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SO U SC R IP T IO N

A G O R A , J O U E  

E T  G A G N E

f  A souscription de deux m illions de centim es pour AG O RA ava it 
L p o u r  o b jec tif d 'apporter un peu  d'oxygène financier à  ia  revue, de 
lu i perm ettre  de lancer une cam pagne de prom otion pour ten ter de 
toucher de nouveaux lecteurs. A  ce jo u r, ia  som m e fixée a  été  
atte in te . Les com ptes sont faits, m erc i à  tous ceux qu i nous o n t aidé, 
individus ou groupes. Q ue cela n'em pêche pas les autres d'engager 
leu r soutien. Chaque p e tite  som m e q u i rentre, ce sont de nouvelles 
personnes q u i prennent connaissance de Texistence de notre  revue. 
Libertaires, à  vos chèques !
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Delahoche (67) - Grollier (70) - Poitou (400) - Dilasser (50) - Masoro (200) - 
Brun (120) - Borrat (50) - Ass. Le Pain Noir (240) - Levaray (67) - Deiouie (100) - 
Continente (100) - Bœuf (50) - Graton (67) - Utge-Royo (50) - Chataignon (100) 
- Bée (134
TOTAL :3 4 9 2 F -  ANCIEN TOTAL :16649 F -  NOUVEAU TOTAL 20 141F

O U  T R O U V E R  

A G O R A  !

Argenteuil:  P r e s s e - P a p i e r ,  a v .  

G a b r i e l - P é r i .

Bordeaux: L ' E n - D e h o r s ,  r u e  du 
M i r a i l .  V e n t  D e b o u t ,  r u e  B e r g e r e t .  

Castres: R e n c o n t r e s ,  r u e  d e  l ' H ô t e l  

d e  V i l l e .

Clermont-Ferrand: G A E L ,  r u e  d e  

l ' A n g e .

Dijon: L 'A i r  L i b r e ,  r u e  d u  T i l l o t .  

Figeac: L i v r e  e n  t ê t e ,  r u e  C a v a l i é .  

Le Mans: L a  T a u p e ,  q u a i  d e  l ' A m i 

r a l  L a l a n d e .

Le Puy: L a  C r é c e l l e ,  r u e  S t -  

J a c q u e s .

Lille: L ’ I d é e  L i b r e ,  r u e  J u l e s -  

G u e s d e .

Lyon : L a  G r y p h e ,  r u e  S . - G r y f f e .  

Marseille: A D E P _ , r u e  C a i s s e r i e .  

Metz: G é r o n i m o , ’ r u e  d u  P o n t  d e s  

M o r t s .

Montpellier: L a  B r è c h e ,  r u e  d e  

l ’ U n i v e r s i t é .  C o n t r e c h a m p s ,  r u e  d e s  

S œ u r s  N o i r e s .

Pamlers: L e  B l e u  d u  C i e l ,  r u e  S t e -  

C l a i r e .

Paris: P a r a l l è l e s ,  r u e  S t - H o n o r é  

( 1e r ) .  A c t u a l i t é s ,  r u e  D a u p h i n e  ( 6e ) .  

C N T ,  r u e  T o u r  d ’A u v e r g n e  ( 9e ) .  

P u b l i c o ,  r u e  A m e l o t  ( 11e ) .  1984, b d  

d e  R e u i l l y  ( 12e ) .  L a  C o m m u n e ,  r u e  

B a r r a u l t  ( 13e ) .  C L E S ,  r u e  d e  C r i m é e  

( 19e ) .

Perpignan: C E S ,  r u e  d e s  A u g u s -  

t i n s .

Rennes:  C P C L ,  r u e  V i c t o r - H u g o .  

Toulon : H a l l  d e  l a  P r e s s e ,  a v .  M l  

L e c l e r c .  C e r c l e  R o s t a n d ,  r u e  M o n t é -  

b e l l i o .

Toulouse : A m o r o s ,  r u e  d e  l ' E t o i l e .  

A n g l a d e ,  r u e  M e r l y .  A r c a d e s ,  p l a c e  

d u  C a p i t o l e .  O m b r e s  B l a n c h e s ,  r u e  

G a m b e t t a .

A u  C a n a d a ,  A G O R A  e s t  e n  v e n t e  

à  l a  l i b r a i r i e  A l t e r n a t i v e  d e  M o n t r é a l .  

E n  G r a n d e - B r e t a g n e  à  l a  l i b r a i r i e  

F r e e d o m  P r e s s  d e  L o n d r e s .  A u x  

P a y s - B a s  à  l a  l i b r a i r i e  H e t  F o r t  V a n  

S j a k o o  d ’A m s t e r d a m .  E n  S u i s s e ,  a u  

K i o s q u e  d u  B o u l e v a r d  à  G e n è v e .

E n f i n ,  d e s  d i f f u s i o n s  s o n t  a s s u 

r é e s  d a n s  l e s  v i l l e s  s u i v a n t e s  : G a n -  

n a t  ( 03) ,  A r l e s  ( 13) ,  S t - G e r m a i n - l e s -  

V e r g n e s  ( 19) ,  R o m a n s  ( 26) ,  R o u e n  

( 76) ,  B r e s t  ( 29) ,  M o n t p e l l i e r  ( 34) ,  

B é z i e r  ( 34) ,  G r e n o b l e  (38) ,  S t - J e a n -  

l a - R u e l l e  (45) ,  G i l l y  ( 73) ,  P a r i s  ( 75) ,  

S t - E t i e n n e - d u - R o u v r a y  ( 76) ,  A m i e n s  

( 80) ,  A l b i  ( 81) ,  T o u l o n  (83) e t  T o u 

l o u s e  ( 31) .

S i  v o u s  c o n n a i s s e z  d ’a u t r e s  

p o i n t s  d e  v e n t e  o u  s i  v o u s  p o u v e z  

a s s u r e r  v o u s - m ê m e s  u n e  d i f f u s i o n ,  il 

s u f f i t  d e  n o u s  c o m m a n d e r  l e  n o m b r e  

d ’e x e m p l a i r e s  n é c e s s a i r e s .  O n  a t t e n d  

v o s  l e t t r e s  a v e c  i m p a t i e n c e .
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MOT D'ORDRE
INDEPENDANCE POUR 

LA KANAKI !

U n  c o n t r ô le  d e  la  g e n d a r m e r i e  p r è s  d e  la  v i l l e  d e  T h io .

L ES Socialistes Français se seraient 
passés de la Nouvelle Calédonie. Con
naissant la gravité des problèmes de 

l'île, ils avaient tenté déjà de chlorophormer 
le malade. Après l'assassinat du leader 
indépendantiste P. Leclerc en 81, le statut 
Lemoine devait régler tous les problèmes. 
L'abstention canaque démontra les limites 
des propositions socialistes ainsi que la 
force des indépendantistes. Le projet Pisani 
devait mieux passe/.

U N  S A IN T - S IM U N IE N  
EN A C T E S

L 'in te ll ig e n c e  du plan Pisani est 
apparue à tout le monde. Mais au- 
delà de ce vernis moderniste, que 

propose-t'il ? D'abord une «certaine» 
indépendance puisqu'il reconnaît que «la 
revendication indépendantiste a ses fonde
ments dans l'histoire». Si cet objectif est 
nouveau par rapport aux projets précé
dents, le mode de scrutin d'autodétermina
tion n'étant pas modifié, le résultat risque 
d'être le statu quo. Mais on peut imaginer 
que la souverainé sorte des urnes. A ce 
moment-là, quels seront les pouvoirs de 
l'Etat associé ? Les intérêts caldoches 
seront maintenus sur les terres grâces aux 
baux transmissibles. Le statut de « rési

dents privilégiés» permettra aux intérêts 
français de se maintenir intacts sur l'île. 
Pire, Nouméa devenue un nouvel Hong 
Kong, permettra aux capitaux européens 
de s'épanouir. La capitale calédonienne 
restera le poumon d'une économie domi
née, extravertie. Il est même prévu afin 
d'éviter sur l'île la domination de la zone sud 
Pacifique (le Japon), de nouer des liens 
économiques dans le cadre de la CEE, fief 
des impérialismes franco-allemands.

Les limites de cette future indépen
dance sont donc ténues. Et l'essentiel des 
pouvoirs étatiques (l'armée, la police, les 
relations extérieures et les médias télévi
suels) reste du ressort Lança s.

D ES
CREER 

EL ITES S O U M IS E S »  ?

P ISANI, par ce texte, tente plusieurs 
choses. D'abord, éviter la contagion. 
Il est évident, qu'après l'indépen

dance de la Nouvelle Calédonie, il pourrait y 
avoir celle de Tahiti. Or, là, les problèmes 
stratégiques posés ainsi à la France seraient 
très graves. En fonction des impératifs de 
l'impérialisme, Pisani essaye de gagner du 
temps. Pour cela, il conforte les intérêts 
caldoches mais surtout met en place des 
structures capables de dégager une bour

geoisie canaque. Seule celle-ci pourrait, 
dans un Etat-associé, se faire le relais sur 
place de l'impérialisme français. Deferre, en 
56, avait réussi à créer ces « élites soumi
ses » dans d'autres pays. Le néo
colonialisme offert par Pisani n'est donc 
pas si moderne que cela.

Pour les indépendantistes, le plan 
Pisani qui leur reconnaît la souveraineté a 
pu être considéré un moment comme une 
avancée. Mais la force brutale de l'extrême- 
droite locale épaulée par le GIGN, a mis des 
limites à toutes négociations. L'assassinat 
de Machoro détermine ce changement.

Aujourd'hui la position du FLNKS, par 
la voix de son porte-parole en France, s'est 
modifié : «Rien n'est irrémédiablement 
rompu avec l'envoyé du gouvernement. 
Nous ne négocierons que sur un calendrier 
de retour à la souveraineté totale du peuple 
kanak et non sur les bases du plan Pisani... 
Il n 'est plus question de négocier un traité 
d'association avec la France... ».

Les faits concrets ont donné tort aux 
élucubrations de Pisani. On n'arrête pas la 
volonté de liberté par des décrets. Et pour 
éviter une guerre coloniale, les socialistes 
doivent accorder l'indépendance totale à la 
Kanaki. Et immédiatement, il s'agit de rapa
trier les troupes et de démilitariser effective
ment les «troupes» caldoches. Pisani 
devra donc innover dans la négociation.

J. Mesnil
AGORA n° 25/FEVRIER-MARS 1985



I N D E P E N D A N C E  !

HÉRITAGES

AUTOPSIE COLONIALE

L a  d r o i t e  

c a ld o c h e  

im p é r ia l is t e  

e t  s e s  

b é n é f ic e s

Q u a n d  la  d ro ite  fra n ç a is e  
« p la n ta it d u  B la n c »

A Nouvelle Calédonien 
colonie de peuple
ment, bien que vouée à 

la bigarrure multiraciale, est pro
bablement le dernier territoire tro
pical non indépendant au monde 
où un pays développé puisse faire 
émigrer ses ressortissants.

Il faut donc saisir cette chance 
ultime de créer un pays franco
phone supplémentaire. La' pré
sence française en Calédonie ne 
peut être menacée sauf guerre 
mondiale que par une revendica
tion nationaliste de populations 
autochtones appuyées par quel
ques alliés éventuels dans 
d'autres communautés éthniques 
venant du Pacifique. A court et à 
moyen terme, l'immigration mas
sive de citoyens français métro
politains ou originaires des dépar
tements d'Outre-Mer (Réunion) 
devrait permettre d'éviter ce dan
ger, en maintenant et en amélio
rant le rapport numérique des 
communautés. A long terme, l a *

re v e n d ic a tio n  n a tio n a lis te  
autochtone ne sera évitée que si 
les communautés non originaires 
du Pacifique représentent une 
masse démographique majori
taire. Il va de soi qu'on n'obtien
dra aucun effet démographique à 
long terme sans immigration 
systématique de femmes et 
d'enfants..

Les conditions sont réunies 
pour que la Calédonie soit dans 
20 ans un petit territoire français 
prospère, comparable au Luxem
bourg... Le succès de cette entre
prise indispensable au maintien 
des positions françaises à l'Est de 
Suez dépend, entre autres condi
tions, de notre aptitude à réussir 
enfin, après tant d'échecs dans 
notre histoire, une opération de 
peuplement Outre-Mer».

Lettre de P. Messmer, 
1er Ministre, 

à son secrétaire d'Etat 
aux DOM-TOM. 1972.

