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AGORA SUITE OU FIN ?

AGORAf SUITE ! OU TROUVER 
AGORA ?

J r UIN 84, A gora  s o rt un num éro double, épais e t frin 
g a n t dans ses couleurs. J o li bébé. Tout le  m onde 

a va it le  sou rire  devant la  bonne santé apparente de la  
revue. A lo rs  ce fu re n t de bonnes vacances, sans soucis, 
so le il, fo rces p o u r les lu tte s  à venir. E t le  coup de barre  
de la  rentrée. A gora suspend sa p u b lica tio n  !  Les accros 
se re tro u ve n t en m anque. Les dealers re fou rgue n t de 
vieux num éros, p a rie n t su r la  ra re té , fo n t m on te r les p rix  
en flèche. R etour du  m arché n o ir ;  panique dans nos 
m ilie u x . La tendresse-canaille e t la  vie-révo lte  so n t sans 
m u n ition s.

Que s 'é ta it-il passé ? Flash-back. R ien, ou  s i peu. A  
bâbord, pas de de ttes m ais p lu s  d 'a rge n t en caisse. A  tr i
bo rd , une lis te  d'abonnés b ien m aigrichonne. D 'un seu l 
coup, ces deux cancers des revues p o litiq u e s  se m e tte n t 
à nous ronger le  cerveau. L'équipage s 'a ffo le  : c in q  ans 
d 'e ffo rts  p o u r s 'a rrê te r a insi, ça ne sem b la it n i possib le, 
n i raisonnable.

A lo rs , rou lem ents de tam bours, claquem ents de dra
peaux, appe l aux lecteurs. L 'équipe de rédaction , un 
m ois e t dem i su r les dents, traquan t le  m oindre abonné 
p o te n tie l, é criva n t à des centaines d'adresses inconnues, 
fra ppa n t à tou tes les po rtes, p illa n t tous les po rte - 
m onnaies... E t p u is ... E t pu is , vous êtes a rrivés (*)...

MERCI !
Lentem ent au début. P rudem m ent. Tant d 'autres  

expériences ava ien t avorté , ta n t d 'au tres rédactions 
s 'é ta ie n t vo la tilisées, qu 'on  h é s ita it devant A gora. E nfin, 
brusquem ent, les m iracles... Tous les jo u rs  des brassées 
de le ttre s , de lis te s  d'adresses, d 'a rgen t, de coups de 
té léphone, de p ropo sitions de co llab o ra tion ... A h , ce flo t 
de cam araderie !  ce p ie d  de nez à 1984 !  ce ven t re to u r
n a n t à l'o p tim ism e  !

Ce nouveau num éro d 'A gora  que vous a llez lire , nous 
l'a vo n s gagné ensem ble. E t i l  sera s u iv i d 'au tres, c 'e s t 
sûr. C ertes, rie n  n 'e s t jo u é . A tte n tio n  aux échafaudages 
pendant la  p a ru tio n , le  sou tien  continue. M ais, m ainte
n a n t, nous pouvons y c ro ire  e t vous aussi. Les libe rta ire s  
g a rd e n t A gora vivan t. I l  fe ra  m oins fro id  c e t h ive r. M e rc i 
de nous a vo ir surpris.

AGORA

(V  voir résultats de notre appel en page 17.

0 9 . L ib ra ir ie  le Bleu du  C ie l, ru e  S te - 
C la ire  à  P a m ie rs .

1 3 . A .D .E .P . ,  ru e  C a is s e rie  à  M a r 
s e ille .

2 1 . L ib ra ir ie  l 'A ir  L ib re , ru e  du  T illo t 
à  D ijon.

3 3 .  L ib ra ir ie  l ’ E n -D e h o rs , ru e  du  
M ira il à  B o rde aux .
L ib ra ir ie  V e n t D e bo ut, ru e  B e rg e - 
re t à  B o rde aux .

3 4 .  L ib ra ir ie  La B rè ch e , ru e  d e l ’ U n i
v e rs ité  à  M o n tp e llie r.
L ib ra irie  C o n tre c h a m p s , ru e des  
Soeurs N o ires  à  M o n tp e llie r .

3 5 .  A ssoc iation  C P C L , ru e  V ic to r- 
H u g o  à  R e nn es .

4 3 .  La C ré c e lle , ru e  S t-J a c q u e s  au  
Puy.

4 6 .  L ib ra ir ie  C a llig ra m m e , ru e  Jo ffre  
à  C a ho rs .
L ib ra ir ie  L iv re  en T ê te , ru e  C a va- 
lié à F igea c .

5 7 .  L ib ra ir ie  G éro n im o , ru e  du  Pont 
d es M o rts  à M e tz .

5 9 .  A s soc iation  C L E S , ru e  de F on te- 
noy à  L ille .

6 3 . G .A .E .L . ,  ru e  de l ’A n g e  à 
C le rm o n t-F e rra n d .

6 6 .  A s s o c ia tio n  C .E .S . ru e  d e s  
A u g u s tin s  à  P erp ig n an .

6 9 . L ib ra ir ie  La T a u p e , q ua i d e  
l ’A m ira l L a lan de  au  M a n s .

7 5 .  L ib ra ir ie  A c tu a lité s , ru e  D a u - 
p h in e , Paris 6 e.
L ib ra irie  1 9 8 4 , Bd de R e u illy , 
Paris 1 2 e.
L ib ra irie  La C o m m u n e , ru e  B a r- 
ra u lt, Paris 1 3 e.
C .L .E .S . ,  ru e  de C rim é e , Paris  
1 9 e.
L ib ra irie  P u blico , ru e  A m e lo t, 
Paris 1 1 e .
C N T , rue de la T o u r d ’A u v e rg n e , 
P aris 9 e.
L ib ra ir ie  P ara llè les , P aris 1 er.

8 1 .  L ib ra irie  R e n c o n tre s , ru e  de 
l ’ Hôtel de  V ille  à  C a s tre s .

9 5 .  L ib r a ir ie  P r e s s e -P a p ie r ,  a v .
G a b rie l-P é ri à  A rg e n te u il.

Au C a n a d a , A g o ra  e s t en v e n te  à  la 
L ibra ir ie  A lte rn a tiv e  de M o n tré a l e t à 
la L ib ra irie  Focus B ooks d e  T o ro n to . 
En G ra n d e -B re ta g n e , à  la L ib ra ir ie  
F reedom  Press de L o n d re s . A u x  
P ays -B as , à  la L ib ra ir ie  H et Fort V an  
S jak oo  d ’A m s te rd a m . En S u is s e , à  la 
L ib ra ir ie  k io s q u e  du  b o u le v a rd  à 
G enève.

E n fin , d es d iffu s io n s  m ilita n te s  
sont a s s u ré e s  d a n s  les v ille s  s u iv a n 
te s  : G annat (0 3 )  ; A rle s  ( 1 3 )  ; S t- 
G e rm a in -le s -V e rg n e s  (1 9 )  ; R o m ans  
( 2 6 )  ; Q u im p er ( 2 9 )  ; B re s t ( 2 9 )  ; 
B é z ie rs  ( 3 4 )  ; G re n o b le  ( 3 8 )  ; 
O rléans (4 5 )  ; C re il ( 6 0 )  ; B illère  
(6 4 )  ; G illy (7 3 )  ; R ouen  (7 6 )  ; Lon- 
g eau  (8 0 )  ; A lb i ( 8 1 )  ; T o u lon  (8 3 )  et 
bien  s û r à  T o u lo u s e  (3 1 ) .

Si vo u s  c o n n a is s e z  d ’a u tre s  
po in ts  d e  v e n te  ou si vo u s  p ou vez  
a s s u re r  v o u s -m ê m e s  u n e  d iffu s io n , il 
s u ffit de  n ou s  c o m m a n d e r le n o m b re  

! d ’e x e m p la ire s  n é c e s s a ire s . On atten d  
vos le ttre s  a v e c  im p a tie n c e .
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P L E IN S  F E U X
P L E IN S  F E U X  

H E X A G O N E  

L IB R E  S E R V IC E  

S A N S  F R O N T IÈ R E  

A R G U M E N T S  

N O T R E  M É M O IR E  

C O P Y R IG H T  

R U B R IQ U E S

4. Le livre noir de la  gauche
5. A rm ée : La sym biose m arche 

au pas.
6. CFDT : Pancho Villa accuse. 
9. Ecole : Le débat est dos.

H E X A G O N E

10. B om be : M ururoa , 
leur am our !

12. Fondation S t-S im on : 
Priez pour la nouvelle  
gauche !

L IB R E  S E R V IC E

14. Douglas Bravo : Des 
libertaires au Vénézueia.

S O M M A I R E

REDACTION

Directeur de publication : Solon Am oros  
Equipe de rédaction : C laude Ariso, 

Juanito  M arc os , M ic he l A u vray , Jea n- 
Louis N a d a r, Tony A lvarez , M a d i N ida, 
S erg e Etarcos, Solon A m oros, Violette  

M a rc o s , M a ria n n e  Salesse. 
Correspondance : A g o ra , B .P .1 2 1 4 ,  

3 1 0 3 7  Tou louse Cedex . 
Correspondance téléphonique :

Tél. ( 6 1 )5 9 .2 4 .0 1

TE C H N IQ U E
Composition : Sco t CA RA CTERES  
1 6  im passe Bélou 3 1 2 0 0  Toulouse  

T él. (6 1 )  2 3 .9 6 .7 5  
Imprimerie : S A C C 0 ,1 0 , ru e G a z a g n e  

3 1 3 0 0  T ou louse. T é l. (6 1 )  4 2 .0 3 .3 0  
Façonnage : M .D .P . 1 0  b is , ru e  des  

T e in tu rie rs . 3 1 3 0 0  Tou louse.
T é l. ( 6 1 ) 4 2 .1 2 .4 8

A B O N N EM EN TS
Prix du numéro : 2 0  F 

Abonnement : 5  n um éros, 1 0 0  F 
(E tra n g e r, D O M -TO M  : 1 1 0 F  

Par avion, 1 3 0  F ). 
Abonnement de soutien : 1 5 0  F et p lus  

Pour to u t v ers em ent : Agora , CCP  
3 7 1 6 -1 7 .Y T o u lo u s e  

C om m ission  Parita ire : 6 2 6 0 1  
I .S .S .N .  : 0 2 4 5 -3 6 3 0  

Dépôt légal : d éc e m b re  1 9 8 4

Ont été mis à contribution pour 
ce numéro :
Julie  D e sgra ng es, H e rvé  Favreaud , 
C .O .T ., T re m p a s , C o m un ida d , Jean  
H e rn a n d e z, J ac qu es  P ennes de Radio  
A dour, KanaV, J . -L .  S o cram , R ichard  
Prost d es film s du  V illage, H . Eersel, 
A riane G ransac, l'é q u ip e  de rédaction  et 
les copains e t copines d e la Scot C a rac tè 
res , de  l'Im p rim e rie  S a c c o e t de  l ’A telier 
de façon n age  M .D .P . Les dessins o rig i
naux sont de  Le T ro u h e r Olivier. A  tous, 
m erci.

S A N S  FR O N TIÈ R E

18. Pologne : A  la recherche  
de Solidarnosc.

20. C olom bie : luttes indiennes 
au cœ ur des Andes.

A R G U M E N T S

22. Ciném a : «Euzkadi, 
hors d 'E tat» .

24. Punks : Le retour 
des anarchos.

N O T R E  M É M O IR E

26. Déjà : Canaques en révolte.

C O P Y R IG H T

30. Enferm em ent : Prisons 
de fem m es, fem m es 
en prison.

R U B R IQ U E S

17. A gora : à suivre !
29. K iosque : il p leut des livres. 
34. M égaphone : où, quand  

et co m m ent.
36. G raffitos  : peintures  

de la nuit.
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PLEINS FEUX

ARMEE

1 U G N E M E N T  sur la  politique 
atlantiste, interventions néo
coloniales, professionnalisa- 

accrue, inégalité du service ren
ée, montant des ventes d'armes 
talé,... la  m ilitarisation est d'autant 
i  accélérée que l'idéologie m ilita- 
e a retrouvé une nouvelle jeu- 
tse : protocole arm ée/santé, 
née/science, armée /culture, les 
tnds moyens sont mis en œuvre 
ur redorer l'im age de marque de la

"  -wà
eaoroi . ___.
esque.tm ier des protocoles d'accord à 
été signé, le 23 septembre 1982, 
Hernu e t Savary, le  protocole 

e/éducation vise à  « améliorer 
rmation des jeunes gens et des 
ts filles sur les nécessités de la 
nse e t la  finalité du service natio- 
*. Or, si quelques voix se sont heu- 

élevées pour dénoncer le 
‘ "MAnloahrient t ---- ,r du renforcement de l ’iaeoiu&.~ 

riste, la  m ajorité des ensei- 
s  e t parents d'élèves l'o n t 
lilli avec scepticisme sinon indif- 
7e. Un texte parm i d'autres, qui 
rart guère appliqué ? Voire. La 
' — *  bel e t bien en marche,—* interne

LA SYMBIOSE 
EN MARCHE...

AU PAS

£ ’N  m a tière m ilita ire, p lu s q u 'en  to u t au tre, le  b ilan d u  
g o u vern em en t so cia liste  e s t lourd. Très lourd , dange

reu x p o u r la p a ix  e t  n o s libertés.

L ' A R M É E  

F A I T  D U  J O G G I N G

«  M

OYEN privilégié de provo
quer des contacts fré
quents entre militaires et 

enseignants, la coopération en matière de 
sports porte notamment sur le recrute
ment d'enseignants par les armées, la mise 
à disposition réciproque de moyens ou de 
personnes, la formation supérieure de mili
taires dans les cycles d'enseignement 
supérieur (EPS).

« Afin de faciliter l'affectation dans des 
postes de leur spécialité des militaires 
affectés ayant une qualification d'ensei
gnant dans le domaine physique et sportif, 
les armées reçoivent de l'Education natio
nale la liste des jeunes gens qui se sont pré
sentés aux examens de qualification, qu'ils 
aient été reçues ou non. Elles mènent des 
actions d'information dans les Unités 
d'Enseignement et de Recherches de 
l'Education Physique et Sportive 
(UEREPS). Ces procédures permettent 
une optimatisation de la ressource, et une 
plus grande motivation des jeunes ensei
gnants en éducation physique et sportive 
pour leur service national (...).

P O U R  C E U X  Q U I  

O N T  U N  K E P I  E N T R E  

L E S  D E U X  O R E I L L E S

tive et grâce aux impulsions données par 
quelques personnalités universitaires. 
Leur nombre, qui ne dépassait pas 12 en 
1975, atteignait 40 en 1982. Il s'élèvera à 50 
en 1984.

«Actuellement, neuf universités en 
région parisienne, quatorze dans les autres 
régions françaises, douze grandes écoles 
ou grands établissements scientifiques, 
dispensent plus de 40 cours, séminaires, 
séries de conférences en option dans les 
cursus propres à ces établissements.- S'y 
ajoutent un Diplôme d'études supérieures 
spécialisées (DESS) et cinq Diplômes 
d'études approfondies (DEA) de défense 
et des options défense ouvertes dans qua
torze autres DEA ou DESS, quatre maîtri
ses et une licence (...).

D U  K A K I  A  L A  U N E

A FIN d'utiliser leurs publica
tions pour faire mieux con
naître à leurs lecteurs les po

litiques, les objectifs et le fonctionnement 
de l'autre Ministère (les chefs des deux ser
vices d'information) procèdent par 
échange d'articles entre les publications ; 
en faisant des reportages en commun sur 
le terrain, donnant lieu à des publications 
pour diffusion au sein de chaque départe
ment ministériel.

« C'est ainsi, par exemple, que le 
SIRPA a adressé à tous les officiers con
seils la brochures éditée par l'Education 
nationale sur l'enseignement primaire et 
secondaire en France et que le service 
d'information de l'Education nationale a 
diffusé mille exemplaires du numéro spé
cial d"'Armées d'Aujourd'hui" (Défense- 
Education nationale).

L ES enseignements de défense 
dispensés dans les universités, 
grandes écoles et instituts ont 

été mis en place et développés sur l'initia

A C O R A n 0  2 4 / H I V E R  1 9 8 4



L E S  P A G E S  N O IR E S  D E  L A  G A U C H E

(Extraits de la «N ote aux chefs de 
corps» n° 96, diffusée en avril-mai 
1984 et reprise par l'organe d'informa
tion du réseau anti-symbiose : l'indis
pensable «Ramassis d'infos sur la 
militarisation de l'enseignem ent», 
n° 6/7, 15 F, à commander au C.O.T.
B.P. 229,81006 Albi Cedex). (Les inter
titres sont de la rédaction).

L E S  L I V R E S  A U  F E U ,  

L ' A R M E E  A U  M I L I E U

L ES deux services sont conve
nus d'une utilisation récipro
que de leur réseau de commu

nication. Concernant les informations à 
diffuser, le groupe de travail a établi une 
liste non exhaustive des thèmes concer
nant la défense, susceptibles d'intéresser 
le personnel de l'Education nationale et 
réciproquement.

« Enfin, le groupe de travail, chargé de 
la réflexion sur l'élaboration de documents 
pédagogiques, met au point un document 
pédagogique à proposer aux professeurs 
d'histoire et de géographie des classes de 
troisième, première et terminale. Ce docu
ment doit permettre aux professeurs d'uti
liser une pédagogie participative, pour ini
tier leurs élèves aux problèmes de la 
défense, dans le cadre de leurs cours d'ins
truction civique. Ce projet a été soumis à 
une commission pédagogique qui réfléchit 
sur la façon de réintroduire ou développer 
l'instruction civique dans l'Education 
nationale.

« En marge de ces travaux, on constate 
depuis le début de l'année un accroisse
ment sensible de prêts, par le SIRPA, de 
documents filmés à des enseignants de 
Paris ou la région parisienne (...).

« V O Y A G E Z ,  N O U S  

F E R O N S  L E  R E S T E »

«  B

ILAN des actions menées au 
niveau local (1er trimestre 
1983) : Il y a eu 1 106 visites

d'enseignants et d'élèves organisées dans 
les armées, qui ont attiré 51 315 personnes. 
Les voyages sont en nombre plus réduit : 
56 voyages ont touché 1 650 élèves et 
enseignants. Pour les voyages comme 
pour les visites, l'effectif moyen des visi
teurs est respectivement de 29 à 46. Quel
ques 3390 conférences d'officiers dans les 
établissements scolaires, relatives à la 
défense ou au service national, ont eu près 
de 165000 auditeurs.

« La contribution des armées aux pro
jets d'actions éducatives pourrait être lar
gement améliorée. Les armées ont parti
cipé à près de 30 PAE parmi lesquels on 
peut citer : Un stage d'élèves de 1rl! du 
lycée Eugène Delacroix de Maisons-Alfort 
à l'école de plongée de Saint-Mandrier ; 
une visite du groupe géographique de 
Joigny par une classe de cinquième du 
lycée Henri IVde Meulan ; le prêt du bassin 
de carène de la DTCN au LEP La Chesnay 
de Guingamp pour étudier la coque d'un 
voilier ; le soutien au lycée Franco- 
allemand de Bue (Yvelines) pour un 
voyage scolaire à Berlin.

« On peut mentionner également les 
aides directes fournies à des établisse
ments de l'Education nationale : la cession 
d'un Fouga-Magister au lycée d'enseigne
ment technique d'Alès (Gard), ainsi que la 
cession d'un autre Fouga-Magister 
accompagné d'un Flament MD 312 au 
LEP de Montmirault (Essonne) (...).

C O U R S  E N S E I G N A N T ,  

L A  S Y M B I O S E  E S T  

D E R R I E R E  N O U S

«  T R O IS  axes de recherche ont 
été définis qui doivent débou
cher sur des propositions con

crètes : le développement des projets 
d'action éducative centré sur les droits de 
l'homme et les relations internationales ; la 
formation des formateurs civils et militaires 
dans les mêmes domaines ; la recherche 
d'une continuité de formation du citoyen 
entre l'enseignement et le service national.

« Quelques propositions concrètes :
• information des enseignants sur les 

possibilités d'aide et de participation des 
armées aux PAE,

• coopération concrète au niveau local 
entre les unités militaires et les établisse
ments d'enseignement,

• introduction dans les stages de for
mation continue des enseignants et des 
militaires d'une information sur les droits 
de l'homme dans le monde et sur les rela
tions internationales,

• accroissement de la participation des 
enseignants dans les sessions nationales 
et régionales de l'Institut des Hautes Etu
des de Défense Nationale (IHEDN),

• généralisation de colloques pédago
giques entre enseignants et formateurs 
militaires.

« Au cours de la troisième réunion 
tenue le 12 janvier 1984, le groupe de travail 
chargé de l'information a avancé un cer
tain nombre de propositions visant à amé
liorer la connaissance réciproque des deux 
ministères (...). Cette information devrait 
permettre d'associer davantage des par
ties à l'application concrète du protocole ».

IN T E R D IC T IO N S  
P R O F E SSIO N N E L L E S

W Æ aureit-H , an France, des 
■ F interdictions profassionnel- 
m  les pour déüt d'opinion ? A  

l'heure où la soldatesque parade 
dans les établissem ents scolaires, 
des enseignants sont bel e t bien 
Inquiétés pour leurs opinions anti
m ilitaristes.

Jean-Pierre Blache, professeur 
de philosophie à Villeurbanne 
{ville dont Hem u est le  m aire), 
vient d'être radié de l'Education 
nationale pour avoir osé écrire, à 
la  craie, en octobre 8 3 : « Arm ée 
française hors du Liban I  »  {ce qui, 
// est vrai, ne deviendra effecti f  
que 8 mois plus tard).

Objecteur Insoumis e t Institu
teur, Bernard Jaudon a, lu i, été 
condamné à 6 mois d'emprisonne
m ent. La Cour d'Appel de Dÿon a  
confirm é le  verdict, la  cour de cas
sation a rejeté le  pourvoi, le  4 
octobre 1984. Depuis lors, Bernard 
peut être arrêté à tout m om ent e t 
se voir, lu i aussi, radié de l'Educa
tion nationale. Le rectorat avait 
déjà tenté de le  suspendre de ses 
fonctions, à la  rentrée 83. Sa 
déterm ination e t la  solidarité de 
ses camarades lu i avaient perm is 
de continuer à exercer son m étier. 
La pression auprès des autorités 
est, assurément, plus que jam ais 
nécessaire.

A quand l'instauration d'une 
police de la pensée chère è Big 
Brother ?
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PLEINS FEUX

SYNDICAT

PANCHO VILLA ACCUSE !
Lettre de l'intérieur de la CFDT

V’ O IC I u n  te x te  e x p lo s if. A p rè s  sa  p u b lic a tio n f so u s  
fo rm a  d e  "c o n fe ttis  co m m en tés »  d a n s U b é , i l  c ir 

c u le  à  p ré s e n t, s o u s  le  m a n tea u  d a n s la  C fd t.
N o u s n o u s d e v io n s  d e  le  p u b lie r  d a n s so n  in té g ra lité .
B ie n  s û r, p a r  c e rta in s  a s p e c ts , i i  n e  s 'a d re s s e  q u 'à  d e s  

c é d é tis te s  a v e rtis  ;  m a is , p o u r l'e s s e n t ie l, i i  p o s e  d e s  
q u e stio n s  à  l'e n s e m b le  d e s  m ilita n ts  sy n d ic a u x  q u 'ils  
s o ie n t c h e z  M a ire  o u  c h e z  K ra su k i :  q u e l e s t  le  rô le  s o d a /  
d e s  s y n d ic a ts  a u jo u r d 'h u i ? , ju s q u 'à  q u e l p o in t  
a c c e p te ro n s -n o u s  d e  te s  c r é d ite r  d 'u n e  v o lo n té  d e  ch a n 
g e m e n t ? ...

L 'o p p o s itio n  C FD T , q u i p u b lie  «  l'a lte rn a tiv e  sy n d i
c a le  »  n e  p e u t q u e  s 'e n r ic h ir  d e  l'a p p o rt d e  c e  te x te  d a n s  
la  m e su re  o ù  i l  m o n tre  q u e  la  d é s y n d ic a lisa tio n  fra p p e  
a u s s i d e  p le in  fo u e t s e s  p ro p re s  tro u p e s .

I  IN E CFDT forte, active, au 
/ /  I  Jplus près des préoccupations 
M \ - S  des salariés»... C'est sous

. cette enseigne que le dernier Conseil natio
nal de la CFDT a affirmé que a le potentiel 
d'énergie de ses syndicats n'est pas 
entamé », car «sans nier les difficultés du 
syndicalisme, les effets des restructura
tions, les organisations ne baissent pas les 
bras». Bref, « pas de morosité ».

