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0 éclaration 
Le vote du projet de loi 

sur les • formes nouvelles 
de la délinquance • et sa 
mise en pratique risquent 
de marquer un tournant 
très grave dans la vie po
litique française. Toute po
sition équivoque à cet 
égard dans le mouvement 
ouvrier serait lourde de 
conséquences. 

La preuve serait ainsi 
faite q\Je le régime Pompi
dou-Marcellin peut se per
mettre de compléter son 
arsenal juridique par des 
lois dignes des colonels 
grecs ou des dictatures 
d'Espagne et du Portugal 
sans résistance sérieuse. 

Les défenseurs de cette 
loi scélérate prennent pré
texte d 'une soi-disant va
gue de déprédations dans 
le monde universitaire en 
masquant leurs propres 
provocations et les dégâts 
de leur police pour faire 
d.u mouvement étudiant 
un .bouc émissaire. 

En réali té, c'est au pre
mier chef les actions des 
ouvriers, des paysans, des 
commerçants en révolte 
contre l'exploitation et l 'op
;>ression capitalistes qui 
:.ont visées. Les arresta• 
t ions d'étudiants, . de mili
t ants uniformément appelés 
gauchistes avaient pour but 
de préparer le terrain. 
Maintenant, la répression 
sélective d' abord limitée à 
quelques organisations ré
volutionnaires et aux mi
litants dans les entrepri
ses, peu1 s'étendre du 
jour a·u lendemain et se 
faire globale. 

C 'est pourquoi le P.S.U. 
appelle à une lutte intran
sigeante et claire, dans la 
plus large unité contre la 
loi scélérate, pour la libé
ration · de tous les militants 
emprisonnés, pour la dé
fense de tous ceux qui mè
nent la lutte contre le capi
talisme et le pouvoir, quel
les que soient par aille·urs 
les divergences politiques 
avec les unes ou les au
tres. Face à une répres
sion qui atteint de plus en 
plus de travailleurs, de 
paysans, d'étudiants et de 
lycéens, la solidarité ne 
saurait être sélective. D 

(Communiqué de la Direc
t ion Pol/tique Nationale du 
19 avril 1970.) 
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PANTH■ON 

13, rue Victor-Cousin 
ODE. 15 ·ù4 

Permanent de 14 h à 24 h 

Butch Cassidy 
et le Kid 

Répression 

La loi scélérate 
Henri Leclerc 

c ·esl e n l!ln qui lure nt vot t'.,c, 
le :-1 lo ii,- 1·ontn• le!"> 111c n éc:- anun·lti:-t• 
I C!-1~ le:- fanu:u~ei; lo i:; :·-wélé rutc:" 
qui n e :,Crv ire nt ja1na i t- Ù ré11ri n1cr 
le m o u vc m c nl c1u'cJle :,,. v isa ic nl c l 
q u i mourut 1u ut se ul. :Ü 111plc n 1cul 

pun ·c •tu"il n 'eut j :.1111ni~ d e ~ou• 
tie n populuirc. !\fuis les lo is ••·élé
r a l e !-i r csl ;! rt'11L Uc µui :,,. e lle:- n"ont 
c·essé ,l'ê tre u t i li:-•ées J)..tr to us le i,. 
µo uveruc m cnt :- c·ontre le n1o uve
mcnt o uvrie r. C"csl c•n vertu c.J' ut1l." 
de ,·es loii,. :-ïr é lé r utc~ que J eun
Pie r re Le Da nte,· ,•si uujourd'hui 
e n prison u u lfllc l cN mil itunl s o u 
v riers <le V e rnon vont 1·o n1pa rui trc 
dc vunl le 1r ih1111ul rorrer1io1111e l 
d ' Evreux. C'est l'art id e 265 du Cod e 
péna l, inséré e n 1119:1 uuss i, qui u 
pc rntÎK, pa r lïn:,;ta urati o n ,lu c· riinc 
d 'uijsoria1io 11 de 11111lfuite ur". de 
foire les prcmii, rcs ap p lirati o11s de 
res ponsahi l ité pé na le ,·o lle.-t ivc cl 
<le ,·onrlu1nnc r t·cux qui fa isaie nt 
partie d ' u'.1 _!(roupc • d~111 •·cr1,,: ins 
n1c1nhrc:- c hu e11t un·usci,. dt• s c lrc 
liv ré s ;°1 d e:-, atle ntnt s c·u nl n ~ d ei;; 
p ersonnes 0 11 d e :- hicni,.. 

C'est bie n u ne uouve lle loi sc·é• 
lé rat t" tJ lH~ prop o s ,~ le ,:.uuvern1~-
111en1 . 

Pe rso11 11t· 111• :-e fu it d ' illus ion . 
Ce ne .. mnl ni lt.•ri ~r ouµ c r- ~uu<"h is
t c s , ni le:-, nn urc·hisl c:- q ui so nt 
se uls v isés. 11 ,;, t faux d ie •l i re q u'il 
y u ëH"luc ll c nwnl u ne re,·rud t~:,
rcru·c ,le:-, 11 d c s tc rro ri~tcs irul iv i-
1luc ls 0 11 c·o llcrl if, . ()11cls qu,• 
soic 111 les e ffo rt s d e lu p n:,;sc liour· 
gco it1c, ne 11 011 i,. y lu i:-so ns pati p rcn• 
rire. Ce lle lui . ,·'c sl lu ré pli•I'"' :", 
Mui l 'J6H. C'csl 111 !!1"11 '.!dc pe ur q11,· 
c;a ne l'C t' Olllllll'IIC'C, ( . Cl'i l un UVt" II 

d e faihl cssc. 11 fnn l lo •·unslal cr : 
lu Hé puhlic11w de M. l'u11q1 i.Ju11 
n o p eul plu,-. "'«' f ont cnl1!1' clu l'iY"'· 
1i,111c ré prcHsif •1ui •foi e , le 111111 ,., 
de Napo lé on. revu et 11 111é l ioré pur 
los lois cl'cx•·epl ion •111i. 1111 fil clc s 
unnécH, 0111 ja louné le:- lullcr- ou• 
v r iè res o u le s lune s anl iro loniulc,. 
(~hu,·un suit que lu l1 ourgco i:< ic. 
ucculéc, lr11nsfon11e sa légal it é. re
n ie sci; priut'Ïpc~ j w-n111'uu jour olJ 
JJour sau ver t.!CA pro fitH, n' t!'n p o u
vunl plus e lle aha11don11e l'excr,·i
cc du p ouvoir à une é,1uipe d e 
lruunds : ,•'est •·,:lu le· fus•·i:<1111'. 

Po ur l ' i11st un1. clic p rotcHle e u. 
,·ore• de ses h o11ncs inte ntions. L'ex• 
p osé de s m otifs du l(ouvc rne me nl 
e st une lon l(uc d é fense. Di:s l'abor<I, 
on rappd l,· Mai 1960. Puis, 0 11 
fuit ullus iou uu 1>roj e1 d e loi sur 
les libe rté R individue lles rlé110Ré pur 
M. Plc•vc n. \1111, rcvi .:rulrons un 
jour pro..Jrnin sur 1·c texte 1,ypo• 
•· rite . Cc •1ui r•sl s i~uifirali f ,·'est 
•1ue l'ur~crwc " "' de mundéc po u r 
lu ré prcsHion m uis 11011 p our le, 
lilu•rtés. lléprimons d'ulrnrd. 1,,-, 
lihc rtés , on ve rra 111,ri:s. Le µo u• 
v c rncn1cn1 préc·hu! ,1uc le~ u u:t--U· 
res e nv isuiée• < ne 1·0111po rtc nt au• 
c unc dé rogation uux prirl<'ipe• fo11-
d a ment.uux ,fo noire dro it . ,·11,·• 
n 'entravent 1mr une atte inte uux I i
he rtés pul1lic1ucs - nota111111cn1 uu 
droit de ré union et uu droit ,le 
grève · - ni uux lihcrlén inclivirlue l
le ij >. Sc dé fendre avant m êm e• 
rl'étre U<"<·usé, •·'est ,lé jii uvou,·r ul 
le gouve rnem ent a h euu 1·0111nrc I,· 
dernier 1lt•s 11ssass ins up1wln i, "'' 

rc l'>t' OU:.:--,· M"' Fluriul p o u,· <1 é rc 11• 
,Ire :-:a lo i i,, t•é l(~1·att·. 111•r:,.011nc· ru· 
peut i,.') 1r o1111wr l e•:- prirwi p e :
foncla 111c 11la 11 x tic n ul n .· d ru il :--o n t 
lrnloués, l<la liltt, l'lé, pub liqu•·• , uni 
i:rnvt:1111:111 :i1wintr:s. le ,lroil cl,, 
ré.11u io11 1·1 11· droit cl c i,:n\ vt~ lllC · 

na t'és "' le:, lilrt, rt és in,livi•luc ll ,·, 
é 1011rfé t·:--. 

T ro is :--ér-it:i-- de: ,l i:; p u :-.itio n :-- ~0 111 
prises ; cl'i 11é1,wlc i111portunn .:. c ll,::
fo rmc nl 1111 c ns,·rnhl,-• c·o hé rc nl v i• 
s unl :"1 1lén1a ntc h•r t o ute• pos?-- ihil it é 
tr o p po:-, Îl iou . lJnp lo i :;!fc.'C' (IUt: , ,l it 
MaurÎt'C l)uvcrµ c r. puurt nnl p 1•u 
s u sp c c-1 tl ' i111f11l~e·111·c p our le:-- ~m u• 
,·h i:,; t<•!". 

Vu vons tonl d 'aho rd lu plus im• 
11ur t:1~11 c ,l e re~s di!,:po s i1i o 11s : le 
nouvel a rti.-le :n 1- du Cod,· pé nal. 
11 vi:-c « le~ ,·hc f~ o u oq!an i:-,a. 
l e ur:- ,run ra :-t--c111hlc 111c nt ill idlc 
o u i11l«.'nli1 p a r l'uutor ité r et--p on :-ë-1• 
hic 011 tr1111 c ac·tion me née à f o n ·c 
ouvertt· par un !(r oup,· lo rsque ,le s 
v iolen,··,!s o u vo ie:- clc fa il t·ontn · 
,le" pc r i-;onnc:; 0 11 clc-s tl c~trud io n :
ou clé;:rurla tio nz,,. t·au~éc.,:. uux hic n-: 
a ura ie nt été •·0 1111ni~c:-- , lu f;ii l clu 
n1sse n1hlcnu:n t o u d t~ retl t' acti o n ». 
I.e :!" uliné a v i:-•~~ lu i. lt•:-. pa rt i,·i
panb . 

J t1 •H p11 ii t ·t· j our plu!'i ie ur:- h ! Xl t•:-: 

p c rn1ct1 a icnl la réprc•:-!'i io n : les a r 
tirles 10.1 à lllB clu f.o clc pén ul su r 
k s 11 ltrnupc•1111•111, ,•1 l"arti.-lc :11 :1 
:m r le:- ,· ri n w t- e u rl!11 11 io11 tlé li,·• 
tu<Ht:--c . Si o n uj o ult· i, c·c::. arti ,· 1,\:-
l'nrlirlc 265 ; ur 1"11ssur iuti o 11 cl,· 
111ulfaitc11rl'\. il \' avait lù 1111 t•n• 
:--e1nh)P clt• tt:x lt::- qu i onl 111v111ré 
p ar le past--é ttu 'il i-- puuvu i c nt êt n ·. 
unx nwin:- cl1• la lrnn rµ1:oi l' ic. Oc i,.:t 

j 11 Rti1·c ,•1 do l'ill p11li1·1·, d P:- ur111c :-
1nr il,lcs. Ils pe rn w1111it•111 hc1111-
t·o 11p et. lo r ,-qu ' il :- IH' 11• p 1\rn1,•I· 
1,_1i1•111 p a:-, 1;~ j11ri,l ic·tio 11~ r ép~t!~· 
Jo1 1vc~ e t la ( .o nr de ,·as!'lall o n n he
s il n ic nl 1111:-- n le·~ inte rpré te r d,• 
fa~on cx1,•r1s ive . Mai ,:; il :- av aie nt 
clc!" lin1Îl ch 1l1é oricpu•nH:111 infrun , 
.-1,issnblcs. A ins i. ils ne visui•' nl 
qnc le s 1111 roupc mcnls sur ln vo ie 
puhliquc, il, c x ii:caicnt la fame use 
r,; 01u111al ion du 1·01nn1i:•1trni re de p o• 
lic·c. ils c xi i:caicn t la ré bellio n ou 
l e pillaµe . ou ln •·orwert u1io11 pré u
la hlc p our •·omnrntt rc les c-rime s 
1·ontrc le~ JlHr i-10 1111P.t- 0 11 l t~i- hic n f.. 

Lt.· 11o uvc:1u texte n ' •~xi~t! rie n ,1,· 
10 111 r e in, r,~,.r,• vuµ1w c•I i1nprlwi..,; 
t~l iJCl'IIU:l I oui . 

(Jn 'appc: llc-1-on 
r11c n1 illi.-i1t• "( 

1111 

1.,• te r111c• csl ,1'11 111 11 111 plue vu
guc •111e le lexlt· pré ..isc im111éclia-
1cu1cut nprèri, t•t d o n c· di1HÎ11f!11< l 
« ou inte rdit pur l'uuto rilé n•,, . 
110n An hlc >. Suit.un <1u'1111c voie d•· 
fuit c;Hl rfé linie pur lu C our d t• •. ,.,.. 
~-••iou C'(JllllllC' < lout 1•1• CJIIÏ (• to i 

• u•cep1il1le d'imprrss ionne r v ive• 
""""' >. (Ju'nppc llc-t-011 u ne cléµr:,, 
,1utiun r11u11é c uux bie nR ? Une iu-.. 
•·ription ii lu peinture indé lé hile. 
Qu'uppc llc-t-on un or1tuni•u1t·1rr ·1 
(Ju" vc11l-011 dire <11101111 011 purl,· 
clo C f'CIIX ( JIIÎ 11ur1111I fuit /JtlTIÎ f' 

rlu rnss.-111l1le 111c11I • ? A111u111 d t: 110-
tion" VDJ!UCri, volo11tu ir,· 111c 11t i111-
pré..ïsé.-, . r111i 1wrmc:lll'III 11,• v io1 ·r 
non ,it:11lr111C·n1 1••:- 11u111if,•-.1u1ion, .. 

:- u r la vo ie-· pul,liq1u~ ruai!" n1ê n l(• 
clalla les lieux privés. 

l J11 c µn\vc a vc t· OtTUJlaliun rl1t1 Po1 Î· 
IIC Cl pÏ <] U t't ,J._. µ r i•v••• t'1Cri l _ 1111 

r assc1nhlc 11wn1 illi.-ite . Un 111cc t1 n_µ 
est un raase mhlc nw 11t. Que fuut:il 
pour q u 'il 1lc \' ic n1u: i lli cite? • .''nrs
quc ,·c n "c..-t pu.,.; :-:cu l,~111 r nt l 1nte r· 
di1·tio 11 pur 1"1111tor i1é rc~po11,a (1h·. 
Lï11c·t•r1itu,J,. ile b 1·'!p o n Nc l u1..-:-t• 
tn nl c: la ti111de :1 la r r.prc,sion. ~ • 
p o ur Ici-- y i o l tH ll't ' :- 0 11 ,,nie~ tic f :ul. 
un p rovoc·nti•ur :- 11 ffi1 . 

En fui 1. i 1 ;aµ il hie n li, de l' in s· 
luu ra tio n qu,011 l e nte cli• ,li~!-'! În111 · 

Ier d 'un clc'•lil c·o llnlif e l lorsq1u· 
le texte pré v oit que lt-: :-. p c r :-olllH! :

qui onl purti r ipé ,, ,·c rassemhlc · 
me nt ponrronl ,,1re rcspunsa hlcs 
1·ivilc mc nt c l paye r les d égiil , 
qu'elles 11'onl pas r nusé,. il h~• 
fo ue 1ou, les fonde m e nts du dro it 
h o urgcoi~ l11 i -111 t•rnc : qu' il r-,al,!Îs~c 
du dro it .. ivil nu tin ,lruit pé nnl. 
Ceu x d e lu ,lérinitio n pré risc •les 
infrurl ions. t ' t! UX 1lt" la n érc :-;:-- it é 
,1'1111 lie n din·c·I L' III rc l".u·tion fa 11• 
live pcrsunnc ll,· ('I le• d cu11111~1µ1• 
1·:111--é. 

] .a p o rl ,· t!i-il o u,,,~rlt' Ù t o utr:- lc :-
r é prcl"i~i o n ."', ia tuult·:- le :- p ru \•uca• 
lio n s. D,•s exe mple:, qnclqucs 
vcndt~ur:-- ,le ju11r11uu x. :--u r un 1nur -
1·h é, ,.\ • .,.1 un ras:--e n1hlcn1c 11L li ~si 
ill iri lt· :- i lu vent ,· c:-1 iutc rditc sur 
l,· 111an·l1i• .. l.u poli .. ,· inl t,rvir11t e t 
hrutali,. . 1' 1111 •le s vc•ndenr,; qui p a n • 
les •·uups. V i11l,· 11•·•·s. T ous le~ vc n
cleurs 0 111 ,·u n11nis le 1lé li1 d e l 'ar-
1 id e :111 uaail" a u .,.;si lrt- r ct'I J>onsa-
1,lcs ri e lt:u r 11 r;.w11is111 i o11 rlonl ils 
, c111lai,•nl 1,• j o u rual. .\.utrc cx,•111-
plc : ::uuv,·non!'i•Huus de~ ln 111:1ni . 

f1;:,;;la liu n du l !i 11ov,·1nhn•. l111t ·r • 
dit e. 0 11 arri·l t.• 11•:-- ;!OIi :-- :,iou~ p rc'~
l t.~tc 1111 til f o ui p arl i 1• d11 ra:-~H!IH• 

bh•nw 111. ( >t 1t·lq 11,~:-- 11w 11 ifc i-. tu111 :-: 
sunl ro s!"i!:- pnl' 1,·s .il J.: t! lll:--. Bie n s f1r 
il l'i'u µ i t lit d,· vio lt•111·c:- il HJU! II I. 

T ous 0 111 •·0111111i , le dé lit ri-, l'a r
lic·lc :11 .1 c l le•, Ol" j!lllli:'atiun,- , p,i 
r c pré t-c nlait•111 toutes lt~s forTc~ rl1· 
Po p()Oi;; itiun 1111 r ni1•111 é lé pa~!" ihlc:-
1le lu •·o rrc ,·1i,1111,,. llr• ,•11 \'rrt11 •I•· 
l"a rt i ,•lt: :11 1. 

Cc qui t! :-t ,·ré,1~ c· 'c :,;t le· , lé lit ,1,· 
part ie·ipa t ion Ù 1111 l'Utfl'4C lnhlt-~111c 11t 
ju~é illil'ÏI,•. En fuit ••'c; 1 la su1w-
1i1111 pé nnl•· 11 j1111té,· ù l' in1c rrli•·tiu11 
,-les 1111111ifc, 1111io 11s : •·•e~I lu 1·é1•re ,
P' io u IH>P's ihl,· elt: 101111• a t'I io n c·o1n-
111il'ic par llll l(fOUJH'. 1~ .. tTéa111 1111 
, lé lit •·oll,·c·lif, le• 1:011 v••nw111c 11t ne 
vent plus voir •m lue·,· ,1,, lu i ou 
11•·~ pnrtil's. riu•· ries i111livirlua qui 
u111 Ir• drir11 •l•· 1111•11rr un hul1.,1i11 
, laui,, ~ P11r~1,· rie l ◄Hnpt- e n h:111,,,. 011 
rl,c 11t•µcu·11• r 1111 1·u nt n 11 th• protcrè•ri. 
1 luh rie 1·11ssc:111hlc m c n1, . plus ri, • 
n_1tl 1J\'~IIICl\li,, 1·ollcr 1irl°'. Lu IUHlfJ(t •ui . 

" Il" 1'>011 qur ,.,..,., tJII ~,llll Î NNUllt c· l 

e u u~i,..,u1111 ~·ollc,·tivcu1c nt , 1111, lei,, 
fo r c·c~ utn·1·ir rc~ pe uve nt la fa i r e 
re•·ulcr. J.:11,· 11·111,• rie lt· 1.,11,- intcr
rlirn. c_, ... ., lui. r'c ht l'inturdi.·tiun 
d c ,c u.·11011:- ,lt· III UHs t• e t . ~i111uhuul'.. 
me 111, 1111 muy,•11 11o••il1lc, 1w 11r rfij. 
nrnnt.':lor •· I ruirtt!r le ,.. (Jr1?,unihalÎh11~ 
o uv r1 1•rc•,.. •111i 11n•1ulrui1n11 lu , ;.1,. 
tlt, c·ct. 11t'I ioni... 