AGORA n° 25/FEVRIER-MARS 1985



PLEINS FEUX

I  A  K a n a k i a  ra té  son e n tré e  dans l'in d é p e n d a n c e  e n  
Ê L 19 5 8 . A lo rs  q u e  d 'a u tre s  p a y s  s o rta ie n t d u  g iro n  fra n 
ç a is , la  N o u v e lle -C a lé d o n ie  n o n  se u le m e n t n e  v é c u t d 'u n  
sy s tè m e  d 'a u to n o m ie  in te rn e , m a is s 'e n g lu a  e n su ite , t le  
p lu s  e n  p lu s , d a n s la  d é p e n d a n c e  v is -à -v is  d e  la  F ra n c e.

l ë p f i i s
m £-

T OUS les gouvernements qui se sont 
succédés de 58 à 81 ont en effet 
accru le processus de colonisa- 

tionde territoire. En 63, les lois Bilotte don
naient à l'Etat français le contrôle total de la 
recherche minière sur l'île. La même année, 
les tout petits pouvoirs locaux de l'assem
blée territoriale furent supprimés. Et désor
mais, tous, les Secrétaires d'Etat aux Dom- 
Tom qui se succédèrent se firent un devoir 
d'affirmer en permanence les intérêts et le 
pouvoir total de la Métropole. Le réalisme 
d'O. Stirn aujourd'hui ne peut occulter sa 
politique passée.

O N  « P L A N T E  
D U  B L A N C »

E T  O N  R E C O LT E  
D U  N IC K E L

L 'INTERET grandissant de l'île, tantau 
niveau économique que stratégique, 
explique la politique impérialiste de la 

droite française à partir des années 70. Et 
pour mieux asseoir les intérêts métropoli
tains, on « planta du blanc » (voir encadré). 
Lafleur (père de l'actuel président du R PCR) 
proposa même d'implanter dans l'île 10000 
rapatriés d'Algérie. Ceci explique la pré
sence aujourd'hui en Nouvelle Calédonie de 
3000 Pieds noirs. L'avantage de l'afflux de 
cette population 20000 personnes de 69 à 
76 était de conforter d'abord le vote majori
taire.

Les Canaques, quant à eux, n'obtinrent 
les droits civiques qu'en 53. Et, la colonisa
tion aidant, il fut facile, d'obtenir d'eux un 
« bon vote ».

En Nouvelle Calédonie, la litanie des 
faits coloniaux s'est déroulée «classique
ment ». Les colons ont accaparé les riches
ses de l'île et sur elles ont bâti leur pouvoir. 
Ainsi, aujourd'hui, 400 colons ont plus de 
terre que les 60000 Canaques répartis dans 
les réserves.

Bien sûr, entre «petits blancs» de la 
brousse et gros propriétaires terriens, 
l'accord n'a jamais été parfait, sauf sur 
l'essentiel... s'enrichir et rester. Au total, la 
propriété européenne moyenne est de 
173 ha/h ! Il faut tout de même ajouter que 
quelques grandes sociétés privées doivent 
se partager les 23 % de surface agricole res
tants.

Le problème de la terre est donc ancien. 
L'énormité du décalage entre la propriété 
canaque et celle des européens pouvait un 
jour devenir source de conflits graves. Dès 
79, l'Etat procéda à un début de redistribu
tion des terres.

Certains rusés les vendirent avant. Ce 
fut le cas de Lafleur (le président sus
nommé) qui se déchargea ainsi de sa petite 
propriété de 36000 ha. Mais, je crois qu'il a 
gardé sa réserve de cerfs qui plaisait tant à 
tous les notables métropolitains débar
quant à Nouméa.

Au total, la redistribution des terres eut 
vraiment peu d'effets.

AGORA n° 25/FEVRIER-MARS 1985
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I N D E P E N D A N C E  !

p o u r  l ’ i n d é p e n d a n c e  k a n a k e

Si la première source de richesse était la 
terre, sa seconde fut le nickel.

Jusqu'en 69, la société Le Nickel du 
baron de Rothschild en avait le quasi mono
pole. Cependant, lorsque ce métal se vendit 
très cher, jusqu'en 72, de nombreuses peti
tes sociétés apparurent. Aujourd'hui, la 
SLN Le Nickel est devenue une filiale d'Ime- 
tal (banque Rothschild, Worms, Elf) ; et les 
« petits mineurs» ont grossi. Ce sont les De 
Rouvray, les Montagnat, les Pentecostet 
les Lafleur. Dans le chiffre d'affaire de ce 
dernier (82 millions de francs) les revenus 
du nickel s'évaluent autour de 65 %.

Enfin, pour arrondir les fins de mois,de 
toutes ces familles de notables,_ la Nouvelle 
Calédonie a été transformée en une colonie 
de comptoir.

A U JO U R D 'H U I, 
Ç A  S E N T  LA  P O U D R E ...

EN 1981, les ressources de l'île prove
naient en effet pour 57 % des expor
tations et pour 43 % des transferts de 

fonds de l'administration (salaires de fonc
tionnaires, etc...). Et comme l'agriculture 
locale est presque inexistante, l'assistanat 
est amplifié par les importations massives 
de produits alimentaires. Le secteur est 
totalement accaparé par 4 grandes familles 
caldoches, (parmi lesquelleson retrouve les 
Ballande et les Lafleur). Le monde est tout 
petit sur « le caillou » puisque Laroque, 
maire RPCR de Nouméa, fut pendant un 
temps PDG chez Ballande. C'est enfin cette 
bourgeoisie locale qui a surtout bénéficié de 
l'aide économique et politique de la métro
pole.

Aujourd'hui, ça sent la poudre. Les 
capitaux s'expatrient depuis81, vers Wallis. 
Ballande, qui a fait un transfert de 
1,5 milliards de FP, n'a jamais caché les 
motivations politiques de son geste. De 
toute façon, il n'est pas le seul: d'autres 
investissent dans l'immobilier à Papeete.

Comme c'est logique, ce sont les 
mêmes mains qui tiennent les rênes du pou
voir. Aleurtête, Lafleur, présidentdu RPCR 
(Rassemblement pour la Calédonie dans la 
république) est député de la 2e circonscrip
tion. C'est lui qui, recevant Chiracen82, eut 
l'outrecuidance de déclarer : « le gouverne
ment est l'incarnation moderne d'un colo
nialisme périmé» ! Et ce n'est pas de 
l'humour. On retrouve le même type de per
les empoisonnées dans les propos de Larro- 
que qui ne cache pas ses propensions au 
racisme lorsqu'il déclare que : « Les grands 
chefs de tribu sont presque tous des ivro
gnes invétérés. » Il est difficile de clore la 
liste des chefs de file sans dire un mot de 
R. Galliot mire de Thio, unique député du 
Front national à l'Assemblée territoriale.

Ces leaders sont forts d'abord du sou
tien du RPCR local et du Front calédonien 
de J. Guillemard. Mais surtout ils ont 
l'appui de tous ces « petits blancs », de ces 
« broussards», plus ou moins giscardiens, 
gaullistes et surtout réactionnaires.

Ce sont eux qui constituent les « comi
tés de vigilance», les milices et autres 
assemblées de «légitime défense». Epau
lés par quelques baroudeurs du Front 
National métropolitain, ce sont les hom
mes de main du colonialisme calédonien.

L E S  «  R H O D E S IE N S »  
C A LD O C H E S

T ANT pour des raisons «éthiques», 
que pour préparer les Législatives, 
tous les ténors de l'opposition se 

sont exprimés sur le problème Calédonien. 
D'abord, dans le genre menace prophéti
que, Soisson (UDF), a clamé ses craintes : 
« Si l'on suit certains, la Nouvelle Calédonie 
ça peut être dans quelques années l'Algérie 
ou l'Afrique du Sud». Et Rossinot (prési
dent du parti radical) de renchérir: « Le PR 
condamne Latitude de faiblesse du gouver
nement face à une minorité d'extrémistes 
soutenus parla Lybie». Depuis que Carlos a 
disparu, Khadafi décidem m ent est 
partout...

Mais laissons de côté les « vedettes 
américaines» et passons aux super-stars: 
VGE, Barre, Chirac, C. de Murville, Cha- 
ban, Debré et Mesmer. Tous les 7 ont en 
effet poncocté une déclaration que De 
Gaulle en 58, en Algérie, aurait pu signer. 
Visiblement, eux; « n'ont pas compris ! ». Il 
serait injuste d'oublier ici les discours tradi
tionnels du « Recours » défendant « ses » 
compatriotes en Nouvelle Calédonie et du 
FN qui a demandé à la population de «se 
tenir prête à assurer sa légitime défense »...

Au-dela des motivations de politique 
intérieure qui ont pu provoquer ces éclats, 
les « Rhodésiens» caldoches n'ont pu que 
s'en réconforter. Pour eux, l'indépendance 
même à la Pisani est impensable. Par les 
urnes ou par la force ils feront tout pour 
maintenir intact leur pouvoir sur l'île.

H. Eersel
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PAROLE KANAKE
«  C IV IL IS A T IO N  K A N A K E  :  U N E  C H A N C E  

P O U R  L E  S O C IA L IS M E »

  ------    7 in n u n /tfl ?  Id o n d té  c u ltu - ^

« Z r io g u L  * * *  WnmSnw- D  o u ta n t
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^ ------------------------

P ARLER du Peuple Kanak aujourd'hui 
constitue une tâche redoutable dans 
la mesure où son Histoire s'enracine 

dans la nuit des Temps et qu'il n'existe pas 
d'écrits sérieux à son sujet. De plus trop de 
déformations persistent dans les interpré
tations des anthropologues et des ethnolo
gues qui veillent jalousement sur les affaires 
kanakes. Aussi est-il indispensable de resti
tuer la réalité sur la société kanake et de la 
présenter aux Français afin que ceux-ci 
comprennent l'importance des revendica
tions de tout un peuple et les soutiennent 
en connaissance de cause.

La société kanake est à l'origine une 
société sans classes, les rapports de pro
duction et ceux entre les hommes sont liés 
à une philosophie qui exclut toute forme de 
domination, d'exploitation et d'oppres
sion. L'organisation sociale, la production 
et l'échange, la répartition du travail et son 
produit, les rapports humains, tout cela se 
fait conformément à des règles commu
nautaires qui, non seulement sont fonction 
des besoins de chacun, mais encore resti
tuent à la vie la plénitude de son épanouis
sement.

A ceux qui ont pris la société kanake 
pour une société féodale qu'il fallait occi
dentaliser, nous disons qu'ils ne font que 
légitimer, au nom de la barbarie, le colonia
lisme et la mise au pas du Peuple Kanak. Il 
est donc temps de rompre avec des métho
des de type totalitaire et s'engager enfin 
dans une voie qui garantisse les droits col
lectifs et individuels et conduise à plus de

fraternité entre les hommes. Cela ne saurait 
se faire sans qu'il soit reconnu au peuple 
kanak le droit à l'auto-détermination, le 
droit à l'indépendance, le droit de décider 
librement de son destin.

Si l'on nous refuse ces droits, la situa7 
tion calédonienne risque d'évoluer vers un 
affrontement préjudiciable à l'ensemble 
des communautés qui vivent aujourd'hui 
en pays kanak. Et, plus que quiconque, cela 
nous heurtera de plein fouet, car nous som
mes un peuple pacifique.

Nier notre droit à l'existence et à la sou
veraineté sur notre propre pays c'est ali
menter la haine et faire obstacle à la paix 
entre les peuples. Il est donc temps de met
tre un terme à plus d'un siècle de barbarie. 
Et pour cela les réformes annoncées par le 
Gouvernement français peuvent apparaître 
comme une embellie à la condition qu'elles 
s'inscrivent dans la logique du discours pro
noncé à Cancun par François Mitterrand, 
c'est-à-dire qu'elles répondent favorable
ment à l'attente du Peuple Kanak. Lorsque 
celui-ci aura recouvré sa liberté, il saura 
accueillir, comme par le passé, tous ceux 
qui auront choisi de vivre avec nous sans 
pour cela renier leur propre identité.

Les données du problème kanak, ont 
considérablement changé depuis les 
débuts de la colonisation. Et beaucoup de 
gens s'imaginent que l'indépendance 
kanake c'est le retour à « l'Etat sauvage » ! 
Qu'ils se rassurent. Nidoîshe Hnaisseline 
disait en 1969 : « La.société kanake est une 
société sans prison, sans asile, et sans 
orphelinat ». J'ajoute qu'elle est sans clas
ses et profondément démocratique, et, 

qu'elle saura riposter efficacement à toute 
tentation bureaucratique, néo-coloniale 
ou féodale.

Car pour un peuple qui a vécu quatre 
mille ans sans Etat, n'est-ce pas un signe de 
santé ? Nous le croyons même si nous 
sommes tenus de passer par un Etat puis
que telle est la volonté de la Communauté 
Internationale aujourd'hui.

Mais ce faisant, nous avons conscience 
des dangers que comporte l'engrenage de 
l'Etat. En effet, à l'Est comme à l'Ouest, 
aucun Etat n'a pu dépérir malgré la prophé
tie de Lénine. Au contraire les Etats dits
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Socialistes se sont considérablement ren
forcés écartant ainsi et pour longtemps 
toute velléité de changement démocrati
que. Le Peuple Kanak ne cherche pas à 
bâtir son avenir sur la force. L'Etat qui sor
tira de l'Indépendance devra mettre un 
terme à la semi-féodalisation introduite 
dans notre société par le colonialisme, et 
retrouver cet esprit communautaire qui a 
prévalu durant quatre mille ans et qui doit 
servir de base à l'organisation sociale, au 
règlement de la question foncière et à la 
définition de l'ensemble des orientations 
politiques, économiques, sociales et cultu
relles pour un avenir meilleur.