I L y aura sans doute 2 millions 500000 
chômeurs à la fin de cette année. Des 
centaines de milliers de travailleurs sont 

sans ressources, la moitié des jeunes de 
moins de 24 ans sont au chômage ou dans 
des emplois précaires... La société duale 
n'est déjà plus un spectre du futur, elle est 
la réalité d'aujourd'hui. Elle progresse et 
s'organise au rythme des mesures prises 
pour l'aménager. A la multitude de statuts 
d'indemnisation du chômage, aux forma
tions parking et aux TUC, s'ajoute mainte
nant la charité officielle pour «l'égout des 
voix étranges», baptisées, modernité 
oblige, « les nouveaux riches ». Ils encom
brent nos carrefours, Fabius s'en est ému 
et a accordé une entrevue à l'abbé Pierre.
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PENDANT LA CRISE, 
LA VENTE CONTINUE

L E syndicalisme reste le représentant 
institutionnel de la totalité des sala
riés, mais il n'en organise que le 

quart. Le syndicalisme est complètement 
largué. La CGT vend son archéo combati
vité, FO ses antiquités, la FEN son mono
pole séculier, la CGC son corporatisme éli- 
tiste et... la CFDT sort de la tranchée en 
brandissant au nom de la « modernité » un 
« new look » des relations sociales : On est 
dans la même voiture, le patron tient le 
volant, le salarié tient la carte.

Pendant la crise la vente continue. Les 
travailleurs boudent ou désertent ? 
Edmond Maire est là pour redonner le 
moral aux militants : « La démarche lancée 
Il y a un an s'est consolidée. Chacun de 
vous y a pris sa part. C'est un encourage
ment fort à poursuivre et à approfondir 
ensemble la même démarche avec vigueur 
et ténacité. Et vous verrez, le ciel s'éclair
cira». La même démarche ? Quelle démar
che ? Celle indiquée quelques jours aupa
ravant à la radio par le secrétaire général de 
la CFDT : «Ce que nous espérons, c'est 
que le patronat sorte de sa tranchée les 
jours prochains. Il est possible qu'il se 
mette à jour, qu'il vive dans son temps, 
qu'il tienne compte des faits sociaux, du 
chômage, de nos propositions, de celles 
des syndicats et alors nous progresse
rons».

Le patronat ne sort pas de sa tranchée, 
mais il salue la CFDT : « Voir un syndicat 
qui a peut-être contribué à renforcer la 
législation sur le temps partiel, le travail 
intérimaire et les contrats à durée détermi
née revenir sur ses positions ne peut que 
nous réjouir». Et de conclure par un NON

«à la- création de délégués interentrepri
ses, cette proposition risquant d ’entraîner 
autant de contraintes que d'allégements ». 
Paul Marchelli adresse ses félicitations per
fides à la CFDT en saluant «le courage de 
cette organisation ouvrière qui prend sa 
base à contrepied en exprimant des orien
tations répondant à des problèmes brû
lants». Laissons le mot de la fin à Jean 
Kaspar qui déclarait à l'issue de la réunion 
du 16 octobre sur la flexibilité : «Nous 
nous trouvons devant un patronat de plus 
en plus glouton ».

Parler vrai, c'est dire que sous le terme 
de «flexibilité» - souplesse des horaires 
recours à des emplois précaires, étalement 
des seuils... - se cachent, à peine, les 
moyens permettant au patronat de mieux 
gérer son bétail, sûrement pas d'embau
cher.

EDMOND LE MEDIATIQUE
L A CE confédérale a eu en deux mois 

cinq ou six propositions différentes 
sur le pouvoir d'achat. Qu'importe, 

on n'a même plus la tête qui tourne. 
Edmond Maire « le médiatique » explique la 
politique de la CFDT sur l'écran magiqueet 
les militants se font interpeller le lendemain 
dans les boîtes. Pour peu que ces mêmes 
militants n'aient pas la télé, c'est bonjour 
les dégâts. Comme le disait un camarade 
«on a l'habitude». C'est vrai que l'habi
tude naît des répétitions et qu'à force, elle 
devient patrimoine.

Tout paraît fonctionner de façon à ne 
déranger personne, mais tout n'est que 
façade. Le ciment dans la CFDT c'est le 
patriotisme d'organisation. «Etre ou ne 
pas être dans l'organisation », telle serait la 
question. Cette pratique quotidienne bat 
d'autant plus son plein que les orientations

sont inefficaces, que la maison-syndicat 
est bourrée à craquer en haut et de plus en 
plus désertée en bas. Quiconque s'éloigne 
de la ligne et pour n'importe quel motif se 
voit écarté. Plors des sentiers tracés, point 
de salut. Les directions syndicales n'orga
nisent plus pour régler les problèmes, elles 
s'organisent pour faire taire ceux et celles 
qui s'interrogent.

La plupart d'entre eux se retrouvent 
ainsi placés de force devant le dilemme sui
vant : débattre dans l'organisation sur des 
sujets obligés, décidés arbitrairement en 
haut et de toutes manières à fonds perdus, 
ou débattre en dehors des cadres prééta
blis avec le risque d'être exclus ou margi
nalisés par les appareils. Quelquefois des 
militants craquent. On s'étonne, on se 
questionne et on oublie de leur demander 
pourquoi. C'est la crise, c'est le vide. C'est 
le chagrin de sentir le sol s'effacer. Ce sont 
les couloirs vides du nouvel immeuble con
fédéral.

C'est aussi «l'épanouissement des 
ambitions personnelles». Quelques mili
tants ont compris que la CFDT est deve
nue tellement institutionnelle qu'ils avaient 
tout à gagner à programmer leur carrière. 
Pourquoi pas !

La politique contractuelle, la négocia
tion à tout prix, la « compréhension des 
réalités objectives de la situation économi
que»... Bref, faut s'adapter. Les mutants 
de la mutation sont là.

Pis encore, dans certaines structures 
les lieux de débats et de décisions ne sont 
plus que des miroirs sans tain. Derrière, les 
«caïds» contrôlent, suggèrent et finale
ment décident.

PAS DE PROBLEME 
DE CONSCIENCE, ÇA NUIT 

A L'EFFICACITE

L ES mandats aux places institutionnel" 
les sont l'enjeu d'un combat sans 
merci. Les syndicats sont mis hors 

jeu par quelques-uns qui décident d'en 
déboulonner d'autres en fonction de leurs 
ambitions personnelles. On retrouve les 
mêmes partout. Enfin quoi, aux Assedics, 
pour défendre les chômeurs on aura une 
majorité de conseillers du secteur public et 
nationalisé. Des spécialistes. Est-ce qu'un 
jour sera posé le problème des militants du 
public qui ne bossent pas dans leurs entre
prises, ne sont contrôlés par personne et 
qui, sur la base du temps disponible, trus
tent tous les mandats de réprésentation.

Que penser de ce congrès départe
mental où l'on ne savait plus très bien qui 
dirigeait, du bureau de séance ou d'un res
ponsable juridique et de plusieurs conseil
lers prud'hommes très influents dans les 
couloirs.

Et aussi, cette section d'une entreprise 
lorraine qui rue dans les brancards. Au 
cours d'une négociation le patron leur 
lance qu'il en donne assez à la CFDT, alors 
la section veut comprendre. Avec la lettre, 
c'est plus clair : la boîte finance le journal 
de l'Union régionale Lorraine, alors main
tenant le patron demande à la section 
d'être compréhensive.
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Cette fédération fait «efficace» en 
appliquant le principe : ce qu'on perd 
comme fric du fait de la baisse des adhé
rents, il faut qu'on le retrouve en perma
nents financés autrement. Pas de pro
blème de conscience, ça nuit à l'efficacité. 
Un moyen simple : aller voir le patron d'un 
groupe et lui demander de financer un per
manent qui, en réalité, travaillera pour la 
fédération. C'est simple et ça peut rappor
ter gros.

Pendant ce temps les fins de mois sont 
difficiles pour de nombreux syndicats. 
D'autres n'ont pas ces problèmes, ils ont 
des locaux et des permanents budgétisés 
par leurs ministères ou leurs directions. Ils 
ont aussi beaucoup de mandats bloqués 
contre toute petite avancée vers la péré
quation des moyens dans l'organisation 
syndicale. Le syndicat des banques de 
Paris combattant l'amendement propo
sant la péréquation à un recent congrès, ça 
laisse rêveur ! Qui se souvient des Bourses 
du Travail ?

LA SAISON DES CONGRES

L E syndicalisme et la CFDT sont en 
crise d'incapacité à surmonter les 
divisions et inégalités entre salariés. 

La solidarité c'est pour les autres. Ainsi, la 
Fonction publique, dernier fleuron des 
marcheurs Bastille-République vient de 
s'éteindre. On ne peut pas effectivement 
s'astreindre à défendre des statuts et des 
avantages, sans d'abord régler le pro
blème crucial des diversités et des injusti
ces de ces mêmes statuts. Mais pour ça, il 
faut réagir, et raisonner autrement. Faire 
parler sur ce sujet un postier et un prof du 
secondaire est plus difficile que de les faire 
défiler ensemble.

G auche-droite, gauche-droite, 
gauche-droite... C'est la saison des con
grès, gauche et droite affûtent leurs cou
teaux. «Intérieur à l'orga, extérieur à 
i'orga, flexibilité, rupture avec le capita
lisme, recentrage, congrès de 70, nouvel
les couches de salariés, secteurs tradition
nels, classe ouvrière, pratigue de 
masse... ». La rengaine continue. Cham
pionnat du monde d'échecs : la vingt cin
quième tentative de compromis entre 
chefs concernant la prochaine équipe diri
geante de l'Union régional parisienne se 
termine par une partie nulle. Les syndicats 
n'ont toujours pas reçu le moindre texte 
sur la nature politique du clivage, 3 de 
droite, 2 de gauche, ou encore 2 de gau
che et 1 de droite. On règne à 5 ou bien à 3. 
Faites vos jeux et votez bien.

Par quel miracle ces grandes messes 
célébrées d'avance que sont les congrès 
feraient-elles oblation de ce qui est refusé 
dans leur intervalle : la démocratie, le pou
voir réel pour les syndicats et les militants 
de débattre, décider et conduire leur orien
tation collective.

Aujourd'hui, la CFDT c'est le Sénat. 
On se moque de l'adhérent, l'organisation 
est une affaire de notables. A quand le 
congrès de grands électeurs comme au 
Sénat ?

LE LIVRE NOIR 
DE LA GAUCHE

On s'est beaucoup penché sur le 
malade ces derniers temps. De Gattaz qui 
s'inquiète du déclin du syndicalisme, à la 
Fondation St-Simon où «patrons éclai
rés» et responsables de la CFDT cher
chent des issues, jusqu'aux couloirs du 
gouvernement où on s'interroge sur des 
projets de lifting du syndicalisme.

POUR UNE REVOLUTION 
DU SYNDICALISME

S y n d i c a l i s t e s ,  nous sommes mis 
au défi de nous libérer de modèles 
traditionnels de pensée et de com

portement. Cela ne se fera pas fenêtres et 
volets fermés : « Le roi est nu », et les tra
vailleurs sont les premiers à s'en rendre 
compte. Nous remettre en cause, y com
pris sur la réalité de l'intérieur de nos orga
nisations, ne sera pas compris comme une 
preuve de faiblesse, mais comme une

invite à participer à la révolution culturelle 
du syndicalisme.

Comment organiser massivement les 
chômeurs, avec et sans statuts, pour la 
défense de leurs droits et de leurs revendi
cations ? Ce débat serait déjà, en lui- 
même, une révolution. Ce serait le premier 
pas vers la sortie de crise, car c'est en don
nant un contenu manifeste à son ambition 
sociale, à la réduction et au partage du tra
vail, que le syndicalisme déculpabilisera les 
travailleurs et libérera leur énergie.

Le syndicalisme peut-il renaître de ses 
cendres, sans que ceux et celles qui le font, 
les adhérents, les militants, les sections 
syndicales, les syndicats, débrident leur 
expression collective ?

Nous n'avons aucun intérêt à caution
ner plus longtemps la solidarité des institu
tions en crise de représentativité.

22 novembre 1984 
PANCHO VILLA
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ECOLE

l £  DÉBAT 
e s t  c l o s

f A  défense de la  « Laïque »  a été longtem ps le  cheval 
L d e  b a ta ille  idéologique de la  gauche républica ine e t so
c ia lis te . Dans ce tte  v ie ille  in s titu tio n , le  p o uvo ir a va it 
pu isé ses cadres, ses adeptes e t les m oyens de la  repro
duction  sociale. M ais vo ilà , depuis p lu s de d ix  ans, /'é d i
fice  se lézarde, se crevasse. L'énorm e échec scola ire est là  
p o u r p rouve r que la  m achine ne fonctionne p lus, ou p lus  
exactem ent est en décalage p a r rappo rt aux demandes du  
pa tronat.

D EPUIS 81, aucun socialiste, évi
demment, n'a remis en cause les 
finalités de l'enseignement, mais 

l'équipe Savary a essayé d'endiguer les 
ravages provoqués au niveau des élèves. 
Pédagogues, psychologues, sociologues 
en tout genre essayèrent de faire passer 
dans ce milieu des données éducatives élé
mentaires découvertes depuis des décen
nies. L'entreprise s'est avérée colossale : 
la petite bourgeoisie, dominante dans 
l'enseignement, s'est accrochée, à travers 
ses syndicats, au statu quo. La droite s'est 
engouffrée dans le débat et a profité mas
sivement des timidités du pouvoir puis de 
ses visées électorales. A la fin de l'année 
84, non seulement l'école privée se porte 
bien mais ses subventions, ses privilèges 
augmentent. Quant aux illusions entrete
nues par Savary, non seulement elles ont 
disparues mais le problème qu'elles ten
taient, timidement, sans moyens réels, de 
résoudre, a é f| gommé. Il n'y a plus de pro
blème éducatif en France, il n'y a qu'un 
enseignement à revoir.

Chevènement ou 
l'éducation à la japonaise

D ES son arrivée au Ministère, Chevè
nement n'a entretenu aucune illu
sion. Plus clair même que la droite, 

il réaffirme sans complexe les finalités tou
jours dévolues à l'enseignement : s'il y a 
crise, c'est que d'une part la reproduction 
sociale se fait mal (élite peu adaptée) et 
que d'autre part certains exclus du 
système ne constituent pas une main 
d'œuvre assez mobile. Le Ministère de 
l'Education Nationale est donc devenu 
étroitement dépendant de celui de l'indus

trie. Ses modèles d'enseignement se trou
vent au Japon et aux Etats-Unis, princi
paux concurrents économiques de la 
France. Comme le dit Chevènement lui- 
même : « L'Education nationale doit être 
le fer de lance de la modernisation ».

Le retour à J. Ferry

P OUR faire passer ce type d'orienta
tion, J.-P. C. a ressorti le vieux dis
cours colonialiste de Ferry sur les éli

tes et sur les « valeurs intrinsèques » du 
travail. Toutes les vieilleries qui ont permis 
le développement de l'exploitation au XIXe 
siècle sont aujourd'hui de retour. Les 
avantages pour le patronat actuel sont 
d'ores et déjà énormes : par les contrats 
formation-entreprise, les lycées vont four
nir, à la fois, l'ingeenering et la main 
d'œuvre mobile et bon marché. La réforme 
du supérieurs, elle aussi, pour but d'adap
ter l'enseignement à la restructuration 
industrielle actuelle. Aujourd'hui donc, la 
politique éducative du pouvoir a les

mêmes impératifs que le secteur indus
triel : rentabilité, dégraissages, moderni
sation.

En ce sens, Chevènement ne fait 
qu'affiner les finalités attribuées à l'école 
depuis sa création. Dans la mesure où la 
droite, mais aussi une bonne partie du 
corps enseignant, ne les a jamais remises 
en cause, on comprend non seulement le 
succès de son discours mais aussi l'apaise
ment qu'il a provoqué dans la quasi- 
totalité des syndicats, à l'exception du 
SGEN-CFDT.

Un nouveau ministère : 
celui de l'Instruction civique

J  FERRY n'a pas été seulement un 
pourvoyeur de main d'œuvre. 

■ Héritier du positivisme, il a aussi 
contribué à créer, par instituteurs interpo
sés, les « poilus » de 14. Chevènement 
s'est inspiré des mêmes sources. L'élitisme 
rassure tous les tenants des idéologies 
libérales et néo-libérales, qui sont de 
plus en plus nombreux. Le rappel des 
valeurs de la « laïque », du travail « bien 
fait », c'est pour beaucoup le souvenir 
d'une pseudo démocratisation de l'ensei
gnement. Enfin, en accélérant la mise en 
place de la « symbiose » et en réintrodui
sant l'Instruction civique, Chevènement 
renoue avec la tradition du « citoyen- 
soldat ». A quand un Ministère Armée- 
Education ? En attendant, grâce à ces 
mesures plus que réactionnaires, la gau
che a encore offert des fleurs au patronat !

Julie DESGRANGES

A  CHACUN SO N  SYNDIQUÉ

J f  ES trotskystms du PCI nu eestant pus de nous étonner. Us constituaient eu 
J  sein de te FEN une tendance, le Front Unique Ouvrier IFUO). 
m m  L'an dernier, rompant avec celle-ci, ils firent une entrée très remarquée à 
FO, et voici qu'aujourd'hui, à la veille d'élections professionnelles dans /'Education 
nationale. Us présentant des candidats. Cad pourrait n'être qu'un épisode de /his
toire très mou vementée du PCI, si le secteur éducatif, depuis 1947, n'étatt le mono
pole de le FEN et du SQEN-CFDT. En effet, fece eus 500000 vois de le FEN et eus 
100000 du SGEN. le CGT, présente uniquement dans les LEP, e t les syndicats de 
droite, font peu le poids. L’Intrusion de FO transforme donc la paysage syndical. 
D'abord pour eaux qui croyaient encore i  l'unité d'action, celle-ci s'avérera plus 
difficile ; mais U y a plus grave pour les syndicats a de gauches : FO a beaucoup 
de chances d'aspirer les adhérents tentés par le « réalisme ambiant s. La remontée 
de la droite dens ce secteur aussi sera fadOtée par te stratégie du PCI. A plus long 
terme, on peut Imaginer un éclatement possède de la FEN, défé fort tbafOée entre 
ses tendOnces PC et PS. A suivra.



HEXAGONE

NUCLÉAIRE

MURUROA, LEUR AMOUR
f AGONS, so le il, tia ré , co llie rs tle  fleu rs e t coquillages; 

L G a u g u in , B rel. «S ous le  ven t»  ou M arquises, voilà, 
sous form e de carte postale, une certa ine im age de la  
France d'O utre-M er. A  18000 km  de Paris, à égaie dis
tance tle  la  C aliforn ie e t tle  l'A u s tra lie , une centaine d 'îlo ts  
s 'é ta ie n t su r quatre m illio n s  de km 2.

C OMME d'autres terres de part Te 
monde, la Polynésie fut découverte 
par les Européens au XVIe siècle 

mais ne fut vraiment colonisée qu'à la fin 
du XVIIIe.

En avant pour la 
colonisation

L ES missionnaires anglais et français 
débarquent alors et se livrent une 

_ _  véritable guerre dont sont immédia
tement victimes les croyances et les insti
tutions des autochtones. Aujourd'hui 
encore, la très grande majorité des Poly
nésiens reste attachée à une Eglise, ce qui 
prouve que là aussi l'évangélisation a 
payé.

Dès le milieu du XIXe siècle, le pouvoir 
local disparaît. En 1848, la reine Pomaré 
IV signe, sous la contrainte, un accord 
faisant de « Tahiti-Nui » un protectorat 
français. En 1880, c'est l'annexion pure et 
simple.

Le code Napoléon, imposé dans les 
îles, bouleverse les structures commu
nautaires ancestrales. Ainsi, de procès en 
expropriation, les Maokri sont dépossé
dés de leurs terres. Ce transfert se fait 
surtout au profit des Demis, population 
issue de nombreux mariages mixtes. 
Aujourd'hui, ce groupe ethnique repré
sente une classe sociale, européanisée et 
intégrée dans la bourgeoisie locale.

L'apparition des 
champignons vénéneux

J /  USQU'EN 1960, ces îles subiront 
progressivement, le processus 
classique de la colonisation. 

Ainsi, elles fourniront, comme d'autres, 
leur contingent de chair à canon pour 
assurer la défense de « la Mère Patrie ». 
A partir des années 60, les choses chan
gent. Boutés hors de leurs colonies afri
caines, les Français redécouvrent ce pays. 
Auparavant, en effet, le Sahara avait per

mis l'expérimentation des bombes atomi
ques dans la haute atmosphère. A défaut 
de l'Afrique, les îles polynésiennes pou
vaient devenir un champ idéal d'expéri
mentation pour les docteurs Folamour.

En 1963, est donc créé le Centre 
d'expérimentation du Pacifique (C.E.P.). 
Les atolls de Mururoa et de Fangataufa 
sont choisis comme centres de tir. Si, en 
France même, ces expériences provo
quent peu d'émoi, il n'en est pas de 
même dans les pays voisins de la Polyné
sie. L'Australie, la Nouvelle Zélande, le 
Chili et le Japon obtiennent que les tirs en 
atmosphère soient supprimés. Qu'à cela 
ne tienne, ils se feront désormais en sous- 
sol.

On peut d'ailleurs noter que, depuis 
l'arrêt de ces tirs, la radioactivité a baissé 
dans tout l'hémisphère Sud. Mais l'action 
des pays du Pacifique Sud, demandant 
désormais la dénucléarisation totale de la 
région, n'a pas empêché les américains 
d'installer un centre d'essais en Microné
sie.

Les nuisances... 
à l'heure atomique

E N attendant, la France continue ses 
expériences, presque en toute quié
tude. Les observateurs officiels ne 

cessent d'affirmer que tout est pour le 
mieux dans le « meilleur des mondes ». 
La population est plus sceptique dans la 
mesure où, depuis le début des essais, 
aucune enquête médicale sérieuse n'a été 
menée. Par contre ce qui est sûr, c'est 
que le lagon, lui, a des problèmes.

En 1979, l'explosion d'une bombe blo
quée dans un puits de forage, provoqua 
un raz de marée qui dispersa une grande 
quantité de matériel contaminé dans le 
lagon de Mururoa.

On sait aussi aujourd'hui que les expé
rimentations menacent la structure tech- 
tonique de l'île puisqu'elle s'enfonce régu
lièrement de deux centimètres par tir ; 
sachant qu'on procède, en moyenne, à
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cinq essais par an, le calcul est assez sim
ple à faire...

C'est pourquoi, les Polynésiens pro
posent, sans humour à la métropole, de 
déplacer le champ de tir dans le Massif 
central dont le sous-sol basaltique pré
sente les mêmes caractéristiques que 
celui de Mururoa. Bien sûr ces volcans 
peuvent se réveiller, mais puisqu'il n'y a 
aucune nuisance, pourquoi s'inquiéter ? 
Faudra consulter Tazief.

En attendant que les « Les Hautes 
Autorités Scientifiques Compétentes » se 
saisissent du problème, Mururoa vit tou
jours à l'heure atomique. Ses habitants 
ont vu passer les modèles les plus perfor
mants en matière de destruction : bombe 
A, H et certainement « notre » dernier 
cri : la bombe à neutrons.

Mais il y a pire dans l'immédiat. Car les 
tirs ne provoquent pas que des dangers 
écologiques.

Mururoa, colonie atomique 
du C.E.P.

L /  INSTALLATION du Centre expéri
mental a entraîné des bouleverse
ments extraordinaires dans la vie 

des Polynésiens. Si la tradition culturelle 
Maori n'est plus qu'un vestige, 
aujourd'hui, c'est l'ensemble du cadre de 
vie qui est transformé.

Le maintien du Centre suppose, pour 
la France d'assurer une « pacification » 
parfaite autour du site. Elle paye donc très 
cher pour bâillonner les représentants 
politiques locaux. Le « complexe » scienti
fique lui-même ne créé que très peu 
d'emplois qualifiés chez les autochtones. 
Par contre, l'argent des cadres, des mili
taires et des commerçants contribue à 
déstabiliser l'économie locale. Comme 
dans d'autres pays sous-développés, la 
présence de cet énorme organisme qu'est 
le C.E.P. bouleverse et conditionne les 
structures du pays.

L'argent se trouve à Papeete, la 
grosse masse des Polynésiens aussi.

L'exode rural enfle de façon dispropor
tionnée, la ville compte 80000 personnes 
sur 150000 habitants dans l'ensemble des 
îles.
développées, les bidonvilles entourent les 
beaux quartiers de la capitale.

En fait, la France a transformé les 
Maohris en peuple totalement assisté, 
incapable de vivre sans les subventions de 
l'Etat.

