en est une qu'en 
apparence. Son refus évident de 
chanter en espagnol et donc de se 
priver d'une audience beaucoup plus 
large, répond en effet à une exigence 
authentique. Les sources de l'inspi
ration, les accents de la voix, le choc 
des mots, rejoignent et renouvellent 
une tradition qui n'est ni castillane, 
ni à plus forte raison andalouse. 

Et c'est au bout du compte ce qui 
rend exceptionnels et la qualité de 
l'émotion et l'aura du chanteur. 
Le public de Bobino en était-il 
conscient ? La chaleur de ses applau
dissements semblait le prouver. 

Il serait injuste de ne pas citer 
Grrenne Alwright, le chanteur néo
zélandais, qui en première partie du 
même programme, avait largement 
facilité l'accueil de Raimon, par une 
interprétation aussi sobre que rigou
reuse d'excellentes adaptations de 
folk-song. 

. 
pnx 

Hollande : 22,50 F = 30,37 F ou 
21 F = 28,35 F. 

Belgique : 295 F.B. = 29,50 F. 
Danemark : Dkr 44.00 maximum 

31,68 F. 
On constate donc que la France 

vient au premier rang des pays chers 
et que la différence correspond jus
tement à l'excès scandaleux de TV A. 

D'autres mesures, d'ordre stricte
ment professionnel, peuvent aussi 
conduire à une diminution des prix, 
mais elles sont trop complexes pour 
pouvoir être chiffrées de manière 
efficace. II est certain qu'une diffu. 
sion beaucoup plus large du disque 
permettrait une meilleure rentabilité 
des enregistrements et pnr consé
quent une baisse sensible des prix 
au stade de la prodU'ction comme au 
stade de la vente. 
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17 Réponse à Roger Priouret 
■ On ne soigne pas par 

correspondance 
Michel Rocard 

M 
rriour:::1 esl 1111 journalis:c> 
respecté : il le mérilc, il a du 
lalcnt. II a é té notammcnl le 

premier journaliste économique Je 
F'ranl'e ù présenter _.:_ dans France
Soir - 1111c analyw corr~cte de 
l'étraugc phénomène de chômage 
rampan t rrui affccle la fo'rancc Jepui,, 
douze an~. ll'l. P ri.oure t csl en eliel 
bien infonné. 

1\lai, voici r1u'i l ,;e permet dans 
L'E::i.:press (l) une attaque brutale de 
la proposition sur laquelic travai l
lent. ncitlellement les r e11co11tres so
cialistes rég ionales - l':::l l .:: selon la
cp1ellc i I esl possible el souhaitable 
de donner un peu plus d'autonomie 
it la vie régio11ale en France - sans 
faire seulem ent allusion it l'cxistcn
re tle cette proposit ion publique. 

A vra i dire. la maladresse de sa 
réfu tation est tcHe q11'011 peut se dc
mantler ' i 1 nous a lus. !\fais si cc 
n'est pas au courant tlcs rencontre,; 
socialis tes qu'il ré pond, à qui ré
pond-il ? Qui donc, sinon nous, a 
fait « souHlcr sur la Franc?. un vent 
de Gi roude » ? 

Tenons clon<" pour acqui,, que ce 
qui est en question est 'te rapport 

intitulé « Décoloniser la province», 
cl passona sans plus Lanie r a11 fond, 
r:'esL-i1-di rc ii son argu111c11tatio11. 