Au titre des valeurs humaines auxquel-, 
les les Kanaks attachent de l'importance 
nous insistons particulièrement sur la soli
darité, le partage, l'hospitalité et la frater
nité. Ces notions ont façonné durablement 
les formations sociales de notre pays, de 
même qu'elles ont permis à différentes 
communautés régionales de s'associer par 
la symbiose pour donner des groupes 
sociaux dont les qualités humaines sont 
exceptionnelles.

D'aspect fondamentalement commu
nautaire, la société kanake ne prône pas 
pour autant la négation de l'individu 
comme certains l'ont prétendu. La place de 
chacun en fonction des attributions politi
ques et sociales du « lap » (1) et de ses apti
tudes propres à assumer telle ou telle res
ponsabilité. De plus, la désignation aux 
plus hautes charges communautaires tient 
compte avant tout de l'intégrité des person
nes et de leur qualités humaines. C'est ce 
qui prévaut notamment pour l'attribution 
du rôle de chef dont la désignation est prise 
collectivement par l'ensemble des « ditr »
(2) et dont les fonctions précises ne le his
sent pas au-dessus de la société et de ses 
lois, mais le situent parmi les membres de la 
communauté.

Ces quelques données suffisent à réfu
ter catégoriquement l'aspect féodal que 
les ethnologues ont attribué à la société 
kanake et que le Secrétariat d'Etat aux 
DOM-TOM reprend maladroitement à son 
compte lorsqu'il se met à pérorer à l'Acadé
mie des Affaires Coloniales. Alors nous 
disons que si des aspects semi-féodaux 
existent effectivement aujourd'hui dans les 
rapports internes à la société kanake, ils ont 
été introduits par le colonialisme son éco
nomie marchande et ses chapelles.

Il est donc temps de mettre un terme à 
tout ce qui contribue à dénaturer la société 
kanake et commencer enfin à lui restituer sa 
véritable identité. Et puisque « l'Associa
tion d'information et de Soutien aux Droits 
du Peuple Kanak» affirme sa volonté 
d'informer les Français sur la culture 
kanake, nous appelons à une attention par
ticulière sur les termes à employer pour 
s'acquitter de cette tâche.

En effet, les termes de clan, sujets, allé
geance, par exemple, ne correspondent 
pas du tout à ce qu'ils veulent désigner

dans notre société. Pire. Ils en changent le 
contenu dans le sens de la réduction. En 
fait, si l'on traduit correctement les termes 
kanaks de «lap», «lakéi», et «fat», on 
aboutit respectivement à communauté, les 
frères de (langue IAI), et devoir, ce qui 
implique un tout autre contenu à ces trois 
mots.

En somme, nous avons rendu compte 
ci-dessus et de façon sommaire de quel
ques aspects de la société et de la culture 
kanakes. Nous voulions surtout affirmer 
que notre civilisation avait largement les 
ressources nécessaires grâce à une culture 
multidimensionnelle pour envisager en 
toute sérénité la construction du Socia
lisme dans notre pays avec la garantie des 
libertés et de tous les droits fondamentaux 
de l'Homme.

(1 ) c o m m u n a u t é  à  l a q u e l l e  il a p p a r t i e n t  

(2) r e p r é s e n t a n t  d e  l a  c o m m u n a u t é .

«  L a  s o c i é t é  k a n a k e  e s t  u n e  s o c i é t é  

s a n s  p r i s o n ,  s a n s  a s i l e  e t  s a n s  

o r p h e l i n a t »  ( N i d o i s h e  H n a i s s e l i n e )
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COMME dans toutes les organisations 
politiques centralisées, l'essentiel se 
passe toujours entre deux congrès. 

Le PC, « maître ès-centralisme démocrati
que», peut donner des leçons à quicon
que sur ce thème. C'est pourquoi il n'est 
pas étonnant que le congrès de février 85 
soit amené à entériner des décisions prises 
novembre 84. Mais, entre temps, il est vrai 
que l'on a pris soin de convaincre les mili
tants oppositionnels (très nombreux à ce 
moment-là) de la nécessité de quitter le 
gouvernement.

En effet, c'est en plein été que Mitter
rand décida du lock-out des quatre minis
tres communistes du gouvernement.

Cette décision qui confortait toute une 
partie du BP, fut immédiatement intégrée 
dans une nouvelle stratégie.

« E n c o re  u n  c a r re a u  d 'c a s s é . ..

D'ABORD le problème fut posé en 
termes de responsabilité indivi
duelle. Et le Secrétaire général fut 

mis sur la sellette. Juste après les Euro
péennes, Rigout apostropha Marchais en 
l'appelant «l'homme de l'échec». Mais 
dans ce type de structure, toucher le 
« père » dans ces termes est dangereux 
pour tout le monde. Ce fut donc un autre
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qui « porta le chapeau », pendant un 
temps. Mais tout ceci c'est de l'anecdote 
Bientôt l'union se fit à nouveau. Les uns 
après les autres, les contestataires firent 
allégeance. Leroy, Lajoinie, Gremetz se 
serrèrent les coudes et firent un cordon 
sanitaire autour de Marchais. Certains 
peut-être un jour feront-ils l'analyse du 
silence de tel membre du BP, de l'absten
tion de tel autre, de la petite phrase d'un 
troisième... Nous avons eu tant de fois ce 
spectacle devant les yeux que je n'en 
apprécie ni le semblant de suspens ni 
l'humour. Au-delà de ces facéties, reste 
pour le PC le problème de fond : comment 
se situer par rapport au gouvernement 
socialiste et par rapport au PS ?

De fait, la situation telle qu'elle apparut 
depuis le départ du gouvernement n'a pu 
que conforter les partisans anciens ou plus 
récents d'une rupture de l'union de la gau
che. Déjà, en 77-78, l'équipe Marchais 
avait imposé aux «rénovateurs» du parti, 
favorables à l'union, l'abandon de leurs 
convictions. Les bastions « pro PS » dans 
le parti (Fiszbin) ou à la CGT (Seguy) 
avaient été expulsés ou neutralisés les uns 
après les autres. La victoire inattendue de 
Mitterrand et la présence gouvernemen
tale des communistes n'a été, en fait, 
qu'une parenthèse dans une stratégie 
assez homogène.

Pour ceux qui avaient oublié ces élé
ments, l'affaire « Fabien » a contribué à les 
leur rappeler. Au-delà des péripéties 
scandalo-ténébreuses, elle a au moins per
mis de remettre au pas les « rénovateurs », 
en faisant jouer à fond l'esprit de parti. On 
en est donc bien revenu, et sans équivo
que cette fois-ci, au 23e Congrès, celui 
qui, en 79, avait consacré la politique du 
cavalier seul. Mais la situation, tant à 
l'intérieur du parti, qu'à l'extérieur, a beau
coup évolué.

L e  P C  e n  8 5 , o u  p lu t ô t  
c e  q u ' i l  e n  re s te

L A dégringolade est ancienne. Sans 
remonter aux calendes grecques, la 
période amoureuse PC-PS ne fut 

guère avantageuse pour le premier élé
ment du couple. Ce fut d'ailleurs une des 
raisons majeures du divorce. Mais après la 
rupture, la catastrophe continua. Le pas
sage au gouvernement ne fit que confir
mer le déclin. Et à ce moment-là, le PC, en 
prime, est victime des rancœurs justifiées 
du « peuple de gauche ». Ainsi, le nombre 
de ses adhérents fond de plus en plus. 
Officiellement, il passe de 700 000 en 79 à 
600 000 en fin 84. Et l'on peut sérieuse
ment situer ce chiffre en baisse lorsqu'on 
voit les difficultés qu'a le parti à tirer, ven
dre et faire vendre se presse.

Mais il y a peut-être plus grave : la 
nature des militants eux-mêmes a changé 
car ils sont devenus plus sensibles aux 
idées dominantes à l'extérieur du parti.

De 78 à 84, le PC a ainsi perdu un quart 
de son électorat et ses bastions électoraux 
traditionnels sont en voie de disparition.

La Seine-St-Denis, le Val de Marne, les 
Bouches-du-Rhône, le Nord, etc., se sont 
transformés, « modernisés » et le vote PC 
a disparu. Comme le dit elle-même la Voix 
ouvrière : «Les électeurs du PC sont /es 
plus démunis en terme monétaire mais les 
plus pourvus en avantages sociaux, 
acquis, qu'iis entendent défendre ». Même 
un peu caricaturale, cette définition met le 
doigt sur une des causes de la baisse élec
torale : la classe ouvrière traditionnelle se 
modifie et dans certains secteurs disparaît 
totalement. Or, le PC, dans les nouvelles 
catégories, a été pris de vitesse par le PS. 
Et si ses discours touchaient peu les 
employés, ils passaient aussi mal dans 
l'autre frange, celle du lumpen. Cela, mal
gré et à cause de la violence de ses propos 
musclés, comme à Vitry. Il faut dire aussi 
qu'en naviguant en eaux troubles, il ne 
pouvait qu'être concurrencé victorieuse
ment par le FN.

A faire la somme des pertes du PC, 
comment oublier toutes ces associations 
(Femmes françaises..., etc.) tous ces 
intellectuels, tous ces «compagnons de 
route » qui se référaient constamment au 
« Parti » et qui aujourd'hui ont disparu ?

Enfin, et surtout, il a perdu une crédibi
lité considérable à gauche et à l'extrême- 
gauche. Fleureusement pour lui, il y a la 
CGT.

L a  c o u r r o ie  d e  tra n s m is s io n  
e t  s e s  in c a n ta t io n s

L A Cgt est restée la caisse de réso
nance du Parti. Comme lui, mais 
dans son secteur, menée de main de 

maître par Krasuki, elle a contribué à 
amplifier la désunion syndicale. Depuis 81, 
son image de syndicat gouvernemental 
n'a pas aidé à son épanouissement... 
Alors qu'elle acceptait sans trop rechigner 
le blocage des prix et des salaires en 83, 
elle a perdu des voix à la Sécu la même 
année. Pour les mêmes raisons que le PC, 
elle chute aussi dans les bastions anciens. 
Mais c'est aussi la même politique produc- 
tiviste qui est mise en avant. Face à une

CFDT prompte à négocier avec le patro
nat, la CGT «gros sabots» retrouve des 
accents revendicatifs qui font écho aux 
nombreuses inquiétudes ouvrières. Mais 
les « conflits-phares » menés localement 
par la centrale de Krasuki ne doivent pas 
faire oublier l'essentiel : elle n'a plus de 
perspective globale de lutte sinon un fort 
désir de se maintenir en mobilisant les 
«mécontents». Ainsi s'explique le fait 
qu'eprès le rejet de la « flexibilité » par les 
bases syndicales, elle n'ait pas tenté 
d'engranger ce mécontentement. Ses 
menaces réitérées de grève générale ne 
sont qu'incantations. Dans son secteur 
donc, la Ggt connaît les mêmes problèmes 
que le PC.

L e  P a r t i  a  / 'a v e n ir  d e r r iè re

L E « nouveau rassemblement majori
taire contre la crise», thème de son 
prochain congrès, s'annonce mal. 

Derrière le flou de la langue de bois, le PC 
attend. C'est donc sur le passé et sur l'orga
nisation elle-même du parti (centralisme 
démocratique) que les communistes vont 
camper. En effet, il semble même qu'un 
retour de la droite en 86 et une chute du PS 
ne pourront colmater le reflux. Au con
traire, la désillusion qui touche toute la gau
che ne peut que les éclabousser au pas
sage. Et comme aucune autre orientation 
alternative n'est présentée au Congrès, on 
assistera alors à des changements de per
sonnes mais à aucun bouleversement pro
fond. L'agonie du PC semble engagée pour 
un temps assez long. Au-delà du parti, 
c'est toute une gauche traditionnelle qui 
disparaît. On pourrait se réjouir de ce chan
gement s'il n'allait de pair avec une forte 
poussée de la droite et de l'extrême-droite. 
Or face à cette flambée réactionnaire per
sonne n'a su construire une alternative con
séquente à la société actuelle. L'échiquier 
politique de demain, sans le PC, ne sera pas 
forcément le début de changements posi
tifs pour les luttes.