Mais attention, la vache à lait ne nour
rit pas tout le monde. Elle profite surtout 
aux commerçants chinois et aux Demis, 
farouches partisans de l'appartenance a la 
France. Dans le ghetto maohri, par con
tre, la délinquance, l'alcoolisme, la prosti
tution et la misère sont là pour montrer 
l'envers du décor.

Depuis quelques années, cette situa
tion totalement déséquilibrée a engendré 
le racisme envers le Popaa, le blanc. Ils 
sont en effet 13000 fonctionnaires métro
politains à avoir été attirés vers ces îles où 
les salaires sont largement supérieurs à 
ceux pratiqués en France. Quant aux jeu
nes Polynésiens, venus étudier en. 
Europe, leur retour est toujours très diffi
cile. Que sont-ils, Français ou Polyné
siens ?

A la recherche d'une identité cultu
relle, certains d'entre eux ont formé un 
parti politique (le « la Mana Te Nunaa » : 
Que le peuple prenne le pouvoir). Il se 
réclame du socialisme autogestionnaire et 
affirme dans son organe, le journal la 
Mana : «Où que nous tournions la tête 
nous n'apercevons dans les entreprises 
que l'argent, /'assistance et la répression. 
Est-ce suffisant pour bâtir /'avenir d'un 
peuple ? La seule alternative sérieuse à 
cette politique demeure /'indépendance 
socialiste-autogestionnaire de la Polyné
sie bâtie sur la culture Maohri».

Ce groupe politique se retrouve 
aujourd'hui aux côtés du parti des frères 
Ching («le Ta Taata Tahiti Tiama » : Le 
Tahitien libre), qui s'était distingué par 
quelques actions violentes.

Ces deux partis agissent de concert 
avec la dynamique association écologique

(«la Ora Te Natura ») qui, avec l'aide de 
Greenpeace, se charge de l'information et 
de la lutte contre le nucléaire.

Quelle indépendance pour 
les Polynésiens ?

L /  INDEPENDANCE pour les Polyné
siens est à l'ordre du jour et 
l'exemple de Nouméa pourraît 

être suivi. Mais le retrait des Français sup- ‘J /  
pose une refonte totale des structures 
économiques actuelles. En effet, que 
serait une indépendance si ie départ du
C.E.P. signifiait l'installation d'intérêts 
américains ou autres. On sait ce que ce 
type de « changement » a provoqué ail
leurs.

Les Polynésiens indépendantistes 
poussent dans le sens d'un développe
ment aquacole qui pourraît déboucher sur 
une exploitation industrielle assez rapide
ment. En effet, dans les eaux territoriales 
polynésiennes, on a découvert des 
champs de nodules, minerais riches en 
cuivre et en nickel. Mais il y a un inconvé
nient : l'exploitation nécessite un fort 
investissement de départ et une techni
que sophistiquée et donc chère. Or, seuls 
les Etats-Unis et la France semblent réelle
ment maîtriser ces procédés à l'heure 
actuelle.

Si la dénonciation des essais nucléai
res est nécessaire, elle suppose aussi une 
remise en cause de ce type de colonisa
tion. Mais il faut aujourd'hui aller plus 
loin : l'indépendance indispensable n'aura 
réellement de sens que si les Maohris 
imposent des dédommagements à la 
France. Ce n'est que par le biais de ce 
type de contrat (et il y a eu le précédent 
du gaz algérien) que les autochtone pou- 
ront reconstruire.

Si les essais nucléaires dans le Pacifi
que Sud doivent cesser, c'est aussi pour 
que l'indépendance de ces régions soit 
réelle.

TREMPAS
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GROSSES TÊTES

Saint-Simon, p riez pou r la

C J ETAIT donc l'apologie de. 
l'élitisme, de la liberté 
industrielle, qui devaient 

conduire la société vers l’harmonie 
universelle. Saint-Simon fit école aussi 
bien dans la stratégie de mise en 
place du réseau ferré français que 
dans le domaine des idées puisqu’il 
fut à l'origine du positivisme d’A. 
Comte. Mais aujourd’hui le bon
homme serait bien oublié si la « nou
velle gauche» ne l'avait exhumé. 
Ainsi est née une nouvelle « école ».

L A  F O N D A T I O N  
S A I N T - S I M O N

L ) APPELLATION seule frise bon 
son XIXe. Mais il s’agit plus d’un 
club de « branchés » que 

d'une secte de doux rêveurs.
Créée en juillet 1982, elle a son 

siège à Paris. Dès le départ, ses objec
tifs furent ambitieux : « Développer 
l ’analyse du monde contemporain et 
favoriser la rencontre entre les cher
cheurs en sciences sociales et les 
acteurs de la vie économique et 
sociale ». Elle s'adresse donc, sans 
aucune équivoque à l'intelligentsia 
des énarques et aux patrons d'entre
prise.

Que les petits et sans grade s’abs
tiennent donc. D'ailleurs pour éviter 
les confusions, le montant des cotisa
tions permet de séparer le bon grain 
de l’ivraie : 120000 F par an, telle est 
la somme versée par les quinze PDG 
qui en sont membres.

D E  Q U O I  Q U ’O N  C A U S E  
C H E Z  C E S  G E N S  ?

L ES nouveaux saint-simoniens qui, 
dans l’échiquier politique, se 
recrutent de la social démocratie 

au centre droit, sont à la fois apparen
tés au rocardisme (qui a bien disparu 
de la vie politique), à la « deuxième 
gauche » et au libéralisme made in 
U.S. A. C’est pourquoi certains les sur
nomment, non sans malice, les 
«gaucho-libéraux». Mais dans cet 
imbroglio apparent, c'est surtout le 
patronat qui y reconnaît ses petits.

La fondation, nouvelle adepte du 
vieux libéralisme, redécouvre des 
idées éculées mais qui, en temps de 
crise économique, ont toujours fait

La Fondation St-Simon, 11

. .  a  l e s  s a i n t s  q u ’o n  m é r i t e  », d u  m o i n s  c e r t a i n s
“  l e  d i s e n t .  E t  b i e n  c e l u i - c i  n ’a  é t é  l e  m a r t y r
d ’a u c u n e  c a u s e  e t ,  p o u r  t o u t  d i r e ,  é t a i t  p l u s  e n  o d e u r  
d e  f r a n c - m a ç o n n e r i e  q u e  d e  s a i n t e t é .  M a i s  i l  f u t  a u  
d é b u t  d u  X IX e s i è c l e ,  l ’a p ô t r e  d e  c e r t a i n s  g r a n d s  
p a t r o n s .  P o u r  S a i n t - S i m o n ,  l ’é l i t e  d e  l a  s o c i é t é  s e  t r o u 
v a i t  c h e z  l e s  « p r o d u c t e u r s » ,  e n t e n d o n s  c e u x  q u i  
d é t i e n n e n t  l e  p o u v o i r  é c o n o m i q u e .  A  e u x  l a  g e s t i o n  d e  
l a  s o c i é t é ,  l ’E t a t  n ’é t a n t  l à  q u e  p o u r  « g a r a n t i r  l e s  t r a v a i l 
l e u r s  d e  l ’a c t i o n  i m p r o d u c t i v e  d e s  f a i n é a n t s ,  m a i n t e n i r  
s é c u r i t é  e t  l i b e r t é  d a n s  la  p r o d u c t i o n  ».

fureur. Aux Keynésiens prônant 
l'intervention de l’Etat, ils préfèrent 
que « la régulation se fasse naturelle
ment » c’est-à-dire que la concur
rence exacerbée aujourd'hui per
mette surtout le maintien des entrepri
ses « à profit ». Ils sont donc favorables 
à ce que, dans d'autres temps, on 
appelait, la loi de la jungle. C'est ainsi 
qu’ils dénoncent l’Etat, dans ses 
aspects sociaux. C'est là l'aspect 
« libertarian » des nouveaux saint- 
simoniens. Mais que dénoncent-ils 
réellement ? La Sécurité Sociale, 
l'aide aux chômeurs, etc. Que 
veulent-ils ? La médecine « à deux 
vitesses » (cliniques privées pour les 
uns et dispensaires pour les autres), 
développement des compagnies 
d’assurances et des mutuelles pri
vées. Evidemment, compte tenu du 
nombre élevé de PDG d’entreprises 
nationalisées membres de La Fonda
tion, les contraintes de l'Etat- 
entrepreneur ne sont jamais mention
nées. On n’est pas fou chez les saint- 
simoniens. Mais, par contre «l'Etat 
providence» doit s'estomper. Et l’on 
sait ce que cette disparition provoque, 
aujourd'hui, aux U.S.A. !

capitalisme branché mainteant sur les 
logiciels. Les vieux Maos ont décou
vert l'ordinateur et les joies du profit. 
Dans 20 ans, je vous le parie, ils feront 
leur autocritique, encore une...

Mais, pour le moment, la Fondation 
baigne dans l'euphorie créatrice. Son 
travail a surtout consisté à créer un 
consensus sur un certain nombre de 
thèmes précis. Porteuse de l’idéolo
gie de la petite bourgeoisie 
aujourd'hui massivement installée 
dans tous les nouveaux créneaux 
créés par le pouvoir, la Fondation est 
devenue le club de « la modernité ». 
Elle rassure ses fidèles en leur prou
vant# scientifiquement «qu'il n'y a pas 
d’alternative à la crise. D'ailleurs, dit- 
elle, la crise est surtout celle des

L A  « M O D E R N I T E  »

E N guise de modernité, la Fonda
tion a redécouvert encore une 
fois, tous les poncifs du XIXe siè

cle. Au nom du «nouveau look», 
« Libération », porte-parole du cou
rant « libéral-libertaire », consacre 
toute son énergie créatrice aux pages 
« spectacle ». Pour le reste, l’écono
miste Rosanvallon fait l'apologie du

n.
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«nouvelle gauche».
pvous connaissez :

« valeurs ». Voilà ainsi créé un cadre 
de réflexion qui rassure le patronat et 
offre aux jeunes loups, petits et 
grands, un champ d'activité dans 
lequel la « découverte » du modulo- 
phone vaut celle de la machine à 
vapeur, Et puis, surtout, du moment 
que ça paye, un peu, et qu'il y a un 
pouvoir à prendre...

La Fondation, et à travers elle tous 
les courants qui s’en réclament peu ou 
prou, a ainsi accrédité l’idée de la 
nécessité impérieuse de l’innovation 
technologique et gestionnaire. Les 
« dégraissages » ont succédé aux 
« licenciements économiques ».

A travers ces nouveaux saint- 
simoniens, c’est la CFDT, et son large 
courant néo-rocardien, mais c'est 
aussi l’abbé Pierre que l'on retrouve.

D E  M O N T A N D  
A  L ’A B B E  P I E R R E

C H A C U N  se souvient du show de 
Montand dans « vive la crise  ». 
L’opération « médiatique » 

avait été montée de main de maître 
par le gratin des saint-simoniens : 
Mine, Nora, Albert, « Libération ». 
Rien ne manquait à ce vidéo-clip sur la 
« m odern ité ». Toutes les « vertus » 
du libéralisme étaient montées en 
épingle. On vit même une pauvre 
soviétique tomber en pâmoison 
devant 25 marques de savonettes. Les 
4 millions de chômeurs qu'il y a en 
France, ont vraiment dû apprécier 
l'émission à sa juste valeur.

Aujourd'hui, le produit Montand 
semble légèrement détérioré. L'abbé 
Pierre a pris la relève. Ce nouveau 
Monseigneur Glemp joue de tous les 
thèmes chrétiens (et ça c’est un peu 
rétro). Récemment, il accusait les 
fonctionnaires en grève de faire 
preuve d'égoïsme face à tous les chô
meurs. Ces thèmes éculés relevant 
de l'assistanat missionnaire, ont fait 
déjà fureur dans les corons du Nord 
au XIXesiècle. Ils ont permis à la bour
geoisie locale de distribuer avec très 
bonne conscience, des petits pains, à 
Noël, à « ses » pauvres, en même 
temps que « nos » curés évangéli- 
saient « nos » colonies.

La critique de Saint-Vincent de 
Paul Abbé Pierre n’est plus à faire. 
Cependant les thèses qu'il défend 
apportent de l’eau au moulin de la

Fondation.
d’ailleurs élargi son champ d’investi
gation. Elle organise des colloques 
ouverts uniquement à un public 
« éclairé », comme le disent sans équi
voque les placards publicitaires 
publiés dans « Le Monde ».

Les thèmes choisis montrent que la 
réflexion sur la crise touche à sa fin. 
Par contre, les idées sur « le s  racines 
du pacifism e allemand » et « le s  orig i
nes in tellectuelles du terrorism e » 
sont plus à l'ordre du jour. Gageons 
que, de ces nouvelles élucubrations, 
la Fondation tirera la nécessité 
« d’assainir » la société. Les chômeurs 
deviendront, grâce aux médias les 
privilégiés de la paix sociale. Et le vrai 
Saint-Simon ne se retournera pas pour 
autant dans sa tombe : il avait toujours 
prié pour la survie du libéralisme.

Un jour, lorsque d'autres modes l’y 
inviteront, la Fondation disparaîtra. 
Mais le « look moderniste » qu'elle a 
contribué à créer continue à anesthé
sier bien des milieux. Pour combien 
de temps encore ?

Julie DESGRANGES

La F ondathxi 
S a in t-S im o n  o u  

le  g ra tin  da  
h t p e n sé e  m o d ern iste

Direction : R. fam eux, président 
du C.A. de iTnstRut catholique de 
Péris ;  PDG de Seint-Qobain. 
Secrétaire général : Rosanvaüon, 
ex perm anent CFDT,
Trésorier: A . M ine, PDG tTAir 
industrie. D irecteur financier de 
Saint-Gobain.

Quekfues membres da la  Fon
dation :
J . Boissonat : «r L'Expansion ». J .- 
P. Brunet : PDG CGE.
M . Cotta ; Haute A utorité. J. 
D aniei : «  Nouvel Observateur » . 
D. Dautresme : C rédit du Nord. F. 
Jacob : in s titu t Pasteur.
J . Juiüard : ex Bureau national 
CFDT. S. Kam pf : PDG de Cap 
Gemini.
J . Kaspar : Commission exécutive 
CFDT. Leroy-Ladurie : Historien. 
M . Levy : Vice-président Pubttds. 
Y. Uchtenberger : CFDT 
G. M artinet : Am bassadeur à  
Rome. E. M orin.
S. Nora : ENA. J. Peytevade . pré
sidant indosuex.
J . Rigaud : PDG de RTL. M . Thé- 
ra t : CA de Thomson.
R . Thomas : Président de lé  BNP. 
G. Worms : D irecteur générai 
Rhône Poulenc.
Membres de la  fàndatian e t action
naires de « Libération a  :M . A lbert 
tPDG AGF), S. J u if, G. Kie/m am , 
Ph. M eyer, A . M ine, P. Nora, A . 
Riboud (PDG de BSN entre autres), 
Y. Sabouret.
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DOUGLAS BRAVO
s T f I r !

D E S  L I B E R T A I R E S  

A U  V E N E Z U E L A

A U Vénézuela, l ’actualité récente et les élections 
municipales de mai 1984, ont fait à nouveau 

apparaître sur la scène politique, un personnage 
très célèbre en Amérique latine, Douglas Bravo.

L’histoire de D.B. et plus particulièrement du 
« dougladisme » débute au Vénézuela à partir des 
années 60. A cette date, le Parti Communiste Véné
zuélien, auquel il appartenait, décida d ’arrêter la 
lutte armée. D.B. fit partie de ceux qui refusèrent 
d ’appliquer cette nouvelle stratégie et il contribua à 
fonder le Parti de la Révolution Vénézuélienne, véri
table groupe militariste. Mais à mesure que la 
démocratie bourgeoise se consolidait dans le pays, 
le P.R.V. perdait de sa crédibilité.

Dans la première moitié des années 70 , une 
série de débats amenèrent un changement : les 
aspects militaristes furent abandonnés au profit 
d ’une recherche théorique. C’est ainsi qu’à travers 
une série d ’articles parus dans la presse, D. Bravo 
commence à développer des thèses libertaires, à 
présenter des points de vue alternatifs. Bien qu’il 
se déclare hors du mouvement anarchiste révolu
tionnaire, il se rapproche du courant « communa- 
liste » (qui n ’est pas syndicaliste), que l ’on 
retrouve dans la F.O.R.A. argentine.

Le 27 mai dernier, eurent lieu au Vénézuela des 
élections municipales auxquelles participèrent cer
tains groupes liés au « Dougladisme », bien que la 
plus grande partie du P.R.V. refusa son soutien. 
Celui-ci est aujourd’hui assez bien implanté dans 
certains quartiers de Caracas et dans quelques 
syndicats.

L’évolution politique de D.B. et de ses amis est 
très significative. Ils envisagent d ’appeler désor
mais le P .R .V ., « Le Mouvement Libertaire ». 
Aujourd’hui, au Vénézuela, tout ce courant de pen
sée libertaire représente une alternative dans 
laquelle se reconnaissent de plus en plus de gens.

Voici une interview réalisée pour le journal « El 
Nacional » de Caracas par R. Giusti, en juillet 1984..
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R.G : Tu parles souvent de 
la force anti-parti et auto
gestionnaire. De quoi 
s’agit-il réellement ?
D.B : Les vieilles civilisa
tions orientales et occiden
tales ont inventé des struc
tures d'organisation indis
pensables à leur survie : 
l’Etat, l’entreprise, la 
famille patriarcale. Le 
parti, est la synthèse de tou
tes ces structures. Si l’on 
parle aujourd’hui de crise 
de civilisation, celle-ci tou
che aussi la notion même 
de parti. Au Vénézuela 
cela s'exprime de la façon 
suivante : les partis politi
ques, quels qu'ils soient, 
sont traversés par trois 
types de questions ; 
d'abord, les groupes réac
tionnaires essaient 
d'implanter à travers le fas
cisme, la dictature des par
tis. Ensuite, ces mêmes par
tis tentent de se transfor
mer en confiant les postes 
de direction aux nouvelles 
générations de militants.

Pour moi, cette démarche 
me paraît bien utopique. 
Enfin surgit la troisième 
question, celle qui pose un 
problème de fond. Si le 
système des partis a été 
engendré par une civilisa
tion industrielle, producti- 
viste, -organiser une autre 
civilisation implique d'ima
giner une structure organi- 
sationnelle différente de la 
précédente ; elle doit être 
être alternative et distincte 
d’un parti. Elle doit être 
l’expression d’une démo
cratie directe, autogestion
naire, totalement opposée 
aux idéologies dominantes 
actuelles.

Les partis politiques 
sont l’expression d’une 
idéologie verticale, omni- 
puissante et autoritaire, 
centralisée, que l'on 
retrouve dans la structure 
même de l'Etat. Au con
traire, la force dont je 
parle, s’appuie sur une 
pensée politique diffé
rente, égalitaire, plurielle,

diverse, libertaire. Elle est 
dans son essence même 
anti-parti.

C O N T R E  
L A  D O M I N A T I O N  
D E  L A  M A C H I N E

R.G : A partir de cette con
ception, quel est le modèle 
de société que tu propo
ses ?
D.B : Les penseurs du siè
cle dernier ont décrit une 
société sans Etat, sans 
classe sociale, sans exploi
tation de l’homme par 
l’homme. Mais au bout du 
compte cette société 
n’existe toujours pas.
R.G : Comment expliquez- 
vous cela ?D.B : Ces pensées étaient 
aussi issues d’un modèle 
productiviste, dans lequel 
la machine joue un grand 
rôle, Or, le machinisme 
n’est pas neutre. Il engen
dre des schémas idéologi
ques et organisationnels :

la division du travail, l’exis
tence d’une élite et donc de 
subalternes. On retrouve 
ceci aussi bien dans le 
capitalisme qu’au pays du 
« socialisme réel ».
R.G : Mais ce sont les seuls 
modèles connus capables 
d’engendrer richesse et 
travail ? Y-a-til d ’autres 
modèles ?
D.B : Bien sûr. Nous propo
sons un modèle scientifico- 
technologique qui per
mette une relation harmo
nieuse entre l'homme, la 
machine, la nature. Depuis 
le début de l'humanité, des 
systèmes non basés sur la 
rentabilité ont existé. Si 
aujourd'hui, l’ensemble du 
monde subit une exploita
tion maximale et si la nature 
est agressée violemment, 
et ceci n’est nié par per
sonne, il s’agit alors de 
créer une nouvelle société. 
Peut-être demain sera-t-il 
trop tard.

L ’E T A T  
D O I T  D I S P A R A I T R E

R.G : Tu disais que l’une 
des expressions de cette 
vieille société est l’Etat. 
Faut-il qu’il disparaisse 
pour qu’une nouvelle civi
lisation apparaisse ?
D.B : Il y a une peur 
extraordinaire à recher
cher l'inconnu. C'est un 
saut dans le vide. Plutôt que 
l’insécurité individuelle et 
collective, on préfère la 
sécurité autoritaire offerte 
par l’Etat. Mais si l'Etat dis
paraît, il naît une société 
nouvelle, sans délégation, 
sans structures de pouvoir. 
R.G : Mais cette dispari
tion, devra-t-elle être pro
gressive ou immédiate ? 
D.B : Immédiate. Les solu
tions surgissent toujours de 
la crise. Jamais on n'a offert 
aux gens de s’organiser 
eux-mêmes.
R.G : Mais c ’est du pur 
anarchisme ?
D.B : Cela y ressemble. 
Mais beaucoup de proposi
tions anarchistes ont dévié 
vers l’autoritarisme et le 
dogmatisme. L’anarchisme 
n’a jamais voulu créer un 
modèle scientifique- 
technologique. Par contre, 
il a vu juste en ce qui con
cerne l'Etat. Mais si tu ne 
remplaces pas le vieux
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modèle, il faut à nouveau 
recourir aux vieilles formu
les centralisatrices, autori
taires.
R.G : Comment fonction
nera une société dont la 
base se trouve dans la 
désorganisation ?
D.B : Il existe une confu
sion de langage. Ce n’est 
pas parce qu’il n’y aura pas 
d'Etat ; d’appareil autori
taire, qu'il n'y aura pas 
d'organisation. Au con
traire. La nouvelle organi
sation sera plus forte. Mais 
elle sera basée sur la 
démocratie, l'autogestion.

U N  N O U V E L  

D E M O C R A T I Q U E
R.G : Quelles seront les 
caractéristiques de cette 
organisation ?

D.B : L'humanité a fait déjà 
des tentatives dans ce 
sens. Mais elles ont disparu 
dès qu’ont surgi l'Etat, le 
parti, l'ordre. En janvier 58, 
il y a eut des luttes impor
tantes dans le pays. Nous_ 
étions alors animés par une’ 
conception très centralisa
trice : nous imposions nos 
critères et notre contrôle. 
Le résultat fut une forte 
démobilisation et la dispari
tion de tout pouvoir créa
teur chez les militants, dans 
les luttes.

Lorsque surgissent des 
mouvements alternatifs, les 
partis politiques perdent 
leur rôle de leader. Et cela 
est vrai aussi bien dans les 
syndicats que dans les 
associations.

Certains entendent le 
socialisme comme l'exten
sion de l’espace démocra

tique. D'autres, plus avant- 
gardistes, envisagent une 
réduction de cet espace 
afin de développer des 
affrontements directs. Il y a 
une autre position, c’est 
celle qui veut créer un 
autre espace, populaire, 
autogestionnaire, ample, 
véritable moteur de la soli-' 
darité.
R.G : Mais comment ouvrir 
cet espace sans qu’il y ait 
des conflits ?
D.B : En commençant par 
le bas, avec une activité 
locale, Mais chaque par
celle de pouvoir conquis 
signifie un affrontement 
avec les forces de l’ordre. 
Il faut aussi apprendre de 
nouvelles formes de lutte.
Les révolutions de ce 

siècle n’ont pas engendré 
de nouvelles relations 
sociales. Ça a toujours été

un affrontement de deux 
machines militaires. Il s’agit 
maintenant de l'affronte
ment de deux civilisations. 
R.G : Mais concrètement, 
comment s’expriment ces 
nouvelles formes organisa- 
tionnelles.
D.B : A l’intérieur du 
P.R.V., au contact avec les 
luttes, des oppositions ont 
surgi entre la vieille struc
ture partidaire et les nou
velles propositions. De 
nouvelles formes organisa- 
tionnelles surgiront. Les 
discussions qui auront lieu 
en juillet à Guama doivent 
nous permettre aussi 
d’affirmer notre projet 
philosophico-politique...

.« B S  « J  VO®Z0BUl
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750 lecteurs de plus, 67 francs de soutien par abonné. 
Nous y  sommes presque et Agora reparaît...