En _mo,lifianl l"urti,· lc Ill I du Cu. 
tic pc nul. le guuvc rnc1nc 11t vu M ' 

iluuru: r u~i.; nrrnc :-ur,1,lé111c111uirt•, 
l .u \ 1ulu11011 dt• ,luniidl,· par IJlt 

1, u rtit·ulic r ,l,•vait j1u-.t1u"ù c'c! jo_ur 
ê tre u,·rornplic pur 111c nuc·et- o u v10 -
lc ru-c,; . Ou y ujout•· lu • vo ie d e 
fuit » e t la ~ C'ontrainlt· ;o d onl 
le s d é finiti o ns sonl o n rrn p,· 111 plus 
vague~ nu1is sur! o ut n_n v}fw_ 1,•,c 

01..-upation, •les lre n x nlfi-.-tcs a un 
sc rvfrc publir. Cela v ise hie n slÎr 
le 11rnuve m c nl é tudinn l nu prt:mier 
•·lui L Comme nt n e pas ruppel1•r n : 
que f111 l'or n1pulion rlr ln ~urh o n• 
ne 1,· 1:1 11111i 19611 e t 1.- ri,lc tlélo· 
nutt•ur que l'Cll f! u1·•·111rnrio 11 .:ul 
,Inn:- l'e !'>.p)o:-; io n o uvrii~rc• ,111i .-I r• 
vail suh·re ? M. Pompi,1 11 11 o 110 1111 :• 

111é111oire. Mais p ar-ddi, •·•:tt,· inte r• 
cli.-ti o n fa it,• au 1w11pl•· ,l 'on ·upcr 
le> hic n ~ •le ln 11al i 11 11 ro111n11'nl 
JlC p ar: \'OÎr (JUC l'•l!~ l r n t"('Up:tlÏUII 

d e, hâ t im c nts ,11lmini, 1ratifs par 
Je~ foru·tionnait·c :,; c 11 µ ra'·,· ,! r1ui c:i:I 
vi ;;é<'. M. Pornpi,lu u >t' suuvie nl 
nuss i rlu rô le t•~1·11111lain.. ,1u·c ut 
e n Ma i l'o•·••u1rntion ,1-, ,li,•c rsc , us i
nes uve•· 1lé te ntio11 du p ulron . E t il 
fa it amé na ge r le• l cxw, sur la •lé
l~ntion a rhitrairc. C a,· 1111 ,le,; pu
rudoxes d e •·e texlt·, pour ,111i. le 
rcgarclc rapide m ent • •. ·.,,., que. •Ur 
,le u>, 11oint,. il climi1111,• le,- :<a111·• 
tio 11s initia le m e nt pré\"111·>. La ,li•. 
lcnt ion urhitrui n : d e 11111in, rie .-in,1 
j o urs seru pnssi ulc ,1,· ln ,·orr,·,·· 
lionne lle scul,•111e 111, •·11111111c J,•s 
viole necs ta ur;,~nt qui auront 1•11 

pour résulta t .1 ,,, hle ,-,mres ou 1111<• 

effus io n d e :<uni:. E n fail , il ,-'a,:it 
de JIOUVoir frup1u·r plu• \' ile d plus 
fort. Ac1ue llcnwnl, ll1,•11ric1u••me111 
<'CS Cuits étirie nt ju,:é, par la Cour 
d ' u6s ise. C 'était m t:ll rc e n pla,·c 

• une m a d,iner i,· •·ompliquéc, ,·'é tuit 
surtout riijqurr d r. voir lt's juré,;. 
juges 11opuluin·s mul l!ré 1,· .-urul'I Ï•· 
rc dés uet •~I ='•·111ululc:11, .,1111,11t étri-
1111é de l•·ur rc·,·rutc nu·111. ,~tre pur• 
ti .. ul ii•re mcnl induli:e nl; . voirc 11•·· 
r111ittc r rie~ ,u·,·u Kés rlonl lu r ulpa• 
hilité leur 1111 ra ilruit d outeu~e ou 
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Bilan et perspectives 
Michel Rocard 

C'est a n mois cl ' avril 1960 qu'est né le Parti 

Socialis te~ Unifié . Cette naissance prit un bon 
mois : les 1 ··• e t 2 avril, les trois congrès distincts 

du Parti Socialiste Autonome, ,le l'Union d f'. 

la Gauch e Socialiste et de Tribune du Com

munisme approuvaient chacun pour son compte 

la charte et · les statuts du Parti Unifié. Le 
3 avril, une séance commune r e!!roupait )e,; 

trois con~rès. e t la naissan ce clu P arti Socia

liste Unifié était saluée dans le~ discours des 

tro is responsables ,les organisations. Gilles Mar

tine t pour l'U.G.S., .l<'an Poperen pour Tribune 
clu Communisme, (' t Edouar'.<1 Depreux -du 

P .S.A., qui allait clcveni r le Secrétaire Natio
nal du Parti Socia li~1e Unifié . Puis. dans le 

mois qui suivit. se regroupèrent pe tit à petit 

l es sections unifiées et. se mirent en place le.~ 
fédérations. 

Dix ans, . c'est peu dans la vie d 'un parti, 
en France tout au moins. Notre èamarade De

preux dira, la semaine prochaine, dans ce jour

nal, l es souvenirs les plus marquants e t les 
p r incipaux enseignementa qu'il a pour sa p art 

ti rés de celle p ériode qu'il a -'vécue plus direc

tem cn t et plus intensém ent pe ut-être que n'im

p o rte quel autre militant clu Parti. 

Pour ma part, Secrétaire National actuel, 

m ais simple militant d e base pendant les pre

mières années de la vie clu Parti, ce qui me 

frappe le plus en évoquant ces dix années c~t 
l'importante progression pol~tique clu Parti. 

Nè d'un acci<lent historique, car il est vrai 

qu'il n'y aurait pas eu de P.S.U. sans la gue rre 

d ' Algérie, et sans la naissance du gaullisme, 
. c'est-à-dire 11an11 la nécessité de combattre ceR 

deux aspects de la politique française plw 

activement que ne le faisait la S.F.I.O., ou 
m ême le P.C .. le P .S.U. raf!sernblait à l'origine 

une somme de minorités parfaitement hété ro

gènes. Des radicaux de gauche aux anciens 
trotakystes. en passant par les repré11entanta du 

centre ou cle la gauche de la social-démocra

tie, le11 anciens communistes f'l les militanlJ! 
venu11 cle l'action catholique ouvrière on de la 
J .E.C., l'ensemble était composite au point 

qu'on pouvait ~tre pessimif!te sur sa capacité de 

survivre. 

~~!. cependant le parti a survécu mieux, une 
foh- !!On équilibre trouvé, il s'est développé. 
Mais cc ne fut pas sans cri~ ni r: if,;imltél!. La 

· lutte contre la ,!lierre cl' Algérie cimenta tout 

d'abord l eR diffé rentes composantes du Parti, 

efficacement umes dans l'effort finalement 

victorieux pour donner une b ase de masse à la 
lutte contre cette gue rre coloniale. Mais ensuite 

il fallut affirmer une- ligne cle combat socia

liste pour la France, e l chaque courant fut ten
té de revenir aux thèm es et aux réflexions qui 

étaient les i,iens. avant la fusion. De ce fait 
le Parti vécut pratiquement deux ans san!I vé
ritable orienta tion, i:,ans direction nationale cor
rectement mandait><'. 

Il y a un quasi miraclP. de la survie du 

P.S.U. pendant cette période, mal~é des con

flits généralisés clans presque toutes ses fédé
rations importantes. Mais en matière politique 

il n'est point de mir.aclè, et il y a ,les raisons à 
cette pem1anence. 

La première est l'extraordinaire ténacité 

,l'un p etit nombre - cent ou deux cents à tra

vers la France - de milita nts qui, quelles que 

soie nt les difficultés, entendaient construire 

celle force ~o<'ialiste qui manquait à notre pays. 

La seconde cause . est plus directement poli

tique : dès ~on origi~c, l e P.S.U. a su porte r 
sur lu nature ,lu gaullisme et les oontradic

tions dont il était traversé un jugement poli

tique que la suite a montré juste. L'analyse qui 

n'en fai sait pas un accident historique lié exclu
sivement à un homme, mais une tentative cfo ré

ponse autoritaire de la bourgeoisie françai11e 

aux contradictions croissantes que suscitait le 

processus de modernisation en marche dans le 
pays, nous pennit, dès l'origine, de reconnaître 

comme prioritaires les affrontements sociaux 
et le ,léveloppement de lu lutte des classes. 
Cette ligne a permis la survie du P.S.U., · 1100 

homogénéï sation cr<Yissantc, son insertion clans 

les luttes sociales, et finalement sa mutation 
à la suite clcs transformations intP-rvenues en 
France depuis mai 1968. 

Le 1léveloppement de notre parti 1lémontre 

finalement qu'il existe en France on besoin his
torique, une fonction non remplie par le P.C. 

ou la S.F.I.O. : celle d'un parti révolutionnaire 

ouvert et non dogmatique. Le fait que nou11 

ayons, t·ant bien que mal, tenté d'asswner cette 
foni-tion en mai 1968 a penniR de comm~ncer 

vraiment l'insertion du parti dans la classe 

ouvne re. Aujounl'hui, parce qu'il s'est donné 

les structures nécessaires, les groupes d 'entre

prise, le P.S.U. a considérablement augmenté 

son influence dans ce secteur, et approximative

ment doublé le pourcentage de ses militants 

ouvriers comme de l'en semble de ses militants 

travaillant clans l'industrie. Sa pénétration dans 

les milieux agricoleR commence à se faire signi
ficative. 

Cette transformation de notre base ·sociale 

exp:J.ique la pro~ession de notre engagement 
et d P. notre pesée dans la vie politique fran• 
çaise. ETie doit continuer pour permettre · au 

P .S.U. et au courant socialiste tout entier d'as

surer toute11 leurs responsabilitée historiques, 
c'est-à-dire de se préparer efficacement à la 
prii.c cln pouvoir. 

Le bilan est encore bien imparfait. Le P.S.U. 

reste marqué par certaines de ses erreurs pas
sées. 

Mais tel qu'il est, il est le plus important des 

fondements possibles du grand parti révolution- , 
naire nécessaire aujourd'hui. Si le travail d~ 
dix ans appelle réflexion, critique e\ débat, il 
reste que ce travail a fait du P .S.U. l'interlo

cuteur du P.C.F. en même te mps que le parte

naire des groupes révolutionnairœ. · 11· reste que 

le P.S.U. est aujourd'hui capable d'~lever sa 

base populaire à la straté gie œntriste du parti 

socialiste, et qu'il est capable surtout cle faire 
avancer ses propres mots d'ordre dans un nom
bre croissant cle luttes sociales. 

L'outil a pris forme. Mais le tomps flu re pos 

n'est pas venu. Le P.S.U. ya affronter cette si

tuation san11 laquelle il n'est pas de parti révo
lutionnaire efficacement marqué par les réali

tés de la halte : la ré pression. 

Il dépend cle sa direction comme ,le chacun 

des militants du Parti que devant cette situa
tion nouvelle notre c.ohésion e t notre capacité 

d'offensive ne soient pas miflell en cause mais 
au contraire développées, cle manière à nous 

rendre capables cl'a01:omplir la tâche que le 

Parti s'est fixée : la transformation 80Cialiste 

de 1a Franc·e. D 
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politique intérieure 

L'harmonie des 
Michèle Descolonges 

L'Assemblée Nationale vient de vo
te à la quasi•u·nanimité un projet de 
101 q\Ji institue l'autorité parentale. 

A part quelques esprits chagrins 
qui craignent la dissolution de la fa. 
mille et du :nariage, qui pourra s'af
fliger de voir la responsabilité fami
liale partagé,? presque équitablement 
entre les épou:< ? 

Il est vraissemblable que les orga
nisations féminines et les journaux 
féminins vont saluer ce nouveau pas 
vers la libération de la iemme. Ne 
soyons pas méprisants : il est vrai que 
l'indépendance légale des femmes vls
à-vis de leur époux a très légèrement 
progressé. Mais sommes-nous encore 
dans un temps où I'• ennemi prioritai
re .. est l'époux ? 

L::i. seconde " acquisition • de ce 
projet de loi a trait à la protection de 
l'en.'ant et de ses biens. Pour cela la 
question est la même : les parents sont
ils l' • ennemi priorit<!ire • ? 

Ce projet de loi consolide un état 
de fait, n'y voyons rien de progressis
te. Le titre IX du Code Civil sera inti
tulé : .. De l'autorité parentale ,. et non 
plus : .. De la puissance paternelle • ; 
mais l'article 371-3 qui prévoit que 
l'enfant (c'est-à-dire le mineur non• 
émancipé} ne pourra pas quitter la 
maison familiale sans permission des 
père et mère, a été assorti de cette 
phrase : « Si ce n'est po·ur engage
ment volontaire aux conditions fixées 
par les lois sur le recrutement des 
armées.• 

Si l'on veut continuer à discuter du 
c::intenu de ce projet, on pourrait se 
faire l'écho des députés communistes 
qui le jugent trop restrictif. Ce que 
le!:- députés communistes n'ont pas 
cc.1testé, ce que les membres d'u 
P.C.F. en général, ne contestent ja
mais, c'est le rôle que joue la cellule 
familiale dans notre société capitalis
te développée. Bien sûr ce projet de 
loi était à adopter, mais il ne faudrait 

ménages 
pas croire à la bonne volonté de l'Etat 
capitaliste. 

Ce projet de loi lui sert. La cellule 
familiale pratriarcale ne correspond 
plus au niveau du développement des 
forces productives. Un élargissement 
- certains disent une « dissolution•, 
avec toute la réprobation morale qu~ 
cela comporte - était et est encore 
nécessaire. Les femmes jo\Jent main
tenant un rôle économique, en tant 
que telles, les jeunes aussi. Et la fa. 
r. 1ille est une association d'individua
lités économiques. 

Ce rôle joué dans le circuit de pro
duction-consommation nécessite une 
existence juridique minimum. C'est cel
le-ci que l'Assemblée Nationale vient 
de consolider. 

Désormais le rôle de direction de 
l'individu économiqlue est joué par 
l'Etat : tout litige est tranché par des 
chambres spécialement créées à cet 
effet. 

Pour mieux assurer sa direction 
l'Etat a besoin d'une structure qui en
gendre le moins de conflits possible, 
d'où la libéralisation de la famille. Les 
membres de la famille n'ont pas les 
moyens économiques d'être autono
mes pour la consommation de certains 
biens, tel:::. que machine à laver, réfri
gérateur, voiture, télévision, etc., la 
structur~ familiale est donc le meille'Ur 
catalys-,,1.:r. 

Evidemment, le combat mené pour le 
maintien de la structure familiale, gar
dienne de la morale et des bonnes 
mœurs, me parait d'arrière-garde. La 
libéralisation de la famille me semble 
nécessaire au développement du capi
lisme. Reste à savoir si l'Etat au ser
vice du capitalisme saura contrôler cet
te libéralisation, afin qu'elle concou
re à l'objectif central : s'assurer la 
mainmise sur les travailleurs pour ti
rer profit non seulement de leur tra
vail, mais de leur comportement so
cial. fJ 

Une responsabilité difficile 
Géra.rd Féran 

Le mouvement des p r ê t r e s 
contestataires d' .. Echanges et 
Dialogues • continue d'agiter 
l'Eglise de France. Pourtant les 
questions posées par les pqrtici
pants à la troisème assemblée 
nationale du mouvement, tenue à 
Dijon, semblent devoir marquer un 
tournant important pour ce groupe. 
Tournant dans la façon dont des 
chrétiens qui remettent en ques
tion le système social actuel ten
tent de se définir tant par rapport 
à l'Eglise que par rapport à la lut
te politique. 

· Sans pour autant abandonner 
l'objectif de • déclergification • 
qui avait été à l'origine de la 
contestation des prêtres, ceux-ci 
ont en effet marqué les limites de 
perspectives qui ne viseraient qu'à 
un réaménagement, fût-il radlcal, 
des ·structures de l'Eglise catholi
que. 

Ainsi. le problème de l'analyse 
du système social et celui de l'in
sertion des chrétiens dans une lut
. te politique a été abordé dans les 
principales motions votées par 
l'assemblée : dans l'une d'elles 
notamment, après avoir remis e~ 
cause • la propriété privée des 
moyens de production qui réserve 
le pouvoir aux capitalistes et en 
fait des exploiteurs •, • Echanges 
et Dialogues • appelle • tous ses 
membres à participer activement 
aux l~ttes qui ont pour objet le 
r!3nversement de cet ordre injuste 

et meurtrier et, pour être efficace, 
à le faire dans les organisations et 
les partis qui se proposent de tels 
projets. • 

Un '' c~pitalisme 
spirituel " 

Sans doute la clarté des dénon
ciations politiques du mouvement 
va-t-elle de pair avec des éléments 
d'analyse du capitalisme actuel 
pour le moins approximatifs. De 
même l'application à l'Eglise de 
schémas d'analyse politique hâti
vement élaborés conduit à des ex
pressions aussi étranges qu'inopé
ratoires, telle celle qui accuse les 
clercs d'avoir créé un véritable 
• capitalisme spirituel •. Mais ces 
confusions ne font que traduire 
l'importance des difficultés rencon
trées par des chrétiens jusque-là 
totalement étrangers à la lutte po
litique et à l'analyse rigoureuse 
qu'elle requiert. L'intérêt d ' -Echan
ges et Dialogues • ne réside plus 
dorénavant dans son caractère va
guement scandaleux pour la masse 
des catholiques outrés de voir des 
prêtres mariés et • pervertis par le 
marxisme • 

Deux questions 
fondamentales 

En refusant de se cantonner 
dans l_es problèmes internes du 
clergé ou de l'Eglise, le mouve-

ment pose aujourd'hui avec d'au
tres grqupes chrétiens. deux ques
tions fondamentales : 

• Comment éviter la création 
de structures politiques chrétien
nes qui, fussent-elles révolution
naires, retomberaient dans les 
échecs du syndicalisme chrétien 
et de la démocratie chrétienne 
d'antan. 

• Comment cependant exprimer 
collectivement une foi en refusant 
de la cantonner dans la sphère des 
• opinions individuelles • , ce qui 
à terme ne peut qu'aboutir à sa 
réduction à une • religion privée • , 
sorte de résidu sentimental d'un 
christianisme devenu caduc. 

On ne peut dire e n c o r e 
qu' • Echanges et Dialogues- ait ap
porté des réponses claires à tou
tes ces questions. Mais, en refu
sant de se cantonner au rôle de 
• prêtres contestataires dans l'Egli
se • ses membres ont accepté de 
porter aujourd'hui une responsabi
lité beaucoup plus importante : cel
le d'avoir à se situer comme prê
tres et comme chrétiens dans une 
lutte socialiste révolutionnaire ... 
sans tomber dans le suivisme ni 
dans la récupération ... [' 



luttes ouvrières 

De Fiat à Berliet 
Abraham Séhar 

Les journées des sections et 
groupes P.S.U. de l'automobile. 
des 18 et 19 avril, ont regroupé 
les délégués de Renault. Peugeot. 
Citroën, Berliet Chausson Cater
pillar et des camarades du 
P.S.I.U.P., notamment des usines 
Fiat. 

Les camarades présents pro
posent à l'ensemble des militants 
de l'automobile le texte ci-joint 
comme base de travail pour la 
conférence nationale des sections 
et groupes des 30 et 31 mai. 

Prédominante 
la répression 

L'industrie automobile est direc
tement liée à la monopolisation 

accélérée de cette production. Tou
tes les usines ont des programmes 
ambitieux d'expansion et de ren
tabilité accrues. Pour réaliser ces 
programmes et rés ister à la pres
sion des géants américains et ja
ponais, une condition est néces
saire : la paix sociale. Pour 
l'obtenir, deux tactiques sont uti
lisées. L'une est dominante : c 'est 
la répression qui frappe les mili 
tants syndicaux et politiques : in
timidation individuelle, chantage . 
chasse aux militants à Peugeot. 
Citroën, Berliet, pression considé
rable sur les mensuels, en parti
culier à Chausson, Renault, pré
sence de flics en civil ou d'huis
sier à Renault-Cléon et Caterpillar, 
mutation disciplinaire chez Citroën, 
licenciements massifs des délégués 

,. 

pour • entrave à la liberté de tra
vail ,, à Fiat. 

Les agents de répression restent 
la maitrise, les agents de secteur 
(Citroën), les syndicats jaunes 
(surtout la C.F.T. indépendant à 
Simca et Citroën) et parfois la 
force publique. 

Dans l'ensemble, la répression 
s'accentue et devient une vérita
ble obsession pour certains mili
tants politiques (par exemple ceu·x 
de la gauche prolétarienne à Re
nault-Cléon). 

Mais il existe aussi des tentati
ves d'application de la tactique ré
formiste et d'intégration. Par exem
ple : feu le contrat de progrès de 
Berliet, les négociations intermina
bles par problèmes à Peugeot li
gotant les syndicats, (le patronat 

_, -...>~••..-,.; •• _, .... . . .. . 
~ . 
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jouant à fond de la division du 
mouvement syndical), les commis
sions atomisées à Chausson dont 
l'une, dite de suggestion, est fran
chement inscrite dans une pers
pecti•1e de collaboration de classes. 
Mais il s'agit d'un aspect secon
daire de cette stratégie, et, s'il y a 
carotte, elle devient vite une ca
rotte plombée pour matraquer le 
prolétariat. 

Pour arriver à ses fins, le patro
nat de l'automobile utilise à fond 
les contradictions internes du mou
vement ouvrier : exploitation de la 
division en catégorie, de la division 
syndicale, utilisation des travail
leurs immigrés comme volant régu
lateur, et de plus en plus de tra
vailleurs intérimaires. 

En France, incontestablement, 
les deux stratégies gouvernemen
tales : option protectionniste et ré
pression, et option monopoliste et 
intégration, se retrouvent entre
mêlées au niveau patronal avec 
une prédilection pour le bâton. 

En Italie, par contre, les deux 
appareils répressifs sont distincts, 
sans liens directs, dans leur action. 

Quelle riposte ? 

C'est dans l'action de masse, 
et en ayant le souci constant de 
surmonter les contradictions se
condaires dans notre camp, que 
doit se trouver la réponse. 
- Par les formes de lutte : les 
grèves illimitées par secteur favo
risant le lock-out partiel (comme 
à Peugeot, Renault, Chausson). 
Par usine, le lock-out global qui 
peut démobiliser les travailleurs en 
les éloignant du lieu de travail. 
Seules les luttes internes, dans 
l'entreprise, par exemple sous for
me de grèves articulées (tour
nantes, de courte durée, mals 
organisées avec précision), à con
dition que leur soient adjointes les 
luttes externes (manifestations hors 
de l'entreprise, lutte sur la ville) 
peuvent empêcher l'application de 
la tactique patronale. Les exemples 
de Fiat et Berliet sont instructifs 
à cet égard. 
- Par les objectifs : les luttes sa
lariales peuvent être hautement si
gnificatives sur le plan politique si 



elies sont unifiantes el mobili
satrices. C'est en luttant pour une 
prime de vacances que les ouvriers 
de Berliet ont entrainé la dispari
tion du contrat. Mais elles ne suf
fisent pas. 
- Le contrôle ouvrier, en agissant 
sur l'organisation capitaliste du 
travail, est plus efficace à condi
tion qu'il devienne un objectif (par 
exemple -: refus définitif du chro
nométrage comme à Berliet et Ca
terpillar, diminution définitive des 
cadences, etc.), et pas seulement 
une forme de lutte. La prise de 
contrôle imposée unilatéralement 
par les travailleurs cessant après 
les concessions accordées par le 
patron sur intervention syndicale. 

La tenaille 
- Par la généralisation et l'organi
sation de la démocratie proléta
rienne : l'assemblée du person
nel, par atelier ou par usine, à con
dition qu'on y débatte et qu'on y 
décide, représente l'objectif abso
lu à atteindre pour les militants po
litiques. C'est le moyen, non seu
lement de garantir l'adhésion au 
mouvement en cours, mais de sup
primer de fait les syndicats jaunes 
(qui n 'existent que sur le ph:ln élec
tora l), et d 'assurer une prise de 

onflit à 
Ciba Saint-

conscience accélérée sur le plan 
politique. 