Julie Desgranges
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CONVERGENCE 84

LETTRE OUVERTE

CENTRE V ILLE  
ET PER IPH ER IE

r\ECEMERE 83 : de jeunes beurs partis, à pied, des Minguettes, 
JLSsont accueillis à Paris par 100 000 personnes solidaires de 
cette «Marche pour l ’égalité et contre le racisme». La gauche ins
titutionnelle a délégué ses représentants, une délégation de jeu
nes est reçue à l ’Elysée. « Rien ne sera plus jamais comme avant », 
ont dit et répété les marcheurs. L’enthousiasme est à la mesure de 
l ’événement. Et les désillusions qui lui succèdent aussi : face à la 
montée du racisme, le gouvernement ne trouve rien de mieux que 
de renforcer les contrôles aux frontières, entraver les regroupe
ments familiaux, expulser à la hâte. L’heure est à la «maîtrise des 
flux migratoires ». Tout immigré est suspecté d ’être un clandestin, 
les crimes racistes impunis se multiplient et les jeunes issus de 
l ’immigration se retrouvent seuls, victimes d ’une discrimination 
de tous les instants.

Décembre 84 : un an après la « Marche », les rouleurs de « Con
vergence 84 pour l ’Egalité » arrivent dans la capitale à mobylette. 
Les politiciens sont, cette fois, restés au chaud. C’est que le ton 
des manifestants est plus dur, plus clair, donc très critique vis-à- 
vis des autorités et partis de gauche : «Ils parlent tous d ’insertion, 
ils préparent notre expulsion!». Les animateurs de «Conver
gence 84» ne formulent pas de revendications, ils ne réclament 
plus qu’on tolère leur différence. Pour la plupart issus de l ’immi
gration, ils entendent, avant tout, lutter avec d ’autres pour une 
nouvelle citoyenneté : « Vivre ensemble avec nos ressemblances 
quelles que soient nos .différences ». Des différences qui ne sont 
pas tant propres aux immigrés qu ’fux jeunes des banlieues et des 
cités, qui vivent entre et bitume.

Au risque de brûler les étapes, l ’anti-racisme traditionnel est 
'.ous publions témoigne de cette évolution 
l ’intervention faite, au terme du «défilé

es rouleurs, par une des animatrices de 
cette initiative» Farida  ̂Ëelghoul ne veut plus d ’une solidarité 
humaniste sans lendemain. Et elle le crie haut et fort aux gens con
vaincus. §

— ^  nu ire  passage 
—  aans les v illes, p o u r nous d ire , 

su r un ton navré  : «Le p rob lèm e , c ’est 
q u ’encore  une fois, nous nous re trou 
vons en tre  gens convaincus P* '  Cause no  — - m  c  est àu e  ça  que  les choses n ’avancent
pas...». A u  bout de  que lques étapes,
une question s ’est im posée à  nous :
convaincus, certes ! M ais convaincus d e  quo i ? (...).

LE CENTRE ET 
LA PERIPHERIE

I L est v ra i que  les  gens convaincus 
ne v ivent pas dans les  m êm es quar
t ie rs  q u e  nous. U ne  in it ia tive  

com m e C onvergence  84 le  dit. Les 
gens q u i la  soutiennent habitent, pou r 
la  p lupart, au cen tre  v ille . Les gens

mis à mal. Le texte que 
radicale. Il est extrait 
carnaval» accueillant

« L e s  g e n s  c o n v a i n c u s ,  i l s  n o u s  t e n d e n t  

l a  m a i n ,  m a i s  t o u t  a u  p l u s ,  p a r c e  q u ' i l s  

s e  t r o u v e n t  à  d i s t a n c e  s u f f i s a n t e  

d e  n o t r e  s o u f f r a n c e  »  ( F a r i d a ) .



AUX GENS CONVAINCUS
s o u t e n u s  h a b i t e n t ,  e u x  l a  p é r i p h é r i e ,  

c ' e s t - à - d i r e  d a n s  l e s  b a n l i e u e s ,  e n  

d e h o r s  d e s  e s p a c e s  d e  c o n s o m m a t i o n  

e t  d e  d é c i s i o n .

N o u s  a v o n s  r e f u s é  l ' a t t i t u d e  s t é r i l e  

q u i  c o n s i s t e r a i t  à  m é p r i s e r  e t  à  r e j e t e r  

t o u s  l e s  g e n s  q u i  n e  v i v e n t  p a s  l a  m ê m e  

r é a l i t é  q u e  n o u s .  N o u s  a v o n s  p r o p o s é  

l e  d i a l o g u e  p o u r  m e t t r e  e n  v a l e u r  l e s  

r é a l i t é s  l o c a l e s ,  a s p e c t  f o n d a m e n t a l  

d e  l ' i n i t i a t i v e  e t  s u r  l e q u e l  n o u s  a v o n s  

c o n t i n é  d ’ i n s i s t e r .

N o u s  n e  v o u l i o n s  p a s  ê t r e  d e s  

r o u l e u r s - v e d e t t e  q u i  s e  c o n t e n t e r a i e n t  

d e  t é m o i g n e r  s u r  u n e  t r i b u n e .  E t  d e  

t é m o i g n e r  d ' h i s t o i r e s  a t t e n d u e s .  F o r c e  

a  é t é  d e  c o n s t a t e r  q u e  l a  p l u p a r t  d e s  

o r g a n i s a t i o n s  q u i  n o u s  o n t  a c c u e i l l i s  

t o u t  a u  l o n g  d e s  t r a j e t s  s e  s o n t  r é v é l é e s  

i n c a p a b l e s  d e  f a i r e  l e  t r a v a i l  p r é v u  : 

f a i r e  a p p a r a î t r e  l a  d i v e r s i t é  c u l t u r e l l e

d e s  q u a r t i e r s ,  s u s c i t e r  d e s  i n i t i a t i v e s  

l o c a l e s  q u i ,  e n  o c c u p a n t  l a  r u e ,  p o u 

v a i e n t  r e c e v o i r  g r â c e  a u  p a s s a g e  d e  

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

E n  u n  m o t ,  f a i r e  u n  v é r i t a b l e  t r a v a i l  d e  

c r é a t i o n .

N o u s  n o u s  s o m m e s  r e t r o u v é s  

e n f e r m é s  d a n s  d e  g r a n d e s  s a l l e s  e t  d e  

g r a n d s  d é b a t s  g é n é r a u x  o ù  r e v e n a i t  

s a n s  c e s s e  l e  l e i t m o t i v  d u  r a c i s m e  e t  

c e l u i  d e  l a  m o n t é e  d e  l ’ e x t r ê m e -  

d r o i t e .  D i s c u s s i o n s  o ù  t o u t e s  s i t u a t i o n s  

c o n c r è t e s  s o n t  o u b l i é e s  a u  p r o f i t  d e  

c o n s i d é r a t i o n s  g é n é r a l e s  q u i  p e r m e t 

t e n t  à  b e a u c o u p , n o u s  l e  s o u p ç o n n o n s ,  

d e  s o u l a g e r  l e u r  m a u v a i s e  c o n s 

c i e n c e .  N o t r e  p r o p o s  a  é t é  c o n f o r t é  

p a r  d e s  r e n c o n t r e s  v é c u e s  e n  p r e n a n t  

l e  c h e m i n  d e  l ’ é c o l e  b u i s s o n n i è r e ,  o ù  

l e s  j e u n e s  é t a i e n t  l e s  s e u l s  à  é v o q u e r  l a  

r é a l i t é  d e  l ' a c h a r n e m e n t  p o l i c i e r ,  l e s  

a r r e s t a t i o n s  a b u s i v e s ,  l e s  m i l i c e s  

d ’ a u t o d é f e n s e .

Q u e  f a l l a i t - i l  f a i r e  ?  M é n a g e r  n o s  

a l l i é s  p a r c e  q u ’ i l s  n o u s  o f f r a i e n t  l e  g î t e  

e t  l e  c o u v e r t  ?  C ' e s t  j u s t e m e n t  p a r c e  

q u i l s  s o n t  n o s  a l l i é s  q u e  n o u s  n e  

d e v o n s  l e u r  f a i r e  a u c u n  c a d e a u .

C e r t a i n s  p r é t e n d e n t  q u ’ u n e  

p a r e i l l e  a t t i t u d e  r i s q u e r a i t  d e  l e s  d i s 

s u a d e r .  D ’ a u t r e s  r é p o n d e n t  q u e  s ’ i l s  

s o n t  v é r i t a b l e m e n t  n o s  a m i s ,  i l s  d o i 

v e n t  a c c e p t e r  d ' ê t r e  r e m i s  e n  q u e s 

t io n ,  p r e n d r e  l e  r i s q u e  d e  l e u r  c h o i x  

s a n s  p o u r  a u t a n t  c h a n g e r  d ’ o p i n i o n .  

N o u s  a v o n s  c h o i s i  l a  d e u x i è m e  a t t i t u d e  

c a r  n o u s  n ’ a v o n s  p a s ,  d a n s  l ' e x t r ê m e  

g r a v i t é  d e  l a  s i t u a t i o n  a c t u e l l e ,  n o u s  

n ’ a v o n s  p a s  d r o i t  a u  b lu f f .  S e u l e  u n e  

d é m a r c h e  f o n d é e  s u r  l a  c l a r t é  p e r m e t  

d ' e n v i s a g e r  l ' a v e n i r .

A  c e u x  q u i  n o u s  a c c u s e n t  d e  f a i r e  l e  

j e u  d e  l a  d r o i t e  e t  d e  l ' e x t r ê m e - d r o i t e ,  

n o u s  r é p o n d o n s  s e r e i n e m e n t  : c ’ e s t  l e  

s i l e n c e  ( q u i  s e  n o u r r i t  d e  m a l e n 

t e n d u s ) ,  c ’ e s t  l a  p e u r  d e  l a  c r i t i q u e ,  q u i  

p e r m e t  u n e  p o l i t i q u e  d e s  c o n c e s s i o n s  

q u i  e l l e ,  e t  e l l e  s e u l e ,  r e n f o r c e  l a  d r o i t e  

e t  l ’ e x t r ê m e - d r o i t e .  L a  F r a n c e ,  d e p u i s  

l ’ a r r i v é e  d e  l a  g a u c h e  a u  p o u v o i r ,  e n  

f a i t  l ' e x p é r i e n c e  d a n s  t o u s  l e s  d o m a i 

n e s .

L a  p l u p a r t  d e s  g e n s  c o n v a i n c u s  s e  

d é f i n i s s e n t  c o m m e  t e l s ,  t o u j o u r s  a u  

n o m  d ’u n e  c a u s e ,  P a r c e  q u e  l e u r s  

i d é e s  p o l i t i q u e s  s o n t  c o n t r a i r e s  à  c e l 

l e s  d e  l ’ e x t r ê m e - d r o i t e .  P a r c e  q u e  

l e u r s  i d é a u x  h u m a n i s t e s  s ' o p p o s e n t  

f a r o u c h e m e n t  a u  r a c i s m e .

L e  p r o b l è m e  c ’e s t  q u e  l o r s q u e  l ’ o n  

s e  m o b i l i s e  a u  n o m  d ’u n e  c a u s e ,  o n  s e  

s e n t  s û r e m e n t  s o l i d a i r e  d ë  c e s  p a u v r e s  

b o u g r e s  q u i  s u b i s s e n t  d e s  i n j u s t i c e s  

i n t o l é r a b l e s  m a i s  l ’ o n  n e  s e  s e n t  p a s  

v r a im e n t  c o n c e r n é .  O n  t e n d  s a  m a in ,  

t o u t  a u  p l u s ,  p a r c e  q u e  l ’o n  s e  s e n t  à  u n e  

d i s t a n c e  s û r e  d e  c e t t e  s o u f f r a n c e .

S u r  l a  q u e s t i o n  e s s e n t i e l l e  d e s  j e u 

n e s ,  i l  e s t  n é c e s s a i r e  q u e  l e s  i n s t i t u 

t i o n s  a n t i r a c i s t e s  r e m e t t e n t  e n  q u e s t i o n  

d e s  p r a t i q u e s  q u i  p r o u v e n t  q u ’ e l l e s  n e  

c o n s i d è r e n t  p a s  c e s  j e u n e s  c o m m e  

d e s  p a r t e n a i r e s  à  p a r t  e n t i è r e .  E l l e s  

r e f u s e n t  a c t u e l l e m e n t  d e  c o m p r e n d r e  

q u e  c e u x - c i  o n t  d ’ a u t r e s  b u t s  q u e  

d ' a d o p t e r  u n  m o d e  d e  v i e  q u i  e s t  c e l u i  

d u  m o d e  d e  v i e  e n  c a s e r n e .  L ’ i n t é g r a 

t i o n  p r o p o s é e  a u j o u r d ' h u i  s i g n i f i e  l e  

s a c r i f i c e  d e  n o t r e  i n t é g r i t é .  E n  f a i t ,  l a  

r i c h e s s e  p o r t é e  p a r  c e t t e  j e u n e s s e  

v i e n t  d u  r e f u s  d e  c e r t a i n e s  v a l e u r s  t r a 

d i t i o n n e l l e s .  E t  c ’ e s t  c e l a  l a  v é r i t a b l e  

m o d e r n i t é .