« Bien eulcndu, il fau t faire la 
part des préoccnpatious électorales i> 
écrit cl 'abonl Priouret. C'est une prc
mièrè erreur. Compte tenu de cc 
qu'est la France po'litiquc actuelle, et 
ile la manière dont on y postule le 
&uffragc, la carte é]cctoralemcut 
payante csl la déf.ensc des ]ibcrtés 
loca les clans les l imites actue lles des 
communes et dé partements, et sûre
ment pas une réfl~xion précise sur 
les remembrem ents nécessaires, tant 
des communes r1uc des clépartcmcnts. 
Aucun courant politique installé ne 
s'est risque dans cet t<' voie, qui est 
é]ect.oralcmcnt explosive. Non s 
l'avons retenue tout de même, pré
ci émen l parce que la rénovation ile 
la gauche ne passe pas seulement 
par la prc;parnt ion ,!'élections. 

l'riourc•l aborde ensuite 1111 argu
ment cl e comparaison : << Cette vo
gue du régionalisme s'es t développée 
en France ou 1110111ent même où en 
A 1ll'111a;.me le Chancelier Erhard 
payai t cite r le · prix de l'autonomie 
ri·;.:-ionalc >, . En effe t : « La Républi
crue f,; clé rale .i ro1mu, en 1965, une 
maladie• hanalr~ des économies clc 
plein emploi : la surchauffe, 1:'cst
i1 -rlirc la hauss<' cll's prix. Les mécli
r·a tion , sout connues: augmentation 
de,- impôts e t économies budgéta ires. 
Le chancelier Erhard a manqué, non 
pas d'autorité, mais clc moyens » ... 

« Quand le cltanccJicr Erhard a de
mandé l'austérité à Lous, les Lander 
ont continué à dépenser autaut en 
empruntant :Hl .. "- banques à 10 o/o. 
Ainsi a fini « le miracle allemand ». 

Cc ra isonnement cumule plusieurs 
erreurs ù la fois sur ce qui se passe 
en AJlcmagnc et sur la nalnrc de la 
poliLiquc él'ouomique proposée daus 
les travaux clc;; renconlrcs socia] is-

1 ""· 
Le fihénomèD e principal qui af

fecte l'Al;cmagne est l'ampleur cln 
changement démographique qu'elle 
a subi . La population active <le la 
République fédérale a augmenté de 
620.000 personnes par an de 1953 ù 
1961. 

Il s'agit là d'un choc démogrn
phiquc d'une prodigieuse puissance. 

Priouret propose ici des « m édica
tious cormues », augmentation d es 
impôts cl économies budgétaires. 
Cela revient ù ralentir la vitesse cl.e 
croissance de l'économie allemande. 
Mais comme on ne prévoit pas que 
la si tuation démographique se clé
tende avant une dizaine d'années, 
cela veut 1lire que 1a réduction envi
sagée sera durable, et pas scttlcment 
r.onjouciurelle. 

Eu fait, une politiffu0 aussi som-
111ai.-cme111 globale n 'est pas de 
taille ù sortir l'Allc111agne sans trop 
clc dommages rie ses <liHicuhés ae
lueJlcs : il faudrait <les interventions 
sélectives, une organisation des mou
vements de main-d'œuvrc, une direc
tion précise de l'économie par sou 
régulateur principal qui est l'Etat. 
En nous affirmant socialistes, à Gre
noble, nous nous déclarions fidèles à 
cette analyse selon laq-ucUe le ca
pitalisme est un régime injuste e t 
dangercu..-x à raison des contradictiom 
internes qu'il recèle toujours. L'Al
lemagne u'cst qu'un bon exemple de 
plus. 

Mais :enlrous plus avant dans Ja 
logique de Priourct : imagiDons celle 
folie, qu'une politique libérale el 
globale puisse suffire ù régler Je ca!' 
allemand. Encore faut-il 1a faire. Si 
les Lander ont continué it emprunte r, 
c'est fJ u'on n'a pas ch erché ù lés en 
empêcher. E t Priourct ,l'accuser la 
trop grande autonomie régionale. 
Mais enfin, depuis quaJI{] Ja limi 
tation clu cré, lit passe-t -clle par clcs 
mesure:, réglementa ires appliquées 
aux c111pnmleurs ? C'est dans le,; 
banques qu'on serre la vis, depuia 
toujours, c l ou peut le faire soi t 
~lobalcm.ent , soit par catégorie cl 'P.m
prunteurs. 