AGORA, LA FORCE D'EXISTER
C H W 0 ÿ t/E

^^kLUSIEURS m e ssa g es  reçus  
m é d i s e n t  c e s  s im ples m o ts  : 

Ê  « vo u s n 'avez p a s  ie  droit 
d'arrêter !». S igne réconfortant. 
A gora d ép a sse  l'équipe d e  rédac
tion, dev ien t l'affaire de s e s  lec 
teurs. N ous avon s reçu  plusieurs 
proposition s de collaboration aux
quelles nous avon s répondu avec  
plaisir. Ainsi, d è s  ie  prochain  
num éro. A gora s'enrichira (sic) 
d'une rubrique sur ie front m usical 
réalisée par la F.R.T. (Fraction 
R ock  Terrorist). D'autres pro je ts  
s'é laboren t p eu  à peu. Oui, le  
num éro p ré sen t e s t  im parfait e t  
nous en so m m e s  con scien ts. Trop 
bou scu lés par n o s  p ropres évén e
m en ts , n ou s avon s é té  obligés de  
« la isser p a sse r»  d e s  inform ations 
im portan tes : la rencontre anar
ch iste  d e  Venise, le s  évén em en ts  
d e  Nouvelle-Calédonie e t  la g rève  
d es  m ineurs anglais en so n t les  
exem ptes le s  p lu s fragrants. En 
n ous aidant, n ous p ou von s a m é
liorer en core con sidérab lem en t 
c e tte  revue à laquelle n ous sem - 
blons tou s tenir. Alors, par exem 
p le ,  a p p e l  a u x  t r a d u c te u r s  
d'anglais, d e  grec, d'allemand... e t  
rendez-vous au prochain numéro.

L E  L E C J E t J R  

N ' E $ ï $ l $ S  L A S ,  

IC I !

V OS coups de téléphone ont 
été nombreux pendant cette 
période d'interruption. Cha

leureux et encourageants. L'idée 
n'était pas mauvaise, alors, on 
continue. Au (61) 59.24.01, le 
répondeur automatique d'Agora 
vous donne de ses nouvelles et 
recueille vos messages. Agora 
vous parle et vous lui parlez. 
Téléphonez-lui !

Quant au courrier, on croule. 
Pas de place dans ce numéro pour 
en publier les extraits les plus inté
ressants. Alors, rendez-vous au 
prochain numéro pour lire vos bon
nes lettres.

A tous ceux qui ont fait le geste 
d'appeler ou d'écrire, sachez que 
même si nous n'avons pas eu le 
temps matériel de vous répondre 
individuellement, nous avons pris 
bonne note de vos remarques et 
propositions.

BALLES !

OURpouvoir reparaître d è s  c e t  hiver, nous avions besoin  d e  2  millions 
Ë ^ r d e  centim es. La m ajeure partie d e  c e t  argen t d eva it ê tre  con sacré à 

t  p a yer  ie num éro que vou s a v e z  en tre les mains. Voilà qui e s t  fait. Le 
reliquat allait perm ettre  une prom otion  p lu s va s te  que le s  quelques adres
s e s  habituelles. Et là, il en m anque. M ais s i  peu . Trois m iüe francs encore e t  
l'ob jectif fixé sera a ttein t. Un su ccès. C om ptes clairs, vo ic i ia lis te  d e s  so u s
cripteurs. M erci à eux. Pour les au tres qu'ils fa ssen t vite s'ils veu len t être  
sur ia prochaine.

Bellorget (67) ; Nony (1001 ; Molinaro (100) ; Pelletier (67) ; Ballesta (100) ; Cools (70) ; Saintis (67) ; 
Garel (67) ; Roux (67) ; Sernic (50) ; Douillard (100) ; Laveix (150) ; Escudero (100) ; Costa (100) ; Ber
nard (100) ; Dueso (67) ; Rozan (70) ; Jacquemoud (70) ; Thebault (500) ; Cellier (67) ; Barthélémy 
(100) ; Gentis (50) ; Bertrand (167) ; Torrent (67) ; Anglade (150) ; Bataillon (100) ; Rabataud (100) ; 
Magne (100) ; Hebert (20) ; Gras (100) ; Mahieux (67) ; Groupe libertaire Rennes (200) ; Joly (70) ; 
Crosnier (67) ; Groupe F.A. Toulon (150) ; Billard (67) ; Salamé (200) ; Guilloux (100) ; Collombet (100) ; 
Rigail (100) ; Sionneau (100) ; Laffranque (200) ; Chion (80) ; Lavie (150) ; Eclancher (100) ; Arnal (200) ; 
Deladerrière (100) ; Cibot (67) ; Viguie (100) ; Mirimaniantz (200) ; Alvarez (200) ; Marcos (100) ; Desque 
(200) ; Ariso (150) ; Gayet (200) ; Ettouati (80) ; Foisnon (100) ; Kubiak (100) ; Gâche (20) ; Groupe de 
lutte anarchiste Pau (1501 ; Leseigneur (150) ; Delclitte (70) ; Morand (67) ; Barrue (100) ; CARG, Genève 
(1000) ; Mercelot (67) ; Mormiche (150) ; Hervé (100) ; Chapuis (100) ; Brunet (67) ; Massot (67) ; Clo- 
teau (70) ; Alteirac (100) ; Lingueglia (50) ; Buck (70) ; Petit (300) ; Gandini (200) ; Denis (67) ; Desmou
lins (100) ; Spinner (100) ; Boussard (100) ; Barthélémy (67) ; Leguevaques (500) ; Robert (50) ; Ray
mond (70) ; Prost (67) ; Lamotte (67) ; Caparros (50) ; Potier (67) ; Leroux (100) ; Jacques (100) ; Rous
seau (67) ; Salesse (67) ; Lyphout (67) ; Lechat (100) ; Vent Debout (67) ; Onzenac (50) ; Ferrara (50) ; 
Leseigneur (67) ; Hall, Canada (80) ; Tremel (67) ; Escartin (100) ; Ariso (100) ; CUL (100) ; Morvan (80) ; 
Laroumanie (100) ; Cariou (100) ; Guemas (70) ; Bee (134) ; Garet (67) ; Babin (67) ; Edel-Otte (67) ; 
Boucher (100) ; Hubert (50) ; Angrand (50) ; Tanneau (100) ; Letondor (67) ; Jouandeau (50) ; Sombs- 
thay (50) ; Daon (20) ; Le Moign (30) ; Colliot (30) ; Denis (40) ; Bouveret (50) ; Thalier (100) ; Maze 
(67) ; Masson (67) ; Torres (100) ; 0. et JPA (100) ; Sans (70) ; Mystag (37) ; Babin (67) ; Karagiannis 
(50) ; Andrieux (67) ; Fournier (67) ; Gault (30) ; Gaudin (100) ; Makhno (150) ; Mauriet (150) ; Magnin 
(67) ; Monnier (30) ; Lopez (671 ; Barbero (67) ; Bruneau (100) ; Cazeilles (100) ; Foisnon (60) ; Lopez 
(67) ; Philippe (100) ; Philos (200) ; Combat Syndicaliste (100) ; Serres (110) ; Rouqier (100) ; Auclair 
(20) ; Fauré (87) ; Lucon (100) ; Bianco (100) ; Auzanneau (100) ; Plageoles (100) ; Long (100) ; Joanin 
(100) ; Cochais (67) .

TOTAL AU 5.12.84 : 16649 FRANCS

G RACE aux nom breuses  
adresses que vous nous 
avez adressées, le nombre 

d'abonnés a fait un saut en avant, 
passant de 300 à 450. C'est bien, 
mais... insuffisant pour assurer 
convenablement l'avenir de la 
revue. Pour gagner d'autres abon
nés, pas de mystère : continuez à 
nous envoyer des adresses  
d'ami(e)s à qui nous ferons parve
n ir des sp éc im en  gratu its^  
d'Agora.

Merci aussi aux lecteurs qui se 
sont volontairement transformés 
en diffuseurs. Là aussi, un effort 
est à poursuivre pour s'implanter 
dans les trop nombreuses villes où 
nous sommes encore trop peu 
connus.

Des adresses de lecteurs 
potentiels, de nouveaux lieux de 
diffusion : la bataille continue. 
Mais, maintenant, nous savons 
que nous pouvons compter les 
uns sur les autres.

P E N D A N T .J U A  

PARMTt&fàLA 
G & & Î P Â G N E  
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SANS FRONT/ÈRE

POLOGNE
L es m in eu rs p o lo n a is 

e n v o ie n t leu r so u tie n  a u x  
m in eu rs angla is en  grève.

a  A TKKG du syndicat 
Æ Æ  Ë  solidarité, qui ag it 
1 1  M d lsn s la  clandestinité 
protesta vigoureusem ent contre 
l'actuelle politique du gouverne
m ent en ce qui concerne la dispo
sition  de notre plus grande 
richesse, le  charbon. La conquête 
des marchés étrangers, grâce à la  
pratique des prix concurrentiels, 
c'est-à-dire des prix inférieurs à 
ceux du m arché m ondial, c'est :

« Prem ièrem ent, une remise 
en cause des accords de Jastrze- 
bie, où ii a été d it clairem ent que 
le  charbon, constitue une richesse 
nationale e t qu'on devrait l'exploi
ter de m anière rationnelle. Avec 
de tels prix de vente, tout investis
sem ent dans i ’extraction du char
bon ne peut que renforcer le  défi
c it de l'économ ie nationale.

Deuxièm em ent, lapolitique du 
gouvernem ent est en contradic
tion avec les positions proclamées 
officiellem ent où ii est question 
du respect de la dignité du m étier 
e t de l ’e ffo rt du m ineur. Troisiè
m em ent, le  commerce du char
bon se fa it sans contrôle social. Le 
gouvernem ent n 'est pas le pro
priétaire des mines, donc Une doit 
pas disposer librem ent de cette 
richesse nationale. U n 'y a qua les 
« mauvais » capitalistes e t les dic
tateurs qui se conduisent ainsi. 
Quatrièm em ent, cette politique 
du gouvernem ent menace des 
intérêts élém entaires de nos hè
res m ineurs d ’aubes pays, an les 
privant de travail. Nous espérons 
qua les autorités du p arti e t da la 
diète so i-d isan t « populaire » 
s'expliquent devant leur peuple 
sur ce q u i/ en est. A ux mineurs 
anglais en grève : la  TKKG du 
syndicat Solidarité dans ia clan
destinité vous transm et le  salut 
fraternel e t l'expression de sou
tien e t de solidarité avec votre 
lu tte  pour le  droit au travail. Nous 
savons de notre propre expé
rience ce que signifie rester sans 
travail, c'est pourquoi nous ferons 
notre possible pour soutenir votre 
in itiative y compris dans l'action. 
La protestation envoyée au gou
vernem ent e t è la D iète est un pre
m ier pas pour soutenir votre 
lu tte  ».

Commission provisoire des 
mines (TKKG) du syndicat Solida
rité  de Haute Silésie (Texte diffusé 
p a r ia  ra d io  c la n d e s tin e  
Zzyciezym y, ia  17 ju in  84).
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O N ne  d ira  ja m a is  s u ff is a m m e n t  
l 'im p o rta n c e  du  to u rn a n t h is to ri
q u e , p o u r S o lid a rn o s c , d 'a o û t  8 1 . 

A  la ve ille  d 'u n e  g rè v e  g é n é ra le , d e s  m ili
ta n ts  fu re n t b a s to n n é s  p a r la p o lic e . P ou r  
la p re m iè re  fo is , les « p o m p ie rs  » d u  s y n d i
c a t , W a le s a  e n  tê te , d é b a rq u è re n t à  to u te  
v ite s se  à B y d g o s ze z  p o u r  c a lm e r les  
e sp rits . P o u r la p re m iè re  fo is  d a n s  l'h is to ire  
d e  S o lid a rn o s c , a lo rs  au  s o m m e t d e  sa 
p u is sa n c e , l 'a f fro n te m e n t a v e c  le p o u v o ir  
fu t  to ta le m e n t d é to u rn é .

D e p u is , les e x e m p le s  d e  c e  s ty le  se  
s o n t m u ltip liés .

Qui a tué Popieluszko ?

EN P o lo g n e , l'E g lise  c a th o liq u e , s u r
to u t  d e p u is  198 1 , jo u e  un  rô le  c o n s i
d é ra b le  d a n s  le p a y s . A  d é fa u t d e  d é 

b o u c h é s  p o litiq u e s , d e p u is  c e tte  d a te , 
S o lid a rs n o s c  s 'e s t ré fu g ié , e n tre  a u tre s , 
d a n s  les E glises. Il n 'e s t d o n c  p a s  é to n n a n t  
q u e  les m ilita n ts  rép rim é s  s o ie n t v ite  assi
m ilés  à  des  m a rty rs . Le d e rn ie r  en  d a te  é ta it  
P o p ie lu s zk i, re p ré s e n ta n t d e  c e  bas  c le rg é  
q u e  G le m p  e t  le p o u v o ir  o n t  e ssayé  d e  fa ire  
ta ire  d e p u is  lo n g te m p s . Q u e lq u e s  p rê tre s , 
p eu  n o m b re u x , fu re n t  a insi d é p la c é s  ou  
rap p e lé s  à l'o rd re  par la h ié ra rch ie  reli
g ie u s e . D e p u is  l'é té , U rb a n , le  p o rte -  
p a ro le  d u  g o u v e rn e m e n t, d é v e rs a it aussi 
sa h a in e , à  tra v e rs  u n e  c a m p a g n e  de  
presse , c o n tre  c e rta in s  p rê tre s  e t  n o ta m 
m e n t  P o p ie lu s zk o . A in s i, a p rès  le je u n e  
P rz e m y k , ta b a s s é  l'a n  d e rn ie r p a r la m ilice , 
les flics  p o lo n a is  o n t  e n c o re  fra p p é  e t c e tte  
fo is -c i d e  fa ç o n  très  s p e c ta c u la ire . Et 
c o m m e  d a n s  les cas p ré c é d e n ts , ses m e u r
tr ie rs  o n t é té  a rm é s , sans é q u iv o q u e  
a u c u n e , par le  p o u v o ir .

Lors d e  l'a n n o n c e  d e  l'e n lè v e m e n t, o n  
a e ssayé  d 'a c c ré d ite r  la th è s e  d e  la re s p o n 
sab ilité  des  « d u r s »  d u  P O U  P . C ec i fu t  
e n c o re  l'œ u v re  d e s  s o v ié tiq u es  q u i a n a ly 
s e n t les p ays  d e  l'E s t a v e c  les c ritè re s  p ro 
p res  a u x  pays  o c c id e n ta u x .

Q u 'il y  a it , à l'in té r ie u r  d u  P O U P , des  
« s e n s ib ilité s »  d iffé re n te s , nu l n e  le n ie. 
M a is  il e s t é v id e n t aussi q u 'il y  a u n a n im ité  
d e  déc is ion  d a n s  le  c a d re  d e  la c o llég ia lité  
e t  d e  l'o b é iss a n c e  à  M o s c o u . C 'e s t p o u r 
q u o i, à l'a n n o n c e  d e  la m o r t  d e  P o p ie 
lu szk o , l'essen tie l p o u r  le p o u v o ir  é ta it de  
d é g a g e r  a u x  y e u x  d e  to u s  sa res p o n s a b ilité  
d a n s  le m e u rtre .

W a le s a  te n d it , le  p re m ie r, la m e ille u re  
p e rc h e  au p o u v o ir , en  d é c la ra n t «...cette  
saloperie qu'on nous a faite, à nous tous, 
du premier ministe (Jaruzelski) jusqu'à 
l'homme de la rue... »  pa r c e tte  p é rip h ra s e , 
le p ré s id e n t d e  S o lid a rn o s c  a d é d o u a n é  
to ta le m e n t le  ré g im e  e t fa it  in c o m b e r  le 
m e u rtre  à  des  in d iv id u s  isolés.

F o rt d e  c e  c ré d it , J a ru ze lsk i p o u v a it  se  
p e rm e ttre  u n e  v é r ita b le  e n q u ê te  p u b liq u e  
q u i se  d e v a it  d 'a b o u tir  à la m ise  à  l'é c a r t du  
g é n é ra l M ile w s k i, m e m b re  d u  B u rea u  p o li
t iq u e  c h a rg é  d e s  serv ices  d e  s éc u rité . 
C Q F D .

M. Jacek Kuron,

De Bydgoszez à 
Popieluszko : quelle 
stratégie pour Solidarnosc.

L O R S Q U E , p o u r  la p re m iè re  fo is , les  
« p o m p ie rs  » in te rv in re n t, S o lid a r 
n o sc  é ta it  légal e t fo r t  d 'u n  p u is sa n t  

ra p p o rt d e  fo rc e  en  sa fa v e u r . D e p u is , 
l 'E ta t d e  g u e rre , sa le v é e  e t  l'a m n is tie  d e  
c e t  é té  o n t  c h a n g é  b ien  d e s  c h o s e s . Les  
p o s itio n s  a va n c é e s  p a r le K O R  d è s  8 0 , se  
s o n t fo r te m e n t  c o n s o lid é e s  d a n s  S o lid a r 
n o sc .

La re c h e rc h e  c o n s ta n te  d 'u n  c o m p ro 
m is  a v e c  le p o u v o ir , n o ta m m e n t  sur le p lu 
ra lism e  s y n d ic a l, la v o lo n té  d e  p ro m o u v o ir  
u n e  s o c ié té  s o u te rra in e  c a p a b le  d e  résis
te r , s an s  a f f ro n te m e n t , a u  p o u v o ir , vo ilà  
b ien  les id ées  d o m in a n te s  a u jo u rd 'h u i 
d a n s  la T K K .

C e lle -c i, san s  illu s io n , s e m b le  a vo ir  fa it  
d e s  c h o ix  à  trè s  lo n g  te rm e . L 'essen tie l 
res te  p o u r  elle  d 'é la rg ir  e t d e  re n fo rc e r  le 
s y n d ic a t d a n s  les e n trep ris es . C o m m e  le  
d é c la ra it le jo u rn a l d u  C o m ité  o u v rie r  in te 
ren tre p ris e s  d e  V a rs o v ie  : «L'activité du 
syndicat doit être développée sous toutes 
ses formes, à découvert et dans ia clandes
tinité... ». A u jo u rd 'h u i, se lo n  la T K K , S o li
d a rn o s c  c o m p te  d a n s  les g ra n d e s  e n tre p r i
ses , 10 à 3 0  %  d e  ses e ffe c t ifs  d 'a v a n t  8 1 , 
d a n s  les p e tite s  5 0  à 7 0  % .  La c o n s o lid a 
t io n  s yn d ic a le  se  p o u rs u it . S e lo n  la T K K  : 
«les commissions syndicales clandestines 
des entreprises doivent étendre leur acti
vité. .. Une telle activité, appuyée paria dif-



/' L fa it b ien fro id  en Pologne ces tem ps-ci. Le so le il 
d 'a o û t s 'e s t éclipsé depuis longtem ps. A u jou rd 'h u i, on  
pa rie  de m orts e t cela a ttire  peu les enthousiasm es, i i  ne  

fa u d ra it, pas p o u r au tan t, ignore r ce q u i s 'y  passe, voire  
o ccu lte r ce q u i est p e u t être en gesta tion ...

fusion de la presse et des éditions, les 
groupes de discussion et de formation, 
élargie par les ententes interentreprises, 
peut permettre ia reconstruction complète 
de notre syndicat».

« La société indépendante »

C ELLE-CI s 'e s t o rg a n is é e  d è s  la m ise  
e n  p la c e  d e  l 'é ta t  d e  g u e rre .  
A u jo u rd 'h u i, la C o m m is s io n  ré g io 

n a le  c la n d e s tin e  d e  V a rs o v ie  a re c e n s é  la 
p u b lic a tio n  d e  p lus  d e  2 5 0  t itre s  d e  p resse  
rég u lie rs . A  c e  c h iffre , il fa u t  a jo u te r  les  
m illie rs  d e  tra c ts  e t le  m illie r d e  p u b lic a tio n s  
plus  p o n c tu e lle s . S i le m o u v e m e n t de  
rés is ta n c e  q u 'e s t d e v e n u  S o lid a rn o s c , a sa  
p resse , il e s t re la yé  p a r to u s  les « c o m ité s  
d e  rés is ta n c e  s o c ia le  » a c tifs  d a n s  to u s  les

s ec te u rs  c u ltu re ls  e t d 'e n tra id e  so it a u x  
fa m ille s  d e s  prison n ie rs  s o it à c e u x  qu i 
d é s o rm a is  s o n t rayés des  listes d 'e m b a u -  
c h e . La s o c ié té  in d é p e n d a n te  e s t b ien  un e  
réa lité  e t c o m m e  le d isa it Lis : «Pour des 
milliers de personnes /'activité indépen
dante constitue une source de revenus». 
A lla n t p lus  lo in , la T K K  d éc la ra  en  ju in  d e r
n ier : «l'idée de ia société indépendante 
est, en fait ia continuation... du pro
gramme de Solidarnosc qui prévoyait ia 
construction de ia société autogérée».

La m o r t d e  P o p ie lu s zk o , n 'a  pas fa it  
v arie r d 'u n  io ta  la T K K , la prise  d e  po sition  
d e  W a le s a  le p ro u v e .

Les attaques du pouvoir

S O LID A R N O S C  e st très  lo in d e  s 'o rg a 
n iser d a n s  le c a lm e . S i, à  ju s te  titre  
o n  p e u t co n s id ére r l'a m n is tie  d e  c e t  

é té  c o m m e  u n e  v ic to ire  d u  s y n d ic a t, J a ru 
zelski p o u v a it aussi fa c ile m e n t re to u rn e r  
l'o p in io n  en  sa fa v e u r : le c a lm e  é ta it  
reven u  en P o lo g n e . Les b a n q u e s  in te rn a 
tio n a le s , qu i o n t ré é c h e lo n n é  la d e tte  
p o lo n a ise , ne  se s o n t pas tro m p é e s . M a is  
le c a lm e  a p p a re n t à p eu  d u ré . A  cau s e  de  
la s itu a tio n  é c o n o m iq u e , le p o u v o ir  ne  
p e u t m ê m e  pas  s 'a c h e te r  u n e  c lie n tè le  de  
fid è le s . L 'a c tio n  c la n d e s tin e , un  m o m e n t  
en  s u s p e n s , a repris  d e  sa fo rc e . Et o n  a  
v u  à  n o u v e a u  des  m ilitan ts  d e  S o lid a rn o s c  
reg n a g é s  les ce llu les . A  Lis e t  M ie rz e w s k i, 
a cc u sé s  d e  h a u te  tra h is o n , s 'a jo u te n t u n e  
v in g ta in e  d e  p e rso n n e s  a rrê té es  d e p u is  
l 'é té . La g a m m e  des  m o y e n s  d e  rép ress ion  
s 'e s t é te n d u e  p u is q u e  le p o rte -p a ro le  du  
g o u v e rn e m e n t a lu i-m ê m e  p a rlé  d e  b a n n ir  
les irréd u c tib les . Et ses a p p e ls  n o m in a u x  à 
la v in d ic te  p u b liq u e , a p rès  a vo ir  p erm is  
l'assass ina t d e  P o p ie lu s zk o  ne  p e u v e n t  
q u 'e n c o u ra g e r  d 'a u tre s  assassins p o te n 
tie ls .

D an s  c e  d o m a in e , la v ig ila n c e  d e  S o li
d a rn o s c  ne  p e u t q u 'ê tre  c o n s ta n te . Et 
seu le  la p ress ion  d e  la s o c ié té  in d é p e n 
d a n te  p e u t fre in e r  la b ru ta lité  d u  p o u v o ir . 
C ela  s u p p o s e  q u e  la p o litiq u e  d e  rec h e rc h e  
d 'u n  c o m p ro m is  so it to u jo u rs  p o ss ib le . Et 
à ta n t  rec h e rc h e r l 'e n te n te , à  ta n t  fre in e r  
les m o u v e m e n ts  s p o n ta n é s , S o lid a rn o s c  
ne  r is q u e -t-il pas  d e  p e rd re  s ino n  sa v ie  du  
m o in s  son  « â m e  » ?

V. M ARCOS

LA GAUCHE 
POLONAISE

M  A situation politique dans 
g  laquelle se trouve Solidamosc 
^ ^ a u jo u rd 'h u i, provoque de 
nombreux débats en Pologne : 
faut-H ou non sortir de la  stragégie 
définie par h  TKK ? Telle est la  
question qui traverse tout le  syndi
cat.

Devant la  déficience des propo
sitions de Walesa, certains m u
tants tentant de créer des partis  
politiques. Les «  Clubs pour une 
république autogérée »  (W SM , 
dont Kuron, M ich n lk e t des 
anciens du KOR sont partie pre
nante, veulent donner naissance è 
un perd socialiste polonais (PPS).

Le a  C om ité de résistance 
sociale » , le  KOS, est aujourd'hui 
très Im planté. I l  dre une revue à 
20000 exem plaires. C 'est une 
structure clandestine très liée à 
Solidarité. Défavorable è la  créa
tion d'un p arti, il privilégie totale
m ent le  m ouvem ent social. Ile  des 
contacts assex réguliers avec le  
M ouvem ent européen pour le  
désarmement nucléaire.