LE CARCAN  
ANTIRACISTE

L E  d é b a t  s u r  l e s  n o u v e l l e s  f o r m e s  

d e  c i t o y e n n e t é  n e  p e u t  p a s  ê t r e  

e n v i s a g é  a v e c  d e s  p a r t e n a i r e s  

e x t é r i e u r s  a v a n t  q u e  s ' i n s t a u r e  u n  r a p 

p o r t  d e  f o r c e  f a v o r a b l e  à  l ’ e x p r e s s i o n  

d e s  q u a r t i e r s ,  q u i  p a s s e  p a r  l a  r e m i s e  

e n  c a u s e  d u  c a r c a n  a n t i r a c i s t e .  A  s e r 

v i r  l e  r a c i s m e  à  t o u t e s  l e s  s a u c e s ,  o n  

f i n i t  p a r  l e  b a n a l i s e r .  E t  s u r t o u t  o c c u l t e r  

d e s  p r o b l è m e s  q u i  n e  s o n t  p a s  e x c l u s i 

v e m e n t  c e u x  d e  l ’ im m i g r a t i o n .

I l  e s t  n é c e s s a i r e  q u e  l e s  l i e n s  e n t r e  

l e s  g e n s  c o n v a i n c u s  e t  l ’ i m m i g r a t i o n  

s ’o p è r e n t  s u r  d ’ a u t r e s  m o d e s  q u e  

c e u x  d e  l a  s o l i d a r i t é  e t  d u  s o u t i e n  

p a r c e  q u e  l e s  r é s i s t a n c e s  d e s  j e u n e s  

d e s  c i t é s  a u j o u r d ’h u i  c o n c e r n e n t  t o u s  

l e s  h a b i t a n t s  d e  c e  p a y s .  A u c u n e  m è r e  

n e  p e u t  c r o i r e  s e s  e n f a n t s  à  l ' a b r i  d e s  

2 2  l o n g  r i f l e  d e s  b e a u f s  d é t r a q u é s  p a r  

l a  f o l i e  s é c u r i t a i r e .

B e a u c o u p  d e  m o u v e m e n t s ,  d ’ o r g a 

n i s a t i o n s  d e  g a u c h e  e t  d ' e x t r ê m e -  

g a u c h e  p a r l e n t  d e  r a c i s m e  à  t o r t  e t  à  

t r a v e r s  p o u r  j u s t i f i e r  l e s  u n s ,  l e u r  v o c a 

t io n ,  l e s  a u t r e s  p o u r  l é g i t i m e r  l ’ i n s c r i p 

t i o n  d e  l a  l u t t e  a n t i r a c i s t e  d a n s  l e u r s  

p r o g r a m m e s .  L ’ im m i g r a t i o n  e s t  a i n s i  

m a r g i n a l i s é e .  E l l e  d e v i e n t  u n  m o n d e  

m y s t é r i e u x ,  t e l l e m e n t  m y s t é r i e u x  q u ’ i l  

f i n i t  p a r  n o u r r i r  t o u s  l e s  f a n t a s m e s  d e  

l ' i m a g i n a t i o n  n a t i o n a l e .  O n  p e u t  e n  

d i r e  n ’ im p o r t e  q u o i  s a n s  p r e n d r e  l e  r i s 

q u e  d  ' ê t r e  c o n t r e d i t . E t  1 ’ o n  s  ’ e n  d o n n e  

à  c o e u r  j o i e  ! C ' e s t  u n e  v é r i t a b l e  c o n 

v e r g e n c e  d e s  s y m b o l e s  e t  d i s c o u r s  : 

l e s  f a c h o s  e t  l ' a r c h é t y p e  d e s  i n v a s i o n s  

b a r b a r e s ,  l e s  g a u c h o s  e t  l ' é t e n d a r d  d e  

l a  r é v o l t e  d e s  d a m n é s  d e  l a  t e r r e ,  l e s  

c a t h o s  a u  n o m  d e  l a  c o m p a s s i o n ,  e t c .  

R i e n  d ’ é t o n n a n t  à  c e  q u e  l e s  h a b i t a n t s  

d e s  c i t é s  p é r i p h é r i q u e s  p l i e n t  s o u s  l e  

p o i d s  d e s  s y m b o l e s » .

(Les intertitres sont d e  la rédaction)
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SYNDICATS

LA FERMETE FACE 
A LA « FLEXIBILITÉ »

r

A G O R A .  P e u x - t u  d ’ a b o r d  

r a p p e l e r  l e s  p o i n t s  c o n t e 

n u s  d a n s  l e  p r o t o c o l e  s u r  

l a  f a m e u s e  « f l e x i b i l i t é  ».

R o s e l y n e .  D ’ a b o r d ,  c ’ e s t  

l ' a m é n a g e m e n t  d u  t e m p s  

d e  t r a v a i l  s u r  l ’ a n n é e .  

C e t t e  d i s p o s i t i o n  a u r a i t  

p e r m i s  a u  p a t r o n a t  d ' a u g 

m e n t e r  l e  t e m p s  d e  t r a v a i l  

c e r t a i n e s  s e m a i n e s  e t  d e  l e  

d i m i n u e r  p e n d a n t  d ’ a u t r e s  

p é r i o d e s .  O r ,  n o u s  n o u s  

s o m m e s  t o u j o u r s  b a t t u s  

p o u r  l a  r é d u c t i o n  d u  t e m p s  

d e  t r a v a i l  t a n t  j o u r n a l i e r  

q u ’ h e b d o m a d a i r e .  L e  

p a t r o n  a v a i t  l à  l e  m o y e n  d e  

f a i r e  t r a v a i l l e r  e n  f o n c t i o n  

d e  s e s  p r o p r e s  i n t é r ê t s .

L e s  p r o c é d u r e s  d e  

l i c e n c i e m e n t s  é t a i e n t  a u s s i  

e n  d i s c u s s i o n ,  A u j o u r 

d ’h u i ,  c h a q u e  f o i s  q u ' u n e  

e n t r e p r i s e  l i c e n c i e ,  i l  y  a  

f o r c é m e n t  u n  p l a n  s o c i a l  

q u i  e n v i s a g e  s o i t  l a  f o r m a 

t i o n ,  s o i t  l e  r e c l a s s e m e n t ,  

s o i t  d ' a u t r e s  b o u l o t s  a i l 

l e u r s .  S e l o n  l e  p r o t o c o l e ,  i l  

a u r a i t  f a l l u  q u e  l e  l i c e n c i e 

m e n t  t o u c h e  a u  m o i n s  1 0  

p e r s o n n e s  p o u r  q u e  l e  

p l a n  s o c i a l  s o i t  a p p l i q u é .  

L ’ a s t u c e  p o u r  l e  p a t r o n ,  e t  

t o u t  l e  m o n d e  l ' a  v u ,  c o n s i s 

t a i t  à  l i c e n c i e r ,  d i s o n s  9  

p e r s o n n e s  t o u s  l e s  m o i s .

A g o r a .  E s t - c e  l a  r a i s o n  

p o u r  l a q u e l l e  l e s  s y n d i 

c a t s ,  à  l a  b a s e ,  o n t  r é a g i  ?

R o s e l y n e .  I l s  o n t  r é a g i  s u r  

c e l a  m a i s  a u s s i  s u r  l e  p o i n t  

d e s  f a m e u x  s e u i l s  d e  

r e p r é s e n t a t i o n .  A u j o u r 

d ' h u i ,  l e s  d é l é g u é s  d u  p e r 

s o n n e l  e x i s t e n t  à  p a r t i r  d e  

1 0  s a l a r i é s  e t  l e  C o m i t é  

d ’ e n t r e p r i s e  à  p a r t i r  d e  5 0 .  

L e  p r o t o c o l e  p r é v o y a i t  

d ' e x c l u r e  d e  c e  d é c o m p t e  

l e s  s a l a r i é s  e n  c o n g é  d e  

m a l a d i e ,  e n  c o n g é  p a r e n 

t a l  d e  m a l a d i e  e t  l e s  

a p p r e n t i s . . .

P OUR la prem ière fo is , depuis bien long tem ps, les 
trava illeu rs  se son t opposés, sans équivoque au 

« m odern ism e » du CNPF et des d irections synd ica 
les.

A  la CFDT, le pro toco le  d ’ acco rd , concocté  par 
la d ire c tio n  confédéra le  avec le pa trona t, a été 
re je tté  u nan im em en t par la base. Ce fu t, à la fo is 
une s u rp r is e  et une énorm e espérance  pou r beau
coup .

C ’es t que lques jo u rs  après ce coup d ’ éc la t que 
nous avons in te rv iew é Roselyne, m ilitan te  de l ’ Union 
des T rava illeurs C om m unistes L iberta ires et m em bre 
du synd ica t Com m unaux-C FDT de Toulouse.

P a r  c e  s y s t è m e ,  b o n  

n o m b r e  d ’ e n t r e p r i s e s  n e  

p o u v a i e n t  a v o i r  d ' i n s t a n c e  

r e p r é s e n t a t i v e  d u  p e r s o n 

n e l .  C ’ é t a i t  u n e  r é d u c t i o n  

t r è s  i m p o r t a n t e  d u  d r o i t  

s y n d i c a l .

A g o r a .  C o m m e n t  e x p l i 

q u e s - t u  q u e  l ’ e n s e m b l e  d e  

l a  b a s e  s y n d i c a l e  a i t  r é a g i  

c o n t r e  ?

R o s e l y n e .  J e  l ' e x p l i q u e  

s u r t o u t  p a r c e  q u e  c ' e s t  u n e  

a t t e i n t e  t r è s  g r a v e  s u r  t o u s  

l e s  p l a n s .  S i  l e  p r o t o c o l e  

a v a i t  é t é  s i g n é ,  c o m p t e  

t e n u  d e  l a  « c o m b a t i v i t é »  

p a t r o n a l e ,  i l  a u r a i t  é t é ,  s u r 

t o u t  d a n s  l e s  p e t i t e s  e n t r e 

p r i s e s ,  t r è s  d i f f i c i l e  d e  

r i p o s t e r .

A g o r a .  Q u e l  e s t ,  s u r  c e  

p o i n t ,  l e  d y s f o n c t i o n n e 

m e n t  e n t r e  l e  s o m m e t  e t  l a  

b a s e  d u  s y n d i c a t  ?

R o s e l y n e .  L a  C o n f é d é r a 

t i o n  a  d û  e s t i m e r  q u e  l e s  

a s p e c t s ,  s o i - d i s a n t  p o s i t i f s ,  

c o n t e n u s  d a n s  c e  p r o t o 

c o l e ,  p a r  e x e m p l e  l a  c o n 

s u l t a t i o n  d e s  C E  l o r s q u ’ i l  y  

a  i n t r o d u c t i o n  d e  n o u v e l 

l e s  t e c h n o l o g i e s ,  é t a i e n t  

s u f f i s a n t s  p o u r  f a i r e  p a s s e r  

l e  r e s t e .  E l l e  a  p e u t - ê t r e  

e s t i m é ,  f a u s s e m e n t ,  

c o m m e  l e  p a t r o n a t  e t  l e  

g o u v e r n e m e n t ,  q u e  l a  

« f l e x i b i l i t é  » p e r m e t t r a i t  

s i n o n  d ' e m b a u c h e r  v r a i 

m e n t  d u  m o i n s  d e  r é d u i r e  

l e s  l i c e n c i e m e n t s .  J e  

p e n s e  q u e  l ' a n a l y s e  d e  l a  

b a s e  e s t  d i f f é r e n t e  : c ’ e s t  

p a s  e n  f a i s a n t  d e s  c a d e a u x  

a u  p a t r o n a t ,  q u ’ o n  a r r i v e r a  

à  l i m i t e r  l e s  l i c e n c i e m e n t s .  

A u  c o n t r a i r e ,  j e  p e n s e  q u e  

l a  c r a i n t e  d e s  s y n d i c a t s ,  à  

l a  b a s e ,  c ' e s t  q u e  s ’ i l  y  a  

m o i n s  d e  c o n t r ô l e ,  l a  

b a g a r r e  s e r a  p l u s  d i f f i c i l e  

e t  l e  p a t r o n a t  p o u r r a  l i c e n 

c i e r  p l u s  f a c i l e m e n t .
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A g o r a .  L o r s q u ’ a u  c o u r s  d e  

l a  r é u n i o n  d e  l ’U D  ( U n i o n  

d é p a r t e m e n t a l e )  l e s  s y n d i 

c a t s  s e  s o n t  p r o n o n c é s ,  y  a -  

t - i l  e u  u n a n i m i t é  ?

R o s e l y n e .  U n  s y n d i c a t  a  

v o t é  p o u r ,  u n  a u t r e  s ’ e s t  

a b s t e n u  ( l e  S g e n )  m a i s  t o u s  

l e s  a u t r e s  o n t  é t é  u n a n i m e 
m e n t  c o n t r e .

E t  p o u r  l a  p r e m i è r e  f o i s  

d e p u i s  l o n g t e m p s ,  l a  s a l l e  

é t a i t  c o m b l e .  I l  y  a v a i t  

m ê m e ,  p a r f o i s ,  2  à  3  d é l é 

g u é s  m a n d a t é s ,  p a r  s y n d i 

c a t .  C ' e s t  d i r e  q u e  l ’ i m p o r 

t a n c e  d e  l a  q u e s t i o n  e n  

d é b a t  a v a i t  é t é  p e r ç u e  p a r  
t o u s .