Il reste à découvrir les formes 
organisées et permanentes de cette 
démocratie. Nous avons à réfléchir 
sur les différentes expenences 
(mouvement des délégués en Italie, 
conseil de base par atelier) et à 
la nature de masse de ces struc
tures où plongent le syndicat et 
les militants politiques. 

- Par la mise en pratique de la 
stratégie en tenaille : combiner les 
luttes internes et externes, suppo
;;ant le développement des luttes 
de masse sur le cadre de vie : 
en Italie sur les loyers, les impôts, 
la santé ; en France le logement, 
les transports. Combiner les luttes 
internes attaquant l'organisation ca
pitaliste du travail et les luttes ex
ternes attaquant le cadre de vie 
suppose une liaison étroite de deux 
fronts , les luttes partant de l'entre
prise vers la ville, pour revenir 
dans l'entreprise. 

C'est sur ces quatre points que 
les camarades réunis à Lyon pro
posent le débat politique. 

En tout cas et sur l 'analyse et 
sur la stratégie, un accord inter
national est d'ores et déjà possi
ble entre militants révolutionnaires 
de l 'automobile. O 

De notre correspondant à Lyon 

La CIBA est une société suisse à échelle mondiale qui fabrique des 
produits chimiques et pharmaceutiques ainsi que ·des colorants. La CIBA 
possède une usine à Saint-Fons (Rhône) occupant 820 salariés. Depuis 
plusieurs semaines un conflit extrêmement important se poursuit dans 
cette entrepri:;e à l'instigation des sections syndicales C.G.T. et C.F.D.T. 
Ces deux syndicats expliquent ici le sens et la portée de leur lutte, dont 
on peut dire qu'elle rejoint par les revendications qu'elle porte et la façon 
dont elle est menée, toutes celles actuellement en cours dans les entre
prises. 

Pourquoi? 

Depuis mai-juin 1968, l'usine CIBA 
à Saint-Fons a travaillé dans les meil
leures conditions : augmentation impor
tante du chiffre d'affaires, de la pro
duction et de la productivité grâce à 
l'effort de tout le personnel. . 

Pendant la même période, plusieur·s 
revendications des plus fustifiées ont 
été adressées à la direction par les dif
férentes catégories du personnel : ou
vriers, mensuels, maitrise et cadres. La 
direction a cru bon de ne répondre a 
aucune de ces revendications en fai
sant trainer en longueur toutes les 
discussions. 

Quelles sont 
ces revendications ? 

Etablissement d'une échelle de coef
ficients assurant une réelle hiérarchie 
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à tous les niveaux, supprimant les bar
rières qui renforcent une ségrégation 
entre les différentes catégories de sa
lariés et permettant à tous une pro
gression professionnelle. 

Application d'une courbe harmonieu
se des minima garantis assurant une 
progression régulière entre les diffé
rents coefficients et faisant disparaitre 
les injustices. Exemple : le passage du 
mini ouvrier spécialisé (coeff. 125) au 
mi~i o·uvrier qualifié (coeff. 135) re
presente seulement une différence de 
0, 13 F de l'heure soit 22,50 F mcmsuel, 
alors que le passage du coeff. 220 
mini a·u coeff. 250 mini représente une 
différence mensuelle de 143 F. 

Harmonisation des salaires réels. 
Les salaires réels comparés aux salai
res minima garantis font ressortir eux 
aussi des inégalités qui ne peuvent se 
justifier. Exemple : les salaires réels 
des ou,riers sont de 0,8 % au-dessus 
des salaires minis garantis, alors que 

dans d'autres collèges les sala~es 
réels sont de 6 à 8 % au-dessus es 
minis. Les organisations synd_ïcales _dr; 
mandent la parité des salaires ree 
pour toutes les catégories. 

Harmonisation des différents statuts 
du personnel. 
La convention collective et les ac_cord5 

Ciba apportent des avantage_s q~• sont 
tous différents selon les categones de 
salariés. Ces avantages conc~rnent_ les 
maladies les accidents, le depart a la 
retraite, ies indemnités de départ, les 
congés supplémentaires, etc. Les tra
vailleurs demandent que ces avantages 
soient les mêmes pour tous. 

Il ressort très nettement de to·ut cela 
qu'il existe une ségrégation à t~us !es 
niveaux entre les différentes categones 
de salariés. . 

Dans une société qui évolue et qui 
progresse, il est évident que cette sé
grégation doit disparaitre un jour ou 
l'autre. 

E demandant que ces inégalités 

d. n raissent par étapes, les syndicats 
,spa d . 1· 
t ·ment qu'ils font preuve e rea 1sme. es 1 •• • • t 1 La direction, qui a rinanc1eremen es 

ens de satisfaire ces revendica-
moy f d . . 
tions, oppose un re us e principe. 

Où en est-on ? 

Le personnel ouvrier a en~amé l'ac
tion depuis le 15 mars. Malgr~ des me
sures d'intimidation de la direction : 
envoi de lettres, constats d'huissier, 
tentatives de briser la grève, les sala
riés sont décidés à poursuivre leur 
mouvement afin d'obtenir satisfaction 
à leurs légitimes revendications. 

Cette lutte rejoint le combat de nom
breux salariés qui, un peu partout, 
agissent pour assurer à tous les mê
mes garanties, les mêmes droits, les 
mêmes possibilités. 0 

Échec à Berliet 
Jacques Ferlus 

Il se passe des choses importantes 
chez Berliet. Depuis plusieurs semai
nes les travailleurs débrayent une ou 
deux heures par jour pour faire aboutir 
deux revendications : une· prime de va
cances de 500 F, une prime de fin 
d'année de 500 F également. Ces dé
brayages ont pour effet de désorgani
ser série"usement la production et con
duisent peu à peu à une certaine para
lysie des usines. Pour essayer d'en 
sortir, la direction qui refuse d'accep
ter les revendications ouvrières, fait 
d'autres propositions. Elle suggère que 
l'augmentation de 3 % prévue au pre• 
mier mai ne soit plus que de 2 %, le 
1 % restant serait mis de côté et dis
trib'ué cumulé au moment du départ en 
vacances... C'est tout simple : Si les 
ouvriers ne savent pas faire d'écono
mies, le patron s'en charge. La direc
tion propose aussi une majoration de 
la prime d'activité. 

Pour cela on prendrait l'argent nor
maleme~t prévu pour mettre en place 
un systeme de capital-décès décidé 
voici plusieurs mois. Astucieux et éco
nomique. 

Hélas pour le patronat, les ouvriers 
~e ve~lent pas autre chose q·ue la sa
t1sfact1on de leurs deux revP.ndications. 

De toute manière, l'essentiel de cette 
lutte des travailleurs de Berliet est ail
leurs, au niveau de la politique sociale 
du patronat et d·u pouvoir. 

On se souvient qu'en janvier dernier 
un contrat de progrès a été signé ch 
Berliet_ dans l'euphorie générale. Geoer~ 
ges Seg·uy ne manqua pas à l'époque 
de le citer en exemple, le patronat é a~ 
lement. Pourtant dès le début g t · b , un cer
a1~ . nom -~e de travailleurs y avaient 

flaire le p1ege et ont depuis men . 1 • . . e pu-
s1eurs actions denonciatrices da 1, t · T ns en-~epnse. ant et si bien que le 
nls t. d" s orga-

a ions syn ,cales ont été obi' , 
de changer de tactique. igees 

La direction de Berliet qui , 
tend ·t · ne s at-a1 pas a pareil coup vient de d. 
noncer ce fameux accord de •a . e
E_t en expliquant les motifs de sla ~v)e~. 
s1on, elle prend l'initiative de . ~t· 
aux travailleurs la nocivité ;eve er 
contrats de progrès. Qu'on en ~ ces 
" Les organisations syndical JU~e : 
pas respecté la règle du Jeu ess· n ont 

· 1 nous 

avons accepté un tel accord c'était 
pour éviter les grèves qui désorgani
sent la production "· 

De son côté, la chambre syndicale 
patronale de la métallurgie du Rhône 
renchérit en constatant l'échec de la 
politique de Berliet : • Ce qui parais
sait nouveau et favorable dans cet ac
cord Berliet, c'est la forme de pro
gramme annuel acceptée par tous les 
syndicats, et dont la contrepartie évi
dente devait être la paix sociale dans 
cette entreprise... .. 

Ces de·ux déclarations sont des 
coups en traitre portés à la politique 
sociale de l'ami Chaban. Le patronat 
reconnait que son but est bien de 
~aîllonner les travailleurs, que la poli
tique contractuelle est faite pour ça. Et 
ces messieurs jouent malgré tout les 
offusqués quand les travailleurs décou
vrent la supercherie et la combattent. 

Pour sa part, le gouvernement fait 
t~ujours mine de croire à cette poli
tique. Vendredi dernier à l'Assemblée 
nationale, Joseph Fontanet, interrogé 
s'ur_ le conflit de Berliet par le député
maire communiste de Vénissieux ré
pondait que : .. La vie contractuelle 
connaitra \Jn développement d'autant 
plus fécond qu'elle se traduira par ·des 
accords formulés avec le maximum de 
précisions " · N'en déplaise au ministre, 
~es revendications ouvrières sont tou
JOurs claires et précises, les réponses 
du_ patronat beaucoup moins. C'est ce 
qui explique que parfois les premiers 
se _laissent surprendre par les seconds 
mais se réveillent toujours à temps. 

Aux dernières nouvelles, les dé· 
brayages continuent chez Berliet. Et 
comme l'accord n'existe plus, le com· 
bat est plus clair. l 1 

TRIBUNE SOCIALISTE 
Ahonnem~nts 

6 moi., . . . .. . .. . ·\• . 22 F 

an . . . . . . . . . . . . . . ,i:i F 

So11tit•11 i, partir ,le Hll F 
51, l,c,ule\lur,I (;uril,111,li • l'nrl• (IS'I 

C.<:.1•. Puri~ ~,fl.26,(,~ 



Une grève comme 
les autres 
Michel Camouis 

Durant près de trois semaines 
(du 29 mars au 17 avril), une grè
ve des personnels ouvriers et de 
surveillance a eu lieu dans les 
musées nationaux. Malgré le préa
vis légal déposé par les syndicats 
C.G.T. et C .F.D.T., le gouverne
m e n t choisissait délibérément 
l'épreuve de force en faisant in
tervenir au premier jour de la grè
ve la police et l'armée pour assu
rer l'ouverture au public des plus 
importants musées nationaux pari
siens (Louvre, Art moderne) . 

Cette décision gouvernementale 
constituant un grave précédent 
pour l'ensemble de la Fonction pu
blique, de vives protestations s'é
levaient non seulement de la part 
des personnels en grève, mais en
core des syndicats C.F.D.T. et au
tonome du personnel scientifique 
et de la Fédération générale des 
fonctionnaires C .G.T., dont le se
crétaire envoyait mardi 31 mars 
une lettre ouverte au Premier mi
nistre. 

Malgré ces interventions, gar
des républicains et soldats du 
contingent continuaient à rempla
cer, tant bien que mal, les gardiens 
en grève et c'est pourquoi, le 3 
avril, le Syndicat général des af
faires culturelles C.F.D.T. et les 
syndicats des conservateurs ?épo
saient à leur tour un préavis de 
grève. Aussi, le lundi 6, le gouver
nement renonçait-il à employer 
l'armée bien que la grève conti
nuât, le dialogue entre perso~nel 
en grève et ministère des Aff~ires 
cultu'relles n'aboutissant touJours 
pas. Les person~els gardiens et 
ouvriers demandaient une revalo
risation des traitements et salaires 
(actuellement 700 à 750 F nets en 
moyenne par mois, indemnité de 
résidence comprise), de meilleu-

res conditions de travail, une reva
lorisation de la prime dominicale 
(10 F depuis de nombreuses an
nées), l'annulation de la mesure 
d'abattement de plus de 50 % sur 
les heures supplémentaires trimes
trielles du personnel ouvrier par 
rapport à 1969. Le jeudi 9 avril, 500 
grévistes (administratifs, gardiens, 
scientifiques) allaient en déléga
tion au ministère des Affaires cul
turelles, puis au ministère des Fi
nances pour demander l'ouverture 
de négociations seneuses. les 
propositions transmises la veille 
au personnel ne pouvant être que 
rejetées (augmentation de 3,80 F 
de la prime du dimanche) . 

Ce n'est que le 17 avril que l'on 
put considérer comme définitif le 
protocole d 'accord de Matignon 
qui assurait le doublement de la 
prime du dimanche, une surprime 
d'été et prévoyait pour les ouvriers 
professionnels d e s indemnités 
compensatrices en remplacement 
des heures supplémentaires sup
primées. On ne peut que s'étonner 
de la lenteur avec laquelle le gou
vernement a répondu aux légiti
mes demandes du personnel : cela 
prouve évidemment sa volonté de 
laisser pourrir la grève, une fois 
le mauvais coup de l'armée dénon
cé. Bien entendu le paiement des 
jours de grève n'a pas été accor
dé et c'est pourquoi un fonds de 
solidarité a été ouvert auquel le 
P.S.U. a déjà participé. 

Cette crise aura rappelé l'insuf
fisance des moyens mis à la dispo
sition du ministère des Affaires 
culturelles (dont I.e budget repré
sente 0,36 % du budget national). 
Cette insuffisance ne peut se tra
duire que par une lente détériora
tion de son fonctionnement, les 
manifestations de prestige primant 
les réformes de fond. D 

Le contrat de progrès 
de Caterpillar 
est mal parti 
A. Behar 

Dans des conditions incroyables : 
secret absolu sur les négociations avec 
les syndicats, votes à bulletin secret 
sans information réelle, le contrat de 
progrès de Caterpillar a été signé par 
tous les syndicats sauf la C.F.D.T. 

Il comprend de graves clauses anti
grèves (procédure de réclamation ... in
divid'uelle ! pour les revendications, 
procédure de .. concertation préala
ble • pour les " difficultés à caractère 
collectif • entrainant un préavis auto
matique pour les grèves). 

Mais toute cette mascarade n'a pas 
empêché la grève des trois lignes de 
productions (pour les lignes 5322, des 
barbotins et des couronnes) pour chas
ser les « contrôleurs à cravates •, 
flics de la direction, et pour le main
tien de leur contrôle collectif sur les 
pièces effectuées, sur les boni, et pour 
empêcher les cadences d'augmenter. 

Surtout, les travailleurs qui ont me
né leur mouvement sur le tas, avec 
assemblée quotidienne, ont réussi à 
faire une surprise aux dirigeants syn-

dicaux, artisans de la négociation sur 
le contrat en organisant une assem
blée du' personnel pour leur deman
der de rendre compte de leurs man
dats. 

D'ailleurs, la signature du contrat, et 
la venue d'huissier constatant la grève 
sur le tas n'ont pas brisé la comba
tivité. 

Il reste cependant un point noir : le . 
peu de liaison entre les deux usines 
de Grenoble et d'Eschirolles. 

C'est dans cette deuxième usine, 
faute d'information, que se trouve pro
bablement une grande partie des neuf 
cent soixante et un votants favorables 
au contrat. 

Il reste que trois cent quatre-vingt
onze travailleurs ont refusé le contrat 
et la collaboration de classes, malgré 
les avantages certains (comparables à 
ceux de Berliet) qui y sont co!ltenus. 

C'est sur cette base que le groupe 
P.S.U. de Caterpillar, avec les ou
vriers les plus dëterminés à IÛtter, va 
continuer son action. 0 
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LES PAYSANS 
DANS LA LUTTE DES CLASSES 
par· Bernard Lambert 

l'irruption du capitalisme industriel dans le monde 
clos de l'agriculture française bouleverse les struc
tures mentales et les institutions (propriété familiale, 
rel igion, école) sur lesquelles reposait l'unité du 
monde rural. Désormais, à côté des petits paysans 
pauvres, on voit apparartre des exploitations mo
dernes où le chef d'entreprise devient sur sa propriété 
le salarié des grandes firmes industrielles de produits 
alimentaires. La lutte des classes s'installe à la campa
gne. La "révolut ion silencieuse" est en train de devenir 
bruyante. Les paysans de l'ouest l'ont montré . 
Leur leader, Bernard Lambert, explique pourquoi. 
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quoti_dienne 

L'urbanisme et la montagne 
Jacques Gatus 

La récente catastrophe du Plateau 
d'Assy, qui fait suite à celle de Val
d'Isère, repose ave,.; acuité le problè
me de la construction dans les zones 
de montagne._ . 

L'avalanche de Val-d'Isère remet en 
cause les modalités et la conception 
des stations de sports d'hiver récentes. 

C'est le principe des stations con
çues comme de vastes ensembles im
mobiliers qui est à revoir. 

Il faut que la montagne cesse d'être 
le terrain de la spéculation et de la 
construction effrénée. 

Or, quinze jours après l'avalanche 
de Val-d 'Isère, un comité interministé
riel sur le tourisme indiquait qu'un 
" plan neige ,. allait être lancé. Il pro
pose de doubler la · cadence de 
constructions e1: de favoriser systémati

. quement les grandes stations. A'U cours 
des VI~ et Vl:3 Plans, la neige sera 
prioritaire dans l'équipement touris
tique. 

La spéculation 

Toutes les grandes stations - Fiai
ne, Tignes, Megève, Les Arcs, Cour
chevel; La Plagne sont aux mains de 
groupes financiers qui n'hésitent pas à 
parler d'• or blanc " · 

La Caisse des Dépôts, pour faire 
crorie à un tourisme social, a trans
formé St-Martin-de-Belleville en Sar
celles sur Neige, et pour maintenir des 
prix bas, elle a fait financer les remon
tées mécaniques par le département. 
C'est un échec total. 

PartO'Ut les financiers sont devenus 
les seuls maitres pour tout ce qui 
concerne l'aménagement. 

La SEFCO de M. Schnebelen à Su
per-Tignes, la banque Rothschild à 
Vars, La Daille, La Plagne, Chamrous
se, Messieurs Boissonas, sur leur for
tune personnelle, à Flaine, la COFI
NINDUS belge à Avoriaz, le Crédit 
Lyonnais à La Plagne, se plaignent de 
ne réaliser que 9 à 10 % de rende
ment pour les capitaux investis. Ils 
oublient de dire qu'au-delà de la pé
riode de rodage, la rentabilité sera 
bien ptus forte. En particulier lorsque 
la station aura atteint la _pleine capa
cité (25.000 lits à St-Martin-de-Belle
ville, 25.000 à Super-Tignes, 35.000 à 
Val-Thorens). 
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Les stations sont prévues très gran
des pour pouvoir accueillir les touris
tes étrangers, américains en particu
lier, et leur offrir les services suffi
sants qui coûtent cher. Pour cela, 
12.000 lits seraient le seuil de renta
bilité capitaliste. Mais il faut· aussi évi
ter l'anarchie et construire l'ensemble 
des équipements. Le promoteur doit 
donc avoir la maitrise totale des ter
rains " en acquérant les te_rrains nus 
avant leur équipement pour s'appro
prier en totalité la plus-value q·u'ils 
procureraient à la revente • (M. Fon
tanet, Le Monde, 13-2-68). Les proprié
taires ne tirent qu'un prix faible de 
leur terrain, insuffisant pour envisager 
de s'installer ailleurs. Ils sont contraints 
de s'employer sur place dans des em
plois subalternes, saisonniers et mal 
payés. 

Possédant la maitrise totale du sot, 
le promoteur fait ce qu' il veut, pourvu 
qu'il attire les touristes. Peu importe 
qu'il ·ne construise que du grand luxe. 

Peu importe que la route soit régu
lièrement coupée, on viendra par avion, 
peu importent les risques d'avalanche, 
on se protégera plus tard. L'essentiel 
est de vendre vite et cher (2000 F le 
mètre carré en moyenne). 

Les plans d'urbanisme, quand i ls 
existent sont établis au profit de cer
tains groupes. A Val-d'Isère, la Ban
q·ue de Paris et des Pays-Bas est la 
seule à construire à La Daille ... dans un 
couloir d'avalanches; et un des admi
nistrateurs de la société promoteur de 
l'ensemble du Thovex est le président 
de la commission municipale d'urba
nisme. 

Le profit 
n'a pas de limites 

Les promoteurs doivent vendre tou
jours plus ; pour cela, ils ont découvert 
re ski d'été. Mals pour le pratiq"Uer, il 
faut des glacierJ permanents. 

Dans la Vanoise, Il existait un ter
rain faverable, le Val-Thorens. Mals le 
Val se trouve dans le parc national, 
donc théoriquemen: impossible à ex
ploiter. Cela n'arrêta pas M . Schnebe
hui et la SEFCO. 

11 se trouvait que la société d'éco
nomie mixte, animée par M. Fontanet 
ministre du travail, chargée d'aménage; 

les Ménuires • pour le tourisme so
cial .• rencontrait de grosses difficultés 
de financement. M. Schnebelen la ren
flouera en lui rachetant, à bas prix, les 
terrains encore disponibles. En échan
ge il avait la promesse de M. Fontanet 
de lui obtenir Val-Thorens (cf. Le Figaro 
29-6-69). 

Ainsi les travaux des Mén'Uires com
plétant ceux de St-Martin-de-Belleville, 
ont pu être accélérés. Inutile de dire 
q u e I e s logements construits ne 
s'adressent pas à la clientèle initiale ! 

J • ~- 'J 
Collombort 

Sûr de son affaire, et avant même 
d'être autorisé à utiliser le parc natio
nal, M. Schnebelen a commencé la pu
blicité pour Val-Thorens. Comment en 
serait-li autrement puisqu'il a obtenu 
de MM. Dumas et Fontanet la prome88e 
que le glacier n'appartiendrait bientôt 
plus au parc ... 

Et cela n'est pas fini puisque la ville 
de Modane veut obtenir e!l compensa
tion de Val-Thorens sur son t9rrltolre 

' 

mais non accessible, l'aménagement, 
toujourn dans le parc, du glacier de 
Polset. Où va-t-on s'arrêter ? 

Les résultats 
d'une telle politique 
sont clairs 

L'urbanisme en montagne est un ur
banisme de classe. Son but est double, 
flatter les classes exploiteuses en 
créant un style de vie et d'habitat hors 
du commun, réaliser de gros profits. 

La terre est abandonnée, l'éq\Jilibre 
naturel détruit, ce qui présente des 
risques énormes d' avalanches pour les 
pratiquants. 

Les municipalités, les départements, 
les pouvoirs publics sont respo.osables 
de cet état de fait. 