f~n France, nos traditions C!t l'exi,,. 
tence rie la tutelle ont donné à nos 
collectivités locales une vie finan
cière très particulière ; on a d'au-
1 rc,; moycms clc lf" 11r serrer la vi,;. C,• 

n'c~t pas Je cas eu Allemagne : cDe~ 
relèv.ent du dro.it monétaire co111 · 
mun. Appliquons-Je. Si Priourct 
avait Ju le texte proposé à Greno
ble sous le titre « La gauch r. e t la 
monnaie», il ~aurai t que non" 
n'avons pas d'intentions laxistes en 
matière monétaire ; la fermeté cl e la 
direction centrale- dans ce domaine 
est pou1· nous ln condition clr. tout 
succès tùtérieur d'un gouvernemen t 
Je "auchc. Si Erhard n'a pas voulu 

" ] , 1 • fai1~e interdire cc type < c crcc 1ts, 
cela tient beaucoup plus aux re la
tious qu'il voulait préserver entre 
l'Etat el la Buodesbauk, comme en· 
tre la Buntlcsbank et les banques, 
qu'au..-x dispositions consLitntionne l
Jes intéressant. 'tes collectivités loca
les. C'est la liberté to ta le d'entre
prises cl des banques, le capitalisme, 
qu i .~st en question en Allemagne ; e t 
le fait qne l'Etat central n'y disposi> 
pas J'llll frein particu lier, sur ]a dé
pense des collectivités tei-ritoriale,; 
u'esL qu'uu ph énomène second. 

Aussi bien, lii n 'est pas le pro
blème essentiel. Le counnt des ren
contres de Grenoble n'a proposé ni 
gestion régionalisée de la monnaie 
ni éclatement de la France en une 
confédération de provinces indépen
dantes. Priourct sent d'aillem·s lui
même qu'avec cet exemple allemand 
il n'a tenté de pourfendrt.! qu'une 
caricature de notre thèse, :e l -j) écri t : 
« Celle affaire devrait déjà nous 
montrer que la bonne gestion écono
m iquc exclut uuc trop large autono
mie des régions et même des com
munes ». C'est nous qui soulignons 
le trop. 

En France, communes e t régions 
ne di!lposeut d'aucune autouomic. 
A,•aut de le ur en donner trop, on 
d ispose donc de quelque marge. 
C'est toute cette marge qui fait le 
prob]ème. 

Et. fü, notre interlocuteur devient 
moins clair. Il évoque les exemples 
du Havre, de Montceau-les-Mines e t 
du Creusot, pour sembler conclure 
que .l e facteur essentiel de localisa
tion des implantations industr ielles 
nouvelles réside rlans le système de 
communica tions, ce dont, pour Je 
court terme, nous convenons d'au
tant plus vo]ontiers que nous n'avons 
jamais dit le contraire. Mais il ne 
le dit pas nettement : « Le Maire ne 
mourra pas, parce qu'il est sur un 
axe d'exp1111sion », Certes : aussi bien 
Le Havre n'est-il pas une des zones 

clés de la revigoration régionale né
cessaire, précisément · pour celle rai
son. 

En cc lJUi concerne Montccau-Jcs
Mines Cl T~e Creuso t, « on ach ève. en 
ce début. de décembre, une << route
express » qui 111c t Montceau e t Le 
Creusot il trente minutes en voit.ure 
rle tourisme et il quaran te 111inutci
cn car d e Chalon. Les zoucs indus
trie lles s'uch<~vcnt. Le temps fera le 
reste. Et, en aLLcnrlant, les jeunes de 
Mo11tccn11 é t <111 Creuso t trouveront 
1111 emploi ù Cha lon». 