A g o r a .  S e l o n  t o i ,  c e t t e  

r é a c t i o n  d e  l a  b a s e ,  a u r a  t -  

e l l e  u n e  i n f l u e n c e  s u r  l e  

p r o c h a i n  C o n g r è s  d e  l a  
C F D T ?

R o s e l y n e .  E n  f a i t ,  j e  p e n s e  

q u ’ i l  f a u t  n u a n c e r .  C e  p r o 

t o c o l e  a  é t é  p e n s é  p a r  l a  

p a r t i e  d r o i t i è r e  d e  l a  C o n 

f é d é r a t i o n ,  c ’ e s t - à - d i r e  

p a r  d e s  g e n s  c o m m e  K a s -  

p a r  o u  J a q u i é .  M a i r e  a p p a 

r a î t ,  d a n s  c e  c a s ,  a s s e z  

m o d é r é .  A u - d e l à  d e  c e s  

d i v e r g e n c e s  a u  s o m m e t ,  

o n  p e u t  e s p é r e r  q u e  l e  

C o n g r è s  s e r a  l ' o c c a s i o n  

d e  v é r i t a b l e s  d é b a t s  

j u s q u ' à  p r é s e n t  g o m m é s .  

L e  r e f u s  d e  l a  b a s e  p e r 

m e t t r a ,  j ’e s p è r e ,  d e  c o u 

p e r  l a  r o u t e  a u x  p l u s  d r o i 

t i e r s  a u  m o m e n t  d u  C o n 
g r è s .

M a i s  c o m m e  i l  n ’y  a  p a s  

d ’ é q u i p e  a l t e r n a t i v e  a u  

n i v e a u  d e  t o u t e s  l e s  i n s t a n 

c e s ,  c ’ e s t  d o n c  p r é m a t u r é ,  

à  m o n  a v i s ,  d e  p e n s e r  

r e t r o u v e r  c e  q u ’a  é t é  l a  

C F D T  à . u n  m o m e n t  d o n n é .

C e c i  d i t ,  d é s o r m a i s ,  

a p r è s  l ' é p i s o d e  s u r  l a  

« f l e x i b i l i t é » ,  l a  c o n f i a n c e  

n ' e x i s t e  p l u s  e n t r e  l a  b a s e  

e t  l e  s o m m e t .  A u j o u r d ' h u i  

l e s  s y n d i c a t s ,  à  l a  b a s e ,  o n t  

p e u r  q u e  l a  d i r e c t i o n  n e  

l e u r  f a s s e  u n  « p e t i t  d a n s  l e  

d o s  », c ' e s t - à - d i r e  n e  s i g n e ,  

p a r  d e s  m o y e n s  d é t o u r 

n é s ,  l ’ a c c o r d  a v e c  l e  

C N P F .  E n  t o u t  c a s ,  l e  s o i r  

d u  v o t e  à  l ' U n i o n  d é p a r t e 

m e n t a l e ,  b e a u c o u p  é t a i e n t  

p r ê t s  à  d é c h i r e r  l e u r  c a r t e  

s i  l a  C F D T  s i g n a i t  l ' a c c o r d .  

D ' a u t r e  p a r t ,  n o m b r e u x  

é t a i e n t  c e u x  q u i  p e n s a i e n t  

q u e  l a  d i r e c t i o n  c o n f é d é 

r a l e  s e  p a s s e r a i t  d e  l e u r  

o p i n i o n  p o u r  r a t i f i e r  l e  p r o 
t o c o l e .

A g o r a .  C e  m é c o n t e n t e 

m e n t  d e  l a  b a s e  p e u t - i l  s e  

r e t r o u v e r  a u t o u r  d e s  i d é e s  

d é v e l o p p é s  p a r  l ’ o p p o s i 
t i o n  s y n d i c a l e  ?

R o s e l y n e .  L ' o p p o s i t i o n  

s y n d i c a l e  a  é t é  t r è s  u t i l e  à  

d e s  m i l i t a n t s  d a n s  l ' i m p o s 

s i b i l i t é  d e  r é f l é c h i r  d a n s  

l e u r s  s t r u c t u r e s .  L e s  r é a c 

t i o n s  f a c e  a u  p r o t o c o l e  v o n t  

e n r i c h i r  c e s  d é b a t s .  M a i s  i l  

s ' a g i t  s u r t o u t  a u j o u r d ' h u i  

d e  m e n e r  d e s  d i s c u s s i o n s  

à  l ’ i n t é r i e u r  d u  s y n d i c a t  

q u e  c e  s o i t  d a n s  l e s  s e c 
t i o n s  o u  l e s  U D .

LA  ««FLEXIBILITE» A  CARREFOUR-TO ULO USE. 
on n ’ en ve u t pas !

D ANS tou tes  les boîtes, on a beaucoup d iscu té  au tour 
du  protocole d ’accord s u r la « fle x ib il ité » . V o ic i le 

b ilan q u ‘ en on t tiré  des m ilitan ts  cédéd ites de « C a rre 

fo u r» .

l a  

t o u t

A g o r a .  P e n s e s - t u  q u e  

«  f l e x i b i l i t é  » p a s s e r a  

d e  m ê m e  ?

R o s e l y n e .  J e  n e  p e n s e  p a s  

q u e  l e  g o u v e r n e m e n t  p u i s 

s e  a c t u e l l e m e n t  i m p o s e r  

c e s  m e s u r e s .  I l  y  a  e u  u n e  

r é a c t i o n  t r o p  f o r t e  d e  

l ’e n s e m b l e  d e s  s y n d i c a t s ,  

à  l a  b a s e .  T o u s  l e s  m i l i t a n t s  

s y n d i c a u x ,  q u e l l e  q u e  s o i t  

l e u r  a p p a r t e n a n c e ,  t o u s  l e s  

t r a v a i l l e u r s  o n t  v u  l e  d a n 
g e r .

P r o p o s  r e c u e i l l i s  
p a r  V .  M a r c o s

P OUR nous, le point le plus grave du protocole c’était l’annula
tion du temps de travail qui, d ’ une part nous aurait fait travail
ler 60 heures par semaine en décembre et 30 en février, mais 

d’autre part aurait immédiatement entraîné des licenciements. Comme 
l’a déclaré le patron de « Carrefour » dans « Libération » : « A court terme, 
(annualisation entraîne des débauchages et, à moyen terme, les maga
sins qui auront répercuté l’économie ainsi réalisée sur leur prix de vente
pourront réembaucher.

«Ainsi donc, (annualisation c’était la porte ouverte à une concur
rence plus grande entre les entreprises de commerce, ce qui se serait tra
duit par une rentabilisation plus poussée du personnel au détriment de la

vie !Si toute la base du syndicat a refusé de signer le protocole, ce refus 
ne portait pas toujours sur les mêmes points que nous. Certains ont 
refusé les aspects concernant les seuils de représentativité syndicale. 
Selon nous, cela n’aurait pas changé grand chose à la réalité actuelle 
dans les PME. Mais si le refus de signer a été si général, c’est que, pour 
tout le monde sont apparus clairement (aggravation des conditions de
travail et (extension du pouvoir patronal.

Nous sommes aussi très inquiets car le Bureau national de la CFDT 
est prêt à signer la moitié de (accord (celle à laquelle nous sommes le 
plus opposée) et à discuter sur (autre partie. En ce qui nous concerne, 
nous refusons la totalité du texte et nous aimerions être entendus aussi 
bien par les pontes CFDT que par (opposition syndicale. Et vive Pancho
w:it„ fVilla !>

Des syndicalistes Cfdt de « Carrefour-Toulouse »



C O O R D I N A T I O N  

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

I N F O R M A T I C I E N S

U n e  p a g e  b la n c h e  
o f f e r t e  e n  t o u t e  l ib e r t é  

à  u n  m o u v e m e n t .

C.L.I.
Chez Y M D 
B.P. 4 27 .16  
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Jjk  U JO U R D 'H U I, fa c e  à  u n  m a rq u e  fla g ra n t d e  fib r e  e t  v é rita b le  in fo rm a tio n  c o n c e r n a it  Al l'in fo rm a tiq u e  (s e s  m é tie rs , s e s  a p p lic a tio n s , s e s  c o n sé q u e n c e s) s e  d re s s e  u n e  in itia 
t iv e  R re rta ire  q u i te n d  à  re g r o u p a , a u  s e in  d 'u n e  c o o rd in a tio n , to u s c e u x  e t  c e lle s , in fo r
m a tic ie n s  o u  n o n , q u i n e  v o u la it  p a s  ê tre  le s  d in d o n s d e  ia  fa rc e  «  te c h n ic o  -c a p ita lis te  »  e n  
m a ta n t d e s  p a n tin s  tra v a illa n t à  le u r  p ro p re  a lié n a tio n  e n tre  le s  m a in s d 'a p p re n tis  s o r c ie rs  
q u i Jo u e n t a v e c  le s  n o u v e lle s  te c h n o lo g ie s .

U N gros tra v a il d ’in fo rm a tio n  
reste à fa ire  et une ré fle x io n  
s’impose s u r bon nom bre  de 

de po in ts  to u ch a n t la  fa m ille  des 
« - tiques ».

N ous tâcherons ic i d ’énum érer 
b rièvem ent ceux p o u r lesquels nous 
com ptons, au-delà de d iscussions 
souvent stériles, é ta b lir  de véritab les 
études, p ropos itions , stratégies de 
lu tte .

ETRE INFORMATICIEN EN 19 8 5 ? ...
LA BELLE AFFAIRE !

Q UE l ’ in fo rm a tic ie n  so it en SSCI, 
en in té r im , en f ix e  ou chez u n  
c o n s tru c te u r, quelles son t ses

c o n d itio n s  de tra v a il,  ses cadences, 
ses d ro its , le con tenu  des d iffé ren tes  
conven tions  collectives, ce lu i de la  lo i 
in fo rm a tiq u e  f ic h ie r  et lib e rté  ? La 
course au progrès engendre une réa
lité .

P ou r ne pas ê tre  amené à g ro ss ir 
l ’arm ée de chôm eurs (eh ou i, des 
in fo rm a tic ie n s  licenciés, au chômage 
techn ique  ou non, au  renca rd , ça 
ex is te  !...) u n e  fo rm a tio n  quas i pe r
m anente  et u n  recyclage s’avèrent 
nécessaires.

M arché  du  tra v a il (p ro fils  très 
spécifiques, annonces sans lende
m a in ...)  ; m oyens de re c ru te m e n t 
(tests psycho, enquêtes s u r l ’ in d iv id u  
dues à une  obsession de la  sécurité ) ; 
g r ille s  de sa la ires grossies à f in  
d ’appâ t ; grèves d ’in fo rm a tic ie n s  b r i 
sées...

I l  est g ra n d  tem ps d ’o u v r ir  les 
y e u x  s u r le fu tu r  « id y ll iq u e  » p ro m is  
a u x  in fo rm a tic ie n s  et s u r  la  c irc u la 
t io n  d ’in fo rm a tio n s  souven t e rro 
nées les concernant.

VOULOIR DEVENIR 
INFORMATICIEN !

L A fa b r ic a t io n  d ’in fo rm a tic ie n s  
v ia  le cu rsus  arnaque, 3 ou 6 
m o is , f r ic - fo rm a t io n  p rivé e  

avec à la  clé assurance verba le  d ’une 
in té g ra tio n  dans la  v ie p ro fess ion 
ne lle  ne fo n c tio n n e  p lu s  !... Ce le u rre  
et ces espoirs généreusem ent d is t r i
bués son t à dénoncer.

P lus les techn iques progressent, 
et m o ins  i l  y  a de tra v a il (m o ins d ’opé
ra te u rs , m o ins de p rog ram m ateu rs , 
de p lu s  le développem ent de la  sous- 
tra ita n c e  te n d  à p ré c a r is e r les 
em p lo is ). P ou rquo i donc s’acha rne r à 
« em brigader » des jeunes en le u r  
cachant les réa lités  ?

LA RESPONSABILITE 
DE L’INFORMATICIEN !

F ICHAGE, a tte in tes a u x  libe rtés  
in d iv id u e lle s , danger d ’in te r 
connex ion  de fich ie rs , fa ls if ic a 

tio n  vou lue  d ’in fo rm a tio n s , a u ta n t 
de su je ts devant lesquels les in fo rm a 
tic iens  sem blent c a p itu le r... E n tre  
le u rs  m a ins  c irc u le n t p a rfo is  des 
in fo rm a tio n s  q u i devra ien t appa ra î
tre  au g ra n d  jo u r . U n  tra v a il de p ré 
ve n tio n  et de dénonc ia tion  est donc 
nécessaire.

L’ORDINATEUR, «GRAND SORCIER 
DU SIECLE » !