Plusieurs autres groupes se 
réclam ent de la  tradition du PPS. I l  
s'agit du «  Wola » f  VolontéI du 
nom de la  revue éditée par des 
syndicalistes de Varsovie. De 
m im e «  Robotnik » , tiré à quel
ques m illiers d'exem plaires par le  
Com ité ouvrier interentreprise de 
Solidamosc à Varsovie (MRKSI.

Plus à «gauche», on trouve 
Volny Robotnik t f  ouvrier libre), 
édité en SHésie. Celui-ci, pour ks 
m om ent semble se chercher entre 
l'autogestion e t la  création d'un 
p arti a ltern atif au POUP. Plus clair 
est donc le  Front Robotniczy 
IFront ouvrier) qui lu i, se réclam e 
des conseils ouvriers e t tente 
d 'é ta b lir des contacts a c tifs  
(presse, radio), avec l'URSS e t les 
eutres pays de l'Est.

- '
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L U T T E S  I N D I E N N E S  

A U  C Œ U R  D E S  A N D E S

È  L e s t c in q  h eu res d u  m a tin . Le jo u r  s e  lè v e  à  p e in e  der- 
I  rière le s  m o n ta g n es q u i en to u re n t c e  p e tit village andin  
q u 'u n e  cen ta in e  d 'in d ig èn es s 'e s t déjà  regroupée su r ia  
p e tite  p la ce  cen tra le. H om m es, fem m es, e n fa n ts, silen 
c ieu x  m a is d éterm in és, co m m en cen t a lors à  so rtir d u  vil
lage. C hacun a  un  o u tii à  ia  m ain , u n e m a ch e tte , u n e  
p e lle  o u  u n e h o u e ...

L A  c o m m u n a u té  p a r t  a in s i « ré c u p é 
re r »  u n  te rra in  d e  q u e lq u e s  h e c ta re s  
la issés  e n  fr ic h e  d e p u is  d e s  a n n é e s  

p a r u n  g ro s  p ro p r ié ta ire  q u i v it  d a n s  la v a l
lé e . D e p u is  lo n g te m p s  c e t te  s itu a tio n  é ta it  
d e v e n u e  in s u p p o rta b le  p o u r  les  in d ig è n e s  
q u i e u x , n 'o n t  p a s  s u f f is a m m e n t  d e  te rre  : 
d e  1 à 5  h e c ta re s  p a r  fa m ille , e t  u n e  te rre  
trè s  p e n tu e , p a u v re , san s  e n g ra is  ni c ré 
d its , q u 'ils  tra v a il le n t  s an s  a u tre  o u til q u e  
la  m a c h e t te  e t  la h o u e . . .

UN ENTETEMENT VITAL

« RECUPERER» d e s  te rre s  e st  
d o n c  u n  b e s o in  v ita l p o u r  ces  
in d ie n s  d u  S u d  d e  la C o lo m 

b ie . C e  m a t in , il s 'a g it  d e  « r é c u p é r e r »  
q u e lq u e s  h e c ta r e s ,  m a is  p a r fo is  o n  
c o m p te  p a r c e n ta in e s  d 'h e c ta re s , c o m m e  
les  te rre s  d e  L o p e z  A d e n tr o  ré c u p é ré e s  
d é b u t  1 9 8 4 , a u  N o rd  d u  C a u c a  p a r 120  
fa m i l le s . . .  2 5 0 0  h e c ta re s  !

A u s s itô t  le  te rra in  o c c u p é , o n  c o m 
m e n c e  à  le tra v a il le r  e t  m ê m e  à c o n s tru ire  
u n e  o u  p lu s ie u rs  b a ra q u e s , to u t  en  
s a c h a n t  q u e  les  h o m m e s  d e  m a in  du

g ra n d  p ro p r ié ta ire , su iv is  p a r  la p o lic e  e t 
l 'a rm é e  v o n t  a rr iv e r  e t  e x p u ls e r  la c o m m u 
n a u té  p a r  la fo r c e . Il y  a u ra  s an s  d o u te  des  
b les s é s , e t  p e u t-ê tr e  m ê m e  d e s  m o rts , 
c o m m e  les 7  c o m p a g n o n s  assass inés  à 
L o p e z  A d e n tr o  e n  ja n v ie r  ! M a is  la c o m 
m u n a u té  re v ie n d ra  d e u x  o u  tro is  jo u rs  
p lu s  ta rd , à l 'a u b e , se  fe ra  à n o u v e a u  
e x p u ls e r , re v ie n d ra  e n c o r e . . .  ju s q u 'à  ce  
q u e  l 'a c t io n  d e  la fo rc e  p u b liq u e  s o it e n tr a 
v é e  c a r  les  in d ig è n e s  s 'a p p u ie n t  s u r la loi 
8 9  d e  1890  p o u r réc u p é re r des  te rre s  qu i 
« lé g a le m e n t»  s o n t les leu rs , pu is q u 'e lle s  
s o n t p a rtie  in té g ra n te  d e  leurs  « re s g u a r-  

d o s » .
Les re s g u a rd o s , c e  s o n t c es  te rr ito ire s  

o ù  v iv e n t  les  in d ig è n e s  e t  qu i s o n t g é ré s  
p a r e u x . S e lo n  la tra d it io n  il n 'y  a p a s  d e  
p ro p r ié té  p r iv é e  d a n s  les  re s g u a rd o s  : les  
te rre s  n e  p e u v e n t pas  ê tre  a c h e té e s , v e n 
d u e s  o u  lo u é e s . U n  c o n s e il, le  « C a b ild o  », 
élu  to u s  les a n s , les ré p a r t it  s e lo n  les  
b e s o in  d e s  fa m ille s .

Le c a b ild o  d 'u n  re s g u a rd o  se  ré u n it  en  
g é n é ra l to u s  les d im a n c h e s  e t  to u t  le  
m o n d e  p e u t s 'y  e x p rim e r .

M a lg ré  la lo i, d e  n o m b re u x  re s g u a rd o s  
o n t é té  e n v a h is  p a r les c o lo n s  e t  les  in d ig è -

,Il V

n é s  se  s o n t to u jo u rs  ré v o lté s  c o n tr e  e u x ,  
n o n  p a s  au  n o m  d 'u n e  « p a t r ie  in d ie n n e »  
m ais  s im p le m e n t p a r  n é c e s s ité , p o u r  a v o ir  
s u ff is a m m e n t d e  te rre s  p o u r  s e  n o u rr ir ,  
m ais  auss i p o u r  v iv re  p lu s  l ib r e m e n t , d e  
m a n iè re  p lu s  a u to n o m e .

La p o p u la tio n  in d ig è n e  d u  C a u c a , e n  
m a jo r ité  P a e z , p rè s  d e  2 0 0 0 0 0  p e rs o n n e s ,  
n 'a  ja m a is  ces s é  d e  lu t te r , m a is  c 'e s t  s u r 
to u t  d e p u is  1971 q u e  les lu tte s  s e  s o n t  
m u ltip lié e s  e t d e  m ie u x  e n  m ie u x  c o o r d o n 
né e s .

LES LUTTES ET 
LEUR ORGANISATION

L ES a n im a te u rs  les  p lu s  a c t ifs  d e  ce  
m o u v e m e n t  s e  s o n t  c o n n u s  d a n s  les  
a n n é e s  6 0 -7 0  a u  c o u rs  d e s  n o m b re u 

ses lu tte s  d e s  p e t its  p a y s a n s  c o lo m b ie n s  
re g ro u p é s  à c e t te  é p o q u e  d a n s  u n e  o rg a 
n is a tio n  q u i a c o m p té  p lu s  d 'u n  m illio n  d e  
m e m b re s  : l 'A N U C ,  d o n t  l'o b je c t i f  é ta it  la 
lu t te  c o n tre  les  g ro s  p ro p rié ta ire s . M a is  la 
ré p re s s io n  e t  les  m a n ip u la t io n s  p o lit iq u e s  
o n t  e u  ra is o n  d e  c e t  im p o r ta n t  m o u v e 
m e n t , e t  les  p a y s a n s  in d ig è n e s  d u  C a u c a  
o n t  a lo rs  d é c id é  d e  re s te r  o rg a n is é s . Ils 
o n t  c ré é  u n e  o rg a n is a tio n  q u i le u r  e s t p ro 
p re , le  C R IC  (1 ) . D e  n o m b re u x  p e tits  p a y 
s an s  m é tis  a p p o r tè r e n t  le u r  a p p u i, a insi 
q u 'u n e  p o ig n é e  d e  m ilita n ts  d e  l 'A N U C ,  
in te lle c tu e ls  d é c la s s é s  q u i s e  m ire n t  au  
s e rv ic e  d u  C R IC . O n  p e u t  e n  re n c o n tre r  
q u e lq u e s -u n s  à l 'o f f ic in e  d e  l 'o rg a n is a 
t io n , à P o p a y a n , c a p ita le  d u  C a u c a . C e t te  
o ff ic in e , seu l p o in t  c e n tra l d u  C R IC  a v e c  la 
C o o p é ra t iv e  c e n tra le  in s ta llé e  d a n s  la 
m ê m e  v ille , e s t u n e  v é r ita b le  fo u rm iliè re .

Le  d e rn ie r  C o n g rè s , en  1 9 8 3  à C a l-  
d o n e , a u  c e n tre  d u  C a u c a , a ré u n i e n v iro n  
2 5 0 0  p e rs o n n e s , d o n t  les  d é lé g u é s  d 'u n e  
q u a ra n ta in e  d e  re s g u a rd o s  (s u r les  5 5  e x is 
ta n t  d a n s  le  d é p a r te m e n t ) ,  r e p ré s e n ta n t  
p lu s  d e  1 0 0  0 0 0  p e rs o n n e s . U n  b ila n  p o s it if  
p e u t  ê tre  t iré  p u is q u 'e n  13  a n s , 3 5 0 0 0  
h e c t a r e s  o n t  é t é  « r é c u p é r é s »  e t  
q u 'a c tu e lle m e n t  e x is te n t p lu s  d e  2 0 0  
e n tre p ris e s  c o m m u n a u ta ire s  a g ric o le s .

SE DEVELOPPER 
DE FAÇON ALTERNATIVE

S E p o s e  le p ro b lè m e  d e  la  m é c a n is a 
t io n , d e  l'a m é lio ra t io n  d e s  m é th o 
d e s  d e  p ro d u c t io n , d u  re s p e c t des  

m o y e n s  t ra d it io n n e ls , n o ta m m e n t  leu r  
a s p e c t c o m m u n a u ta ir e . P o u r  l ' in s ta n t , le  
C R IC  n e  p ô s s è d e  q u e  d e u x  t r a c te u r s .. .  
a v e c  leurs  d e u x  c h a rru e s  e t  u n e  c h a rre tte  
. . .  a u  s erv ic e  d e  m illie rs  d e  fa m ille s .. .  
A lo rs , d ive rs ifie r la p ro d u c tio n , ce la  n 'e s t



p a s  s im p le  s u r to u t  lo rsqu 'il n 'y  a pas  
d 'a rg e n t ,  p a s  d e  c ré d its , pas  d 'a ss is ta n c e  
t e c h n iq u e .. .  c a r  p o u r  le  g o u v e rn e m e n t ou  
les in s titu tio n s  a g r ic o le s ... ces  pa u v re s  
in d ie n s  ne  s o n t p a s  s o lv a b le s  !

En c e  q u i c o n c e rn e  la d is tr ib u tio n  des  
p ro d u its , le  C R IC  a  m is  s u r p ie d  d e s  d iz a i
n e s  d e  b o u tiq u e s  c o m m u n a u ta ire s  e t u n e  
C o o p é ra t iv e  C e n tra le . C e t te  te n ta t iv e  de  
« m a rc h é  a lte rn a ti f  » se  d é v e lo p p e  to u s  les  
jo u rs  m a is  n é c e s s ite  u n e  s tru c tu re  d e  fo r 
m a t io n , là  auss i b ie n  in s u ff is a n te  (a lp h a 
b é t is a t io n , c o m p ta b il ité , g e s t io n , o rg a n i
s a t io n , fo r m a t io n  p o lit iq u e , e t c . ) .  Le C R IC  
a a u s s i c r é é  1 6  é c o le s  b i l in g u e s  
(p a e s /e s p a g n o l)  d o n t  les m é th o d e s  ra p 
p e lle n t  c e lle s  d e  F re in e t.

S e  d é v e lo p p e  auss i un  p ro g ra m m e  de  
S a n té .  L 'o b je c t i f  d e  c e  d e rn ie r  e s t b ien  sûr  
d 'a m é lio r e r  la s a n té  e t  les c o n d it io n s  d e  v ie  
d e s  c o m m u n a u té s  (e s p é ra n c e  d e  v ie  : 
e n tre  4 0  e t  5 0  a n s  ; e n  F ra n c e  : 7 2  a n s ), 
m ais  c e la  à p a r t ir  en  p a r tic u lie r  d e  la m é d e 
c in e  t ra d it io n n e lle  (p la n te s  e t  r ite s ), a fin  
d e  re n fo rc e r  là auss i l 'a u to n o m ie  d e  la 
p o p u la t io n . C e t te  a u to n o m ie  n 'e m p ê c h e  
pa s  u n  a p p e l à la c o m p lé m e n ta r i té  d e  la 
m é d e c in e  « o c c id e n ta le » .  Il e s t b ien  c la ir  
c e p e n d a n t  q u 'il  n e  p e u t  y  a v o ir  d 'a m é lio ra 
t io n  s e n s ib le  d e  la  s a n té  si les c o n d it io n s  
d e  v ie  n e  s o n t p a s  ra d ic a le m e n t c h a n g é e s ,  
si les  c a u s e s  d e s  m a la d ie s , la d é n u tr it io n .

la m a ln u tr it io n , le  m a n q u e  d e  te rre , e tc . ,  
n e  s o n t pas  c o m b a ttu e s  en  p re m ie r  lieu .

UN MOUVEMENT 
AUTONOME

T O U S  ces  e f fo r ts , to u te s  c es  lu tte s , 
re n c o n tre n t u n e  fo r te  rép re s s io n  
p e rm a n e n te . U n e  c e n ta in e  d e  res 

p o n s a b le s  é lus  d u  C R IC  e t  d e s  d iza in e s  
d 'a u tre s  p e rs o n n e s  o n t  é té  assass inés  en  
13  a n s . D es  c e n ta in e s  d 'a u tre s  s o n t p e r 
s é c u té e s , a rrê té e s , to r tu ré e s , e m p r is o n 
n é e s  p a r la p o lic e , les  m ilita ire s  e t les g r o u 
p e s  p a ra m ilita ire s , d o n t le tr is te m e n t  c é lè 
b re  M .A .S .

D e  n o m b re u s e s  ren c o n tre s  e t  ré u 
n io n s  s o n t d o n c  s e m i-c la n d e s tin e s . En 
197 9 , le C R IC  s 'é ta it  to ta le m e n t c la n d e s ti-  
nisé  fa c e  à u n e  répress ion  im p ito y a b le  e t  
a u jo u rd 'h u i il s 'y  p ré p a re  à  n o u v e a u ...  
M a is  o n  n e  fa it  p a s  d is p a ra ître  en  q u e lq u e s  
jo u rs  un  te l m o u v e m e n t  issu d 'u n e  m u lt i
tu d e  d e  lu tte s  m e n é e s  p a r d e s  d iz a in e s  de  
c o m m u n a u té s . P o u r d é tru ire  c e  m o u v e 
m e n t  il fa u d ra it  e n  d é tru ire  les  b a s e s  : les 
c a b ild o s . C e u x -c i e t le  C R IC  o n t auss i d û  
fa ire  fa c e  en  p e rm a n e n c e  a u x  p ro je ts  d e  
n o m b re u s e s  o rg a n is a tio n s  p o lit iq u e s , y  
c o m p ris  d e s  g ro u p e s  d e  g u errillas  c o m m e  
les  F A R C  (p ro c h e s  d u  P C C ), E P L , M  19,

e tc . q u i o n t  v o u lu  p re n d re  le  c o n trô le ,  
s in o n  la d ire c t io n , d u  m o u v e m e n t  in d i
g è n e  d u  C a u c a .

M a is  ces  te n ta t iv e s  d e  ré p re s s io n  o u  
d e  ré c u p é ra t io n  o n t  ju s q u 'ic i é c h o u é , e t  
c e la  g râ c e  au  c a ra c tè re  a u to n o m e  du  
m o u v e m e n t. C e  q u i s u rp re n d  en  e f fe t ,  
c 'e s t  c e t te  re c h e rc h e  p e rm a n e n te  d e  ce  
d e g ré  d 'a u to n o m ie ,  c 'e s t -à -d ir e  c e t te  
fo rc e  a v e c  la q u e lle  les  g e n s  d 'ic i v e u le n t  
p re n d re  e t  g a rd e r  le u rs  a ffa ire s  en  m a in . Il 
s 'a g it  b ie n  s û r d 'u n e  lu t te , a v e c  ses  n o m 
b re u s e s  c o n tra d ic t io n s  m a is , o ù  o n  a t ta 
c h e  b e a u c o u p  d 'im p o r ta n c e  à  l 'e x p re s 
s io n  d e  c h a c u n , a u ta n t  d a n s  la m o in d re  
ré u n io n  d e  c a b ild o  q u e  d a n s  les  c o m m is 
s io n s  d e s  c o n g rè s  o u  d a n s  les  lu tte s . C es  
fa c e t te s  d u  m o u v e m e n t  in d ig è n e  d u  
C a u c a , lié d 'a ille u rs  a u x  lu tte s  d 'a u tre s  
s e c te u rs  e t a u x  a u tre s  lu tte s  in d ig è n e s  du  
p a y s , m o n tre n t  q u 'il se  d é m a r q u e  f r a n 
c h e m e n t  d e s  d is c o u rs  « in d ig è n is te s  » p rô 
n a n t le  re to u r  d e s  « n a t io n s  in d ig è n e s  » . . .  
Le C R IC , b ien  au  c o n tra ire , a u x  a n tip o d e s  
d e  c e  n a t io n a lis m e  p é r im é , n e  cesse  
d 'a f f irm e r  s o n  c a ra c tè re  d e  c la s se .

Ju an  HERNAIM DEZ

(1) CRIC, apartado A ére o 5 1 6 , Popayan, Cauca, 
Colombie.
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«  E U Z K A D I  H O R S  D ’ É T A T  »

U n  f i lm  d e  A r t h u r  M A C  C A I G
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U N  A U T E U R  E T  D E S  L U T T E S

A RTHUR Mac Caig est né le 13 juin 1948 aux USA, dans le New Jersey. Il a 
suivi des études d'anthropologie à l'Université d'Hawaï de 66 à 71, tout en 
exerçant divers petits métiers, tel que taxi. Arrivé en France, il obtient le 

diplôme de l'IDHEC en 77. En 1979, il réalise un premier long métrage docu
mentaire « Patriot Game » sur la guerre en Irlande. EN 82, c'est un moyen 
métrage sur la vie d'une prostituée à Paris, « Ammoniac City ». « Patriot 
Game » a été primé au festival de Bilbao et au Festikon en Hollande. Il a égale
ment reçu le Grand Prix de la Ville d'Alès. Quant au récent « Euskadi Hors 
d'Etat » il a été sélectionné aux festivals internationaux de Bilbao, de Figuera da 
Foz (Portugal) et à « Perspectives du Cinéma Français » au festival de Cannes.

Banderole contre les extraditions dans une rue de Bilbao

L E  F IL M  D U  
T U M U L T E  B A S Q U E

f mRANCO, ETA, Juan 'Carlos, 
F e lip e  G o n z a l e s  s o n t  

quelques-uns d es  pro tagon is
te s  du  conflit Basque-Espagnol qui 
para issen t dans le film s « Euskadi 
Hors d'Etat ». Et puis, il y  a d'autres 
acteu rs m oin s connus, co m m e  
Izaskun Arrazola, m ilitante basque  
arrêtée e t  férocem en t torturée par  
ia po lice  espagnole en 1979, avan t 
d e  s'évader d e  sa  prison pou r la 
France, deux m ois p lu s tard. Ou 
le  m em bre  d e  la Garde Civile qui a 
pris  13 balles dans une em bu scade  
d e  l'ETA e t  qu i a survécu. Et au ssi il 
y  a le  jeu n e  Txici, lui, il n 'a p a s  sur
vécu. En 1975, à l'âge d e  20 ans, il 
fu t ex écu té  p a r un pelo ton  de Gar
d es  Civiles. La dernière exécution  
du franquism e : deux m ois plus 
tard. Franco m ourait dans son  lit.

U y  a a u ssi un p eu  d e  la vie que 
le s  B asques con n aissen t tou s les  
jou rs : le s  con trô les routiers d e  la 
Garde Civile, les kidnappings d es  
in d u str ie ls , le s  m a n ife s ta tio n s  
pou r le s  prisonniers po litiques e t  
toujours m algré tout, le s  fê tes  
populaires.

A u cœ u r du film, une p lon gée à 
l'intérieur d e  l'ETA, l'organisation  
clandestine qu i a donné d es  cou ps  
m ortels au sy s tè m e  franquiste. Et 
en oc tobre  1982, les socia listes arri
v e n t au pou voir à Madrid. Dans 
c e tte  nouvelle situation, l'ETA, 
c o m m e l'en sem ble  du m o u ve 
m e n t Basque, s e  déchire profon
d ém en t su r ia stra tég ie  à suivre

pou r le  développem en t de /'auto
nom ie Basque e t  c e tte  division, c e t  
affaiblissem ent d es  nationalistes 
e s t  certa inem ent pou r quelque

ch o se  dans la décision récen te  du  
gou vern em en t français d'extrader  
d e s  m ilitan ts B asques vers l'Espa
gne.
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ARTHUR MAC CAIG ENTRE L'IRLANDE 
ET LE PAYS BASQUE

Q. : Est-ce qu'il y a un jeu de mot 
dans le titre « Euskadi Hors d'Etat » ?

R. : Oui, en français ça p eu t dire 
beaucoup de choses. D'une part, c'est 
Euskadi vue d'une certaine distance, 
parce que c'est moi, quelqu'un qui vient 
de l'extérieur pour voir ce qui se passe 
vraiment. On p eu t dire aussi que c'est un 
pays qui n 'entre pas dans un cadre éta
bli, n i dans l'Etat français, ni dans l'Etat 
espagnol, c'est donc quelque chose un 
p eu  en dehors, un pays qui n'a pas, 
jusqu'à maintenant, vraiment trouvé sa 
place.

Q. : Vous êtes-vous rendu au Pays 
Basque pour tourner ce film et combien 
de temps êtes-vous resté sur place ?

R. : Cela a com m encé en 80, je  suis 
allé au Pays Basque po u r la prem ière fois 
à l'occasion du Festival de Cinéma à Bil- 
bao, et là, j'a i découvert ce pays. J'ai pris 
quelques contacts, j'avais une idée. 
Faire un film que personne n'avait fait, 
raconter une histoire cachée. Beaucoup  
de gens savent qu 'il y  a un problèm e Bas
que, un conflit Basque-Espagnol, mais il 
y  a p eu  de gens qui com prennent vrai
m ent ce qui se passe. J'avais donc l'idée 
de ce film e t au début de 82, je  suis des
cendu po u r voir ce qu'il était possible de  
faire e t j'a i pris contact avec les différents 
m ouvem ents politiques. J'ai vu que ce 
serait très difficile mais quand m êm e  
possible.

Q. : Vous n'avez pas choisi un sujet 
facile. Faire un film sur le problème bas
que et rencontrer des gens d'ETA, c'est 
pas forcément évident. Quels problèmes 
avez-vous rencontrés ?

R. : Depuis deux ou trois ans, on 
p eu t dire qu'au Pays Basque Espagnol, 
les m ouvem ents politiques nationalistes 
sont assez divisés. Pas uniquement 
droite-gauche, mais la gauche elle- 
m êm e est très divisée, surtout sur la 
question de la lutte armée. De plus, il y  a 
plusieurs organisations armées. J'ai ren
contré les deux principales, c'est-à-dire

ETA-Politico-Militaire et ETA Militaire, 
e t j'a i expliqué ce que je  voulais faire.