Pourquoi les promoteurs ne doivent
ils pas prendre en charge les équipe
ments ? Pourquoi ces travaux, lorsqu'ils 
sont préV'Us, ne sont-ils pas réalisés ? 
Si les communes n 'ont pas les moyens 
financiers de réaliser ces travaux, pour
quoi laissent-elles. occuper des bâti
ments dans des zones dangereuses 7 

L'administration départementale est 
trop contente de voir se créer des em
plois - on parle de 15.000 dont 60 % 
de permanents pour Val-Thorens -
cela lui évite des efforts pour l'indus
trialisation des régions montagneuses. 
Elle ne veut pas voir les conditions 
d'emplois et le décalage qui existe en
tre les salariés des stations et les tou• 
ristes. Elle refuse de voir la situation 
des agriculteurs chassés de leurs ter
res ou mis dans l'impossibilité de les 
utiliser. 

La politique du parc national aurait 
pu permettre de sauvegarder l'écono
mie rurale montagnarde en offrant de 
nouvelles activités : Entretien du parc, 
faune, flore, voirie, accueil et guide 
pour les touristes, maintien d.e certai
nes c'l.dtures pour sauvegardèr l'équi
libre végétal, construction de commer-

• ces et d ' hôtels. 

Au lieu de cela, la montagne fran
çal~e est livrée aux bAtl&1eurs, aux 
specu!a~eurs et aux touristes fortunés, 
de preference étrangers. 

Les travailleurs peuvent-lis se sentir 
concernés par une telle polltiq11e ? n 



Notre Société 
, 

Le monde ' a l'envers 
Christian Leucate 

A part quelques patrons de choc 
et les nombreuses relations d'af
fai:es _de M . Chalandon, les Fran
çais n ont guère lieu de se réjouir 
de ce q~e leur promet le VI• Plan. 

Ce n'est pourtant pas la mani
festation du 1 « Mai qui inquiète le 
plus le gouvernement : si ces mé
con~ent~-là s 'av isent un jour de de
v~n1r mec~~nts, ils ne seront guère 
mieux traites que n'importe quel 
« casseur • ... 

Ce qui ennuie beaucoup plus le 
gouvernement c'est, par exemple, 
que les choses puissent se gâter 
avec cette bonne vieille • Confé
dération des cadres • , qui sem
b lait déf initivement acquise au ré
gime et qui manifeste ouvertement 
ses q rie fs. 

Q ue s'est- il passé? Simple
ment que le pouvoir, après des 
années d'atermoiements et de me
sures sordides d'économie aux 
dépens des travailleurs, tente de 
reprendre à son compte une des 
p lus v ie illes revendications des 
syndicats en matière de sécurité 
socia le : il serai t question de • dé
plafonner • les cotisations de sé
curité soc iale ( c · est-à-dire d ' éta
blir une proportionnalité avec les 
revenus salariaux, y compris pour 
les o lus é levés), ou, dans un esprit 
voisin, de moduler les prestations 
fam iliales selon le niveau des re
venus. D ans une certaine mesure, 

il s'agit de répartir un peu plus 
équitablement recettes et dépen
ses de la Sécurité sociale qui, à 
l 'heure actuelle, fonctionne com
me un véritable système de redis
tribution des revenus à l'envers, 
aux dépens des travailleurs à bas 
salaires. 

Le poujadisme 
des cadres 

Pour la C.G.C . un tel projet est 
pur scandale. Entendons - nous 
bien : on sait trop quelles préoc~ 
cupations de • rentabilisation • 
inspirent soudain au régime d'aussi 
étranges sentiments de justice so
ciale - dont on s'empresse déjà 
dans les antichambres ministériel
les de donner les interprétations 
les plus • apaisantes •. Mais que 
défend précisément la C .G .C . ? Le 
pouvoir d'achat des travailleurs 7 
La sécurité sociale dans son en
semble 7 Le bien-être collectif? 
Non, bien sûr, et elle ne s'était ap
paremmentguère offusquée jusque
là de choix qui sacrifient ouverte
ment tout cela au type de crois
sance économique exigé par les 
monopoles pour les cinq ans à ve
nir. , 

Non, la philosophie sociale de la 
C .G.C . est plus courte et plus bru
tale. C 'est du M. Prud'homme : 
• Avec des réformes de ce genre. 

L'impérialisme 
Anne-Marie Lefranc 

Ils sont rentrés sains et saufs. 
Le plus grand suspense de la 
conquête spatiale est terminé. Ven
dredi soir à 19 h 7 (heure fran
çaise), devant leur écran de télé
vision, des millions d'hommes se 
sont réjouis à travers le monde. 

S'ils ont tous suivi l'épopée 
avec tant de passion, c 'est qu'en 
dépit de la nationalité des trois 
naufragés de l'espace, chacun 
avait confusément le sentiment 
que cette aventure était celle de 
l'espèce humaine tout entière. 

Seuls quelques esprits chagrins 
faisaient remarquer que l'on ne 
fait pas tant d'histoires pour les 
centaines de cadavres vietnamiens 
qui pourrissent au fil de l'eau, pour 
les Grecs déportés et torturés, 
pour les Noirs américains oppri
més, pour les morts du Moyen
Orient, pour les Brésiliens tortu-

rés, et moins encore pour les tra
vailleurs immigrés asphyxiés dans 
leur bidonville, ou pour l'ouvrier 
licencié pour avoir trop bien mené 
la bataille syndicale. 

Cela est vrai. Mais à leur maniè
re, et même s' ils l'ont choisi, Lo
vell , Haise et Swlgert ont bien fail
li , eux aussi, périr victimes de l'im
périalisme américain. Victimes du 
pari fait par le président Kennedy : 
les Américains seront les premiers 
sur la Lune. Ce pari .. les Améri
cains l'ont gagné en prenant un 
risque énorme : ils ont choisi d'en
voyer des hommes sur la Lune 
avant d'avoir mis au point les 
moyens de sauvetage - station 
orbitale ou navette spatiale. Si 
l'accident d'Apollo XIII était sur
venu après l'excursion sur la Lune, 
donc après l'abandon du L.M. (mo-

on va encore diminuer la hiérarchie 
des revenus réels - c 'est un peu 
comme cet abominable impôt sur 
le revenu. Et si on diminue la hié
rarchie des revenus - qui est en 
France la plus forte de tous les 
pays capital istes avancés -, que 
deviendront ces pauvres • ca
dres • si méritants (de si longues 

. études ... ), si respectables et sur
tout si raisonnables 7 Non déci
dément, ce serait le monde à l'en
vers 1 • 

Notre peu da sollicitude à l'é
gard de ces nouvelles • victimes 
des monopoles • nous vaudra 
peut-être d'être taxés d'ouvriéris
me ou de collusion avec la techno
cratie gaulliste. Alors, allons un 
peu plus au fond 'des choses. 

Mais qu'est-ce 
qu'un cadre ? 

Notre société aggrave sans ces
se la contradiction entre la socia
lisation des forces productives -
qui implique des fonctions chaque. 
jour plus complexes de coordina
tion technique du travail socia·I -
et des rapports de production tou
jours caractérisés par la concen
tration privée des moyens de 
production et du pouvoir économi
que. De ce fait, la fonction du ca
dre dans l'entreprise est fort ambi-

guë : sa fonction technique dans 
l'organisation de la production -
nécessaire dans tout mode de pro
duction - se confond le plus sou
vent avec des fonctions d 'autorité 
sociale directement liées à la d i
vision de la société en classes et 
à la domination du capital sur les 
travailleurs. Alors qu'est-ce qu'un 
cadre ? Un travailleur intellectuel, 
dont le produit - connaissance 
scientifique ou technologie ......:. est 
aliéné, approprié, aux fins de valo
risation du capital ? Un simple s~r
vant de celui-ci, salarié parasitaire, 
assurant des fonctions disciplinai
res contre quelques miettes de 
plus-value partagées avec la bour
geoisie rentière ? Généralement, 
l'un et l'autre, en doses très inéga
les selon la place dans la hiérar
chie, la nature des compétences, 
etc. Situation de classe nécessai
rement contradictoire mals qui,' 
jointe à une relative disponibilité 
idéologique, n'exclut pas, • a prio
ri •, le ralliement au combat mené 
sous la conduite de la classe ou
vrière. 

Ce dont la C.G.C . s'est faite le 
chien de garde, c'est précisément 
ce qu' il faut combattre pour réali-

• ser une telle convergence : la sé
paration du travail intellectuel et 
du travail immédiat, l'écart des sa
laires, la structure hiérarchique de 
l' entreprise ... Sa petite fronde cor
poratiste ne nous concerne pas. D 

sur la lune 

dule lunaire) qui seul a continué à 
fonctionner, les trois hommes au
raient irrémédiablement péri as
phyxiés. 

Non contents d'avoir pris ce ris
que, les Américains l'ont aggravé. 
Il est à peu près certain maintenant 
que l'accident d'Apollo XIII n'est 
pas dû à la malchance, à la ren
contre imprévisible avec une mé
téorite, mals à une défaillance du 
matériel. Parce que, en dépit des 
restrictions de crédits imposées, 
pour l'essentiel, par la poursuite 
de la guerre du Vietnam, la NASA 
a voulu poursuivre son program
me. A moindres frais. Le matériel 
d'Apollo XI, le premier vol sur la 
Lune, avait été minutieusement 
testé aux rayons X. Celui d'Apol
lo XIII n'a subi que des contrôles 
au rabais. Avant même l'accident, 

le vol avait été marqué par deux 
Incidents : le 2<' étage de la fusée 
avait brûlé trop longtemps, épui
sant le surcroit de carburant prévu 
par mesure de sécurité ; puis, un 
court-circuit avait déclenché. sans 
raison, la sonnerie du signal .d"a• 
larme. 

Et cependant les vols continue
ront comme prévu, déclarait le 
président Nixon, le jour même du 
retour des trois • naufragés - . 
Parce que la conquête de la Lune 
n'est pas une aventure de toute 
l'humanité, mais seulement l'enjeu 
d'une course au prestige et à la 
puissance. Dès lors ses succès, 
comme ses échecs, ne sont pas 
les nôtres. Et c'est sans doute ce 
qui expliquait qu'avant l'accident 
d'Apollo XIII les vols lunaires aient 
sombré dans l'indifférence. O 

9 



Avant le congrès de la C.F.D.T. 
Rémy Grillault 

Le 6 mai prochain, dans la gran
de salle d' Issy-les-Moulineaux, 
quelques centaines de militants dé
légués par leurs syndicats et leurs 
u~ions locales vont se réunir pour 
debattre des orientations et des 
structures de la 2c centrale syndi
cale de France. 

R?rement congrès aura été pré
pare avec autant de recul et au
tant de soins, et cependant, au mo
ment d'engager l'étape décisive 
les membres de_ la C.F.D.T. ont 1~ 
sentiment d'être quelque peu pris 
de court. L'abondance et la lon
gueur des textes soumis à la dis
cussion, aussi bien que le nombre 
d_es contre-propositions qui, déjà, 
circulent, leur donnent parfois l'im
pression que la confédération a eu 
de la peine à cerner les problè
mes. 

Stratég ie commune 
ou autonomie ? 

Ceci n'est que la èonséquence 
de l'histoire récente. C'est dès 
1967 que les premières réflexions 
préparatoires ont été échangées. 
A ce moment, les choses étaient 
relativement claires ; après décan
tations et en simplifiant un peu, on 
pouvait discerner deux grands 
courants de pensée concernant la 
stratégie générale de lai C.F.D.T. 
Pour les partisans de la « straté
gie commune • , le syndicalisme 
devr~it fixer ses propres objectifs 
en degageant des priorités. Puis il 
aurait à confronter publiquement 
ses_ c~oix avec les partis politiques 
socialistes pour aboutir à un 
c~~t~e-plan ou à un contrat qui 
def1n1sse les réformes à opérer et 
les objectifs à atteindre· sur les
quels s'engagent les formations 
po)itiques pour leur accès au pou
voir et la -première étape de leur 
gouvernement. Les syndicats fai
sant, eux, du contenu du contrat 
le cadre de leur action {quitte à le 
dénoncer si les partis au pouvoir 
ne respectent pas leurs engage
ments). 

Pour les défenseurs de la stra
tégie autonome, en aucun cas le 
~yndicalisme ne doit accepter de 
IJ~iter son action dans le cadre 
d un programme de gouvernement 
même é,tabli avec des amis politi~ 
ques. ~ est par le déploiement de 
son action que le syndicalisme pè
se .s~r l'orientation des formations 
politiques. 

Après mai 68 

C'est sur ces bases opposées 
que la préparation du congrès de 
1970 paraissait s'engager. Mais 
depuis 1967, les événements ont 
obligé les uns et les autres à modi
fier leurs positions et à prendre 
en compte de nouvelles hypothè
ses. Car il y a eu mai 1968 qui a 
imposé l'image d'une société 
bourgeoise et capitaliste secouée 

par l'acti~n révolutionnaire et niée 
a~. ~om d une autre idée de la 60_ 

c~ete ; mai 1968 a aussi révélé la 
~•gµeur d_e la revendication pour 
1 auto~est1on et pour la prise du 
pouvoir_ par l'action . des masses 
elles-m7~es, plu_s encore que par 
la strateg1e des etats-majors politi
~ues. P~is après le reflux, il y a eu 
a la fois le maintien d'une forte 

combativité ouvrière dans un cli
mat de crise sociale généralisée 
et le déclin du projet politique es
quissé par l'accord P.C .F.-F.G.D.S., 
donc du support d 'une stratégie 
syndicale de contre-plan. Enfin, il 

· Y a eu la contre-offensive de la 
« nouvelle société • . 

Dès lors, le débat à la C.F.D.T. 
va moins porter sur le problème 
des rapports avec « la gauche • 
que sur le rôle du syndicalisme et 

sur les formes du ren 
de la société capitaliste.versement 

A partir de là le ro 
vail créé par le· Co~se~te de tra-
ral travaillait sur quatre c~ntfédé-
1' entre · I' .pis es · , prise, environnement d . 
1 entreprise c'est-à-dire le d e 
de vie •, l'économie f • _ca re · rança1se et 
europeenne, le tiers mond e. 

Pléthore de textes .. . 
Un pré-rapport, première syn

thèse des travaux des quatre équi
pes, était adressé au cours de 
l'été 1969 à tous les syndicats. 
Ceux-ci réagissaient sous des for
mes multiples. En octobre 1969, le 
Comité national reprena it l 'ensem
ble des travaux et le rapporteµr 
général, André Jeanson. président 
de la Confédération, après une 
tournée de confrontations régiona
les, soumettait au 13oe Comité na
tional un ensemble de textes com
portant un rapport général : Pers
pe_ctive et stratégie, et quatre rap
ports anexes : 

- pour une démocratisation de 
l'entreprise dans une perspective 
d'autogestion, 

- planifi cation démocratique et 
autogestion, 

- solidarité humaine dans une 
société en développement, 

- . économie et solidarité pour 
le developpement du tiers monde 
e~ enfin deux textes. plus • ramas~ 
ses • : un projet de • document 
d'orientation • et un projet de « ré
solution sur l'action • . A tous ces 
textes s'ajoutent encore un projet 
d~ réforme des structures confé
derales et d~s statuts présenté par 
Edm<?n~ Maire au nom du Conseil 
c?nfederal et une • charte finan
ciere " présentée par Raymond 
~aba_r~t _; sans oublier le • rapport 
~ activite " qui fait le point des ac
tions et des luttes menées par le 
syndicalisme C.F.D.T. 

. Au cours du dernier Comité na
tional, André Jeanson, présentant. 
s~n rapport général, insista sur le 
fait que le Congrès pouvait diffici
lement discuter sur un texte aussi 
complet, d_onc aussi long, et sur 4 
annexes, importantes elles aussi 
et _qu'il serait plus efficace de tra~ 
vai_ller sur le • document d'orien
tation • . Il rappela à cette occasion 
que la stratégie préconisée repose 
sur trois idées essentielles : 

• Notre action n~ peut être que 
glfbale par une mobilisation géné
ra e des forces populaires • ; 

• L_a n é c e s s a i r e prise de 
c
1

onscrence collective des travail
eurs • ; 

t • C'est par l'action et dès main
enant que cette prise de conscien-

ce pourra se faire . • 

... et contre-textes 

tes
Face au texte Jeanson deux tex-

ont ét · · ' national. e presentés 8ll Comité 



Le premier, défendu par Gilbert 
Declercq, au nom des pays de Loi
re, le deuxième établi et défendu 
par Krumnoy, au nom de trois fé
dérations (textiles, services, li
vre). 

Les débats entre les représen
tants des trois textes portent sur 
ql!elques points essentiels : 

1) Dans son rapport le Président 
de la C.F.D.T., après avoir décrit 
la société actuelle comme une so
ciété inégalitaire et aliénante, ce 
qui justifie sa condamnation par la 
C.F.D.T.. avait précisé que la so
ciété à opposer à celle-là doit être 
fondée sur trois « piliers n : l"auto
gestion, la propriété sociale des 
moyens de production et la planifi
cation démocratique. Et il affirme 

. que la thèse essentielle consiste 
à poser que ces trois piliers sont 
indissociables et complémentai
res : « Ce qui signifie que la cons
truction de chacun doit être menée 
conjointement avec celle des au
tres, que l'une ne peut être réus
sie sans que soient réussies les au
tres. • 

Planification 
sans autogestion ? 

En revanche G. Declercq, à la 
suite des pays de Loire, juge que 
" La planification démocratique 
préfigure une société autogérée. 
L'autogestion est l'achèvement du 
socialisme et de la démocratie dans 
la diffusion des responsabilités et 
des pouvoirs. Elle n'est pas la clé 
ni le moyen de le réaliser. Dans 
l'immédiat le contrôle ouvrier doit 
être assuré à tous les niveaux. • 

Cette prééminence accordée à 
la p I a n i f i c a t i o n démocratique 
n"étonnera pas de la part du rap 
porteur du texte de la C .F.D·:· 
de 1959 sur la « planification de
mocratique • ; mais elle parait im
pliquer dans la phase de renver
sement de l'ordre actuel, une phase 
où la priorité est donnée au rôle 
du Plan donc du pouvoir central 
( démocr~tique, bien sûr). L'auto
gestion venant ensuite _lorsque _le 
pouvoir socialiste est bien ancre ; 
on s'explique assez mal,_ alor_s _ce 
que peut être, dans I immed1at. 

" le rôle du contrôle ouvrif'r • . et 
on se rapproche ainsi beaucoup 
plus des thèses du P.C.F. que de 
celles défendues par le rapport gé
néral de Jeanson. A la limite, mais 
peut-être est-ce forcer la pensée 
de Dec!ercq, on devrait d'abord 
poser le problème des rapports 
avec les organisations politiques 
susceptibles de prendre en charge 
la planification démocratique. 

Pour ou contre 
la dictature du prolétariat 

Après la critique de la société 
capitaliste et l'exposé du projet 
de société, le rapport Jeanson ex · 
pose la stratégie de la C.F.D.T. et, 
à cette occasion, il « repousse la 
thèse du « développement systé
« matique des antagonismes de 
« classe • en redoutant qu'ils 
n'aboutissent à une « lutte sans 
« mesure " qui, finalement, dé
boucherait sur « la dictature totali
« taire du prolétariat, contraire 
« à nos exigences fondamentales 
« en matière de démocratie. • 

Pour le rapporteur, la lutte des 
classes est une réalité que l'on 
doit constater objectivement. 

Les représentants de trois syndi
cats. dans leur contre-texte, écri
vent que « l'action syndicale ré
volutionnaire que la C.F.D.T. en
tend soutenir et développer s'in
sère d'une façon dynamique et of
fensive dans le processus de lutte 
de classes. La C.F.D.T. doit contri
buer à la rendre plus consciente, · 
plus cohérente et plus effic~ce • . 
Ils insistent ensuite sur le fait que 
démocratie et socialisme sont in
dissociables, et aussi sur l'idée que 
les responsabilités des partis po
litiques et des syndi~ats so~t de 
nature différente : mais aussi que 
la définition d'un projet socialiste 
de société peut être l'œuvre com
mune de toutes les forces socia
listes et démocratiques, syndicats, 
partis, associations de toutes sm
tes. etc. 

Depuis la réunion du comité té
déral d'autres courants se sont ex
primés, notamment celui représen~ 
té par la F.G.A. (agriculture) qui 
insiste sur l'unité d'action des 
travailleurs et des centrales syndi-

Gilbert Declercq 

cales, et celui qui, avec ~es sec
tions de Rhône-Poulenc-Vitry, Ha
chette, etc., met l'accent sur l'axe 
révolutionnaire. 

Précision et imprécision 

Au comité même, le texte Jean
son a été retenu pour base de la 
discussion par 537 mandats. 11 y 
a eu 412 mandats contre et 62 abs
tentions qui représentent à la fois 
des mandats pour les contre-textes 
et des voix de délégués qui dési
rent que le déb'at au congrès fé- · 
déral soit aussi largement ouvert 
que possible .. 

Le rapporteur a d'ailleurs indiqué 
qu'il acceptait de tenir compte de 
certains amendements, tout en ex
pliquant qu' « il ne. faut pas gêner 
l'adhésion à notre pensée et donc 
à notre action par une étiquette 
percutante qui ne serait pas facile
ment admise ,. (1 ). 

Il apparait d'ailleurs lorsqu'on 
confronte le « document d'orienta
tion • au rapport général • Pers
pective et stratégie • que des for
mulations plus précises ont été re
tenues dans le premier texte .qui 
est celui qui servira de base de 
discussion. C'est ainsi qu'il est 

Edmond Maire 

écrit au point 27 : • C'est au tra
vers de la lutte des classes inhé
rente au système capitaliste dans 
tous les domaines que les .travail
leurs et leurs organisations syndi
cales, dans leur action quotidienne, 
contestent ce type de civilisation 
et parviendront à modifier le rap
port des forces en faveur d'un au
tre type de développement. • 

Et au point 46 : • La stratégie 
de la C.F.D.T. est une stratégie 
offensive tendant, à travers les af
frontements inhérents à la lutte de 
classes à hâter l'instauration d'une 
société démocratique et socialiste; 
elle est donc une stratégie de lutte 
des classes. ,. 

Les points 60, 61 précisent que 
• Pour obtenir l'adhésion du plus 
grand nombre des travailleurs à la 
lutte et diffuser les responsabilités, 
il importe de décentraliser les déci
sions au niveau des structures de 
base quant aux formes et aux ob
jectifs de l'action. 