I L est tem ps de d é m ys tif ie r l ’o rd i
na teu r, i l  n ’est pas in fa ill ib le . 
D ém ystifions  aussi l ’ in fo rm a ti

que, somme de connaissances sou
ven t très abordables. De p lus , ce q u i 
p eu t p a ra ître  n u is ib le  dans une 
société en com p é titio n  p ro d u c tiv is te  
su ic ida ire  régie p a r la  lo i d ite  des

« p r ix -s a la ire s -p ro f its », p o u r ra it  ne 
pas l ’ê tre  dem ain dans une  société 
lib e rta ire . L ’o rd in a te u r d o it ê tre  u n  
o u t i l  à n o tre  service et pe rm e ttre  la 
ré d u c tio n  du  tem ps de tra v a il.

L ’ u t i l i s a t i o n  q u i  e s t f a i te  
a u jo u rd ’h u i de l ’ in fo rm a tiq u e  tend à 
p ro u ve r q u ’elle ve u t nous a lié n e r ! 
M o n tro n s  q u ’i l  ex is te  d ’au tres u t i l i 
sa tions possib les (exem ple : vé rita b le  
in te ra c tiv ité , messagerie, au se in  des 
banques de données, p a rt ic ip a tio n  
des usagers et non  passiv ité).

Tous ces prob lèm es s’ im m isce n t 
dans n o tre  q u o tid ie n  et nous concer
n en t tous.

A lo rs , lib e rta ire s , in fo rm a tic ie n s  
souvent isolés, m an ipu lés , sans l ia i 
son é tab lie  en tre  vous, p o u rq u o i ne 
pas re jo in d re  la

Coordination d e s  Libertaires 
Inform aticiens (C.L.I.) 

q u i reg roupe ra  des lib e rta ire s  de 
tou te  tendance et sera organisée s u r 
le p r in c ip e  du  lib re  fédéra lism e, con
se rvan t a u x  groupes et in d iv id u s  le u r  
au tonom ie  ?

U n  b u lle t in  d ’in fo rm a tio n s , q u i 
accordera to u te  p u b lic ité  à to u te  a c ti
v ité  s ’exe rçan t dans le cadre de la  
propagande des idées lib e rta ire s  con- 
c e rn a n t l ’in fo rm a tiq u e , sera d iffu sé  ; 
u n  congrès a n n u e l organisé.

P a rm i nos p ro je ts  :
- une b ib lio thèque  de b ro ch u res  

e t d ’ o u v ra g e s  in f o r m a t iq u e s ,  
e n tr ’aide, a u to -fo rm a tio n , débats ;

- u n  soutien  à l ’ im p la n ta tio n  de 
SCOPS, etc.

Associations, in d iv id u e ls , in fo r 
m a tic iens ou non, in téressés p a r cette 
in it ia t iv e , prenez ra p id e m e n t contact 
avec nous :

A bientôt !



MOUVANCE

Le 9 novembre la  section 
a n ti- te rro ris te  d é b a rq u e  
dans le locaux de Molotov 
et confetti. un tout nouveau 
i a n z in e  p a r i s i e n  (un  
numéro paru). Le fanzine 
n'est pas directement visé, 
m ais son local et ses rédac
teurs sont « remués » quel
que peu par nos chers pan
dores. Accusation : avoir 
lait sauter un m agasin Pier 
Import à  Paris signé « Géro- 
nim o »... Aux dern ières 
nouvelles, la  sortie d'un 
prochain numéro ne semble 
pas compromise. Mais l'on 
attend les suites de la 
bavure... Molotov et con
ietti est un fanzine consis
tant, intervenant sur une 
grande partie des secteurs 
des luttes urbaines. Sous 
iorme d 'articles, d 'in ter
views et autres, l'actualité 
des squatts (Paris 19e). la 
création « d 'un centre auto
nome "occupé" (C.A.07), la 
m u s iq u e , les  ta u la rd s , 
l'insoum ission , le fém i
nisme. sont abordés dans 
cette prem ière parution. A 
travers une m aquette pun- 
koïde et m algré une légère 
su rch arg e  de tex te , la  
rédaction de Moloto v et con - 
ietti. assistée des « fourmis 
rouges ». assure des infor
m ations et une lecture inté
ressantes, se situant dans la 
m ouvance autonome. « M. 
& C » se veut être un pôle et 
un catalyseur de référence 
aux luttes urbaines. A bon 
entendeur...

« Molotov et confetti ». 
c /o  « Les portes de la  nuit ». 
9. rue Müller 75018 Paris 
(adresse provisoire). Prix à  
débattre.

OBJECTION. 
MODE D'EMPLOI

Décidément, les temps 
changent. Autrefois trait 
d'union et porte-voix des 
insoumis « totaux », « Avis 
de Recherche » consacre sa 
dernière livraison à l'objec
tion. Désormais, place au  
ré a l is m e  : « O bjection, 
mode d'emploi » prend pour 
p a r ti  de  n 'e n  p re n d re  
aucun.

R é p o n d a n t p a r f a i te 
ment au  « comment » être 
objecteur (et non au  « pour
quoi »). ce petit livre consti
tue la  quatrièm e publica
tion pratique destinée aux 
objecteurs à paraître, en 
moins d 'un an  (après les 
g u id e s  d e s  m i l i t a n ts  
d'Objection Collective, du 
MOC et du MAN-103 toulou
sain). Ni brochure antim ili
tariste. ni simple guide, ce 
« Mode d'emploi » a  l'incon
testable mérite de rassem 
bler nom bre d 'adresses, 
d o c u m e n ts  e t c h iffre s  
jusqu'alors épars.

Style a lerte , presque 
télégraphique, rem arqua
b le  p r é s e n ta t io n ,  ce  
tab leau  de la  « mosaïque 
objo » des années de crise 
se consulte avec un plaisir 
inégalé. Bravo à Anne Lou 
pour la  conception graphi
que ! Dommage que les trop 
brefs textes politiques de 
Denis Langlois et lean- 
Jacques De Félice soient 
insuffisants à faire oublier 
le souci d'objectivité d'un 
« écrjVajn-yourna/ïsfe indé
pendant » (sic). Modernité, 
quand tu nous tiens...

Michel AUVRAY

Pierre Martial. « Objec
tion, mode d'emploi », Edi
tions Avis de Recherche, 130 
pages. 43 F.

LAMINOIR
Ceux qui lisent la  presse 

libertaire ont déjà rencontré 
ses dessins aux détours des 
pages. lean-Louis Phan- 
Van. c'est le crayon noir par 
e x c e l le n c e ,  c e lu i  qu i 
dénonce et attaque. Bonne 
initiative des Editions de 
Quat'Sous de recueillir les 
traits de Laminoir et de les 
publier dans un format 
agréab le  à  l'œil. On peut 
déjà parier que cet ouvrage 
sera am plem ent pillé par 
d e s  r e v u e s  a n t i 
autoritaires. d 'autant plus 
que l'éditeur avisé précise 
que « toute reproduction est 
vivement conseillée». A vos 
photocopieurs !

T.A.
• «Lam inoir», dessins de 
lean-Louis Phan-Van, Editions 
de Quat'Sous, B.P. 403,80004  
Amiens Cedex, 35 F.

T F  P F N  
ATTENTION 

DANGER

Telle une ara ignée  - 
après bien des tâ tonne
ments - ça y est ! Il a  tissé sa 
toile et quoiqu'encore fra
gile quelques mouches s'y 
so n t d é jà  l a i s s é e s  
prendre...

Il en aura fallu du temps 
pour tisser cette toile... 
Q uasim ent v ing t a n s ... 
C'est que. m algré toute 
l’ardeur mise à l'ouvrage, 
ce ne fut p a s  fa c ile , 
l'am biance, la situation po
litico -éco n o m ico -so cia le  
ne s'y prêtant guère. Alors 
pourquoi m aintenant ? La 
crise dont on parle tant, y- 
e s t - e l le  p o u r q u e lq u e  
chose ? Le silence provoqué 
par l'arrivée des socialo- 
communistes au  pouvoir 
aurait-il facilité le travail, 
jusque-là besogneux de 
l'araignée ? Cela ne fait pas 
l'ombre d'un doute, mais 
qu'importe, le fait est qu'il y 
a  m aintenant une toile 
dans le décor... D ésagréa
ble, provocante, in toléra
ble pour certains, attiran te  
v o ire  e x c i t a n t e  p o u r  
d 'autres. C'est que la bes
tiole a  su y m ettre la dose : 
un quart d'im m igrés et tout 
ce qui est sensé l'accom pa
gner (délinquance, insécu
rité, chôm age...) ; un quart 
de patriotes outrancier ; un 
quart d'anticom m unistes et 
d 'antisém ites ; le dernier 
quart servant de liant.

Faut croire que c'était 
bien dosé puisque des mou
ches s 'y  sont p r ise s ...  
10,25 % de «bons Fran
çais», pantouflards, racis
tes. éhontés, tous aussi 
dangereux les uns que les 
autres.

Pour en savoir plus, 
lisez le livre de Edwy Ple- 
nel et Alain Rollat qui é tu 
die de près la  stratégie de 
l'araignée.

M.N.
• E. Plenel et A. Rollat, 
«L’effet Le Pen», Ed. La 
Découverte, 243 p., 67 F

EN CE TEMPS-LA

Le C IR A -M a rse ille  
publie une prem ière «Con
tribution à  l'histoire du 
m o u v e m e n t a n a r c h is te  
pendant la  période 1939-45» 
avec le tém oignage de 
lean-René Saulière. plus 
connu sous le nom d'André 
A rru . E v a s io n s , f a u x -  
papiers. tracts et affiches... 
l'activité d'un libertaire et 
la  reconstitution d'un mou
vement. Sous les anecdo
tes. une page d'histoire 
avec ses leçons : ainsi, 
quand les résistants com
munistes (et patriotes) libè
r e n t  u n e  p r i s o n ,  i l s  
« oublient » d'ouvrir les por
tes des cellules où sont 
enfermés les anars... En 
prime, des photos et docu
ments, dont l'affiche «Mort 
aux Vaches!». Publication 
à  suivre et poursuivre... 
p o u r  r e t r o u v e r  n o t r e  
mémoire.

T.A.

• CIRA, « Les anarchistes et la 
résistance», 5, rue des Conva
lescents, 13001 Marseille 
(35 F).
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BOLIVIE

L A  C .O .B . T O U R N E  

A  G A U C H E

f |  U 3 au 14 septembre dernier s'est déroulé le VI Con- 
grés tle ta Centrale Ouvrière bolivienne (COB). 

Plus d'un millier de délégués, réunis à Cochabamba,
I é n f déterminé ainsi de nouvelles orientations pour le 
mouvement ouvrier bolivien. Elles ont, entre autres, 
contribué à l'isolement de l'Union démocratique popu
laire aujourd'hui uniquement soutenue par les sociaux- 
démocrates et la droite. Le PC et te M IR (Mouvement de 

! ta gauche révolutionnaire) qui soutenaient jusqu'alors ta 
gouvernement, viennent en effet de ta quitter.

Depuis ta Congrès, ta COB s'est engagée dans des 
luttes plus radtaatas. En novembre dernier, elle tançait 

. une grève générale qui aboutit, peu de temps après, à 
! une augmentation de 550 % des salaires.

Mais façe à ta droite « narco-fasciste a bolivienne, ta 
. COB ne pourra que maintenir ses luttes. C'est ta Con
grès de Coclmbamba qui en a tracé les lignes cürectri-[c a s .  ........ ■

C ollec tif L ibertaire Novatese

L E VIe congrès de la Centrale Ouvrière
Bolivienne (COB) s'est terminé par le
triomphe des positions de la gauche

révolutionnaire. Les thèses réformistes,
légalistes, ont été battues en brèche. Et,
malgré les divergences, l'unité de la COB a 
été préservé.

La crise politique et sociale qui secoue 
tout le pays avait, à plusieurs reprises, con
traint à reporter le congrès. Même au der
nier moment, certains secteurs n'avaient 
pu désigner leurs délégués. Cette dernière 
difficulté, qui affectait les syndicalistes des 
banques, du pétrole et de l'industrie, pro
voqua le report au 14 septembre de 
l'assemblée générale prévue initialement 
pour le 3. En effet, la vérification précise des 
mandats était vitale pour le bon déroule
ment du Congrès. La présence majoritaire, 
ou l'absence, d'une tendance pouvait 
changer toute l'orientation.

Le Congrès, comme prévu, fu t un 
« accouchement difficile ». Les discussions 
montrèrent les difficultés du mouvement 
ouvrier bolivien à analyser la situation 
actuelle et à adopter une ligne d'action pour 
les quatre prochaines années. Mais les 
débats furent honnêtes, dignes d'une orga
nisation ouvrière démocratique. Les déci
sions furent acceptées par tous.



LES COURANTS 
IDEOLOGIQUES

D ES le début du congrès, deux cou
rants apparurent : le légaliste, l'anti- 
légaliste.