Q. : Et vous avez quand même pu 
rencontrer des « milis » ?

R. : Oui, les rencontrer, c'est pas dif
ficile dans la mesure où j'avais une 
bonne raison de les voir. Mais, faire un 
film, c'est pour une organisation clan
destine un risque. Pour les militants qui 
participent directem ent au film ce risque 
n 'est pas seulem ent physique, mais aussi 
politique car ils ne peuvent pas être sûrs 
que le  film va servir leurs buts politiques. 
J'ai alors expliqué que bien que m es  
sympathies aillent vers la Gauche Bas
que, je  n'avais aucune envie de faire un 
film de propagande, de faire l'apologie 
d'une organisation politique quelcon
que. C'est sur cette base que j'appro
chais tout le  m onde au Pays Basque, que 
ce soient les individus ou les partis politi
ques. En tant qu'organisation armée bas
que, il n 'y  avait que l ’ETA-Politico- 
Militaire qui était d'accord pour paraître 
dans le  film.

Q. : Si vous n'aviez pas été d'origine 
irlandaise, auriez-vous réalisé ce film ?

R. ; Peut-être. Bien sûr, m es origines 
comptent, mais je  suis surtout un 
cinéaste qui s'intéresse aux minorités 
nationales, aux « p e tits  p e u p le s  » 
d'Europe qui posent de grands prob lè
m es à certains Etats. Et je  m 'y  intéresse 
spécialem ent quand ces problèm es  
nationaux deviennent des mouvements 
révolutionnaires. En ce sens, il y  a, en 
Europe, deux situations exemplaires : 
en Irlande du Nord et au Pays Basque. 
Faire ces deux  films, « Patriot Game » et 
« Euskadi Hors d'Etat », c'était une façon 
de rappeler q u ’il y  a ici, tout près de  
nous, de véritables mouvements révolu
tionnaires qui bénéficient d'un soutien 
populaire assez impormtant. Cela existe 
ailleurs, bien sûr, en Am érique Latine, 
dans le  Tiers M onde, mais je  pense qu'il 
ne faut pas oublier qu 'une certaine tradi
tion révolutionnaire continue de vivre ici

en Europe.
Q. : Oui, vous avez réalisé deux 

films qui traitent un peu du même sujet...
R. : Il y  a beaucoup de parallèles 

entre l'Irlande et le  Pays Basque. Dans 
les deux cas, il y  a un problèm e national 
qui n 'est pas encore réglé et il y  a des 
organisations clandestines, armées, qui 
m ènent une lutte violente contre les  
Etats. Mais, il y  a aussi beaucoup de dif
férences. En Irlande du Nord, dans une 
certaine mesure, les choses sont b eau 
coup p lus claires qu'elles n e  le  sont au 
Pays Basque. D 'abord l'ennem i est p lus  
clair car il y  a une véritable occupation  
militaire de la  part de l'armée anglaise. 
Cela saute aux yeux. A u  Pays Basque, 
bien qu'il y  ait une réelle présence p o li
cière et militaire espagnole, elle est 
quand m êm e moins visible, m oins fla
grante qu'en Irlande du Nord. A u  Pays 
Basque, les choses sont p lus ambiguës 
avec un m ouvem ent nationaliste très 
divisé.

Q. : En faisant ce film sur le Pays Bas
que, vous n'avez pas peur de vous répé
ter, de faire la même chose que vous avez 
fait dans le premier film sur l'Irlande ?

R. : Non, pas vraiment. Dans la 
mesure où il s'agit d'un autre pays, on va 
forcém ent faire un autre film, qu'on le  
veuille ou non. Ce que je  regrette, c'est 
que dans le  film sur les Basques, je  n'ai 
pas p u  aller plus loin dans la vie des  
gens, dans la  vie de tous les jours. Les  
Basques ont la réputation d ’être assez 
fermés et ce n 'est pas pour rien . Ce n 'est 
pas un pays facile d'accès. En Irlande, 
j'avais plus de temps, e t pu is les Irlandais 
sont tellement ouverts. Bon, enfin, les 
deux films sont différents, mais je  pense  
que tous les deux tiennent très bien la 
route et puis, il ne faut pas oublier que 
les films documentaires, c'est aussi du  
cinéma...
(Interview réalisée par lacques Penne de 
Radio Adour).
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LE RETOUR

ANARCHO-PUNKS

D E to u te  é v id e n c e  les a n a rc h o -  
p u n k s  o c c u p e n t un  te rra in  de  
lu tte  d a n s  la v ie  u rb a in e  : 

s q u a tts , c o n c e rts  s a u v a g e s , d isq ues  
a u to -p ro d u its , fa n z in e s . Leurs  in te r 
v e n tio n s  p a rfo is  très  s p e c ta c u la ire s  
m ais  s o u v e n t a u  n ive a u  d e  la v ie  q u o ti
d ie n n e  re flè te n t u n e  réa lité  soc ia le  
d 'u n  d y n a m is m e  s é d u is a n t. S i les p re 
m ie rs  p u n k s  e t  p o s t-p u n k s  s o n t v o u é s  
à u n e  m o r t le n te  à cau s e  d e  leu r a t ta 
c h e m e n t à d e s  va le u rs  d e  m o d e  o u  de  
lo o k , c o m m e  à  u n e  m u s iq u e  o u  à un e  
t e n u e  v e s t im e n ta ire  c o m p lè te m e n t  
ré c u p é ré e s , les a n a rc h o -p u n k s  to u t  en  
re v e n d iq u a n t leu r id e n tité  e t leu r o r ig i
n a lité  o n t  su  crie r : m u s e a u x  ! a u x  b la i
re a u x  !

PLUS p ré s e n ts  d a n s  les g ra n d e s  
v illes , c 'e s t  en  1 97 8  d e rriè re  un  
g ro u p e  a n g la is  c o n s titu é  de  

m e m b re s  m ilita n ts  a c t iv e m e n t d a n s  
d e s  m o u v e m e n ts  lib e rta ire s  e t p a c ifis 
te s  q u e  se  fo rg e n t les C R A S S , la p re 
m iè re  p ierre  a n g u la ire  d u  m o u v e m e n t  
a n a r c h o -p u n k . R é p o n d a n t  à un  
a n a c h ro n is m e  g o n fla n t  p o u r u n e  p a r
t ie  d e  la je u n es s e , les C R A S S  e t les  
a n a rc h o -p u n k s  o n t  ré a c tu a lis é  la 
fo rm e  d u  m e e tin g  p o litiq u e  p a r le  biais  
d 'u n  c o n c e rt ro c k . C 'e s t là , d 'a illeu rs , 
c e  q u i « s é p a r e »  l 'a n a rc h o -p u n k  de  
l 'a n a rc h is te . S u r  ce  te rra in  d e  c ré a ti
v ité  s 'e x p r im e n t le p lus s o u v e n t les 
m o t iv a t io n s  a n a rc h o -p u n k s  (R o c k  
a g a in s t p o lic e , e tc .)  qu i e n tra în e n t un e  
a u to -p ro d u c tio n  d is c o g ra p h iq u e , p a r
fo is  g a lé r iq u e  m a is  ré s o lu m e n t a n ti
c o m m e rc ia le  e t  p o rte u s e  d 'e s p o ir  si 
e lle  ne  to m b e  pas  d a n s  le  « p iè g e »  
N e w R o s e  : c o m p ila tio n  sur 3 3 to u rs  et 
d is tr ib u tio n  c e n tra lis a tr ic e  pa ris ie n n e  
p o u r  c e rta in s  g ro u p e s  fra n ç a is .

La c ré a tio n  d e  lab e ls  in d é p e n d a n ts  
e s t u n e  ré p o n s e  à  c e  s o u c i d e  d is tr ib u 
t io n  e t d e  p ro d u c tio n  p a ra llè le  au  
m o n d e  d u  s h o w  biz.

P rés e n ts  p a r to u t en  E u ro p e  e t p a r
t ic ip a n t  à  d e  n o m b re u is e s  a c tio n s  
p o n c tu e lle s , les a n a rc h o -p u n k s  o n t  su 
se  d é m a rq u e r  d e  la c o n te s ta tio n  à  la 
C la s h , q u i u tilise  sa re n o m m é e  p o u r  
d e s  c o n c e rts  d e  s o u tie n  o u  v ic e  v ers a , 
s ty le  les c o n c e rts  p o u r  le P C  ita lie n ...

J.-L. SOCRAM

L
f  O R IG IN A L ITE  d e  c e tte  d é m a r 

c h e  s p o n ta n é e  s 'e s t e x p rim é e  à 
i t itre  d 'e x e m p le  c e t é té  en  A rd è -  
c h e  a ve c  le  1er fes tiva l a n a rc h o -p u n k  : 

ju s tic e  Z u lu . Parti d 'u n e  in itia tiv e  ly o n 
n a ise , c e  fe s tiva l e s t ra c o n té  p a r les 
a c te u rs  e t té m o in s  o cu la ires  d e  K a n a ï 
(1).

« Les 13, 14  e t  15 ju ille t 1984  a  eu  
lieu le p re m ie r  fes tiva l a n a rc h o -p u n k  
d e s  R o c h a in s , p rès  d e  L a m as tre  (0 7 . 
C 'é ta it  u n e  des  p re m iè re s  fo is  q u 'u n  tel 
ra s s e m b le m e n t a v a it lieu en F ran ce  e t 
p o u r  un  c o u p  d 'e ss a i, m ê m e  si to u t  ne  
ifut pas  p a rfa it, o n  p e u t p a rle r d 'u n  s u c 
cès.

Les c o n c e rts  se d é ro u la ie n t dans  
les ru in es  d 'u n e  us ine  a tte n a n t à une  
p e tite  fe rm e , to u t  cela  fo rm a n t un  
d é c o r b ien  c h a o tiq u e , trè s  p ro p ic e  à la 
m u s iq u e  p u n k . B ien e n te n d u  les g e n 
d a rm e s  a v a ie n t é té  p ré ve n u s  q u 'u n  
ra s s e m b le m e n t a u ra it  lieu , si b ien  
q u 'ils  s 'é ta ie n t e m b u s q u é s  à 1 km  du  
lieu des  c o n c e rts  e t q u 'ils  a rrê ta ie n t  
s y s té m a tiq u e m e n t to u s  c eu x  qu i s 'y  
re n d a ie n t. O n  a m ê m e  e n te n d u  des  
ph rases  d u  g e n re  : « N 'a lle z  pas là -bas , 
c 'e s t un  ra s s e m b le m e n t a n a rc h is te , 
n 'y  a llez  pas , ça  s era it m ie u x  p o u r  
v o u s  ! ».

S u r  p lac e  o n  p o u v a it tro u v e r  à 
m a n g e r  g ra tu ite m e n t (u n  ra g o û t de  
c h è v re  au  c o u s c o u s  dé lic ie u x  !) e t  à 
b o ire  (p a y a n t p o u r re m b o u rs e r les frais  
d e  la s o n o ). T o u t  é ta it d o n c  b ien  o rg a 
n isé. C ar si u n  m in im u m  d 'o rg a n is a 
tio n  a v a it é té  « n écessa ire  » p o u r  
m e ttre  sur p ied  le fe s tiv a l, in v ite r les  
g ro u p e s , lo u er la s o n o , assu rer le  rav i
ta ille m e n t, su r p lac e  to u t  s 'o rg a n is a it  
d e  s o i-m ê m e . Le passag e des  g ro u 
p es , la b o u ffe , la b u v e tte  (c h a c u n

p a y a it  s an s  q u 'u n  caissier v é r ifie  to u t ) ,  
la v a isse lle , le  n e tto y a g e , le ra n g e 
m e n t , e n fin  c h a q u e  tâ c h e  se  rég la it 
e n s e m b le , à  p lu s ie u rs , e t  s u r c e  p o in t, 
il n 'y  e u t  a u c u n  a c c ro c .

A u c u n  a c c ro c  n o n  p lu s  e n  c e  qu i 
c o n c e rn e  les p e rs o n n e s  p ré se n te s . 
M ê m e  si p a rfo is  d e s  p ro p o s  u n  p e u  v ifs  
o n t é té  é c h a n g é s  (la b iè re  a id a n t) il n 'y  
e u t ni v io le n c e , n i v a n d a lis m e , ni vo l d e  
m a té rie l.

O n  a  e n fin  pu  v o ir  d e s  p u n k s  c a p a 
b les  d e  c ré e r, d e  ré flé c h ir , d e  s 'o rg a n i
ser, d e  v iv re  e n s e m b le  san s  le  c lim a t  
m alsa in  qu i c a ra c té ris e  s o u v e n t les  
c o n c e r t s  p u n k s .  O n  r e p r e n d  
e s p o ir .. . »

JUSTICE ZULU
A  c e  fe s tiv a l p a r tic ip è re n t d e  n o m 

b re u x  g ro u p e s  a p p a r te n a n t à  c e tte  
m o u v a n c e . D a n s  u n e  salle  im p ro v is é e , 
d u ra n t u n e  lo n g u e  n u it , F re n c h  L e tte r, 
K a la s h n ik o v , P u rg e  3 7 , F laine B rig a d e , 
un g ro u p e  suisse M is c a t, les K ra p o s  
N o irs  e t T ro tz  A lle m  se  s u c c é d è re n t  
d a n s  u n e  a m b ia n c e  s u b v e rs iv e . D an s  
l 'a p rè s -m id i, il y  e u t  aussi d e s  p ro je c 
t io n s  d e  v id é o s  (M o n ty  P y th o n , H ara  
Kiri, un  re p o rta g e  sur les M is q u ito s ).

P ar leurs  prises  d e  p o s itio n , leurs  
d é b o ir e s , le u rs  p e r s p e c t iv e s , les  
a n a rc h o -p u n k s  re d y n a m is e n t c e tte  
c o n te s ta tio n  u rb a in e , n é e  à L o n d res  
v ers  1976 . La réa lité  d u  p u n k  re tro u v e  
s on  in te llig e n c e  a u -d e là  d e  la ré c u p é ra 
tio n  b o u ffo n n iè re .

(1) « K a n a ï»  c /o  Librairie La Gryphe, 5, 
rue S . G ryffe, 69007 Lyon.

SPLASH !

£  ES punks d Athènes occupent une usine désaffectée, baptisée TErgos- 
tasio. Les groupes de ia capitale ont investi une partie de ce nouveau 
coin à ia mode qu'est le Koionaki. «Partout, comme là-bas ! ici, 

asphyxie /» .
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« Le Punk, c'est la manière moderne de 
joue le blues quand on est blanc et qu'on 
habite une cité industrielle ». 
CAGOU de « Haine Briqade »

« PUNKamINazione »

g  ES 20 et 21 octobre s'est tenue eu Tuwet (centre sociel autogéré) à 
g  Cerpi (Italie), une réunion de coordination nationale des anarcho- 
m m  punks de langue italienne. Les 25 collectifs présents ont décidé de-ren
forcer ie fanzine te PUNKamINazione » né il y a deux ans, en lu i donnant une 
portée et une distribution nationale. Réorganisé, celui-ci aura maintenant 
une périodicité bimestrielle et sera imprimé à tour de rôle, par les différents 
collectifs. Adresse : Punkaminazione, cassero di porta Santo Stefano 1, 
40100 Bologne.

C R A S S  (BAD) N E W S

Ê Ê N après-midi du début sep- 
I  Êtembre. La scène se passe à 

Nortwich, petite ville du nord 
de l'Angleterre. A la suite d'une 
plainte déposée par le père d'un jeune 
client, la police locale perquisitionne 
le magasin de disques « Spectrum 
Records ». Score final : le proprié
taire, Graham Cheadle, est inculpé de 
« c o m m e rc e  d e  m atérie l o b s c è n e  e t  
p o rn o g ra p h iq u e » , toutes les copies 
disponibles de 17 disques sont 
séquestrées par la police. Dans ce filet 
garni, on trouve : « Multideath Cor
porations » des M. C. D. ; « Deshuma- 
nization » des Crucifix ; « Never Mind 
the dirt» ; des Dirt, les compilations 
« Bullshit Detector» « Used abused 
unamused» des Icons of Filth, tous 
les disques des Crass llabel 
Crass/ Corpus Christi) et « Nazi punks 
fuck off» des Dead Kennedys (Label 
Alternative Tentades).

Au procès, les Crass se sont pré
sentés avec leur avocat. La Cour a 
examiné les pochettes et les paroles 
d'une grande partie des chansons 
contenues dans les disques séques
trés. Bien que, selon le juge, il n'ait 
« pas é té  possib le  d e  d is tin g u e r c la ire 
m e n t les paro les  des  c h a n s o n s  in cri
m in é e s »  (des copies écrites des tex
tes ont dû être distribuées), la Cour a 
opté pour l'inculpation, le matériel 
saisi étant selon elle, « o ffe n s a n t p o u r

la m o ra le  p u b liq u e , o b s c è n e  e t à la 
lim ite  d e  la lé g a lité » . Les juges ont 
ajouté qu'ils entendaient ainsi « fa ire  
u n e  c o n d a m n a t io n  e x e m p la ire  e t  
fo u rn ir  u n e  c o n tr ib u tio n  c o n c rè te  à 
l'a m é lio ra tio n  des  v a leu rs  h u m a in e s  et 
à l'a ss a in is se m en t d e  la m o ra le  p u b li
q u e  d a n s  l'in té rê t d e  to u s  les je u n e s  ».

Répondant à l'accusation d'obs
cénité (en particulier de l'usage du 
mot «Fuck», les Crass ont demandé, 
sans l'obtenir, qu'on compare leurs 
textes avec ceux d'autres chansons 
actuellement en tête des hit (Iron Mai- 
den, FGTFI, A/exi Say/e, Dereck Et 
Clive, etc. ), lesquelles, en utilisant le 
même critère, auraient également pu 
être déclarées coupables « d'offense à 
la morale ».

Par une sentence qui a même sur
pris la partie civile, le propriétaire du 
magasin a été jugé coupable de 
« c o m m e rc e  d e  m até rie l o b s c è n e  e t  
p o rn o g ra p h iq u e » , condamné à une 
forte amende et au paiement des frais 
de justice. De plus, la séquestration 
des disques incriminés a été mainte
nue. Les Crass font appel. En cas de 
confirmation du verdict, on prévoit, à 
court terme, la saisie des 17 disques 
«obscènes» sur tout le territoire 
anglais. Entre-temps, Rough Trade et 
The! Cartel, qui sont les principaux 
distributeurs des labels Crass/Corpus 
Christi et Alternative Tentades, ont 
annoncé leur intention de suspendre, 
par précaution, le contrat de distribu
tion. Bonjour les Judas !
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NOTRE MÉMOIRE

DÉJÀ

C A N A Q U E S  E N  R É V O L T E

DES C O M M U N A R D S  EN K A N A K I A U  
XIXe SIECLE

2 6

C E pouvoir sera-t-il 
capable de procéder à 
une décolonisation très 

rapide ou s'enfèrera-t-if dans 
une situation sans issue ? Les 
Canaques ont, en tout cas, 
une tradition bien ancrée qui 
ne peut que les inviter à se 
méfier d'une certaine gauche. 
Car dans le passé ils ont bien 
connu « nos » communards 
et peuvent encore se souvenir 
de leur prestation lors de 
l'insurrection de 1878.

D U  P A V E  
P A fti& Ë N  A U  
W m ÏL L O U  »  
Ù ÏÏN O U M E A

871, la Commune pari- 
I sienne compte ses morts 
I et ses emprisonnés. Les 

procès, menés tambour bat
tant par les Versaillais se suc
cèdent les uns aux autres. 
Pour ceux dont les mains 
étaient noires de poudre au 
moment de l'arrestation, 
c'est le poteau. Pour les 
autres, on diversifie les pei
nes : la prison, le bagne, 
l'exil. Pour 3859 ouvriers 
raflés sur les barricades, ce 
sera le pire : le bagne en 
Nouvelle-Calédonie.

Le 3 mai 1872, le 
« Danaé » embarque une 
première cargaison de 300 
déportés. Sept bateaux, tous 
chargés pareillement, pren
dront la même route vers 
Nouméa. Après cinq mois de 
voyage, les Communards 
sont déversés dans les 
bagnes de la colonie.

I  A Nouvelle  Calédonie est à l'ordre du 
L- jour. Depuis des années « noire belle  
colonie » du Pacifique, n'avait pas tait parler 
d'elle. M ais au jourd 'hu i,  les colonies  
d e v ie n n e n t  « in d é p e n d a n t is te s  les 
autochtones font renaître la Kanaki. La 
gauche au pouvoir en Erance se serait bien  
passer de cet "heureux événement".

* \
L’appel des prisonniers à Versailles

Dès l'arrivée, on disperse 
hommes et femmes en fonc
tion de la gravité de leur 
peine. Ainsi, les 240 condam
nés aux travaux forcés se 
retrouvèrent-ils dans le 
bagne de l'île de Nou, face à 
Nouméa ; quant aux 3619 en 
« déportation simple », ils 
furent placés les uns dans la 
presqu'île Ducos, près de la 
capitale, les autres dans l'île 
des Pins.

Une artillerie musclée 
permettait une surveillance 
constante de tous les déte
nus. A l'époque, l'administra
tion pénitentiaire en plus 
d'une relative tranquilité 
assurée par l'insularité du 
site, se dispensait totalement 
de fournir le minimum vital 
aux déportés. A eux de se 
débrouiller dans ce « paradis 
naturel ». Forts de ces con
seils et surtout contraints par 
la n écessité , certains 
bagnards commencèrent à 
chercher du travail, dans les 
petites boutiques ou dans les 
champs. Mais la misère ne 
s'éloigna pas pour autant. A 
Paris, les familles, peu ou 
mal informées par l'adminis
tration, ignoraient totale
ment le sort des exilés. 
L'ignorance fut d'ailleurs 
fatale à 69 femmmes qui par
tirent ainsi pour Nouméa 
rejoindre et leur compagnon 
et la misère.

Sur « l'île caillou » et 
dans les îles pénitentiaires, 
l'oisiveté forcée et le décou
ragement commençaient à 
faire leurs premières victi
mes. On commença à comp
ter les morts.

Mais tous ne succom
baient pas sous le désespoir.
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Il y eut quelques tentatives 
d'évasion. La plus spectacu
laire et la seule qui réussit fu t 
l'œuvre d'un groupe de 6 
personnes à la tête duquel se 
trouvait Rochefort. Un capi
taine de navire accepta de 
transporter les 6 hommes 
jusqu'en Australie. Moyen
nant 1 500 F dès le départ. Le 
reste (25000 F) devait lui être 
versé à l'arrivée. L'affaire fut 
conlue. Dès leur arrivée à 
Newcastle, le groupe télégra
phie à E. Adam pour avoir la 
somme due. Et c'est Gam- 
betta (« LE » Gambetta) qui, 
grâce à une souscription per
mit aux évadés de gagner 
Londres.

C'est ainsi que les milieux 
exilés en Europe apprirent le 
sort qui é ta it fa it  aux 
bagnards en N o u v e lle - 
Calédonie. Informé à son 
tour, le pouvoir pénitencier 
n'en fu t que plus dur envers 
les prisonniers. En effet, le 
gouverneur avait aussi apprit 
par ce même canal que les 
bagnards écrivaient de petits

journaux : « L'album des îles 
des pins » et « Le Parisien ». 
Ce dernier titre d'ailleurs en 
dit long sur les capacités 
d 'adaptation des commu
nards et sur la vision qu'ils 
pouvaient avoir de leur envi
ronnement...

i s m f
« l e  ê ftÈ io u » , 

e n Wé v o lte

« c.  .  .

I O L O N I E 
av ide  de 
t r a v a i l -  

leurs... Grande réserve de la 
métropole... » : même Lissa- 
garay, décrivant la Nouvelle- 
Calédonie dans son « His
toire de la Commune », est 
tombé dans l'exotisme. La loi 
sur la déportation de 1871, 
décrit, e lle  aussi, avec 
emphase, la richesse poten
tielle de l'île. La réalité était 
autre.

Depuis 1846, 5000 colons 
faisaient la loi face à 50000

autochtones. Dès le départ, 
les colons ou l'administration 
pénitentiaire s'a ttribuaient 
les terres « abandonnées » 
par les indigènes. Mais un jar
din en brûlis, est-ce un terrain 
abandonné ?

Jouant de ce subterfuge, 
les colons s'emparèrent de 
toutes les bonnes terres, 
refoulant les indigènes dans 
les vallées médiocres. Puis 
v in re n t les tro u p e a u x . 
Comme les barbelés coû
taient chers, les colons préfé
rèrent laisser vaquer en paix 
les bêtes. Quoi de plus natu
rel en somme. Résultat : pour 
les indigènes, des problèmes 
en supplément. Et si l'on 
ajoute à ce tableau, le travail 
forcé, la destruction de la 
culture canaque, voilà de 
quoi provoquer des révoltes 
chez les autochtones.

Depuis 25 ans, les révol
tes se succédaient mais 
aucune n'avait eu l'ampleur 
de celle qui se produisit en 
1878.