André Jeanson 

.. Cette action s'insère dans une 
stratégie d'ensemble qui lui ap
porte toute sa dimension et donne 
tout leur rôle aux fédérations, 
unions régionales et à la confédé
ration : fournir les éléments d'in
formation et les orientations de 
l'action nécessaires à la libre in
sertion des actions décentra lisée[ 
dans la politique d'ensemble. • 

Il n'est pas certain que ces pré
cisions rallieront tous ceux qui ont 
manifesté des divergences. Le dé
bat du congrès de la C.F.D.T. reste 
donc très ouvert, ce qui en fa it la 
valeur si on le compare à celui de 
la C.G.T. Tous ses animateurs en 
attendent des références solides 
pour les di x, ans à venir, tout en 
sachant qu'un congrès n·est sou
vent qu'un nouveau point de dé
part. 

Les militants politiques socialis
tes sont assurés, d'ores et déjà, 
que l'option socialiste de la 
C.F.D.T. en ressortira plus nette
ment sans que pour autant la con
.fédération s'engage de manière 
précise sur le terrain politique. 

A cet égard il faut cependant 
conclure avec une affirmation im
portante de la motion d 'orientation 
(point 81) : 

• Pour la C.F.D.T.. le succès 
d'une action politique capable de 
sortir de la société capitaliste ne 
peut être le fait que de l'ensem
ble des forces socialistes. Elle con
sidère que le P.C.F. ne saurait pré
tendre à la représentation exclu
sive des courants socialistes. Aus
si s'intéresse-t-elle à ce que font 
ou peuvent faire les hommes, les 
formations politiques existantes ou 
à naitre qui : 

- D 'une part posent l'avenir du 
pays en termes de transformation 
fondamentale de la société dans le · 
but de créer une société démocra
tique et socialiste. 

- Et, d'autre part, s'engagent à 
opérer des transformations et à 
animer cette future .société dans 
le respect des libertés démocrati~ 
ques.,. r l 

(1) Toutes los citations qui ne sont pas 
extraites des documents eux -mêmes, sont 
tirées de • Syndica//sme • n" 1286 du 
9-4 et suppléments 



Luttes universitaires 

Impasses et virtuosités 
•..> 1 l v-

Jean-Ma rie Vincent 

Le mo\lvement étudiant a mauvaise 
presse. De la droite à la gauche, le 
dernier congrès de l'U.N.E.F. a donné 
lieu à des commentaires concordant 
dans l'incompréhension et daos l'ani
mosité. Ah ! ces étudiants, manœu
vriers comme des vieux politiciens ra
dicaux, agités comme des hippies, vo
ciférants comme des barbus cubains 
ou des gardes rouges en mal de révo
lution culturelle, ils ne sont vraiment 
pas sérieux ! Le gouvernement naturel
lement n'est pas en reste. Depuis quel
ques semaines, sa télévision et sa 
radio s'attachent particulièrement - à 
monter en épingle divers incidents qui 
ont lieu dans les différentes universités 
en les déformant, en les coupant de 
leur contexte pour susciter des réac
tions d'hostilité. Il s'agit de susciter 
chez le bon bourgeois un sentiment 
de « pater familias ,. offensé, chez le 
commerçant barre'ur de routes ou cas
seur de perceptions l'impression qu'il 
est différent de ces rebelles sans cau
se, chez l'ouvrier qui séquestre de 
temps en temps ses cadres, l'idée 
bien ancrée qu'il n'a rien à voir avec 
ces petits sauteurs qui détruisent leurs 
instruments de travail et adorent vivre 

dans la crasse. Dans les circonstan
ces actuelles, le mouvement étudiant, 
avec to'utes ses faiblesses, avec tous 
ses problèmes, est un bouc émissaire 
rêvé, d'autant plus que ceux qu'il a 
secoués sans ménagement en mai-juin 
1968 ne sont pas si mécontents de le 
voir exposé aux coups. 

La dimension de la défaite 
Telle ne peut évidemment pas être 

notre attitude. Malgré l'impopularité du 
mouvement étudiant attesté par des 
sondages récents, la tâche d'un parti 
comme le nôtre est de mettre en œu
vre les orientations susceptibles de 
modifier le rapport des forces au détri
ment de la bourgeoisie à propos des 
problèmes universitaires. Pour y parve
nir, on ne peut éviter un examen cri
tique et autocritique des orientations 
passées, c'est-à-dire de la politique 
suivie jusqu'à présent. De ce point de 
V'ue, il faut faire une première consta
tation : les courants révolutionnaires du 
monde étudiant (y compris le secteur 
étudiant du P.S.U.) n'ont pas su saisir 
la dimension exacte de la défaite qu'ils 
ont subie en juin 1968. Celle-ci n'avait 
par elle-même rien de particulièrement 

catastrophique : l'évei l à la politique 
et à l'action d'une grande partie des 
étudiants restait un fait acq·uis. Mais 
il existait ·un début de coupure entre 
les organisations révolutionnaires qui 
dirigèrent les luttes étudiantes en mai 
et juin 1968 et la grande masse des 
étudiants d'orientation anticapitaliste. 
Les groupes politiques qui cherchaient 
à sortir du « ghetto étudiant • pour al
ler au peuple ou créer le noyau du 
grand parti · révolutionnaire t endaient à 
considérer le milieu étudiant non 
comme un lieu d'affrontements, mais 
comme un terrain de recrutement pri
vilégié qu'il s'agissait de préserver 
contre les influences délétères du 
révisionnisme ou du stalinisme. 

Idéologie et activisme 
A cet égard, la façon dont la lutte 

contre la participation-Edgar Faure fut 
menée par la majorité des groupes 
« gauchistes • est caractéristique. Les 
dénonciations furent essentiellement 
des dénonciations de principe, beau
coup plus rarement des dénonciations 
portant sur les conséquences prati
ques immédiates et à moyen terme de 
la loi d'orientation, ou portant sur la 

place precise de la participation étu
diante dans la politique gouvernemen
tale. De ce fait l'échec relatif de b 
participation ne fut pas pour autant 
une victoire de l'aile révolutionnaire en 
milieu universitaire et encore moins 
l'occasion pour celle-ci de reprendre 
l'offensive contre le pouvoir. En raison 
même des conceptions sous-jacentes 
qu'ils avaient du front universitaire, la 
plupart des groupes étaient amenés à 
osciller entre une lutte idéologiq•ue 
abstraite (la défense de l'esprit révo
lutionnaire contre le réformisme, etc.) 
et un activisme à propos de problèmes 
immédiats sans lien réel avec -une 
conception d 'ensemble de la bataille 
étudiante. La politique univer sitaire 
d·u P.S.U. a essayé dès la rentrée 
de l'automne 1968 d'éviter ces piè
ges. L'attitude prise par les mili
tants du parti au congrès de Marseille 
(refus de transformer l'U.N.E.F. en une 
fédération lâche de comités d'action 
groupusculaires, réforme des statuts 
pour permettre le développement d'un 
mouvement anticapitaliste de masse 
des étudiants) était juste pour l'essen
tiel. Mais elle ne s'est pas prolongée 
à temps par la mise en œuvre d'un 



programme politique clair. Il en est ré
sulté que jusqu'au congrès d'Orléans 
nous n'avons su éviter ni les erreur~ 
sectaires, ni l'empirisme à la petite 
'semaine. 

Trois questions 
.fondamentales 

Examinons cela d'un peu plus près. 
Ap~ès mai 1968, un programme politi
que pour le monde étudiant doit don
ner une réponse à trois questions fon
damentales : 1) Quelle est la nature 
de la lutte universitaire étudiante ? ; 
2) Que faire contre la politique du 
pouvoir ? ; 3) QÙels liens le mouve

· ment étudiant doit-il entretenir avec le 
mouvement ouvrier tel qu'il est en. ce 
moment ? Sous un manteau syndical 
traditionnel, l'Union des étudiants 
communistes, grâce à l'intermédiaire 
de l'U.N.E.F.-Renouveau, a fourni des 
réponses crédibles et cohérentes (mê
me si elles sont fausses) à ces ques
tions. Pour elle, la lutte universitaire 
devait être essentiellement une lutte 
corporative (plus de crédits, plus d'en
seignants, plus de locaux, de meilleurs 
programmes et des examens moins 
aberrants etc.) ; antimonopoliste par 
ses implications (contre le budget du 
pouvoir des monopoles), démocratiq•ue 
(ouvrir l'université aux classes défavo
risées). Elle n'avait pas à être directe
ment anticapitaliste dans son contenu, 
puisque l'essentiel était de préparer 
l'avènement tranquille d1un gouver
nement de gauche, y compris en amé
nageant des positions grâce à la parti
cipation-Faure. Bien entendu, dans ce 
contexte, le mouvement étudiant n'avait 
plus qu'à se s·ubordonner étroitement 
aux forces dominantes du mouvement 
ouvrier (P.C.F. - C.G.T.). 

Face à ce programme qui a au moins 
le mérite de la clarté, les réponses des 

groupes n'ont pas été convaincantes. 
Les uns ont proposé de « détruire 
l'université bourgeoise » dans les dé
lais les plus brefs, comme si l'insti
tution universitaire po·uvait de quelque 
façon que ce soit, s'écrouler définiti
vement tant que l'appareil d'Etat cen
tral restait intact. D'autres se sont 
contentés d'affirmer qu'il fallait sortir 
de l'U.N.E.F. et pratiquer le front uni
que entre organisations révolutionnai
res pour riposter au pouvoir (mais· sur 
quelles bases exactement ?). 

Intransigeance stratégique, 
souplesse tactique 

Le P.S.U., pour sa part a fourni les 
réponses beaucoup plus adaptées à 
la situation, mais elles avaient le tort 
d'être beaucoup plus implicites qu'ex
plicites et comme elles ne formaient 
pas un programme articulé, nous 
n'avons pu empêcher les hésitations 
dans notre propre comportement poli
tique. La réponse à lâ première ques
tion était à peu près la suivante : le 
milie•u étudiant ne constitue pas un 
milieu homogène, mais il est le lieu de 
contradictions spécifiques de plus en 
plus graves. Il ne participe pas à la 
production, mais la division du travail 
capitaliste a des répercussions profon
des sur les structures universitaires 
(organisation, enseignement, formes 
1,:;.r,,,,~1..:-,.,.s). Il en découle qu'en mi
lreu étudiant pe\Jt se constituer une 
to, -.;e :,u-.;,are et politique anticapitaliste 
et que celle-ci peut et doit chercher 
des liens avec le mouvement ouvrier 
qui ne soient pas uniquement idéolo
giques, mais caractérisés par la fra
ternité de combat contre un même ad
versaire. Seulement pour que cette 
jonction se réalise, il faut que le mou
vement étudiant fasse comprendre son 
combat aux trav.ailleurs, qu'il apprenne 

à juger des rapports de forces globaux 
(l'université partie de la société), qu'il 
sache, tactiquement, refuser la subor
dination aux conceptions opportunis
tes du mouvement o'Uvrier officiel tout 
en réussissant à ne pas tomber dans 
l'impasse de l'isolement politique dans 
ses affrontements avec la politique du 
pouvoir. En d'autres termes, le pro
gramme politique doit être un program
me de lutte intransigeant sur plan stra
tégique, extrêmement souple dans ses 
applications tactiques, c'est-à-dire qui 
tienne compte de l'insertion des luttes 
ét\Jdiar:ites dans la lutte des classes 
globales. Les objectifs purement reven
dicatifs, ou portant sur les formes et 
le contenu · de l'enseignement, sont, 
dans cet esprit, à déterminer en fonc
tion de la signification qu'ils ont pour 
le mouvement étudiant et aussi po'Ur 
tous ceux dont il recherche l'alliance. 
Cela n'implique pas que le mouvement 
étu~iant ait · à s'aligner sur " l'opinion 
publique » travaillée par la bourgeoi
sie, ni qu'il doive se soumettre à une 
sorte d'autocensure, mais cela implique 
qu'il veille à la répercussion politique 
de ses orientations et de ses actes, 
s'il veut effectivement devenir une for
<:_e~~ p~us en plus solide. 

Tel était le programme sous-jacent 
à la lutte des camarades étudiants du 
P.S.U. C'est l•ui qui explique leur inter
vention depuis septembre d e r n i e r 
(droits d'inscription, lutte anti-sélection 
en médecine, lutte sur le problème des 
langues) et le rôle d'animateurs qu'ils 
ont souvent joué. Mais, répétons-le, 
nos propres faiblesses (celles de tout 
le parti), les erreurs stratégiques des 
groupes révolutionnaires ont empê
ché que ces luttes qui témoignent d·u 
potentiel étudiant soient capitalisées 
sur le plan politique. L'U.N.E.F.-Renou
veau, la plupart du temps absente du 

combat réel, a pu ainsi récupérer par
. tiellement les efforts consentis par 
d'autres. L'A.J.S., plus activiste, mais 
prisonnière. de sa volonté de faire des 
étudiants un grO'Upe de pression sur 
les organisations traditionnelles du so
cialisme, en a également profité. Le;; 
conditions du 58' congrès de l'U.N.E.F. 
étaient ainsi données, avec la tentation 
pour certains ( « Humanité rouge ,. par 
exemple) de nier les questions en cher
chant l'exclusion de l'U.N.E.F.-Renou
veau. 

Les hypothèques 
polit'iques 

La situation à laquelle nous devons 
faire face aujourd'hui est par consé
quent difficile. Aucun volontarisme, au
cun activisme ne saurait permettre 
de lever les hypothèques actuelles qui 
sont essentiellement d'ordre politique. 
C'est pourquoi les tâches immédiates 
auxq'uelles nous sommes confrontées 
sont en premier lieu d'éclaircir nos pro
pres positions, de préciser les objec
tifs de lutte qui correspondent à la 
conjoncture. Mais il nous faut aussi 
nous armer pour répondre à tous ceux 
qui, d'une façon ou d'une autre, consi
dèrent qu'il est impossible de déve
lopper le mouvement étudiant en tant 
que force spécifique. Pour cela, la 
polémique idéologique est indispensa
ble, aussi indispensable que l'ouver
ture au dialogue et à la coopération 
avec des groupes qui peuvent être ga
gnés à l'action de masse étudiante. La 
mise en échec du pouvoir et de sa po
litique universitaire (atomisation des 
ensembles étudiants, rentabilisation 
partielle, intoxication, sélection), la mise 
en échec de la récupération traditio
naliste (de tendance corporatiste ou 
néo-réformiste) sont à ce prix. · D 

Petites et grandes manœuvres 
Robert Chapuis 

La dispersion des actions syn
d i c a I e s engagées actuellement 
dans l'Enseignement reflète assez 
bien les conflits provoqués dans la 
F.E.N. par la montée du courant cé
gétiste " Unité et Action • (1 ). On 
a vu s'opposer (très au-dessus de 
la tête des syndiqués 1) deux types 
de propositions : 

- Des actions sur l'enseigne
ment liées à celles de la C.G.T. : 
le calendrier devait être : 20 et 
21 avril (grèves dans le secondaire 
et le technique, zone B), 24 et 25 
avril (zone .B), 27 et 28 avril (en
seignement supérieur), 1 ··• mai 
(C.G.T. et proposition unitaire à la 
C.F.D.T.), semaine d'action début 
mai pour la C .G.T. 

- Des actions précises menées 

sur des bases extérieures aux di
vers syndicats de la F.E.N .. , mais 
contrôlées en fait par le S.N.I. : 
grève des parents d'élèves Cornec 
(13 avril), grève de la Fonction pu
blique (22 avril), manifestation du 
C.N.A.L. (31 mai). 

C'est, bien entendu, la grève du 
22 avril sur la base de la Fonction 
publique qui pouvait faire la jonc
tion, d'où l'effort de la C.G.T. pour 
la réaliser et l'effort de la F.E.N. 
pour la contrôler. finalement, c'est 
Chaban-Delmas, le 20 avril, qui de
vait résoudre le problème : son 
• oui • était un « non • à la grève ; 
son .. non » un " oui • 1 Ce « oui, 
mais • ne pouvait que mettre les 
syndicats dans l'embarras I Dans 
l'attente de son très prochain con-

grès, la C.F.D.T. n'a guère pesé 
dans les circonstances ; l'action 
engagée n'y gagne pas en clarté. 

Dans l'enseignement secondaire, 
le S.N.E.S. a reçu le renfort des 
syndièats contrôlés par Unité et 
Action (éducation physique, pro
fesseurs d'écoles Normales) et par 
la C.G.T. (enseignement techni
que). Il a réussi à obtenir l'appui 
du S.G.E.N. Dans la mesure où les 
syndicats contrôlés par les autono
mes (direction de la F.E.N., S.N.I., 
S.N.E.T.A.A.) ne bougeaient pas, 
il était normal que le S.N.C. (syn
dicat national des collèges) con
current du S.N.I. dans les C.E.G. 
ou C.E.S., se joigne à la grève ... 

Les conditions dans lesquelles 
les mouvements de grève étaient 

préparés ne permettaient guère de 
trouver le temps d'en préciser les 
objectifs. Sans doute le malaise 
est-il suffisamment grand parmi les 
enseignants et les fonctionnaires 
pour qu'on les sache prêts à tout, 
donc à n'importe quoi. Le problème 
se posera après : sur une telle 
base, quelles actions suivies vont 
pouvoir être engagées? 

( 1) Aux élections pour le Bureau Natio
nal du S.N./., seules /es pratiques bureau
cratiques complexes de l'organisation (d/f. 
férences entre /es voix et /es mandats 
notamment), ont permis le maintien de la 
majorité absolue aux autonomes, la non
apparition du courant Démocratie et Réno
vation au Bureau No'tlonal et la /Imitation 
des progrès d'Unlté et Action. 
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Dans le " ii super1eur· 

La direction nationale du SNESup, 
lance, dans la semaine du 20 au 25 
avril, un mot d'ordre de grève sur des 
objectifs corporatifs qui s'inscrivent 
dans la campagne nationale d'agita
tion menée par divers syndicats ensei
gnants de la F.E.N. et une fédération de 
parents d'élèves. 

Quand on voit comment sont sanc
tionnés dans les lycées des profes
seurs comme Pierre Kahn et André Se
nik, parce qu'ils récusent les canons 
établis, quand J.-P. Le Dantec, directeur 
du journal « La ca·use du peuple • , est 
emprisonné, quand Judith Miller, assis
tante de philosophie à Vincennes, est 
sur le point d'être exclue de l'ensei
gnement supérieur par une simple let
tre du ministre pour une interview ac
cordée à un journaliste ; quand on me
nace à la Faculté des sciences de Pa
ris d'exclure de leur laboratoire de 
recherche les enseignants qui ne choi
siraient pas l'Université aux ordres de 
M. Zamansky, qui peut croire honnête
ment qu'il faut se battre en faisant grè
ve deux jours pour quelques miettes 
budgétaires ? 

Si même l'on voulait réussir à mo
difier les axes de la politique du pou
voir, il faudrait se donner les moyens 
appropriés de lutte qui ne sont pas la 
grève-enterrement de 48 heures. 

Quand le gouvernement s'apprête à 
faire voter une loi réprimant le " délit 
collectif .. , un syndicat comme le 
SNESup devrait en faire un axe prio
ritaire de lutte. 

Cette grève de 48 heures, décidée 
bureaucratiquement, ne s'inscrit pas 
dans une action en profondeur. Elle 
n'a été précédée d'aucune mobilisa
tion. Elle est une contrib'ution au • con
cert d'un mécontentement général .. 

orchestré de l'extérieur du syndicat. 
Cette action est aussi pour la direction 
du SNESup une tentative pour se dé
douaner de sa coll·usion avec la réac
tion et le gouvernement en matière de 
maintien de l'ordre, préalable au par
tage du pouvoir dans l'Université, en 
se livrant à de l'agitation sur des 
objectifs revendicatifs mineurs. 

Les courants qui représentent l'op
position de gauche au sein du SNESup 
dénoncent une décision dont l'aspect 
électoral avant un congrès clôturant 
une année d'inaction est évident. 

Ils ne feront pas et appellent à 
ne pas faire cette grève-là. 

Les mots d'ordre à mettre en avant 
sont : 

- Non à la loi scélérate s\Jr le 
• délit collectif • 

- Défendons les militants. 

- Luttons pour un statut de titulaire 
pour tous les assistants et pour un 
corps unique des enseignants du 
supérieur. 

- Préparons avec tous les travail
leurs un 1 ··• Mai offensif contre 
le po·uvoir. 

Sur ces mots d'ordre, les courants 
de l'opposition de gauche du SNESup 
mèneront aux dates qu'ils jugeront les 
plus favorables des actions claires de 
portée nationale. 

Pour le • SNESup, continuons le 
combat • . 

Benarroche (Marseille - Saint-Char
les), Chalaye (Montrouge), Herzberg 
(C.H.U. Créteil), Lacoste (Nice-Scien
ces), Mêla (Cisay Mathématiques}, 
Monjoi (Halle aux vins), Terray (Vin
cennes}, Vigneron (Halle aux vins). rJ 

Les parents 
la politique 

face ' a 
du 

. 
pouvoir 

Jean-Jacques Dève 

La grève scolaire organisée le 
13 avril par la F.C.P.E. (Fédération 
des Conseils de Parents d'Elèves 
des écoles publiques, dite • Fédé
ration Cornec • ), qui a connu des 
succès inégaux en province et dans 
la région parisienne, illustre les 
changements en cours dans ce 
secteur. 

La contradiction entre l'objectif 
classiquement • laïque • qui lui 
avait été défini : la défense d'un 
principe, celui de la gratuité de 
l'enseignement, et la forme d'ac
tion revendicative choisie, ne doit 
pas aboutir à donner l ' impression 
que le mécontentement est moins 
grand parmi les parents que ne 
l'ont dit les dirigeants de la F.C.P.E. 
Mais le préjudice occasionné par 
l'augmentation des tarifs de pen
sion (pour couvrir des frais de per
sonnel assumés jusqu'ici par la 
collectivité) ne touchait directe
ment qu'une minorité de familles ; 
de nombreux parents ont hésité de
vant une initiative qui semblait fa
voriser la • contestation •, et le 
mode bureaucratique de la déci-

sion a été peu apprécié. De nom
breuses protestations ont été ex
primées, des congrès départemen
taux se sont tenus dans une atmos
phère assez houleuse. 