J e n'invente ri èn : la <·li· du pro
hlèmc, c'est la vie qui grouille ... Et 
s i elle ne groui lle pas à l'ouc·st clc• 
la lign e Caen-Marseille, fout-il clin· 
La111 pi.~? Quand on soutirnt cl1· pa-

tribune socialiste 

rcillcs thèse:;, il faut au moin,- avoir 
le courage cle se~ co11cl :1~io11s. 

Vous rcmarqnerr:t. <' Il outre-. ami:,; 
lecteur~, q1w ces rni~onne111c11ts rl1• 
Priourc t j'cs:;ai<' d1, le.- citer 
en rcspec-tant la logique ne confir
ment en rien son titre : « Le Méde
cin est i1 Paris>>. Sn coudusion que 
« La soh1t ion en aucun <'a~, ne passe 
par le morccJJemcnt cle l'unité éco• 
nomiquc qu'est la Franc·c - rl'une 
unité rlont la dimcn ,,io11 Pst rléjà in
suff i::mnlc >>. 11 u cru montrer que le 
médecin c':tait it Paris en expliquant 
que Dijon n'était pa,; devenue la mé
tropole régionale ~ah-atri<'e: don
nons acte, et pour cause ; notre thèse 
est précisément r1uc tout a toujours 
contribué en F r ance à empêcher le 
développem ent de capita les ré,!jona
Jcs puissantes. Mais cc qu<' Priouret 
tlit Jina lement c':est q1M le~ clésé<Jui
libres régionaux n e sont pa1, surmon
tables en France, qu'on n'y peut rien, 
et que c'est bien ainsi. Le médecin 
n':est pas à Paris ; il n'y a pa~ de 
médecin du tout. 

Réaffirmons avec force tJUe nous 
peusons le contrair e : 

1° C'est un principe permanent du 
socialisme que de ne jamais s'aecom
modcr d'une injustice, fut-elle terri
toriale. 

2° Le cléveloppemcut économique 
est le résultat du progrès techniquf' 
e t rie l'accroissement des échanges. 
Cc <lonb]e mouvement, améliora
tion ries conditions techniques des 
productions dans chaque entrepris_e 
e t intensification des échanges de 
chaque secteur de l'économie, prend 
sa signification 11 différents niveaux. 

3° Il est tout il fait incontestable 
qu'au plus haut niveau, celui de 
l'économie continentale, le dévelop· 
pemcnt est le résultat des recherches 
les p lus avancées comme des aug• 
mentations massives d'échanges per
mises par les très grands équipe• 
ments d'infrastructure. Personne n e 
songe à retirer de Paris la responsa• 
bilité de décision en pareils domai• 
nes. 

4° II est non moins incontestable 
qu'au niveau local et régional des 
améliorations substantielles peuvent 
ê tre apportées taut aux conditions de 
productions qu'aux moyens d'éehan• 
ge. Là e::<t la clé du développement 
des régions en panne et notamment 
de l'ouest. Le médecin ne peut venir 
clc Paris : on a e soigne pas par cor
respondance. 

5° La thèse proposée aux rencon
tres socialist:es consiste à dire qu'il 
n'y a aucun iuconvénicnt à retirer de 
telles attributions économiques à Pa
ris qui n'en a nul besoin, et qu'au 
contra ire on tirerait de biens meil
leurs résultats des mêmes envelop
pes rie crédits si les tlécisions étaient 
prises sur place, c'cst-11-clire avec unc
connuissance suffisante <les besoins. 

6° 11 reste que les équipements de 
dimcnsiono nalionalco continueront à 
cl~pen<l\·e de Paris, r1ue les plans ré
l!'.0111rnx 1.-:~·out l'objet d'arbitrages au 
111v1·nu 1111t1011al - ou curop1fon - Ill 

qu'il n'y u qu'une· politique moni~
tnire. 

Ï " 11 rl'stc· que M. Priouret se se
mit honoré .en nou,; lisant avant d'cn
t n1pn·nclre cl1· 11011,, ri-fnll'r. 