Le 25 juin de cette année-

là, des gendarmes arrêtent 8 
chefs de tribu. Le lendemain, 
l'île s'enflamme. Les insurgés 
sont nombreux mais divisés. 
Finalement seules les tribus 
de la côte occ iden ta le  
s'affrontent aux colons. A la 
tête des Canaques, se trouve 
le chef de guerre Ataï. Mais 
les combats s'avèrent vite 
inégaux. Face aux sagaies et 
aux frondes, les colons sont 
épaulés par 5000 soldats 
mais aussi par des bagnards 
un peu particuliers.

LE RQjÿGE 
VIR EéÊÊfcU N E

DES le début de l'insur
rection canaque, la 
plupart des commu

nards qui, même au bagne, 
se considéraient comme les 
dépositaires de la « race 
blanche » face aux « prim i
t i f s » ,  se c o m p o r tè re n t 
com m e des co lons. Et 
comme le d it l'un d'entre

L a g a rd e  c a n a q u e  - m ilie u  X IX em e

L ' I n t e r n a t i o n a l e  a u  s e c o u r s  d e s  B l a n c s .
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NOTRE MEMOIRE

eux, membre de l'Internatio
nale : « ...les Kanaks ont des 
droits acquis... (mais) la race 
des Kanaks est scientifique
ment inférieure à la race 
blanche ». Meyer, un autre 
de ces Messieurs peut ainsi 
ajouter : « Nous pensâmes, 
en face de l'insurrection 
canaque qu'il était de notre 
devoir de ne pas nous endor
mir dans un lâche sommeil et 
de défendre le gouverne
ment français... » Ainsi, 31 
condam nés s o l l ic itè re n t  
même « l'honneur de mar
cher à l'ennemi pour la pro
tection des blancs ». Des 
corps francs de bagnards 
fu re n t constitués et les 
talents acquis contre les ver- 
saillais utilisés contre les 
indigènes.

Si la répression fu t bru
tale (1200 tués et 800 dépor
tés), certains en profitèrent. 
24 déportés obtinrent « en 
raison des services rendus 
pendant l'insurrection cana
que » une remise totale de 
leur peine.

A cette sombre épopée 
communarde, une exception 
de taille : Louise^

LO U !SE$lCHEL,

«PET0&LEUSE»

DEBARQUEE en décem
bre 1873, L. Michel 
ch o is it im m éd ia te 

ment le camp des indigènes. 
Elle écrit : « Je suis avec eux 
comme j'étais avec le peuple 
de Paris, révolté, écrasé et 
vaincu ».

Dès le début de l'insur
rection, elle se heurte aux 
autres communards : « Com
ment vous n'êtes pas avec 
eux, vous les victimes de la 
réaction !... ». Elle prend 
donc partie et apprend aux 
Canaques à couper les fils du 
télégraphe, tou t en populari
sant leurs luttes à travers les 
lettres qu 'e lle  envoie en 
France.

Après la répression, L. 
Michel enseignera le français 
aux canaques. Mais elle 
s'intéressera surtout à leur 
culture et publiera, en 1885, 
« Légendes et chants de 
geste canaque avec des des
sins et vocabulaire ».

L'histoire raconte que, 
lors de son départ de Nou
méa en 1880, de très nom
breux canaques vinrent la 
saluer. Par la suite, elle fu t 
une des premières socialistes 
à dénoncer la colonisation. 
Peut-être l'histoire de La 
Louise donnera-t-elle des 
idées aux « socialistes » 
actuels, quoique pour eux, si 
mes souvenirs sont bons, ce 
n 'é ta it  q u 'u ne  vu lg a ire  
« pétroleuse »...

H. EERSEL

L 'E C H A R P E

R O U G E

« Pendant l'insurrection 
canaque, par une nu/t de 
tempête, j'entends frapper 
i  la porte de mon comparti
m ent de la case : «  qui est 
là  ? » , d em an d a i-je . 
« Taiau »  répondit-on. Je 
reconnus la voix de nos 
Canaques apporteurs de 
vivres... Ils venaient me 
dire adieu avant de s'en 
aller A ia nage pm- ia tem
pête rejoindre les leurs 
«rpour battre méchants 
Blancs »  disaient-ils.

A lors cette  écharpe 
rouge de la Commune que 
j'avais conservée A travers 
milia difficultés, je  la parta
geai en deux et la leur don
nai an souvenir ».
L. M ichel, « La Commune »

«... Elle est la faucille
Dans le blé m ur pour le pain blanc
Du pauvre, e t la Sainte-Cécile ;
E t la Muse rauque et gracile 
Du pauvre, et son ange gardien 
A ce simple, à cet indocile.
Louise Michel est très bien.»

Verlaine

&»,
PO
<

«  J e  s u i s  a v e c  e u x  c o m m e  a v e c  P a r i s  r é v o l t é . . .  »
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DEUX COMPERES 
DU DESSIN : 

PLANTU ET WIAZ

On ne présente plus 
Plantu. Ses dessins ont per
mis bien des fois à  tout un 
chacun de se dispenser de 
l i r e  le s  a r t i c l e s  d u  
« M onde » q u 'i ls  r é s u 
m aient et dépassaient d'un 
coup de crayon. Pour Wiaz, 
c'est un peu différent. Il 
publie dans le « Nouvel 
Obs » et je ne le lis (comme 
beaucoup de gens) que 
chez le dentiste. A une carie 
par an. les dessins de Wiaz, 
je connaissais peu. Et bien 
ce n'est pas m al. C'est en 
fait surtout une caricature 
dont le trait de plum e rap
pelle Levine. ce qui est une 
bonne référence.

Evitez d'aller chez le 
dentiste pour lire le « Nou
vel Obs ». Feuilletez plutôt 
l'album  de Wiaz qui vient 
d 'être publié.
Plantu : « Pas nette la  p la 
nète »
Wiz : « Larme à  gauche »
« Editions La Découverte »

PROLOS, ANARS ET 
RITALS

Un nouveau livre sur 
l'affaire Sacco et Vanzetti. 
Ceux qui chercheraient à 
avoir enfin des révélations 
accréditant la  thèse de 
l'innocence ou celle de leur 
culpabilité seront déçus. 
Rien de tel ici.

Dans un premier temps. 
Ronald Creagh s'attache 
surtout à  décrire le milieu 
dans lequel ont évolué les 
deux anarchistes jusqu'à 
leur arrestation, le 5 mai 
1920 : l'Italie de leur jeu
nesse, leur origine sociale, 
leu rs rapports  avec la  
fam ille et le départ pour les 
Etats-Unis. Les espoirs de 
« terre promise » seront vite 
déçus face à  la  réalité de la 
société am érica in e . S'y 
intégrer s'avère difficile, 
d 'autant plus qu'ils com
mettent la  triple « erreur » 
d'être prolos, anars et ritals. 
Ces trois tares font d'eux des

victimes de choix dans ce 
pays en m al de purge 
sociale. L'arrestation de ces 
« d a n g e re u x  m e n e u rs  » 
tombe à  point nommé.

D an s u n  d e u x iè m e  
temps, de l'arrestation à  
l 'e x é c u t io n ,  l 'a u t e u r  
analyse le formidable mou
vement de soutien qui se 
d ép lo ie  d an s p lu sieu rs  
pays. Il met à  jour les rivali
tés. les tentatives de récu
pération politique d 'autant 
p lu s  n o m b re u s e s  q u e  
l 'a f f a i r e  p r e n a i t  de  
l'ampleur.

C ette exploration du 
contexte plus que l'affaire 
e l le -m ê m e  c o n s t i tu e  
l'apport essentiel de ce livre 
qui mérite d'être lu.

M.N.

* Ronald Creagh. Sacco et 
V anzetti. Ed. M aspéro. 
276 p., 88 F.

TRAJET D'UNE IDEE

La figure du peintre et 
graveur belge Frans Mase- 
reel est si cruciale pour tou
tes les publications pacifis
tes françaises et allem an
des et si m al connue du 
public français que quel
ques lignes retraçant la  vie 
sont sans doute utiles.

Né en 1889, c'est à 
G enève qu 'il fréquente 
pacifistes, déserteurs et 
révolutionnaires de divers 
pays. Il rencontre Romain 
Rolland. S tefan  Zweig, 
Rilke, Hesse. Brecht... Il 
illustrait des journaux (les 
t a b l e t t e s ,  la  f e u i l le ,  
clarté...) et composait des 
« romans en im age » avec 
ou sans texte. Son art vio
lent, dur et son attachem ent 
à  la  technique de la gravure 
sur bois le rapprochent des 
a rtis te s  expressionnistes 
allem ands, en ce sens éga
lem ent que l'expression
nisme lié à  un mouvement 
de m asse en pleine puberté. 
« dévia » l'art en  en faisant 
un instrument de la  procla
m ation de m essages et 
d 'une réforme radicale de 
la  vie. Pour Masereel, art et 
question sociale sont inti-

Et s'il emploie la  gravure 
c'est pour diffuser le plus 
possible l'idée. « pour par
ler à  des milliers d'hom
mes ». « L'Idée » publiée en 
1927 illustre par ses 83 bois 
ce que devient une idée de 
sa naissance à  sa  vieillesse, 
quand elle passe dans les 
m ains de l'idéologue, des 
hommes au  pouvoir, des 
gardiens de l'Ordre, des 
hommes de loi, des savants, 
puis par les m achines, les 
m édias... Rien n'est besoin 
d'être rajouté à  cette icono
graphie. Procurez-vous vite 
ce livre, préfacé par Michel 
Ragon, et écoutez les im a
ges.

M.S.

• F ra n s  M a s e re e l ,
« L'idée ». Ed. N autilus, 
B.P. 175. 75963 Paris Cedex 
20.

FROIDEUR DE LAME

« Odile et les crocodi
les » est la dernière BD de 
Chantai Montellier. Avec la 
précision caricaturale d'un 
coup de c ra y o n  qu i 
« flashe » un univers quoti
dien, empreint d'un réa
lisme galcial, et des images 
comme des reflets de 
coupe-papier, nous glissons 
dans une vision effrayante 
d'un « fait divers » : l'his
toire d'Odile et des hommes 
crocodiles. Engluée dans le 
présent et projetée vers un 
futur im médiat chaque 
étape de l'histoire d'Odile 
retrace son errance inté
rieure et sa confrontation à  
la réalité de ce futur proche, 
le nôtre, qu'elle, côtoie. 
Sans lyrisme et ne versant à 
aucun moment dans la 
banalité d'une vision sim
pliste ou racoleuse, du viol 
d'Odile et des hommes cro-i 
codiles. Chantai Montellier 
fait « crisser » ses personna
ges comme des craies sur un 
tableau noir... Double réa
lité, monologue intérieur, 
et partout les graffitis ou 
symboles comme des échos 
à  ce discours garde-fou et 
lumineux. Et puis ses ren
contres avec ses dragueurs, 
portraits-robots de zombies, 
psychanalitiques, philoso
phiques, religieux, beauf 
ou anti-crocodiles qui la 
révoltent contre leur vio
lence physique et leurs 
mots. Déchirée et luttant 
contre ces forces qui veu
lent l'annihiler. Odile réa
git opposant la froideur 
d'une lame désespérée.

J.L.S

• C h a n ta i  M o n te llie r 
« Odile et les Crocodiles » 
(H um anoïdes A ssociés,
EÜUI

ET EN VRAC

Pressés par le tem ps, 
m anquant d 'espace, nous 
ne pouvons parler de tous 
les ouvrages reçus. Cer
tains d 'entre eux m érite
ra ie n t  c e p e n d a n t p lu s  
qu'une simple fiche signa- 
létique. Le regret au  cœur, 
voici quand même la  liste : 
Murray jBoohcÀin, « L'écolo- 
gie délia liberté » (éditions 
Antistato) dont on espère 
une rapide traduction fran
çaise. Umberto 7bmjnasizu, 
« Z/anarcAi'co triestino  » 
(éditions Antistano). un 
morceau de l'histoire liber
ta ire  ita lie n n e . Gérard  
Dupré, « Mes automnes diili- 
c ile s  » ( é d i t io n s  de  
Q uat'sous, B.P. n° 0403. 
80004 Amiens Cedex), le feu 
de la  poésie révoltée. Mau
rice Joyeux, « Histoire du 
journal de l'organisation des 
anarchistes (Volonté Anar
chiste) la  chronologie du 
« Libertaire » au  « Monde 
Libertaire » ; Antonio .Passa- 
mante « Question indienne, 
lutte de classe et guérillas au 
G uatem ala, 1944-1983  » 
(Cedos. 91, rue Champion- 
net, 75018 Paris) : et de Jean- 
Louis Rouch « Prolétaire en 
veston, une approche de 
Maur/ce Dommanget » (édi
tions les Monédières. Le 
Loubanel. 19260 Treignac).

Nous reviendrons sur 
certaines de ces publica
tions dans notre prochain 
numéro. D'ici là. patience.
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A ria n e  G R A N S A C  ( a u t e u r  avec Natacha Duché de «  Prisons 
—  aux Ed itio n s D e n o ë l, P a ris , 19 8 2 ),

C'est en parlant de 1'"indicible" que l'état réel des choses 
de la prison apparaîtra.

«... dans cette matière il y a beaucoup de choses qu'il 
ne convient pas de publier, et que les inquisiteurs connais
sent parfaitement». (Manuel des Inquisiteurs de Nicolau 
Eymeric, XIVe siècle).



PRISON

La prison  e st la m êm e po ur tou s, 
h o m m e s  et fe m m e s . L ’e n fe rm e m e n t m et 
les d é te n u s  et d é te n u e s  d e v a n t les m êm es  
ty p e s  d ’e x p é rie n c e s , m ais  qui sont vécu es  
d iffé re m m e n t to u t en a ya n t les m êm es  
th è m e s  : la s o u ffra n c e , la dégrada tion  de  
la p erso n n e  h u m a in e .

VARIATIONS SUR 
UN M EM E THEME

N OUS avons d é jà  beaucoup  d it e t b e a u 
coup écrit s u r la p rison . Pourtant nous  

n ’avons  pas su e x p rim e r l ’essen tie l ! Cet 
essen tie l qu i fa it q u e  la prison e st ho rrib le  
et in h u m a in e  pour to u s . Pour les un s, 
parce q u ’ ils ont p e u r de  la s u b ir , e t, pour  
les a u tre s  pa rce  q u ’elle  est la négation  
m êm e de cet e n s e m b le  de  v a le u rs , qui ont 
tou jours défin i le d e g ré  d ’ h u m a n ité .

«Il faut essayer de ne pas avoir 
de cachots trop horribles n i trop 
insalubres, car s ’ils provoquaient la 
mort des prisonniers, les Inquisiteurs 
seraient en état d ’irrégularité... »

Bien qu e  le m ot In q u is ite u r  ait d is 
paru , la fonction  c o n tin u e  à  se p e rp é tu e r, 
et la reco m m an d atio n  du  M a n u e l des  
In q u is iteu rs  e s t tou jou rs  p ré se n te  à  tra 
vers  les règ le m e n ts  m o d e rn e s  de l ’ In s titu 
tion J u d ic ia ire .

To us  les d isc o u rs  o ffic ie ls  su r la p ri
son sont « c h a rita b le s  » et té m o ig n en t de  
la « b o n n e »  in ten tion  d ’éduquer e t de  
réformer a fin  de réinsérer  ceu x  et celles  
qui y son t e n fe rm é s . A ce d iscou rs  se 
s u p e rp o s e  celu i des  m éd ia s , au  nom  de  
I ’ “ op in ion p u b liq u e ’ ’ réc lam a n t la p u n i
tion et la v e n g e a n c e . A in s i, p o ur l ’ H is 
to ire , le Pouvoir res te  “ h u m a in ”  et le p e u 
ple “ b a r b a re " . M a is  à  qu i p ro fite  l ’ H is 
to ire !

L ’on sait qu e  la prison e st un é ch e c , 
q u ’elle ne rééduque  ni ne réforme  ni ne  
réinsère, m ais  q u ’elle  e n g e n d re  p lu tô t la 
réc id ive . Et ce “ p e u p le ”  ré c lam a n t la 
punition et la v e n g e a n c e  en a  p e u r ! Et 
pour cau se  : c ’est lui qu e  l ’on retrou ve  en 
m ajorité  en p rison . De là  à  c o n s ta ter : par  
qui sont fa ites  les Lois et po ur qu i le sont- 
elles !

LA PRISON POUR LES FEMMES - 
DES FEMMES POUR LA PRISON :

E N ce sen s , la s ituation  des  fe m m e s  
« d é lin q u an tes  e t c rim in e lles  » est 

exem pla ire . M a is  c u rie u s e m e n t elle  est 
qu as im ent a b s e n te  d e s  é tu d e s  et an a lyses  
sur la p rison . La raison d o n n ée  e st : le fa i
ble po u rcen tag e  de fe m m e s  d a n s  les s ta 
tis tiques c rim in e lles  o ffic ie lles . En F rance , 
dans les é tab lis s e m e n t p é n iten tia ires , il y

a  th é o riq u e m e n t 1 4 1 2  p laces  pour les 
fe m m e s . M ê m e  s i, dans  la p ra tiq u e , ce  
ch iffre  peu t ê tre  d o ub lé , il ne d épasse  pas  
les 1 0  %  de  la population pén iten tia ire .

Peut-on en d é d u ire  que la fe m m e  est 
m oins « c r im in e lle »  qu e  l ’ h o m m e, ou

m oins d a n g e re u s e  ? Ou b ien qu e  les actes  
des  fe m m e s  sont m oins  « c r im in a lis é s »  
qu e  c eu x  d e s  h o m m e s  ? D ans ce  cas , 
q u elle  partie  d e s  ac te s  d e s  fe m m e s  est 
rée lle m e n t s an c tio n n ée , e t pourquo i ?

A  ce  s u je t, il sera it in té re s sa n t de  su i-

TROP SOUVENT OUBLIÉES

M  ES fem m es détenues sont p eu  nom breuses; relativem ent à  la  
L  (surpopulation pénale : o ffic iellem ent, i l  y avait, au  1er m ars 1984, 
41093 détenus dont 3,4 % rie fem m es, donc 1397prisonnières. Peu 
nom breuses, les prisonnières n 'en  sont que davantage oubliées : 
oubliées p ar les m édias, oubliées dans les revendications pénitentiai
res, oubliées p ar ceux-là m êm e q u i rem etten t en cause l'appareil 
d'enferm em ent. Leur p e tit nom bre n 'explique pas tout. E t leu r fré
quent silence est bien le  p ro d u it d 'un conditionnem ent.

Chantages, pressions, récom penses e t punitions, m enaces sur 
les enfants, tou t est fa it pour in fantiliser e t culpabiliser les fem m es 
incarcérées. Le personnel d 'encadrem ent com prend encore nom bre 
de religieuses  ;  les éducatrices e t surveillantes s'acharnent à  incul
quer aux prisonnières la  «  fém inité  » , ju g ée  inexistante, com m e en 
tém oignerait l'ac te  délictueux q u i leur vaut d 'être réprim ées. A u-delà  
tle  l'hum iliation  e t de l'inhum anité de l'enferm em ent, l'apprentissage 
de la  soumission aux lois pénales se double de l'obéissance aux lois  
fam iliales e t masculines.

En a tten te  d'un jug em en t ou condam nées à  des peines relative
m en t courtes, les prisonnières sont incarcérées dans nom bre des 142 
m aisons d 'arrêt françaises. Certaines possèdent un quartier réservé 
aux fem m es (Fleury M érogis, Versailles, le  Fort M on  duc, à  Lyon ,...). 
L'ensem ble des fem m es accom plissant des peines m oyennes ou lon
gues sont, elles, regroupées dans une seule prison : le  Centre de  
D étention rte Rennes.



v re  ré v o lu tio n  des  d ive rs es  in te rp ré ta tio n !  
d e  la c rim in a lité  e t de  la d é lin q u an ce  fé m î 
n in e s  au cours  des  s ièc les  et quels  actes  
lo n t  e ffe c tiv e m e n t ju g é s  p a r les tr ib u n a u x  

san c tionn és .
A u jo u r d 'h u i ,  n o u s  tro u v o n s  les  

m êm es réflex ions  q u ’au X V IIIe et X IX e s iè i 
I le s  s u r la fe m m e  d é lin q u a n te  et c rim ii 
te lle  ; c ’e s t-à -d ire  q u e  l ’on c on tinue  â  
io n s id é re r  c o m m e  des  c rim e s  et délits  
ity p iq u e m e n t  fé m in in s »  les « c r im e s  c orn  
:re la  fa m ille » . S inon qu e  m a in te n a n t l ’on 
lo u lig n e  l ’a u g m e n ta tio n  du p o u rcen tag S  
te  fe m m e s  po u rsu iv ie s  et in carcérées

TOULOUSE CONTRE 
L'ENFERMEMENT

æ m  P U S  n'accepterons  
W  Ê  W jam ais  les punitions‘â 
pas plus que nous n'acceptons  
les m artres. N otre  com bat pour 
un changem ent rad ical passe 
p ar la  lu tte  contre tous les 
enferm em ents. Nous som m es 
donc am enés à dénoncer la  
ju s tice , l'adm inistration péni
tentiaire e t à  enfeindre la  lo i du 
silence q u i m asque leurs agis
sem ents. N otre  lu tte  à  nous 
q u i som m es à  l'extérieur passe 
p a r des cam pagnes d'inform a
tion e t de propagande au gré  
de n o tre  im agination. Suite à  
des ém issions adressées à  un 
a m i incarcéré, l'o u til radiopho- 
nique nous a  p aru  adéquat. 
A in si Canal-Sud, radio locale  
fondée sur le  principe de ia  
liberté  d'expression, a  facilité  
la  c réa tio n  de l'ém iss io n  
Transmuraille-Express. Un pro

je t  q u i a  p our b u t de donner la  
parole aux em bastillés des 
m aisons d 'arrêt de S t-M ichel, 
de M ontauban e t du Centre de

M

'  'v''Ci ' i ' ? , ' 1'-1 - , - ï ( ' r , r~ i . '  -  -  \ >'1 » - i ' ' -  ' 1 i- -1 '  '  '  ' V ,  V

'  ' -i i-' ' j  i - /  * v  > '- t.-  ' - / - , ,
o ' j ' ,  c ' ■'■v - v / L  ' / v v  :
o r - -  /C r^ Y i  -7 y  r .  '  '  T V  f o  ' > ' / / -  V - \  V . '

p o u r vol (s u rto u t des  m oins  de  2 5  a n s ).
A u jo u rd ’hui c o m m e h ie r, si la fe m m e  

in cu lp é e  de vol recon na ît avo ir é té  e n tra î
née par l ’ ho m m e q u ’elle  a im e , elle  b é n é fi
c ie ra  de  c irc o n s ta n c es  a tté n u a n te s ... 
C om m e au X V IIIe s ièc le , la fe m m e  est c o n 
s id érée  « fa ib le »  et « v ic t im e » , ou , pour le 
m o in s , soum ise  et d é p e n d an te  des  h o m 
m es . Par co n tre , si e lle  veu t a s s u m e r ses  
a c te s , e lle  est encore  cons id érée  « v ir ile »  
et « h o m m a s s e » . . .  donc non réadap tab le  
à son « rô le »  social e t m oral d a n s  la 
fa m ille . C ar la fe m m e  ne doit pas seu le 
m en t ob éir à  la Loi m ais  ê tre  con fo rm e à la 
norm e m ora le , instituée  par la société  à 
t ra v e r s  les  « a p p a r e i ls  id é o lo g iq u e s  
d ’ E ta t»  a u x  m ains  des  ho m m es. C ette  
norm e sera  in cu lqu ée  a u x  fe m m e s  e m p ri
sonn ées  par d ’a u tres  fe m m e s , en un ifo r
m es et c ons id érées  « c o n fo rm e s » .

LA PEINE DE CHAQUE JOUR

A i n s i , p u is q u e  d a n s  les prisons  de fe m 
m es la m orale  est p lus  im p o rta n te  que  

la Loi, les c o m p o rte m e n ts  des  p ris o n n iè 
res seron t con s id éré e s  en fonction de  la 
« m o ra l ité »  qu e  l ’on a tten d  des  fe m m e s .