La politisation 
des problèmes 

Par-delà ces tensions. l'initiative 
de la direction nationale et les réac
tions des militants traduisent en 
fait une évolution parallèle : le dé
but d'un mouvement de politisation 
qui découle de la politisation des 
problèmes de l'Education nationa
le. La politique de rentabilisation 
de M . Guichard (atteintes contre 
les maternelles, la seconde langue, 
l'éducation physique, les moyens 
audio-visuels, augmentation des 
frais de pension, action de • réno
vation pédagogique • entièrement 
factice, etc.) marque une volonté 
évidente de limiter désormais l'ac
croissement de ce service public. 
Qu'ils le veuillent ou non, s'ils en
tendent combattre les atteir.'.,,s à 

Dans le secondaire 

Devant l'incertitude acl\lelle de beau
coup d'enseignants par rapport aux a~
tions syndicales décidées, nous esti
mons devoir nous exprimer publique
ment. 

Nous comprenons que la minorité du 
SNESup ait refusé de s'associer à ce 
mouvement dans les conditions où il 
a été décidé pour l'enseignement supé
rieur. 

Cependant, dans le cadre de son of
fensive générale contre le mouvement 
o·uvrier et universitaire, le pouvoir, ap
puyé par des groupes réactionnaires, a 
voulu faire échec à toute grève dans 
l 'enseignement secondaire. 

De ce fait nous ferons grève et nous 
_appelons tous les enseignants à s'as
socier à cette grève, à se réunir dans 
leurs établissements pour prendre po
sition sur les conditions dans lesquel
les ces grèves ont été décidées et sur 
la plate-forme revendicative et les ob
jectifs de cette action. 

En même temps q·ue nous appelons 
les enseignants à faire la grève, nous 
estimons nécessaire de dénoncer dès 
maintenant les erre'urs graves des di
rections syndicales dans la conduite de 
l'action. 

la gratuité, les parents d'élèves de
vront adopter une attitude de clas
se se rapprochant de celle du syn
dicalisme; l'expérience du 13 avril , 
par l'implantation de -ses succés 
(zones r u r a I e s défavorisées, 
C.E.T.), le confirme. 

La fin des notables 

Les responsabilités nouvelles 
que les parents ont dû d'autre part 
prendre en charge au niveau lo
cal, principalement dans les lycées 
et les C.E.S., ont activé la vie mi
litante et tendent à transformer la 
nature des associations, incluses 
jusqu'à présent dans un système 
de groupes de pression (Comité 
national d 'action laïque, Ligue de 

La direction du S.N.E.S. a_ re!usé d_e 
donner à son action des ob1ect1fs pre
cis sur lesquels les syndiqués se bat
traient jusqu'au succès, essentielle-

ment : d' . 1• - réduction des maximas e eves. par 
classe, solution effective du probleme 
de l'auxiliariat ; 
- unification de la formation et du 
recrutement des maitres ; 
_ opposition aux mesures décidées 
ou préparées par le gouvernement, y 
compris dans l'enseigneme~t sec~n
daire (affaires Kahn et Semk) et .q~
tamment à la loi scélérate sur le deht 
collectif. 

Nous nous élevons contre des mo
dalités d'action telles que la grève
congé qui nuisent aux enseign_ants 
dans l'opinion et sont totalement inef
ficaces. 

Déjà, en refusant de discuter des 
modalités de l'action à son congrès de 
Pâques, la direction a montré qu'elle 
s'en tenait à des pratiques b'ureaucrati
ques et qu'elle était incapable de ré
pondre aux nécessités actuelles de 
l'action. 

Les enseignants du SNES militant 
pour une Rénovation Syndicale. D 

l 'enseignement, Fédération de l'E
ducation nationale, etc.) animé par 
des notables .. 

En fonction de cette évolution, 
les militants du P.S:U. doivent s'en
gager dans le mouvement des pa
rents d'élèves comme ils le font 
dans le mouvement syndical, et 
s'i ls sont encore dans une autre 
fédération, i ls doivent envisager de 
rejoindre rapidement la F.C.P.E. 
L'action sur le terrain, qu' il s'agis
se de la carte scolaire, de la dé
fense de l 'enseignement public ou 
de la lutte contre la répression 
dans les lycées, doit s'inscrire 
dans une action d ' ensemble aussi 
cohérente et démocratique que 
possible. et les fédérations • Ar
naud • et • Desmaret • confirment 
tous les jours leur orientation 
réactionnaire. D 
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Les bouchers de Pnom-Penh 
à l'œuvre 
Jacques Rennes 

Un gang d'assassins gouverne 
à Phnom Penh. Il a pour conseil
lers des officiers indonésiens en
voyés par Suharto, le général de 
Djakarta qui a sur la conscience 
quelque six cent mille cadavres. 
Il est aidé par Washington et Sai
gon. La mission militaire française 
au Cambodge n'a rien à voir avec 
les tueries, mais elle n'a pas été 
rappelée non plus. Grandeur de 
l'Occident et du • monde libre • ... 

Lon Nol et sa clique gouvernent 
à la baïonnette et au fusil. On par
que des Vietnamiens. on tire dans 
le tas, les blessés meurent douce
ment, tout cela dans le cynisme le 
plus complet : la presse peut pren
dre des photos et même protéger 
quelques rescapés. Parfois, Phnom 
Penh tente, sans crainte du ridi
cule, de trouver des explications : 
les cadavres flottant sur le Mékong 
seraient ceux de noyés par acci
dent ! Sans doute est-ce par acci
dent que leurs mains avaient été 
liées et leur dos troué de balles ... 

Nos bons et souriants diploma
tes s'inquiètent bien sûr : ils • re
grettent •, • désapprouvent • ... 
Pendant ce temps, les Vietnamiens 
meurent. Ils ont l'habitude. Mais 
qui rompt ses relations avec les 
bouchers de Phnom Penh ? Sûre
ment pas nos gouvernements • li
bres • qui arment les racistes sud
africains, quand ils ne refusent pas 
de condamner les fascistes grecs ! 
Et Washinçiton, imperturbable
ment, de continuer d'accuser Ha
noi de tout ce qui se produit en In
dochine. 

On assiste aussi, au grand dé
sespoir de nos commentateurs 
bien vêtus et au beau langage, à 
l'écroulement des clichés colonia
listes. Comme chacun sait, les 
Khmers détestent les Vietnamiens, 
et réciproquement ! Or, nous rap
portent des témoins, la population 
khmére ne participe pas aux mas
sacres, qui sont l'œuvre de l'armée, 
cette armée réactionnaire qui est la 
chose de Lon Nol, qui donne des 
ordres. Bien plus, on apprend que 
des paysans khmers rejoignent les 
maquis. Ne les avait-on pas d its 

apathiques, incapables de remuer, 
sous-développés, bref des mou
tons ? 

La façade républicaine 
Gonflant le torse, Lon Nol parle 

de république. Le mot doit plaire 
en Amérique, où les monarchies 
,ne " font pas bien •. Il faut des 
façades : on va donc bâtir une fa
çade républicaine. Dans l'arrière- · 
cour, le massacre pourra se pour
suivre. Il se trouvera bien une 
" agence • américaine pour • ai
der à la reconstruction des villa
ges • . 

L'armée khmère massacre les ci
vils sans défense, ce qui lui est 
plus facile que de se battre contre 
le F.N.L. et les communistes 
khmers. Car elle est totalement in
capable de défendre le régime 
dont dépend sa survie. Ce même 
régime n'aura rien à opposer au 
programme révolutionnaire qui se 
met au point dans le pays, contre 
l'agression américaine en Asie et 
contre ses valets. li essaiera de 
• casser • le mouvement de ré
sistance, en l'appelant bien évi
demment • vietcong •, et, ce fa i
sant, ne tuera pas seulement alors 
des V ietnamiens, mais aussi des 
Khmers. Ceux-ci, s'i ls n'ont pas 
encore tous compris, verront alors 
où se situe l'adversaire. 

La bêtise ne suffit pas 
Lon Nol n'est pas seulement une 

bryte, il doit être idiot. Il a réussi 
en quelques jours à s 'isoler, à 
montrer son vra i visage, et jusqu'à 
gêner la presse de Saigon et cer
tains élus fantoches. Il n'a cepen
dant pas gêné Thieu et Ky - ces 
• patriotes • qui nient encore 
l'existence de massacres chez eux 
alors que la Maison-Blanche est 
obligée de faire juger des officiers 
assassins (ceux de Song-My, en 
particulier). Mais Lon Nol doit 
pourtant avoir compris que ses pi
res crimes peuvent rapidement 
être • oubliés • à W ashington pour
vu qu'i l donne quelques assuran
ces que • cela ne se reproduira 
plus •. Faut-il d'ailleurs donner de 

telles assurances ? Batista, à Cuba, 
Truj illo, à Saint-Domingue, étaient 
des assassins connus de tous et 
qui durent leur survie au • monde 
libre •. 

Les exemples des dictateurs 
sud-américains - ou saigonnais -
montrent cependant que l'isole
ment et la bêtise ne sont pas suf
fisants pour précipiter une chute 
pourtant inéluctable. Lon Nol, si 
rien n'est fait en particulier contre 
l'impérialisme américain, peut te
nir longtemps, même détesté par 
son peuple et les autres peuples 
indochinois, même sans avoir sous 
son contrôle une importante par
tie -de son territoire. 

Ici même, la lutte doit être en
gagée, relancée, contre tout sou
tien aux régimes corrompus de 
Saigon, de V ientiane et de Phnom 
Penh. Le fait que notre gouverne- ' 
ment ait la tâche facilitée parce 
que l'ambassadeur cambodgien en 
France a choisi d'être le représen
tant de Lon Nol ne doit pas laisser 
croire que tout doit aller pour le 
mieux entre Paris et Phnom Penh. 
Un front un i des peuples indochi
nois est en train de se former 
contre l'agression américaine. 
Nous devons raisonner en termes 
semblables et manifester là où 
nous sommes contre tout ce qui 
pourrait, dans les milieux politiques 
militaires et d 'affaires, apporter un 
quelconque soutien aux fascistes 
indochinois. Les contacts amicaux 
avec les représentants de la révo
lution en Indochine ne suffisent 
pas. Il faut engager la lutte contre 
les hommes politiques qui conti
nuent d'apporter leur appui, même 
impl icite, aux généraux d'extrême 
droite ; contre les firmes soute
nant n'importe quel régime pourvu 
que leurs investissements et leurs 
commerces d'export-import soient 
préservés ; contre une diplomatie 
qui envoie d' importantes missions 
d'aide technique et culturelle à des 
dictatures ne régnant que par le 
sang et le racisme. Sans leurs ap
puis occidentaux, les Lon Nol. les 
Thieu, les Souvanna Phouma 
n'existeraient pas. Ce sont ces ap
puis qu' il faut frapper. Les paysans 
indochinois ·feront le reste. L J 
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Répression 
Henry Rosengart 

« J,"orru1111ti1111. ,·',•st le r ('ll"'' tf,. 
f'f>trnnJ,!PT. J~p r<'/!1'P tfc , ♦f~(r11t1JlPI" 

P11fr11Î11 P lo rPs i ."itn11rP. tn n ~si:..tfltlf' t• 

" ·"' s1111·i,., de r/•JJrPssio11. ta ,,;_ 
/Jre.,,.!oiort n1f'11P 1111 tPrr11ri . .;;nH' et 1111 

co11tr<>-tt1 rroris111,•. tn plu11nrt d,•., 
,·irtir,11>., du f Prrori .,;n1 P ·'""'' tf,,., 
inn,u·,:,111..... (;11r1lcr le.'\ territoiri> ... 
orrllJJl~.oti IIOllS fr,111 .-.Jorn,e Pll (l ,"iS(I,..;, 

... ;,,, ... ,, , ,,,, IIS,<tl."i.'-IIIP.'i. 

~ JlPtiro11."i•llt1ll."i in1n1Pdi11tPm e111 
,-f P.< I,•rritoirf'l."i o rr11pP . .;. .1 » 

\ pp,• I rie journalisles, rl'é.-ri -
, ai11, ,·1 ,l'homnw, d'uffairei, i~n,;. 
li .:u,. 1rnhlié <lun,- « Huarctz " · 
2i .,eplt'mhre 19611 •Cité dan:< 1,· 
Bull. n" ,1 clu C.R.A.P.P.1. a. 

u, 

Nul n<' peul, pur des mélh odc, ,r 

« l1111naines ~, in1po~er une Ot'<'ll· 
palion étruni:ère i, lout un peu11lt:. 

,lcn,11u llr llo, Jo,o•ph ,•I 
tn• ,1-, 111 juslin· ... >. 

mini:-• 

•·I ,·,rntre la vonlonté de , . ., peuple. 
Quelles que soit lu nulionalité, l'ori
µin t· clhnique ou lu religion de la 
puissarl('e o,·rupnnlc, rellc-1·i est 
,·oncluite, par la logique m ême du 
pro,·e,sus cn{:emlré par su seule 
11réscn(·c, à adopter. de plein gré 
ou r onlre son µré, les seules mé-
1hodcs qui théoriqueme nt doivent 
hriser la rés istant·,· du pays o,·,·u• 
pé : la l!'rrnur phys ique. 

Pour briser In résistunre pales
! 11t1 en11e. les re:< ponsable:- is raé
lien, utilisent ,·onJomterncnl de s 
prorédé, léguu x e l méthodes in-

l'rn,-,;dé., lP.f!<l/lX Pt of ficwl/('
//I P/11 j11stifii,s commP tPLs 

Appelés « Lois d 'url(enceJ> 1 c De
iern·e fici:ulutions>I, ils ont été ins
tauré, en Pnlestine en 1936, puis 
en 1915. pur l'im1>érialisme bri1nn
ni11u,· . Duns c Dnvur >. quotidien 
rie lu Histurlroutlr 126 janvier 1962), 
:-il,in,0 11 Pérès, nlor• ministre de lu 
Dér,·ns<:. é.-rivil : « /,'r,rr irle 125 
,fo.< loi.• 1l'1trJ(e11cc e.,t /p 1,ificr du 
l.!IJl.llU' fllf' IIICIII n1ilit11ire ; if ,,c rn,ct 

/,, n •11/orr ,1111r.nt ,·011st.1111t tifJ l'ut·• 
tio" f/llÎ t1•11tl ,i 11t·rroitrt! lï111r11i
;:r11/Îut1 ,~, /11 1u111 vpl/1• t'olo11i,'illlÏ011 

l"""'· :i- Et du11, c le Munde > 
,lu Ill d r ,-,,,ulm· 1969, on pouvui1 
Jin• : c / ,,.. Jl1~11i,,,,/ D11)'"" " 11/lir-
111 P 11111• rr.'(. 1111•.~11,e,4- l le• d y nun1i-
1:q;~1• d e,.: nrnÎHUIIR urubct-it ét11ic11t 
('(111/ortll P5 ,,ux. loi.'f d'llrgeu,·c étn• 
/,fic< .rnru /r, nw11dm brit,11u1i,11rn 
1•11 194-5. c,,., loi.,. t/lÛ dc 111 <!11r,m1 
,,,, uigueur c 11 / .i.r11Pl, 11rè 1mic11t 
,1u'u111• l1nl,itulio11 JJPIII hrt• tf(~tru, . 
t,• ,.,, J,!UÎ.1f! tl,, tmnrtio,, , ·"'"'·" f/11\! 
su11 JJropriPtnirr ."iOÎf trnr/11it t/,J. 
,.,,,,, ""'' j11ritlirtio11 quel,·ut1qt1,J. ~ 

Tri•;. bric\vcuwnt rétmmécri, rc,, 
lui ,.. 1'0111 une ju~tifiration de rur• 
l.i1rain• ,co11r1 tout••t- l"f'I" fonn<,K 
11·ont rôle>-. n•t-:tric ·I ioui,e clc ,lépJun.•
nu-111 . ur,:- iµ11atio11 t- ù rét- id,•nc·1·. i11tt• 
tuural iun ,lu f'OUVrf•.rc u. autori;.a• 
1 ion ,J,, ,lépor1111iu11 Cl d"cxpul• iun, 
....... 1. Pour eu donnt•r u1u- idée:, 
il fuut lin• ,... •1u 1t:n pcu,,uit"!nl 
I,·s 11u:111bn·• ,1,. r ~:ssoriut io11 ,I,·s 
Juri• tt•s juir• ,le ln Paleatin,· <1ui 
la 1·0111lunu1i•n•n1 puhlir1u,•mcu1 ir 
Tel Aviv. l" 7 fti"ri,·r l'H6 
c: Nou.<t , jurist c!C, 11ow1n.t ,,,, ,,fic~ 

·1111• vfofotio11 /luJ!rn11t c de., 11ri11r•;. 
/H'J /tJmfo111,,,w11a ,/p lu l i>g11/ité. 
,/,, fo j1utirP, ,fo lu diui,,li11 c. Elle., 
IP,:11 fis1•111 l e plu., /Jt1r/11it 11rbitrnirn 
rie.< 11utori1i,., militrrirP.< PL (l(/n,i11i.,
trnti11es. > /Dr DunJ..clhuum, de 
\'cnu me rnhre ,le la Haute Cour ,fo 
Juslire d'IHrai:1. .. 1. « 011 "" peut 
/Jtu rlenumrlcr 11u rilo\'1'11 rie se 
11lier ,; u11e li•fti.,/n1in11 qui le m et 
hor•-lti-loi. > 1 Dr R.-rnnrtl J ,,,..,,1, 
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« t e r égin1c ins.t"uré fl V(U' lu 
,,romull{utio 11 d e., Vc/cnre Rcµu/11 -
tion.< en P11lcsti11c 11 '11 son équiun
lent dans r,ucu11 pr,y.< civilisé. M é
m e c11 Allemagn e ,wzie il n'cxis
tnit pas de telles lois 1 ..• ) • Un selLl 
ty pe rie régime .,e co11çoit da11s de 
/elles r irronstm1rcs - · celui d'urt 
/l"Y·' occupé. On 11ous co11solc en 
/r,isunt valoir que rcs ordo11nnnce, 
11c visc111 que l es rrimincls et 11011 
/l"S tou., les ritoyc11s . / ,e gouver
neur 11uzi ,L'Os[,0 orrupé nvuit lui 
uussi. d érlnré qu'rwr lLn mnl 11e .<P.• 

rnit jflit nu r.ito.vc 11 qui vaquernit. 
ri ses r,f/r,irc.<... » (J. Shapiru. ,l,i
venu Prot'ureur i:énéral du {tOU• 

vernement d'I• ruël. p uis ministre 
d e la JuRI ire ... l f I 1. 

Comme l 'u hien expliqué Duyun. 
les représailles t"Ollective8 !appe
lées par lui « re présuil.les ,·ontre 
l'environneme nt » ) ont été dér i
d ées conformément à ,·es lois. El
les 1·ons is1cn1 i, d yn amit er les ma;. 
sons de 1ous reux qu'on soupçon• 
ne d'uide, « u1·1ivc > ou c pus,i
vc >, nux « te rrorÎHIC!'t >, ,le t f) llh 

,·e ux <1ui refusent lu ,lélatio11, r,u 
qui refusent st·ule mcnt ,l'ui,Ic r lu 
poli<·c rluus ses rccl,-,r,·he•. Ces re• 
présu illcs ont été violc111111on1 ,·011-
dnmnées pur une partie ,le l'opi
nion is ruélie nnc. Elles s ont Hi H,·1111-
dulcui;cH tltH" 111ê 111t• 1·cr1ni n ~ 1niuÎR• 
treK Je~ réprouverai... :-:an i,. pnrv•!· 
nir ù 11!~ fuirc• r-11p1,ri111cr : 

« tH 11,ini.strp rie." Af/airP."i (~,,,,,,. 
JÛJrt>.i;, M. 11/111 Rbon, et le mi11i.'1tn! 
·" "'·• 11urte/ c11i/(e, (l'I. Pi11lws S1111ir 
1 ... 1 Ofll fuit 11u/<1ir q11e re 11ri11<·Î/le 
tlt:s « représuillcs ,·ontre l'cnvi
r11nnc 111c n1 >) m1111elnit /iich eu .«•· 
III CIII J,, fJt1/itiqu n 11tloptée 110/(lfll • 

111P11t pur le.i. 1111: i .1 e11 ~•11,opc 
"" ,·our.i; r/p /11 rlerniè,,. J.(l, er,,• 
11uuulitth!. > « « Ti111c •· C'Ïlé ,1un,.. 
~ 1,· Moru(,. >. 25 no\'•· rnl,r,• Jl)(19r. 

l 1ruc,;d (,s 11011 rt-(•11111111 .~ 

.~i>11ic<'."' ,,, lort11r,Js 

Nous cru ro11s iri dun. le ,Ionrni
uc rleA rnétlut<lcs oy61é rnatiquemcnt 
,lé mcnties 1,ur t"t:ux <1ui y 0111 rc-
1·01trij, maÎR qu'uun1n « 1uur ,Ju 
Hilen,•.- > ne pur-vimll i, ,·umourlcr 
longlcrnps. Tô1 ou turrl, le• ruil• 
b

1
Î1npo iscnl. ti(• 4•onfinnc nl cl ~•a<'rll• 

11111len1 •ur lu luhl..- de ceux qui 
font l'eHor1 rie le-a rc,·her~hcr. F:ri
•ant l'clu, ilo , uveut à '1U11i il. 
•'exposent : au ,·ourK ri!' lu l(Ucrrc 
,l'All(érie on le• truitrait , pur exem
ple , d' c untifrunçuis >, de c truî
!rcs à la ,oldc du Cuire >, ,le « ,Ié 
rnorulisuteure de l'armée e t de 111 
11u1ion > •.. Et lor•11u' il <levi111 im
possible de nier le• faits, 011 le ur 
renvoya )11 hall .. en me llant sur le 

en Palestine 

111é 111c plan lu viult·nc·,· clu • ult,
nialis tc et lu 1·0111 rc-vi olt:ru·c du 
,·olonisé, en s· c indii:nant > qu'on 
puisse ,·ondumner c unilutérule
ment » l'oppresseur et lro uvcr 
quelques bonnes e xcuses à l'oppri
mé ... On suit ,·omme nl le ry..Ie in
fernal prit fin non pas par 
l' « humanisati on » rie lu ~ucrrc 
d ' Algérie, mais pur la re1·o m111is
sa111·e rie l'indépcnrlnn,·e 11li:éri1·n
nc ... 

Cc qui fe pusse e n Pulcstjne ne 
fait pus c x,·eption il lu règle. A un 
détail près ccpe ndanl : lu pre:1sc 
et les lrabitucls signataires de péti
tions font s ile111·e ... Or, non seul'!• 
ment ,·es fuit s existe nt, mais ih 
sont à lu dispo,- ition de ,·hu.-un. 
C'est aini;i que l'A. IJ.D. (2) u pu
blié il y a deux ans un livre (di~
ponible .-hez les lihruircs en 1-'rnn
,.el sur l'enquête qu'elle uvail Cil· 

treprise du 30 janvier nu 10 f~. 
vrier 19611, auprèi; des ré [uJ?ié~ pa
lestinie ns, i, pro1,os du ,·omportc
mcnt ,le l'armée isrnélienne uv,1111 
cl irnmé<liut em enl upri•s lu guerre 
,le Six .J o ur,;. Son rapport est ur,·u
hlunl : villaites dé1ruits par dizai-
111,-, cxé,·ution• puhliques d evant 
le s villngeois ruHscmhlés, UKSUidi• 
nuls d',•nfontH el ,le vicillunls, cl<·. 

lrrd, le lot <l'horreur• qui 111·• 
l' OIUIJHJ,!;IICllt 11 él'C,"iStiircn1e11t toute 
,:ucrrc d 'ui:rcKsiorr. De puis que ,·e 
li vre a é1é publié. d'autres rapports 
ont été faits . Purrni les 1>lus ré
•·cnt•, rele vons ,·elui d e l'organisn
!ion lihérnle ltritunniquc « Arnnc,;-
1y lrrterna1io1111l " 1•1 t·elui du 
., Croissunl Ho,11(1' > pal,·etirrimi. 

I.,· pre mier rnpporl fuit é lut ,le 
1·a :-- pré e·i)i~ c·ité:-- dnn:-- c Tirncs » 

du 2 uvril. 

Non, ,.,. re1,ro,luiro111 deux : 11 
M. n .. ,le Naplouse. Arrê té CIi KC[I• 
lcruhrc 1967. 811111 pur lu polirl! cl 

soumis i, d es <'ho,·s élc,·triqucs jns
qu 'ii perle dt· ,·uruwiun1·c... Hc vc1111 
i, lui, il rcrusu l,· verre d'urine 
r1u' o11 lui nHrui1 i, hoire cl fui i, 
11ouvc nu h11t1u jus<1u' i1 pcrl1• cl,· 
1·011s,·icrwe. TrunHréré plu• tnr<l i, 
S11rufo1ul, il fui suspcrrdu, nu, pur 
le• poiµn c ls i, u11c fen être cl fouet 
té. 2 1. M. C .. ,l 'EI Uireth. Arrêt é 
e u juillet l961J, ,·oruluit i, Humullulr 
Cl 11111111 juijqu'i, évuno11i••e111e111. 
Trundéré cnauit,· i, Snrafond, il 
y ru, 8U81)Clldu de lu llll!Jllt• 111111,ÎÎ•rc 
c1ue M. B., e t reçut rlcK r ho,·s é ler
triques et u,ures 1or111n:s. Relî1-
clré npri,s se1>t moi• snn• nurunc 
rlrnr,:e rnlevée ,·ontre lui. 

I.e c Croissant Houl(e , pulcsl i
nien, de son ,·ôté, 11 re,·ue illi •ix 
,·as. Un membre cl' c Amnesty ln
lernorionnl ,. foisui1 purti,· ,If' lu 

1 u111111Îl"t1io11. Uuri :-. trOÎ!-- dt::- ('Hl-', 

11•:- victi111cs do1n1i•rcnl le noru, 1c 
.•i,:1111lcrrrcnl cl lu nationalité d 'ori
;:.irw de leur:- lortionnnirc:-:. Nout-
••11 ré:-.11111t•run;. lroi~ : 

II Elahirl Mous"nfuruh, rlu ,•n111p 
,1, . jcra,·h. 25 uns, nrrété t:n juil-
1,·t 1967. Soumis uux lorlure, sui
, 1111tcs: Séduclion par le, filles, 
refut- d e parler, orgunc!'- f!,énituux 
frappés jusqu'ir j11illissc111er1t ,lt: 
'""!? : on lu i foit boire un lü1uidc 
,l'alrool et de poivre piquanl : 
é rra~en1e n1 de c·i1tnn•1te:-. c·onlrc 1,· 
,·urps. hulur rnrnent clu visui:1· pur 
,le,- l11mes I tra,·cs c nt·ore visil,le;. 1 : 
, ho,·s éle,·1riq111•s. I.e rupporl 111é• 
,lic·al ,·onfirrnc le 1é n1 0 Ît'11Uf!C . . 

21 Kouid Otnwne El Baheh, ,lt· 
Naplouse, 211 ans. urrè té le 9 tlé
•·embre 1967. A,·,·usution : rlélen
tion cl'arrncs cl up1>urtcnan,·c nu 
Fnth. Tnrturcs : suspendu 1111 loil 
et frappé. surtout sur le~ organe, 
:,:énitaux, jusqu1i1 évunouis:--erncnt 
e t frarture d'épaule ; ohlii:é de 
1·ourir, les yeux handés, sur un 
se ntier plein rie trous. et frappé 
après rhuque ,·lmte ; ,·hocs é le ,·• 
triques s ur tout le rorps et surtout 
ir lu tète ; brûlures par rigurelles 
ltra,·es enrore vis ihl<'sl. Deux rnois 

plus tard, nouveaux supplires. 1'1111• 
sont lu paralysie dn hras gaurh.-. 
Vu so11 étal alurmnnl, un mérle,·irr 
i~rnélie11 ordonrw ,on transport :, 
I' lrôpitul de ln pri•on cle Rumluh. 
Mnli:~é les . ef~orts de son uvrH•nl . 
Hon ctat qur H nggruvc cl Pabi,:t:ni·t· 
rie pre uves. il !"St toujours ,•rnpri• 
i,.:onné. 

:i r Altclclh,lr Narnr Mohum,rw,I 
Enne,·htuh. d ' El Khalir. 32 uns. A,•. 
,·1umlion : détention d,arn1el'> C! l ap• 
purtenarwe i, ln résis tun,·c . Dix-sepl 
moi, rie prison. Tortures rluranl 
quul r e rnoi~ d ' intcrro~utoin ~: c·oup:
rle pieds. de t'rosscs, ti c ,· ravn..Iws 
(•I ,le harrt!> ,I,· r,•r : ,·ho.-, élt•(•· 
1rir1ucs sur les rnui11s et h,s oreil
les. Suivent les noms de se,- ,epl 
tortionnaires el leur puy, rl'orii:i
n e. Arquitté foute ,le preuvt•s cl 
expu lsé rit: P,il,•stinc. 0 

111 Voir ~r,bri Gerie.,. « /,es , Ir,,. 
b e,; c11 I .,r,,;;/ », M11spéro. Subri. Ge
ries est c11 prison rlc{lui., le 1•·• j1111-
vicr. Il 1•ic111 de /nirc ln gri>ve de 
Ir, /nim fl0llr cxiJ(cr s 1111 motif d'it1• 
rulp111irm. 

121 A ., .mr. lr1tcr11 . <le., Juri.stc.< 
D émorrnte.s, -~9. 111•. ]u/Jiler, Bruxel
le., 19. 

Société suisse distribuant du matériel scien
tifique de haute précision (microscopes), re
cherche un 

INGENIEUR TECHNICO-COMMERCIAL (25-30 ans) 

Ce cadre sera chargé de visiter la clientèle spécialisée des 

laboratoires pu~llcs ou privés et de leur présenter les matériels 

adaptés à leurs besoins. 

Ce poste conviendrait à un homme possédant une formation 

scientifique (certificats de physique, d'optique, B.T.S., C .N.A .M.). 

ayant l'expérience de la vente de matériels techniques de pré

férence aux laboratoires. La connaissance de l'allemand est sou

haitable. 

Le secteur couvre Paris et les académies de Nantes. Poitrers 

el Orléans. Une formation technique est assurée. Le salaire se 

compose d 'un fixe et d'un pourcentage sur 1~ chiffre d'affaires 
réalisé. 

Envoyer un CV., une photo et la rémunération actuelle sous la 
référence RA 545 TS à 

■N BERNARD KRIEF Selection* 1 
1, rue Danton Paris e• 

qui fournira des Informations détai llées lors du premier entreuen 

et qui garantit le secret absolu des candidatures. 

• Un département de BERNARD KRIEF CONSULTANTS for Eu 
rope. 



Grèce 
Propos d'un militant 

Tous le6 1émoignngcs qui nou6 
n_rrivent de Grèce ronrordcnl sur 
le foi1 que le dernier procès conlre 
les résistants de l'organis111ion 
c Défense démocratique » fut 
pour l'opinion puhlique un ven
tahle tremblement de terre. Pour 
la première fois depuis le ,·oup 
d'Etat du 21 avril 1967 les Grers 
~c sonl de nouveau passionnéi-. 
JJ0Ur les journaux qui publiaient 
les romples rendus tlu procès. 

Les sm,lcs unalyses cl dis,·ussions 
politiques non rlandcst ines ,lepui, 
l'inslauration de la dirlaturc mili
taire, ont eu lieu clans les salles 
des Tribunaux Militaire,. Comme 
Vassilis l•ïlins. qui était lu rlammr 
,liri,::cantc de « Défens.- démo,·ra
tique "• el qui a été .-ondamné en 
111ai 1969 à 18 ans de prison. l'a 
érrit juste avant sn ,·ondamnation : 
« Lorsque à l'aube clu 21 avril 
1967 l'armée a pris en main le 
gouvernement du pays " 1 scion 
son propre ,·ommuniqué), en Gri•1·c 
,·e n'étuit pus seulement le ré,::i-
111e cl é n1ncra1iquc qui é1ait nti~ en 
veilleuse ; on Ctisuyail :ius~i l'ex• 
ti1w1io 11 c l la dcslrurtion, une foi s. 
pour tout es. ,lt~ la politique. L'Etat 
polit"icr et totalitaire institué par 
h• pnti:.t·l1 « :--ans cffut-ion clc 
:-: anl{ '> CHI une ,~onséquctu·e nalun•I• 
1,· ,l,· •·elle tlii,sc fonrlament:Jlc, cl 
,l'ni lie urs unique, du rcgnne mi
litaire, qui ronsi ste en la 11é(!ati,) n 
et suppression ,le la J1oli1iq11c. ~ 

Bou f otlfl<' et sanglante 

Oui, dan~ la Gri•re rl'aujo11nl'l111i 
la politique e l la clémo.-ratic, qui 
e u c~t ~a rationalisation ont été 
aholicH par le ~angstérismc politi
que. Par la volonté de la C.I.A. 
•~• l eR armes clc l'O.T.A.N. Ce 
gan,::stérisme politique rlis1>osc cl,· 
trop ,le compli,·ités, malgré son 
isoleme nt p olitique et cliplomati
r1uc, sa 1·oncla11111ation 11ar les 111i
Jie ux Jihé raux ou ronscrvat t: nr;; 
,lu Conse il rie l'E11rof1C, mal(!ré 
1'01,flo" i1i o11 r111'il rcurontrc Jlarmi 
toulcR les :ondcnneR forn:s poli1i
r1 11es en Gri,.·e. C'cfil p ourtant dans 
cl par la llésistarwe r11rn rie 11 011-
vellcij forr ·cs po lit iqucs émcq;i,nl , 
<1.uc Je ; égiruc! poL~ssé à une ~·éprcs• 
:uon dcincsuret-:, ~ Cf.il n1011tre Koui,; 
son vrai jour : « lJne rli,·talurc 
houfonne cl snnglanlc > Sartre). 
Le re,·011rH ,, la violcn,·e a donné 
i, la llériistanrc le 1lroi1 de rité 
,11.ti, ,·01nn1c le uaont rc Cnt·orc une 
lois la lulle des peuples vietn:1-
micn e t palestinien, ne peut étrc 
ol,renu que les armes i, la main. 
Désormais la résistanr·e grecr11rn 
(HJUI com(lh:r sur une mobilisa1io11 
f10f111lai.-c cl devenir ainsi 1111 1111111• 
verncnt cle masse, ,:c qui est la 
,·onclition indisp ensable pour le 
renvcrsc111e111 rie la ,li,·talure. 

Ln ra<Jit;alisation 

Mais quelles sonl les fon·cs <1ui 
son! engagées dons une rcsrstunrc 
organisée ? La gauche communi11-
te s'exprime par le « Front l'atrio
tique > ; ln gauche non-communisle 
par « Défense Démorratiquc >. Les 
deux organisations collaborent 
entre elles, ainsi qu'avcr le PAK, 
organisation fondée à l'étranger 
1,ar M. Andréas Papandréou. Le, 
divisions a11paruissent plus im11or• 
tanteg a l'étran,:cr qu'e n Gr,,.·c, 
011 les res1s1ants de rliHércnl•~• 
1e11dan1·es idéologiques cl 1>:>liti• 
ques lullenl rôle à ,·Ôlt!. Sou" les 
dures 1·ondi1ions de la lulle ,·lan
destine, les 1ra11sforma1ions idéolo• 
,:iques el les évolutions 110li1iqu,:• 
,loivent s'opérer, suns gêner l'cHi
racité de 1•et1c luue. 

Ce sonl r·es lransfonnatiolls qui 
permellront à la Rési~tanrc d" ne 
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■ la résistance a la parole 
pas être récuperec par les ancien
nes forces politiques, qui sont de 
plus en plus obligées . il. l'oppo• 
silion totale. Lu solution de 
•·ompromis devient de plus Cil 

fllus diffirilc, el la Rés istance, si 
die 11'a pas pu renverser la 
dictature militaire, a fait sauter 
tout lien entre les anciennes forres 
politiques et la ,li,·talure. C'est 
ainsi que la junte qui possècle 
Ioule la for,· e militaire, qui dispose 
d'un a11parcil polic-icr énorme, des 
appuis et des ,·omplicités atlan
tiques, n 'a pas le moindre concen• 
sus populaire, n'ose pas abolir la 
loi martiale ou appliquer sa 
propre Constitution, a cle plus Cil 

plus re,·ouru à la réJJression. 
Celle répression frappe jusqu'au 

dan royal, qui après l'allitucle 
amhigüe clu roi envers la junte, 
se t rouve reje té clans l'opposition. 
Le dan royal constituait avcr 
l'armée, l'oligarchie finan.-ièrc cl 
le> Américains le « po1ivoir paral
lè le» extra-parlementaire. Aujour
rl'hu i. le « pouvoir para llè lc > est 
ilevc1111 le p ouvoir tolll court, sans 
le rlan royal. Mais taudis 11u'ii 
l'étrnnµ er le roi félon se terre 
dans son silcnre cl que Caramanlis 
11,· Premier ministre de la Droite 
elllre 1956-631 fait appel il l'armée 
el non au peuple pour renverser 
la dictature, Cancllopoulos, le 
rhcf actuel rie la droite, Premier 
n1inÎRlre au 11101.ncnt du coup 
d' Etat, fait, en rléposanl romme 
iémoin pendant le dernier prori,s, 
l'éloge de la violcn,·e révolution-
11:ure. 

L'Union du Centre, un part i rie 
notables, non oq :anisé et non 
strurturé n'était pas foire pour 
aider une résistanr·c année. C'est 
pourtant dnns le 1·en1 re-gau,·hc 
qu'éme rgent des forrcr. nouvelles. 
qui dé,·irlc ront 1111 jour de la 
« bataille d e surression :t> à l'inté
rieur de l'Union rlu Centre, r111i 
avc,· 5:i % ,les votes en 196•1 s'est 
trouvée êt rc le fer rie lnnrn ,le 
la révolte populaire après le coufl 
rl'Etat royal du 1~ juillet 1965. 
Bien 11111: ,·c pa1·1i ries nolnhles nit 
é té ineffica,·c 111111• lu 11111c ronlrc 
I' « estnbliHl1111cnl ~ et Ir: « JI011vuir 
Jlaralli,lc >, il ~cru poussti fllll' lu 
résiKlnnrc vers une rndica lisatiun, 
,111i c·orrcKp ontlru i1 une é nornw 
prise ,le ,·ons,·ienrc pup11luirc juste 
uvnnl lu dil-tuturc. C'est le ccnlrc
ga11r-hc qui revendique ln majorité 
de ,·cuK qui ont suivi autrefois 
l'Union ,lu Centre, el c'est pur 
les forces ,lu rentre-gauche r1ue 
vu érneq;cr une gaui-ho non 
con1n1unistc n1uis non pas anlÎ• 
r:ommunislcl démocratique et so• 
,·inlislc. DeuK organisations de 
résistan,·c rcvcndiq4cn1 ,·et « héri
lugc > cl se réclamcm du mouve
ment populnirc de 1965-67 le 
PAX de M. Andréas Papandréou 
et « Défense Démocratique >, 
r:rcee i, l'intérieur, le lenrlemain 
rlu r·oup d'Etat militoir1·. 

Une forcP ru't.we 

« Défense Démocralique >, c1ui 
n'est. 1>as élrungère uux lecteurs de 
T .S. 1 l J, 11 l'avantage rl'élrc urui 
force neuve et indépendante des 
unci1ms partis 1>0litiques. Un gruncl 
nomhrc tic ses dirigeants vient du 
club politi,ruc « Alcxandrr· Popa
nastassion > 1 rio nt 'i. filias était 11, 
président et le professeur D. Ka
ruyoricus, le vi1·e-présiclent1, qui a 
été .-réé JI0llr é1111lier la réalité 
grc1·<1ue cl agir sur ell~ en 
,·outrihu:1111 ,, l'éd1m11ion poli1i,1uc 
,lu peuple gre,·. Ceux qui ont 
,·onslitué le rlnh " A. Papanus
tosRion > rroyaient ,1ue les tranfi• 
formations racliroles de structure, 
néressJtir"s pour le clévcloppcmenl 

économique et lu • modernisation 
de la Grèce, étaicn't possibles avec 
des imtilulions clémocrntiques. 
Mais ils critiquaient une " clémo• 
cratic sans le peuple>, comme 
le clit Duvcrger, une démocratie 
vidée de son sens par le pnrle
menlurismc, le patronage, la poli
tique de clientèle cles notables, 
la pcrsonnalisalion de ln vie 
politique. IIR pcnsaicnl qu'on ne 
pourrait pas guérir les mnux el 
le~ défauts clc la clémocralie grec• 
•111e en la ltrnnl ~ d'une façon ou 
11'11ne autre - mais en l'élargis
sant. Dès. que la démorratie for
melle a été abolie, ils se sont 
jetés dans la loue et ils ont été 
rejoints par des syndicalistes, cles 
employés, des étudiants, ·cles offi
ciers clémocratcs comme le Géné
ral G. Iorclaniclis, condamné :1 
IJ ans de priso11 pendant le dernier 
Jlrorèf-l. 

Une vocation hégémonique 
Voilà quels sont les buts de 

« Défense Démocratique l>, rcclé
linis encore une fois récemmenl, 
:1 l'occasion du 1,rocès : 

« D.D. s'adresse ù toutes les for
ces. qui (Jendant lu dernière décen
nie ont corn.battu et continuent ù 
combattre pour un clum.gement ra
dical des ,tructures sociales et des 
institutions politiques. 

Défense Démocratique : 0 1) A 
comme but le renvcr,ement de la 
dictature militnire par tous lru 
moyens. 

21 Elle refuse Le retour au ré
gime pré-dictatorial, ainsi que tou
te « solution > de compromis semi
rlictatorwl du problème grec. 

3! Elle lutle pour l'épurati-On 
cles institution, impo,ées par la dic
tature, pour la dissolutÎ-On dru /or
r.e.~ et, des mécanismes (oligarchies, 
« pouvoir parallkle >, état policier) 
qui font imposée et qui la sou. 
tiennent. 

•H Elle lut1e pour l'indépendance 
1111liorwle et Ir, libérntwn ,lu pays 
des forres étrnngères, qui soutien
nc,u. l e."i /orr.c.ç, r/.ul'tio11nuircs inté
ricun~s. 

5 > lillt:!s c roit. que ,/~.'il. 11i11si scu
lu11,c11t </Ile v eut s'ouvrir l" voie 
puur ,m dévcloJ1pC111ent éco,wmi
'l"C réel, 1wur ln m obilismio11 de.1 
rcs.rnurces et des fJIJSsibilités clu 
pays, 1wur l'épmwui.,seme11t cul
truel, pour lrr ju.~tice sociale, pour 
des changements économi,1ues 1>rO• 
fo11{is. 

61 Elle croit qu'r,1,rès le rerwer
sement de La junte militrtire, Le puys 
doil être gouverné par les Jorces 
politiques de résistance, qui sero11t 
les gurants de rexpression libre de 
lr, volonté ·nationale-1,01wlaire. 

Pour cette lulle il nous faut co11s
truirc un mouvement d e rési.,tan,;P. 
,i vocal ion majoritaire ( « hégémo
nique >) qui, forgeant <le jour en 
jour l'unité des force., 11rogressives 
grecques, au-flel,i ,les rlivctgcnces. 
,,ourrn op11oser l,, force de la m<1-
jorit,é ri lu tymnnie tl'unc minori
té. > 

Aucune orgnniRnlion do résislnn• 
rc n'u dénoncé nutnnl ([IJC D.D. 
les erreurs, les liichetés, les 
compromissions rlu passé et les 
rcKJ1on6UbilitêH r1ui en découlent 
11our l'im~osition rie ln dictature. 
MniK tout n'cHI 11as gagné, même 
,·1 l'intérieur <le D.D. il existe 
rlcR tendances rlroi1ières ou des 
tcnrlunr-cR rl'a,·tivisme aJ)olilique, 
D.D. n'eHI pas encore devenne une 
véritable Or'!la11is11tion de masse ; 
elle émerge, par le courage et 
l'héroïsme de ses mililanlH, comme 
une force rnneéquente de résis
tance. En mellant la res1stancc 
,·omme ohje,·tif prioritaire, elle 
•'est reliée :1 ln tradition févolo-

tionnuirc grecque, <111i vn de la 
guerre d'indépendance en 1821 nu 
Front Na1ionol clc Libération. de 
1941-14 el , à la « luue sons 
merci> de 1961-63. 

La crise communiste 

Il a été plusieurs fois analysé 
et établi (2) pourquoi la gauche 
communiste, marquée pnr la 
guerre civile, n'étnit pas la force 
directrice du mouvcmenl popu
laire de 1965-67, bien qu'elle nit 
été une force essentielle dans 
lu bataille pour la clémocratisation 
clu régime. Il ne faut pas oublier 
que la gauche communiste était, 
même avant la dictature militnirc, 
l'objet d'une discrimination poli
tique l,ou, plutôt, policière), fai
sant de ses militallls des citoyens 
de clcuKièmc ordre. L'E.D.A., qui 
regroupai_! les communistes en 
Grèce. etail tiraillée entre la 
fidélité inconclitionnclle envers le 
P.C. grel', qui vouluit de l'étranger 
diriger le mouvement à l'intérie ur 
cl la nécessité clc t·réer en Grè.-e 
un 1nouve1ncnl autonon1e. 