Par opposition à  la femme normale, 
la fe m m e  crim inelle  ne p e u t ê tre  que  
« d é p ra v é e »  p u is q u e  hors de son « rô le »

fam ilia l : soit p arce  q u ’elle  a  d é tru it « s o n  
fo y e r»  (in fa n tic id e s , m au va is  tra item e n ts  
à e n fa n ts  —  p a rtic u liè re m e n t honnis  en 
prison , e t pa r le p erso nne l e t par l ’e n s e m 
ble des  p r is o n n iè re s ), soit q u ’elle ne l ’a  
ja m a is  in tég ré  (v o l, d ro g u e , e tc . ) ,  soit 
q u ’e lle  s ’en soit serv i p o ur « c a m o u fle r  
ses m au va is  p e n c h a n ts »  (p ro s titu tio n , 
e tc . ) .  A lors  la rééducation  c o m m e n c e  
p a r la rem yth ifica tio n  de l ’ im ag e  de  la 
« bo nne m ère  » de m êm e  qu e  de  to u s  les  
c lichés  de  la fe m m e  et la fa m ille . A insi 
co m m e n c e  la « partic ipa tio n  » au  coulage 
pro g re s s if d a n s  ce  m ou le  p o ur m ie u x  s ’en  
t ire r  : on se p ré o c c u p e  de  sa famille, les  
fe m m e s  a y a n t a b a n d o n n é  leu rs  e n fa n ts  à  
la D .D .A .S .S . d e m a n d e n t à  l ’a s s is ta n c e  
sociale ou à  la v is ite u s e  de  se  p ro c u re r  des  
photos , une a d res s e  p o ur avo ir d e s  n o u 
ve lles  (b ien  qu e  leur cond ition  ne leu r p e r 
m ette  pas de  les a s s u m e r), on trico te  pour  
des  p a re n ts , d e s  m a ris , d e s  e n fa n ts , des  
p e tits -e n fa n ts . B re f, on essaye  de p rou ver  
qu e  l ’on e s t d e v e n u e  un e  femme nor
male, d o n c , ré in s é ra b le  et libé rab le . 
C ’est pourquo i la p ro m is c u ité  avec  les  
fe m m e s  « c r im in e lle s »  fa it p e u r. C haque  
pris o n n iè re  c o n s id ère  les a u tre s  c o m m e  
ces  « c r im in e lle s » , p u is q u e  a u c u n e  ne 
v eu t se reco n n a ître  d a n s  ce tte  c a ric a tu re . 
De là, cet e ffort de d iffé re n c ia tio n  qu i est 
en réa lité  de  c on fo rm ité .

détention de M u re t... » . A insi 
s'exprim e le  co llec tif de l'ém is
sion  T ransm uraille -E xpress, 
dans une rem arquable bro
chure constituée de lettres de 
détenus e t publiée à  l'occasion  
d'une quinzaine contre l'en fer
m em ent.

Car i l  y eut, à  Toulouse, du 5  
au  17 novem bre, des journées  
contre l'en ferm em en t. Des  
journées organisées p ar le  col
le c tif qu i réalise l'ém ission  
depuis un an, des journées  
pour am plifier ces voix que le  
pouvoir veut é tou ffer (ia radio  
Canal Sud a  été g ratifiée  d'une  
quinzaine de plaintes en justice  
de la  p a rt rie m em bres de 
l'adm inistration pénitentiaire, 
ce qu i lu i vaut m êm e de voir sa 
dérogation refusée !).

Des journées avec de nom 
breux film s, vidéos, de la  m usi
que e t des expositions, des 
forum s aussi divers que pas
sionnés (Délinquance, insécu
rité  ? ;  L 'institution psychiatri
que ;  les conditions de déten
tion en France ;  L'Espace ju d i
ciaire europ éen ; Les condi
tions de détention dans divers

pays ;  Les lu ttes à  l'in térieu r e t 
à  Textérieur des goulags).

D u  jam ais  vu à  Toulouse. 
D eux sem aines d 'anim ation, 
six soirées de débats organisés 
sans aucun relais organisation- 
n e l n i com ité de soutien. Sim 
p lem en t aidé p a r des am ifejs, 
le  c o llec tif de l'ém ission a  
m êm e réussi un véritable tour 
de force : rassem bler, six soirs 
de suite, 200 à  300 personnes 
venues dire h au t e t fo rt leur 
envie de voir détruire les In s til
les de l'ordre. D e quo i vous 
rem onter à  bloc en ces tem ps  
de m orosité.

L'ém ission continue, bien  
sûr, plus que jam ais , tous les  
dim anches soirs. On p e u t con
tacter le  co llectif, lu i com m uni
quer des in form ations, lu i 
c o m m a n d e r la  b ro c h u re  
a  Voyage sidérant dans l'un i
vers carcéral » , à  :

Transm uraille-Express 
C anal Sud  

40, rue A lfred-D um éril 
31400 Toulouse 
Tél. (61) 52.58.49



En p ris o n , les fe m m e s  c h e rc h e n t c on 
tin u e lle m e n t et d é s e s p é ré m e n t à  é ch a p p e r  
à  ce tte  im a g e  à  la q u e lle  on les ass im ile  
p o ur m ie u x  les  p u n ir , E ffort va in  ; car  
l 'In s titu tio n  J u d ic ia ire  la leur im pose à 
to u s  m o m e n ts  : d e p u is  l'a rre s ta tio n , l ’ in s 
tru c tio n , le p ro c è s , et ju s q u ’à chaque  
s ec o n d e  d ’ in ca rc éra tio n . La prison est en 
soi p lu s  in fam a n te  pour les fe m m e s  que  
p our les h o m m es  ; ca r e lles  do iven t porter  
le « p o id s  du p é c h é »  !

DU SUPPLICE A L ’ EXPIATION

L ES cach ots  ne sont « p a s  trop  h o rri
b le s » . On su g g ère  m êm e  a u x  p riso n 

n ières  de les a m é n a g e r .. .  On en co u rag e  
ce g o û t, si fé m in in , p o ur son intérieur 
—  e t quoi de  p lus  to ta le m en t intérieur 
q u ’un e  cellu le  de  prison ! —  et c ’e s t un 
signe d ’a m e n d e m e n t qu e  d ’avo ir une c e l
lule « p r o p r e »  et « c o q u e tte » . Les d é te 
nues do iven t auss i ê tre  « p ro p re s  sur  
e lle s » , co iffées , e t m êm e  p e u v e n t se  
m aq u ille r e t ê tre  reçu es  p a r l ’e s th é ti
c ienne !

Les cach o ts  ne sont pas « tro p  h o rri
b les »  en e ffe t, m ais  on y  e s t su rve illée  et 
c ’est à  to u t m o m en t qu e  l ’on c orrige  c h a 
cun de  vos g e s te s . La pression  y  est te l
lem ent in su p p o rtab le  qu e  de  je u n e s  d é lin 
quan tes  en a rr iv e n t à  la c é re r leurs  v ê te 
m ents  et m êm e  à  a lle r à  la « p ro m e n a d e  » 
en haillons, ta n d is  qu e  d ’a u tre s  salissen t  
à plaisir leu r ce llu les  et d é fè q u e n t d a n s  les 
c ouvertu res .

La fe m m e  en prison e st to u rm e n té e  
heure  a p rè s  h e u re , ges te  a p rès  g e s te . Il 
lui est d iffic ile  de  p e n s e r à  a u tre  chose  
q u 'à  son maintien, à  son im a g e , e t cette  
rem ise en qu es tio n  con tinue lle  est d e s 
tru c trice . S u rv e illée , ju g é e , no tée , s u r les  
cah iers  des  s u rve illa n te s , la prison n iè re  
subit une op press ion  ép ro u v a n te  qui 
d ébo uche  à  la longue  s u r une v éritab le  
aliénatio n .

Pas de v io lence  d a n s  les prison s  de  
fe m m e s , pas de « ta b a s s a g e »  m ais  b e a u 
co u p  de ten ta tives  de su ic id es  et d ’au to - 
m u tila tio n s  (on se co u p e , on se m arq u e  le 
c o rp s , on ava le  des  p roduits  de nettoyage , 
on s ’a rra c h e  les c h e v eu x , e t on fin it par se  
je te r  p a r la fe n ê tre ). La seu le  v io lence  est 
contre  s o i-m ê m e . C ’e st la m eilleu re  a s s i
m ilation po ss ib le  du  c om plexe  de c u lp ab i
l i té . . .  C on tre  ce  co rp s  qu i res te  v ivan t ! . . .

LES RESTES DU CORPS

L 'ON c o n sta te  q u e  ce  corps  v it tou jou rs , 
de  m ois  en m o is . M a is  si l'o n  p arle  de  

l ’asp e c t du  corps  de  la fe m m e , l ’on ne  
parle  pas de  la v ie  de  ce co rp s .

Le tra u m a s tis m e  de  l ’a rres ta tion  et de  
l'in c a rc é ra tio n  provoq ue so u ven t c h e z  les  
fe m m e s  un d é rè g le m e n t de  la m e n s tru a 

tio n . C erta ines  m êm e s  n 'o n t p lus de  
m en stru a tio n s  en prison et selon l ’âge  
cela  peu t p rovoq uer une m én o p a u s e  p ré 
m atu ré e . Le d é règ le m en t de  ce cycle  
nature l m et l ’acc e n t s u r les prob lèm es  
psych iqu es  de la fe m m e  d é te n u e  qu i sont 
a u g m e n té s  par l ’ in q u ié tu d e  de la s térilité , 
par la peur de p erd re  l ’ in tég ra lité  de  son 
ê tre -fe m m e . Et po ur les besoins  sexu els  
des fe m m e s , leurs  dro its  à une sexu alité  
n ’étan t pas recon nus a illeu rs , co m m en t 
p o u rra ien t-ils  ê tre  abordés  en prison !

La m en ta lité  couran te  veu t qu e  la 
fe m m e  n ’aborde  le sexe q u ’avec  le S e n ti
m en t, l ’A m o u r. D onc, dans  les prisons  de  
Fem m es  on parle  d ’A m o ur, d ’a ffec tio n , 
plutôt que de sexe . Dans les cellu les  de  
fe m m e s , m is  à  part les photos de fam ille  et 
les paysag es  on trouve  sur les m u rs  des  
photos de  p resse  de c h an teu rs  ou 
d ’a c te u rs , en p ied , la chem ise  ou verte , 
to rse  nu à  la rig u eu r, m ais  pas d ’hom m es  
nu s.

La m as tu rb a tio n , bien qu e  courante  
co m m e c h e z  les ho m m es, n ’est jam ais  
ab o rd é e  ni s o u s -e n te n d u e  dans  les c on 
versa tion s  des  d é tenues  en g é n é ra l. Si 
vous  p a rle z  de  sexu alité  on vous taxe  de  
« v ic ie u s e » . L ’hom osexualité  n ’est pas  
ab o rd ée  non p lus . Elle est d ’a illeu rs  rare  
da n s  les prisons  de fe m m e s . Les hom o
sexu e lles  « d é c la ré e s »  sont isolées dès  
leu r a rrivée  (à  la M A F  de F leu ry -M é ro g is  
leur division est d ite  des « S » po ur « s p é 
c ia le s » . . . ) ,  N o no bstan t, le besoin d ’a ffe c 
tio n , d ’a m o u r, de ch a le u r h u m ain e  étan t 
d é s e s p é ré m e n t ressenti dans  cet un ivers  
de so u ffra n c e , la fe m m e  prison nière  a  des  
rap ports  d ’ “ a m itié -a m o u re u s e ”  avec  les 
seu ls  ê tre  h u m ain s  a len tou r : les au tres  
fe m m e s  p riso n n iè res .

Par con tre  le « s e x e »  tie n t une place  
im p o rtan te  d a n s  les p réoccupation s  des  
s u rve illa n te s . Leurs  conversations  et leurs  
in terpe lla tions  sont p leines  de  sous- 
e n te n d u s , d ’a llu s ions . Elles é p ie n t co n ti
nu e lle m e n t c h a q u e  geste  « s u s p e c t, c h a 
qu e  s o u rire , c h aq u e  possib ilité  de  ba isers  
fu r t ifs » . La n u it, e lles  sont à l ’a ffû t des  
bru its  et a rr iv e n t à  pas fe u trés  po ur a llu 
m e r b ru q u e m e n t la lu m ière  des  ce llu les . 
L ’on peu t m êm e d ire  qu e  les surve illan tes  
fon t une v éritab le  fixation sur le sexe  des  
d é te n u e s , q u ’elles  in sp ec ten t c o n tin u e lle 
m en t au  cours  des  fréq u e n te s  « fo u ille s »  
corporelles  où , im m a n q u a b le m e n t, les  
dé te n u e s  do iven t b a isser leu r cu lo tte . Le 
sexe  de  la fe m m e  reste  liée au péché  , à 
la faute, la m is è re  sexu elle  est cam ou flée , 
par la m ora le . D ’où la fix a tio n -b rim ad e  sur  
celles  sur qu i l ’on a  un pouvoir de  regard  
et de contrô le  g e s tu e l. Et c o m m e n t les  
su rve illan tes  p o u rra ie n t-e lles  fa ire  a u tre 
m en t, la prison é tan t ce lieu où la société  
exe rc e  ce pouvoir de  reg ard  et de contrôle  
s u r celles  qu i ont é té  prises  tran sg re s s an t  
sa m orale .

M a is  pourquo i fa it-o n  s u b ir ce sort 
un si petit no m b re  de  fe m m e s  ? Pour le| 
soler a fin  de  « p ro té g e r»  le res te  de  l |  

société  ? Qui peu t c ro ire  qu e  2 0 0 0  ou 
3  0 0 0  fe m m e s  p o u rra ie n t m ettre  la F ra n c i 
à feu  et à  sang  ( 1 ) . . .  De m êm e  q u e  le rôll 
lé é d u c a te u r  et d iss u a s if de  la prison  n ’esl 
plus  c ré d ib le , vu  les ré s u lta ts ...  La prison  
s era it-e lle  le sym bo le  le p lus  s ig n ific a tif e j 
o p éran t de  la m orale  rég n a n te  (2 )  ? L j 
prison  en e lle -m ê m e  é tan t ho rrib le , s e ra it  
ce le sym b o le  de  ce tte  h o rre u r qu i m ain' 
tie n d ra it « les a u tre s  » d a n s  la N orm e , 
leu r rôle, leu rs  lim ites , leur oppress ion  
le « p e u p le »  d e  1 7 8 9  l ’ava it si b ien com 
pris  q u ’ il d é tru is it le sym b o le  m êm e : lel 
m u ra ille s .. .

Ariane GRANSAl

(1 ) La situation des femmes en prison et leur 
pourcentage sont sensiblement les mêmel 
dans tous les pays occidentaux.
(2 ) La «déviance» ne peut exister que dam  
un processus normatif qui institue un ordfl 
dans une région donnée de la vie sociale. Q  
faisant, il institue, du même m ouvement, 
désordre correspondant, qu 'il est justem en  
chargé de gérer, de domestiquer. C ’est d| 
cela que Foucault parle lorsqu’ il montre que l| 
système pénal est chargé de gérer les illéga 
lismes populaires. D 'ailleurs, la gestion de a  i 
désordre est nécessaire à la proclamation A  
l ’ordre qui n 'est jam ais que le contretype du 
ce qui est nommé, identifié comme désordre



M É G A P H O N E

METRO-OBJOS

Le S.O.C. (secrétariat des 
objecteurs de conscience) 
invite les appelés qui s ’inter
rogent sur l’utilité du Service 
National à venir s ’informer sur 
l’objection de conscience, 
les samedis de 10 h 30 à 12 h 
30 au S.O.C., 33, rue des 
Vignoles, 75020 Paris, métro 
Avron ou Buzenval.

EDITIONS 
ACRATIE

Un nouveau programme 
d ’édition vient d ’être établi 
pour l’hiver 84-85.

Textes de la revue Socia
lisme ou Barbarie : sur les lut
tes ouvrières en France de 
1952 à 1958, des témoigna- 
gnes sur la vie en usine à 
cette époque, des textes sur 
les rapports entre ouvriers 
français et Nord-africains. Et 
puis, les grandes grèves de 
53 (P ostes, C hem inots, 
Renault...) et celles de 57 
(Banques, Renault, Nantes-St- 
Nazaire, Poste...). Comment 
les rationalisations se font sur 
le dos des travailleurs, 352 
pages, 75 F.

Jean Grave : le mouve
ment libertaire sous la troi
sième République : Un clas
sique enfin réédité (reprint). 
De l’histoire du mouvement 
libertaire à l’histoire tout 
court, des positions théori
ques, des anecdotes... 310 
pages, 65 F.

C harles Malato : Les 
joyeusetés de l’exil. Une 
chronique londonienne, sur 
la vie politique, sociale, quo
tidienne par un exilé de la 
commune.

Charles Reeves : Journal 
d ’un voyage. 1983-84. Brésil, 
Bolivie, Argentine, Uruguay. 
Pour mieux comprendre la 
situation dans ces pays. 280 
pages. 70 F.

Vous pouvez dès mainte
nant commander l’un de ces  
livres au prix spécial indiqué 
ci-dessus et vous le recevrez 
dès sa parution.

Par ailleurs nous vous rap
pelons que nous diffusons 
toujours :

— Anthologie de Noir et 
Rouge,

— Markov, l’odyssée d ’un 
passeport (dont Agora a 
publié des passages dans 
« Ce froid qui vient de l’Est ».

— Chomsky : textes politi
ques.

— V anina : C orse , la 
liberté pas la mort.

Chacun de ces livres au 
prix de 50 F, sauf le Markov : 
30 F.

(Editions Acratie,
B.P. 25, 40300 Peyrehorade).

ECHOS 
DE GRANDE- 
BRETAGNE

70 000 emplois miniers 
supprimés, 70 puits de mines 
fermés, des villages entiers 
menacés de disparition, une 
répression policière et mili
taire très dure contre les gré
vistes (charges de la police 
montée, passages à tabac, 
contrôles systématiques et 
violents dans toute la zone 
minière). Le gouvernement 
Thatcher poursuit sa politi
que d ’austérité économique 
au profit du nucléaire mais 
aussi accélère la liquidation 
des organisations de travail
leurs (disparition du mouve
ment syndical).

C ’est p ou rq u oi, le s  
m ineurs fin an cièrem en t  
lâchés par leur syndicat, se 
lancent dans l’action directe 
en appelant à la grève géné
rale. Ils entraînent dans leur 
mouvement les travailleurs 
des transports routiers et les 
cheminots. La solidarité inter
nationale doit s ’exprimer par 
un soutien moral et financier.

En conséquence, l ’Union 
Locale CNT de Marseille, 
(Confédération Nationale du 
Travail), Section Française 
de l ’Association Internatio
n a le  d es  T r a v a ille u r s  
(A.I.T.), les Groupes de Sala
riés pour l ’Economie Distri
butive (G.S.E.D.), le Groupe 
13 de l ’Ecole Emancipée, la 
Libre Pensée Autonome, le 
Groupe Libertaire de Mar
seille, la Fédération Régio
nale de la Libre Pensée, et le 
Groupe F.A de la  région 
toulonnaise.

Adressez vos messages 
de soutien individuels et col
lectifs ainsi que dons à : 

UNION LOCALE CNT 
DE MARSEILLE 

Vieille Bourse du Travail 
13, rue de l’Académie 

13001 Marseille

DE L’EST

le CEREL organise, en 
commun avec Armand Gatti 
et l ’Atelier de Création 
Populaire de Toulouse, un 
mois sur l’Union Soviétique.

— du 7 janvier au 7 février 
85, au hall des expositions de 
Carcassonne, exposition sur 
la Victoire au Soleil (Malé- 
vitch et Klebnikov replacé 
dans le contexte historique 
de l’époque à travers la 
photo, l ’affiche et des docu
ments originaux sur la 
période de 1917 à 36).

— expositions et vente de 
livres sur l’Union Soviéti
que.

— films vidéo et film 16.
— les 19 et 20 janvier à la 

maison des Jeunes et de la 
Culture de Carcassonne 
deux journées consacrées à 
des rencontres avec des 
écrivains et auteurs de 
livres sur l ’Union Soviétique 
aussi bien sur l’histoire au 
passé qu’au présent. Avec 
Castoriadis, Fontenis, Marc 
Ferro, L. P liou tch , J. 
Kehayan. A. Skirda et N. 
Trifon.

(CEREL, B.P. 49, 11300 
Limoux Cedex).

LIGNE RAUQUE

Nous vous annonçons la 
naissance d ’un nouveau  
bébé phoque ! En effet, cha
que semaine depuis le lundi 
1" octobre, vous avez droit à 
un article téléphonique sur 
des groupes, des lieux, des 
associations, bref sur tout ce 
qui touche la scène musicale 
punk et alternative.

Ce premier rejeton sera 
bientôt accompagné d ’une 
petite publication, « Révolu
tion en Jéopardy », approfon
dissant les thèmes que vous 
aurez pu entendre durant le 
mois. Et toujours la ligne rock 
underground à l’écoute de la 
musique non-officielle. Tout 
ça au (1) 64..99.33.

ALLO L’ARMEE ? 
ICI LE CHAR !

En décembre 1983, en 
fonction de la nouvelle loi 
concernant l’objection de 
conscience, une centaine de 
personnes envoyèrent une 
lettre identique pour obtenir 
ce  « nouveau » statut de 
l’objecteur ; le texte en était :

« En raison de mes convic
tions, je me déclare objec
teur et demande à bénéficier 
des dispositions relatives à 
l’objection de conscience  
prévues dans la loi n° 83-605 
du 8 juillet 1983 ».

Un mois plus tard, une 
quinzaine de p erson n es  
avaient leur demande refu
sée. Les autres reçurent une 
demande de complément 
d ’information à laquelle ils 
répondirent par une nouvelle 
lettre commune dont voici le 
texte :

« Pour des motifs de cons
c ie n c e , je me d éc la re  
opposé à l’usage personnel 
des armes. Je demande donc 
à être admis au bénéfice des 
dispositions de la loi relative 
à l’objection de conscience ».

Cette deuxième demande 
a été accordée sans excep 
tions. Quel sens de la justice 
et de l’égalité !

Pour protester contre 
cette situation, le CHAR 
appelle à écrire au Ministre 
de la Défense, 8, rue Hip- 
polyte Bottier, 60209 Compiè- 
gne Cedex ou à bloquer le 
standard du ministère tous 
les mercredis de 14 h à 15 h, 
en téléphonant en PCV au 
Quartier Othenin au 16 (4) 
440.23.02, poste 25-64. _.

(CHAR, B.P. 561, r  
35000 Rennes)

CAUSONS 
TOUJOURS

Le CAPEL est un regrou
pement libertaire qui sort 
une feuille d ’informations et 
organise des conférences 
avec centre de documenta
tion à l’appui. Au menu des 
prochains mois. Le 8 janvier, 
« Cléricalisme moderne et 
mouvement ouvrier » avec 
Marc Prevotel ; le 5 février, 
« L’antim ilitarism e » avec  
Michel Auvray (rendez-le 
nous !) ; et le 5 mars, « Les 
tentatives historiques de 
construction d ’internationa
les anarchistes » avec Gae- 
tano Manfrenodi. (CAPEL,
B.P. 73, 60700 Pont-St- 
Maxence).



On nous voie les mots. Lorsque nous affirmions l'autogestion, 
les syndicats ricanaient. Aujourd'hui, ils l'ont avalé, digéré et 
rejeté. Et nous en sommes devenus orphelins. Au temps de nos 
dénonciations du capitalisme d'Etat, i'extrême-gauche assumait 
ses incantations aux sauveurs suprêmes et faisait un rempart de 
mots pour sauver ce qu'il restait d'un soi-disant « Etat ouvrier 
dégénéré ». Aujourd'hui, recyclés dans l'apocalypse des nou
veaux philosophes ou dans les salons de thé de ia deuxième gau
che, les voilà brûlant ce qu'ils ont adoré et interdisant presque 
aux autres ie label d'opposants à ce communisme blindé qui 
nous vient de /'Est. Ce n'est pas une raison pour nous taire. Alors, 
parions... Mais ie fait de dire l ’oppression des vieillards du Krem
lin, ne nous fera pas applaudir aux assassins du Pentagone. Tou
jours à ia recherche d ’une troisième voie (celle d ’un socialisme 
libertaire) qui fasse éclater les deux blocs du capital.

Tel est ie sens de ce numéro spécial d'A GORA, où nous avons 
réédité plusieurs textes ayant paru au cours de ces dernières 
années dans notre revue. Nous y avons ajouté des articles venant 
d'une revue amie : IZTOK dont le travail libertaire sur les pays de 
l ’Est est plus que remarquable : il est nécessaire. Nous avons 
écarté de cette réédition les articles trop marqués par l'actualité, 
notamment les nombreuses pages publiées sur les événements 
polonais. Mais nous pensons que pour comprendre ce qu 77 se 
passe à Varsovie, il nous faut regarder du côté de Moscou.

N'EST PLUS1QUE 

LA BANLIEUE 

DE MOSCOU
\



•  Photo de  P h ilip p e  P. (St- 
Etienne).

•  Photo de  M e ta llic  Avan  
(Bruxelles).
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Graffitos, nouvelle 
rubrique. Les murs 
parient et vous les 

écoutez. Bonjour 
les pinceaux en 

révolte et en 
poésie. Il y a 

toujours un 
graffitos 

intéressant à 
portée d’appareil. 
Alors, clic ! clac ! 
photo prise. Vous 

nous l’envoyez, 
nous la publions . 

et vous gagnez un 
abonnement 

gratuit pour une 
ou un ami. 

Etonnant, non ?