La .-risc ,, l'inléricur du P.C. 
grec el de son substitut, l'E.D.A., 
a éclaté après l'établissement de 
la dictature militaire. A .Bucarest 
sont restés les trois membres du 
bureau politique, qui appuyaient 
l'idée d'un mouvement autonome 
dirigé de l'intérieur. LcR qunlrc au-

Ires membres du bureau politique, 
dont Kaliyannis, le secrétaire · gé
néral, ont déménagé à Moscou. 
Que ce soit sur l'affaire de Tchéco
slovaquie ou tout autre problème 
de politique inlernationaJe, ils 
apJJortent à l'U.R.S.S., pendant les 
réunions des « partis frères> le 
vote inconditionnel du P.C. grec . 
(de l'exlérieur). Celle crise, à 
l'intérieur du P .C. grec, rend dif
ficile, si elle ne paralyse pas, 
l'action du « Front Putriotiquc ». 
Mois les « séïsmes > souterrains. 
que connait la gauche communiste 

, en Grèce, vont provoquer d e~ 
transformations snlulaires, nu pro
fit de la résistance contre ln 
dictature. Les possibililés politi
ques cle lu Grèce seront décidées 
par ces différenciations idéo)ogi
ques clans le cenlre-gnuche et ln 
gauche. Par la lutte ù l'intérieur, 
une nouvelle réalité politique nail. 
Cc sont ceux qui Ke trouvent uu
jourcl' lmi clans les prisons, qui 
uuront demain lu parole, el non 
pus les manipulateurs, les polili• 
cicns professionnels el les sauv1•1n, 
suprêmes. 

(1) Voir l"artlcle de Serge Mallet dans 
T.S. du 16 octobre 1969. 

(2) Voir, entre autres, l"artlclo de K. 
Tsonkatas • Luttes de claese•J et 
Dicta ture en Grèce •. dan a le numéro 
spécial des • Tempe Modernes • conao
cré à la Grèce. 

CONTRE LA LOI SCÉLÉRATE 
Meeting à 18 h 45 à la Bourse de Travail, 

Paris le 23 avril 1970 
A l'appel de: 

CGT, CFDT, FEN, UNEF, Fédérations 
de Paris du PCF, PSU, PS, CIR. 



luttes culturelles 

Militer 
Milan 

Dominique Nores 

Par mises en scène succes
sives, Patrice Chéreau est en 
train de prend rang parmi les 
très grands metteurs en scè
ne de notre temps. Les Mila
nais ne s'y sont pas trompés. 
Alors qu'ils constituent d'or
dinaire des publics de théâtre 
d'abord assez froid, ils ont 
acclamé debout le spectacle 
de Chéreau auquel Splendeur 
et mort de Joquln Murieta (1) 
de Pablo Neruda servai.t de 
support. 

L'accueil du .Piccolo Teatro 

Les conditions de travail qui 
aboutissent à la mise en scè
ne de Chéreau la plus bril
lante et la plus immédiatement 
chargée dà sens que nous 
ayons vue, lui ont été don
nées par le Piccolo Teatro de 
Milan et par son directeur 
Paolo Grass!. 

Le Piccolo Teatro a aujour
d'hui vingt-trois ans. C'est na
turellement l'âge des crises. Le 
souci de Paolo Grassi c·est 
de franchir la tempête ou le 
désert - il dit l'un et l'au
tre - sans renier ces vingt
trois ans d'existence mais sans 
non plus vivre d'eux. 

Le Piccolo Teatro s'est cons
titué contre l'absence d'orga
nisation théâtrale où le fascis
me et la défaite laissaient l'Ita
lie. Il ' a été le premier • théâtre 
stable • fondé avec les sub
sides de l'Etat et d'une muni
cipalité dans un but précis : 
décidé à • construire un monde 
pour l'homme et non contre 
l'homme•, il se présentait d'em
blée comme un prototype ~t 
lançait ridée que nous avons 
vue fleurir en mai 68, le théâ
tre, étude vivante des rapports 
des hommes entre eux et avec 
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leur époque, devait être un 
service public. 

L'expérience du Piccolo Tea
tro a une extrême importance 
en Italie (où les • théâtres sta
bles • se sont modelés à son 
exemple), et dans le monde. 

Parce que le Piccolo Teatro 
a trouvé en Giorgio Strehle~ 
l'homme de théâtre capable de 
porter la représentation théâ
trale à un point de limpidité 
dans les intentions et de beau
té scénique jamais atteinte. son 
travail a marqué toute une gé
nération de metteurs en scè
ne (en France Patrice Ché
reau et Jean-Pierre Vincent 
après Planchon). Exemple d'un 
travail acharné (Strehler a mon
té plus de 100 spectacles nou
veaux, faisant jusqu'à huit ml
ses en scène par saison) et 
d'un dialogue ouvert qui se pro
longe et s'enrichit de pièce en 
pièce. 

Faire de ce passé un pré
sent, c'est-à-dire lui assurer 
des prolongements au moyen 
d'une action différente mals ac
tuelle, tel est le but de Paolo 
Grassi devenu seul directeur 
du Piccolo Teatro depuis le dé
part de Giorgio Strehler. 

Ce départ correspond à une 
crise grave du théâtre à voca
tion populaire qu'on voit s'ap
profondir en Italie comme en 
France. Le living théâtre est 
resté longtemps en Italie et son 
influence a été énonne. Streh
ler lui-même, s'il compte pas
ser à Milan et y montrer la 
mise en scène de Sainte Jean
ne dea Abattoirs de Brecht qu'il 
est en train de faire pour le 
Mai Florentin, a éprouvé le be
soin de se mettre à l'écart pour 
réfléchir sur son travail. Paolo 
Grassi seul, est comme un roc. 
Alors que d'autres - en France 
en p~rticulier, même se méfiant 

d'eux, ont ouvert leurs portes 
à ceux qui devaient profondé
ment modifier le théâtre ac
tuel. Grassi dit : • Jamais ! 
Jamais, moi vivant, le théâtre 
de lïrrationnel (et il englobe 
dans la même détestation La
velli, Bourseiller et Julian Beck) 
ne pénétrera au Piccolo Tea
tro. Donnant une importance 
relative moindre aux specta
cles, il développe dans toute 
la Lombardie l'effort de péné
tration culturelle dans les mas
ses populaires. 

Il est d'autant plus curieux 
de voir Patrice Chéreau près 
de lui. Chéreau a dit pourquoi, 
selon lui, le théâtre qui s'est 
donné pour tâche la pénétration 
dans les classes populaires au 
moyen du spectacle et par ani
mateurs culturels interposés en 
France au moins, a échoué. 11 
a même dit être satisfait de 
cet échec. Faire • bénéficier • 
les déshérités de la culture d'un 
héritage qui ne peut être le leur 
que s'ils renient leurs origi
nes, c'est participer à une va:s
te • entreprise de déclasse
ment • et donner la main à une 
dépolitisation profonde des 
masses. 

Chéreau a reproché au Parti 
communiste français de s'être 
fait le complice de cette ma
nœuvre de la bourgeoisie. C 'est 
d'ailleurs la conscience Ut! 
l'échec d'un certain théâtre et 
la recherche de ce qui pourrait 
prendre la relève, qu'il tâche 
d'exprimer dans la pièce qui 
se joue à Milan. 

Ce théâtre qui, selon Ché
reau, n'est plus acceptable, est 
ici la pièce même du chilien 
Pablo Neruda dont il fait la 
mise en scène. Splendeur et 
mort de Joaquln Murieta racon -
te la transformation. d'un cher
cheur d'or en hors-la-loi, c'est 
un poème épique qui porte 

une pensée d'humanisme : l'or, 
qui pourrait aider les hommes 
à vivre, peut devenir principe 
d'esclavage sans que la vio
lence faite à l'homme justifie 
la violence. 

Contre la violence, 
la violence ... 

... Affirme au contraire 
Patrice Chéreau. 

Selon lui, les Chiliens de 
1850 qui ont espéré pouvoir 
coexister avec les mineurs amé
ricains du Nord, ne diffèrent en 
rien de l'ensemble des latino
amérlcalns d'aujourd'hui qui ont 
attendu des U.S.A. leur aide 
pour mettre en service les ri
chesses profondes de leur 
pays et le respect de leu~ 
liberté. Les uns et les autres 
se sont heurtés à l'égoïsme 
des accapareurs. Les Chi
liens chercheurs d'or, qui 
voyant leurs compagnons mas
sacrés sur les mines par les 
Texans sont devenus des ré
voltés, sont les ancêtres des 
guérilleros. 

C'est du moins ainsi que Pa
trice Chéreau les a vus, et qu'il 
les a montrés, scéniquement, 
en rapprochant leur époque de 
la nôtre. Surtout il a fait de 
l'œuvre de Neruda l'argument 
d'une action dramatique, racon
tée par le jeu, à des ouvriers 
d'usine et à leur famille, par 
un poète directeur de troupe. 
Sur le plateau, alternent les 
passages directement racon
tés par le poète à ceux qui, 
devant nous, représentent le 
monde du travail et les passa
ges que le poète est censé fai
re jouer par sa troupe. Un mo
ment vient où, dégoûtés par 
l'apologie qui est faite devant 
eux de la civilisation de l'or 
(les moyens du jeu dans le 

DR 

jeu sont alors ceux du music
hall) et conscients des souf
frances réelles que cette civi
lisation dissimule sous le jeu 
truqué et sous les paillettes, 
les ouvriers renversent I' estra
de sur laquelle les comédiens 
jouaient. Ils raconteront l'his
toire de Murieta, dont la jeune 
épouse a été assassinée par les 
Texans, comme si c'était la leur 
propre. 

On voit comment Chéreau, 
qui a pris, vis-à-vis du texte 
de Neruda, une distance cri
tique, glisse ses propres fa
çons de voir dans la trame de 
l'œuvre. 

Des images de notre monde 

En même temps, par le spec
tacle, il donne une démonstra
tion éblouissante de sa techni
que. Ce spectacle, c'est l'af
frontement de deux groupes. 
celui des hommes au visag3 
nu (les ouvriers) et celui des 
acteurs itinérants, qui trainent 
leur misère et ne vivent que le 
soir de la v ie des planches. 

Un seul décor (une salle mu
nicipale conquise sur ce qui 
dut être jadis une église, avec 
ses· fausses colonnes à chapi
teaux de stuc, dont l'une porte 
un bénitier ancien, sur lequel 
monte, pour se faire entendre, 
la chanteuse de blues) et, Ins
crites dans ce décor, grâce à 
l'exceptionnelle troupe de jeu 
du Piccolo T eatro, de très gran
des images scéniques. Celle 
par exemple du commando de 
la mort : des comédiens dont 
plusieurs sont des travestis 
aux allures étranges, vont tuer 
l'ouvrière qui réincarne la jeu
ne femme de Murieta. Ce sont 
aussi d'inoubliables Images de 
notre monde. 



Mocky, l'insoumis ? 
Alain Moutot 

Un auteur de films qui en 
veut aux institutions déclare la 
guerre aux tabous et met à bas 
les fondements de notre socié
té. tout en voulant par le rire 
toucher le large public con
cerné par ces problèmes I Un 
franc-tireur du cinéma qui a peu 
intéressé les critiques mais 
s'est permis quelques grands 
succès publics : • les Vier
ges • . • Un drôle de parois
sien •. • les Snobs •. Un per
sonnage peu à la mode mais 
dont les douze films réalisés 
depuis 1959 représentent un 
type de création cohérente et 
continue, unique dans le cinéma 
français. Les deux derniers 
films de Jean-Pierre Mocky, 
• !'Etalon • et • Solo •. sortis 

--écemment, contiennent toutes 
ces données suffisamment con
tradictoires pour intriguer un 
mi litant politique que le cinéma 
commercial, le cinéma hors des 
murs du Quartier Lat in, celui 
qui ne se résume pas en France 
aux salles d'art et d'essai, a 
peu habitué a de telles ré
flexions. 

De la satire 
« henaurme » ... 

Jusqu·a •-Solo• . la struc
ture des films de Mocky est 
simple et se répète de film en 
film : à partir d'une révolte 
individuelle contre les repré
sentants d'une société abrutis
sante et ses institutions (l'Egli
se dans • Un drôle de parois
sien • . le mariage dans • les 
Compagnons de la margueri
te • , la télévision dans • la 
Grande Lessive •) le metteur 
en scène donne progressive
ment plus d'ampleur aux actes 
des révoltés. Le point de dé
part est donc toujours indivi
duel mais conduit en crescendo 
vers le collectif. Ainsi, dans 
• !"Etalon • . l'idée donnée par 
Bourvil à une femme en va
cances de remplacer sexuel
lement son mari, fatigué par 
une année de travail, par un 
vagabond en pleine forme, 
est développée et devient 
système : les étalons sont ré
tribués et assermentés. En 
apothéose, une scène finale se 
déroule a l'Assemblée nationa
le ou le système se trouve 

institutionnalisé en loi d' inté
rêt public et la Sécurité socia
le n'a plus qu'à rembourser ... 

... à la tragédie 
romantique 

Dans • Solo • la farce devient 
tragique. Des jeunes gens aux 
étiquettes politiques malheu
reusement mal définies, ont dé
cidé l'extermination des plus 
beaux • fleurons • d'une bour
geoisie donnée par définition 
comme p9urrie. Vincent, dont le 
rôle est interprété par Mocky 
lui-même, a détourné sa con
testation vers l'escroquerie 
mais on se rend compte bien
tôt, quand on le voit prendre la 
place de son frère cadet, à la 
tête des révolutionnaires ( ou 
simplement des révoltés) et 
dans les bras d'une jeune mili
tante, qu'il n'a jamais perdu ses 

. sentiments asociaux : • Ce 
que j'ai voulu faire , c'est un 
constat car je suis en quelque 
sorte un témoin de ce siàcle et 
de ce qui s 'y passe ; il faut 
essayer de continuer le com
bat à l'image des jeunes de 
•Solo •. C'est un film de ré
sistance, le maquis des jeunes 
contre les oppresseurs au pou
voir, mals ce n'est pas un film 
anarchiste comme on l'a déjà 
prétendu. • (Interview a Max 
Tessier.) 

Révolution 
ou insoumission ? 

Au travers de ses films. Moc-
ky fait donc défiler devant 
nous une véritable parade de 
monstres composant la société 
que nous vivons. L'administra
tion en général, la police, de
viennent la cible d'une caméra 
devenue mitraillette dans ce jeu 
de massacre. Tout le système 
répressif de la bourgeoisie 
semble dénoncé avec un hu
mour vengeur. Le trait est acide 
même si la plaisanterie est 
énorme. Point de salut ni 
d'échappatoire dans cette so
ciété ou règne la loi de la jun
gle. Dans • les Snobs •, un 
bon chrétien apparait sous les 
formes d'un sous-directeur et 
seule une mauvaise foi patente 
lui permet de tenir au travers de 
la vie en feignant d'ignorer les 

sordides machinations des arri
vistes qui s'affairent devant ses 
yeux. Même l'amour et · ses 
classiques attributs rédemp
teurs ne peuvent subsister dans 
une pareille société sans être 
irrémédiablement entaché d' in
térêts bassement financiers. 

L'attaque est donc dirigée 
contre l'homme en tant qu'être 
social, contre une société re
posant sur l'argent, mais aussi 
contre ceux qui subissent 
mais consentent. 

Quelles que. soient les in
tentions de l'auteur, mettre sur 
le même pied exploiteurs et ex
ploités, ces derniers fussent-ils 
consentants, participe à une 
certaine ambiguïté. La férocité 
de l'ancien scénariste de Geor
ges Fanju dans • la Tête contré 
les murs •, ne semble pas uni
quement orientée sur le ca
ractère dégradant des rapports 
humains en société capitaliste 
et bourgeoise. Elle laisse aussi 
penser que toutes relations so
ciales finissent par écraser 
l'homme inéluctablement et de 
ce fait, souvent, oppresseurs 
et opprimés sont renvoyés dos 
a dos, tant la société humaine, 
en fonction de cette soif d'ab
solu que Mocky veut de touta 
force adapter à un univers en 
décomposition, peut lui paraitre 
méprisable. C'est ce qui ex
plique dans son répertoire co
mique que certaines de ses 
attaques tombent à plat ou fri
sent la pantalonnade des far
ces bourgeoises. Pour les mê
mes ra isons, son seul film tra
gique peut être en définitive 
compris à partir d'une interpré
tation anarchiste de droite, voire 
d'extrême droite. En effet, les 
bases à partir desquelles la so
ciété est condamnée ne sont 
pas posées, même pas évo
quées, le monde étant donn1 
comme pourri par définition et 
seules les apparences ou les 
conséquences de cet état sont 
en fait dénoncées. Le problème 
de la dénonciation est plus es
quissé qu'approfondi. 

Il reste que les films de Mo
cky exigent un certain cour~ge 
auquel le spectateur est · sen
sible. Par le biais du sentiment 
plus que par celui de l'expli
cation, une conscience de l'op
pression peut finir par s'impo
ser à lui. . 1 
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A.F.P. 

Le 10 mai, journée unitaire d'action 
pour le· Vietnam 

Manuel Bridier 

La situation au Vietnam, au 
Cambodge et au Laos est à la fois 
de plus en plus grave et de plus 
en plus claire. 

Certains pensaient que les né
gociations de Paris mettraient au 
second plan le déroulement de la 
guerre. Ils ne comprenaient pas 
que la guerre et la discussion sont 
une même chose, deux aspects 
d'un même affrontement, régi par 
le même rapport des forces. Cette 
erreur a pu conduire à un relâche
ment des campagnes politiques et 
de solidarité matérielle en faveur 
de la révolution vietnamienne. 

Aujourd'hui, l'enlisement de la 
conférence, le refus du capitalis
me américain de reconnaître son 
échec, l'extension du conflit au 
Cambodge et au Laos marquent 
une nouvelle étape dans le dérou
lement de la lutte, caractérisée par 
1:effondrement des compromis 
neutralistes, l'approfondissement 
des contradictions, la polarisation 
des forces - y compris aux Etats
Unis, dont la guerre mine les struc
tures internes et où les . forces 
d'opposition radicale se dévelop
pent. 

Les combattants. vietnamiens. 
comme les adversaires américains 
de l'agression en Indochine, ont 
besoin de l'appui des forces po
pulaires dans le monde, pour iso
ler l'agresseur et accroître ses 
contradictions. 

C'est dans cet esprit qu'il faut 
interpréter la conférence interna
tionale de Stockholm dont le texte 
firial reprend les propositions des 
délégués vietnamiens. C'est dans 
cet esprit qu'il faut comprendre la 
participation du P.S.U. à la journée 
du 10 mai sur le Vietnam. 

No.us n'avions pas, on le sait, 
participé aux assises du Mouve
ment de la Paix, en décembre der
nier, à la fois parce que la base 
politique nous en paraissait insuf-

fisante, parce que des exclusives 
étaient portées contre d'autres, en
fin parce que les garanties d'ex~ 
pression des divers courants 
étaient insuffisantes. 

C 'est après avoir pesé les avan
tages et les inconvénients politi
ques que nous avons décidé de 
nous joindre à l'appel du Mouve
ment de la Paix, du Parti commu
niste et de la C.G.T. pour le 10 
mai, bien que toutes nos réserves 
ne soient pas levées. 

La raison fondamentale· de cette 
décision est la situation en Indo
chine même. Il est très important 
pour les combattants vietnamiens 
que se déroulent dans !2 monde 
entier des manifestations de sou
tien à leur cause. Il est essentiel 
que ces manifestations aient un 
caractère de masse, représentatif 
de larges c9ur.ants populaires. 

11 · est hors de doute, à cet 
égard, que le rassemblement du 10 
mai à Paris s'annonce comme la 
plus grande manifestation jamais 
réalisée en France pour le Viet
nam. On doit en particulier se fé
liciter de la position prise par la 
C.F.D.T., qui participe pour la pre
mière fois à une action de ce gen
re sur le problème vietnamien . 

Certes, la base politique de ce 
rassemblement ne répond pas à 
l'ensemble des problèmes. Elle 
pose clairement la question du re
trait immédiat, total et incondition
nel des forces américaines d'Indo
chine et celle de l'unité du Viet
nam. Nous devons, quant à nous. 
aller plus loin dans les explica
tions politiques, montrer le carac
tère global de la lutte contre l'im
périalisme américain, le caractère 
révolutionnaire de la guerre pour 
le socialisme dans un Vietnam 
réunifié. 

La journée du 10 mai sera d'ail
leurs précédée d 'une rencontre le 

9, où l'appel définitif pourra être 
amélioré. De toute façon, il est 
clair qu'il ne reprendra pas tous 
nos points de vue. Mais nous pen
sons qu'il est positif de réussir un 
très vaste rassemblement de mas
se, même sur une base limitée, 
chacun restant libre, bien entendu, 
de la compléter dans le cadre· de 
ses actions propres. 

C'est pourquoi nous appelons 
nos militants et nos sympathi
sants à se mobiliser pour le suc
cès de la journée du 10 mai et à 
participer activement à sa prépa
ration da. tous les départements. 
C'est pourquoi nous souhaitons 
que de nombreuses organisations, 
de nombreux courants se joignent 

·à celles qui sont engagées dans 
cette tâche. 

C'est pourquoi, aussi, nous ne 
pouvons que déplorer l'attitude 
sectaire des représentants du ,Par
ti communiste français qui onr op
posé leur veto à l'invitation de la 
Ligue communiste, malgré la de
mande présentée par cette organi
sation et l'accord manifesté par 
elle sur les objectifs et les moda
lités de la journée du 10 mai. Nous 
invitons ces camarades à peser 
la responsabilité qui serait la leur, 
notamment vis,-à-vis du peuple 
vietnamien, si de telles manifesta
tions de sectarisme et d'intoléran
ce venaient à compromettre le 
succès escompté de la journée du 
10 mai ou en altérer le caractère 
véritablement unitaire. 

Nous poursuivrons quant à nous 
notre effort pour que la journée 
du 10 mai soit une pleine réussite 
et une démonstration d'unité, par
delà les divergences légitimes sur 
d'autres questions. de toutes les 
forces décidées à soutenir la lutte 
des peuples vietnamien, cambod
gien et laotien, ainsi que la lutte 
des progressistes américains 
contre la nouvelle guerre d'Indo
chine. 0 