L'aile légaliste était menée par le parti 
communiste pro-soviétique. Celui-ci, sur
tout après la débandade trotskiste, était 
presque hégémonique au sein du mouve
ment ouvrier bolivien. Mais depuis lors, la 
présence des leaders de PCB au sein du 
gouvernement d'Unité Démocratique et 
Populaire (UDP) qui a adopté des mesures 
antiouvrières, a contribué à la perte de sa 
force syndicale. Le PCB possédait en outre 
de nombreux alliés : aux militants du Mou
vement de la Gauche Révolutionnaire 
(MIR), secteur légaliste social démocrate, 
s'ajoutent le Mouvement Nationaliste 
Révolutionnaire de Gauche (MNRI), le Bloc 
Syndical de Base et le groupe de Filemon 
Escobar lié à l'hebdomadaire «Aqui». 
Paradoxalement, ce dernier avait été vio
lemment antilégaliste pendant ces 2 derniè
res années. Enfin, les trotskistes dissidents 
apportaient eux aussi, leur soutien au PCB.

Le Parti Socialiste était divisé en deux 
fractions : les légalistes (Cortez), les anti
légalistes (Travaillistes).

Au début du Congrès, chaque groupe 
ou parti légaliste présenta ses projets politi
ques et syndicaux.

Le PCB appuya totalement le gouver
nement et Escobar proposa d'utiliser la

• J»—, J

COB comme alternative aux partis politi
ques.

Les antilégalistes, unis dès le début du 
Congrès, étaient regroupés au sein de la 
Direction Révolutionnaire Unifiée (DRU). A 
l'intérieur de ce regroupement se rassemble 
toute la gauche révolutionnaire considérée 
comme «radicale». On y retrouve le Parti 
Révolutionnaire National de la Gauche 
(PRIN) de Juan Lechin (trotskiste), le PCB- 
ML, indépendant et soudé autour de Paz 
Estenssorro, le PS-I travailliste, le MIR 
ouvrier, d'ex-militants du PCB, le Mouve
ment Paysan de base de Victor Morales, le 
Mouvement Révolutionnaire Tupac Katari 
(M R TK ) et e n fin  les ana rchos- 
syndicalistes.

DES ANALYSES 
DIFFERENTES

L A tendance légaliste défend le gouver
nement de peur d'un coup d'Etat de la 
droite. Si elle reconnaît que des erreurs 

ont été faites par l'UDP, elle pense aussi 
qu'il peut rectifier ses positions et réaliser 
certains points de son programme social. 
Les légalistes argumentent leurs thèses en 
rappelant les coup d'Etat fascistes militaires 
de 64 à 71 qui firent reculer le mouvement 
ouvrier. En fonction de cela, ils récusent les 
positions radicales susceptibles, selon eux, 
de provoquer une réaction des militaires.

Le mouvement révolutionnaire serait 
donc incapable de stopper un coup de la 
droite. Le climat actuel de démocratie est 
préférable donc à la dictature. La DRU 
répond à cette argumentation. Pour elle, la 
menace du coup d'Etat est un chantage qui 
a permis au gouvernement de mener à bien 
ses plans antiouvriers et de favoriser la 
bourgeoisie financière et importatrice. Si 
l'on doit défendre le processus démocrati
que, il ne s'agit pas d'accepter la stagna
tion, ou, pire, le recul du mouvement 
ouvrier. Les antilégalistes reprochent à la 
démocratie d'avoir renforcé l'entreprise pri
vée et, en portant des coups au mouve
ment ouvrier, d'avoir créé des bases socia
les au fascisme. Quant à l'expérience histo
rique, elle montre surtout que la doctrine de 
« Sécurité Nationale » ne peut s'appliquer 
au contexte bolivien actuel. En effet J.-J. 
Torres n'a pas été écarté à la suite d'un con
flit avec l'Assemblée Populaire mais par un 
contexte national et international qui blo
quait toute avancée révolutionnaire.

Pour la DRU, le gouvernement de 
l'UDP n'est pas à égale distance de la gau
che et de la bourgeoisie. Il se situe dans le 
camp de la droite et de l'impérialisme. Ses 
méthodes économiques sont celles défen
dues par le FMI (Fond Monétaire Interna
tional) et par les Etats-Unis, 
le sens à donner à la destruction des cultu
res de cacao.

A l'intérieur de la DRU, un groupe plus 
radical, le POR (LORA), assimile le gouver
nement actuel à une dictature et souhaite 
une lutte frontale contre lui.

LE BILAN DU CONGRES

T OUTES les positions théoriques ont 
été largement débattues au point que 
certaines sessions ressemblaient à 

une véritable université ouvrière. La démo
cratie tant défendue par la COB a permis à 
tous de s'exprimer.

A la fin du Congrès, la résolution signée 
par toutes les organisations de la gauche 
bolivienne, a été largement approuvée. Les 
thèses socialistes du IVe congrès ont été 
maintenues et le processus démocratique 
est désormais considéré comme une avan
cée dans la conquête révolutionnaire.

Au niveau économique, les revendica
tions d'augmentations salariales en pour
centage et autres propositions « éconono- 
micistes» ont été repoussées. Par contre, 
est mis désormais en avant le plan anti- 
crise de la COB et sa lutte anti- 
oligarchique et anti-impérialiste. La reven
dication de salaire minimum intégré dans 
l'échelle mobile devient prioritaire.

Lors de la discussion sur les problèmes 
économiques, la participation de Lechin a 
revêtu une importance particulière. Il en a 
effet montré comment les dictatures 
s'efforcent de liquider les entreprises natio
nalisées et comment l'UDP, elle-même est 
allée dans ce sens.

Les congressistes ont donc décidé 
d'adopter des positions capables d'aug
menter la production et d'accepter des 
solutions structurelles aux problèmes éco
nomiques.

Enfin, le Congrès a approuvé un certain 
nombre de motions, l'une visant à dévelop
per l'activité féminine dans la COB, l'autre à 
lutter contre la présence des militaires dans 
les zones de culture de la coca et contre 
l'ingérence des Etats-Unis dans la lutte 
contre les narcotiques.

Et en dernière instance, après avoir 
salué la création d'une section paysanne, la 
COB a débattu de sa participation au sec
teur culturel, sachant que l'université 
ouvrière du district minier de Siècle XX 
fonctionne déjà bien.

LES NOUVELLES 
INSTANCES: L'ECHEC 

DU PCB

L 'ELECTION du nouveau Comité Exécu
tif a souligné la force de la nouvelle 
majorité antilégaliste. Le PCB a perdu 

le poste des relations extérieures détenu 
depuis 20 ans par Simon Reyes. Comme les 
communistes, les membres du MIR léga
liste n'ont obtenu que des fonctions secon
daires. Mais ils ont affirmé leur volonté de 
maintenir leur soutien à la COB.

Pour ces deux organisations, les débats 
internes ne sont pas clos. Le MIR légaliste a 
repoussé les réclamations de sa base visant 
à obtenir, à travers un congrès extraordi
naire, la non-participation au gouverne
ment. Quant au PCB, il doit se réunir en 
octobre et l'on prévoit une bataille entre le 
secteur ouvrier et les leaders qui ont sou
tenu la politique pro-FMI du gouverne
ment.

Aujourd'hui en tous cas, la COB, quant 
à elle, paraît plus cohérente. A travers la 
DRU, crée en 78 mais qui n'a trouvé une 
unité qu'à des moments ponctuels, une 
brèche est peut-être ouverte aujourd'hui.

Ainsi s'offre la possibilité d'une unifica
tion des partis de la gauche révolutionnaire.

Dans tous les cas, le congrès a montré 
l'unité actuelle du mouvement ouvrier et la 
vanité de la droite dans ses tentatives pour 
la désarticuler.

Espérons que la COB soit ainsi plus à 
même d'affronter les nouvelles menaces 
putchistes.

AGORA n° 25/FEVRIER-MARS 1985



R.F.A.

LA LUTTE DES 35 HEURES
D e u x  p a s  e n  a v a n t ,  u n  p a s  e n  a m è r e

W % éfi/S  to u t»  l'E u ro p e , l'e x te n s io n  d u  c h ô m a g e  p o s e  
Ê L r ls o n c r è te m e n t la  p o s s ib ilité  d e  ré d u ire  te  te m p s d e  
i r m m f l . f  . . . .

E n  la  lu tte  p o u r le s  3 5  h e u re s  a  ra p p e lé
jn k n p o rft/H se d u  p ro b lè m e . D u ra n t le  p re m ie r trim e s tre  

d é n o m b ré  5 ,4  m illio n s  d e  jo u r n é e s  d e  tra v a il 
p o u r fa it  d e  g r è v e  o u  cto lo c k -o u t.

Q u e s 'e s t - il d o n c  p a s s é  d a n s  c e  p a y s  ju s q u 'à  p r é s e n t  
à  l'a b r i d e s  m o u v e m en ts sfo c& lu x ?  Q u e fa it  d o n c  la  c e n 
tra le  s y n d ic a le  D G B  (D e u tsc h e  G e w e rh sc h a ft B u n d ), 
p ilie r  d e  la  s ta b ilité  e t  « g ra n d  e n c a d re u r»  d e  fa  c la s s e  
o u v r iè re  ?

22 mai 84, Francfort, Opel en grève pour les 35 H.

D E 1951 à la fin des années 70, la 
DGB a joué la coopération avec le 
capitalisme. La politique salariale 

pratiquée par la confédération ne visait 
pas à une redistribution des richeses mais 
à l'obtention d'augmentations salariales 
qui correspondaient, plus ou moins, à 
l'accroissement du profit des entreprises. 
Le plein emploi et une cogestion assez 
poussée complétaient le paysage social.

Mais, à partir de 77, on ne peut plus 
nier les limites de cette politique. L'écono
mie de la RFA est ébranlée : le nombre 
des secteurs en crise augmente, les entre
prises commencent à se «moderniser». 
Le chômage, qui touche un million de per
sonnes à cette date et 2,3 millions 
aujourd'hui, devient le problème numéro 1 
du pays.

LE SYNDICAT 
DANS LA CRISE

L A DGB n'est pas épargnée par la 
crise : le nombre de ses adhérents 
comme son influence politique sont 

en baisse. Les chômeurs, quant à eux, 
s'organisent peu à peu : comités de chô
meurs, journaux... La DGB se voit obligée 
d'infléchir son action. C'est en 77 que le 
congrès de la fédération des métallurgis
tes, l'I G-Metall, revendique pour la pre
mière fois la semaine de 35 heures. Mais, 
au niveau confédéral, il faudra attendre 
1982 pour que le congrès de la DGB 
reprenne à son tour cette revendication, 
chaque syndicat restant libre de moduler 
cet objectif. Si les métallos, les imprimeurs 
(IG-Druck und papier) et la Fonction publi
que (ÔTV) luttent désormais pour les 35 
heures, les syndicats les plus conserva
teurs (chimie, restauration, mines, bâti
ment et textile) restent, quant à eux, favo
rables à un abaissement de l'âge de la 
retraite.

Mais un syndicat seul ne peut imposer 
la réduction du temps de travail. C'est ce 
que prouva la lutte isolée des métallos en 
78-79. L'IG-Metall et l'IG-Druck firent 
donc alliance en 84 sur ce thème. Fortes 
de leur expérience des luttes, les deux 
fédérations décidèrent d'agir au moment 
où leurs conventions collectives devaient 
être renégociées.

AGORA n° 25/FEVRIER-MARS 1985



«  P o u r  u n e  p r o d u c t i o n  
A l t e r n a t i v e »

A peur du chômage, voilà ce 
g  qui d'abord provoqua ia  

grève de l'IG -M etail. M ais les 
Pacifistes et alternatifs allemands 
o n t en su ite , dans c erta in s  
endroits, infléchi les revendica
tions. L'industrie d'armement a 
été évidemment leur cible privilé
giée.

Dans les chantiers navals 
Blohm- Voss (S000salariés à Ham
bourg) iis ont lancé l'idée, reprise 
par l'IG -M etall, de construire des 
centrales de chauffage, e t des 
éoliennes. A KieHKrupp M ak) et à 
Brème (WFW), ce sont les sec
teurs qui fabriquent les chars 
« Léopard» qu’ils ont envisagé de 
transformer pour perm ettre la 
création de produits pharm aceuti
ques. Au cours de ta longue grève 
des sidérurgistes, l'action des 
Verts s'est surtout déployée dans 
les petites entreprises en d iffi
culté. Des forums, des A G ont été 
organisé. Grévistes e t alternatifs 
ont pu ainsi discuter, voire élabo
rer des contre-plans.

En tous cas, désormais la pro
duction alternative est devenue 
un pan de la réflexion de l'IG - 
M etall. Crise oblige...

LES METALLOS EN GREVE

D ES le départ de la grève, leur reven
dication est claire : réduction de la 
durée hebdomadaire du travail à 35 

heures sans perte de salaire, cette réduc
tion étant échelonnée sur plusieurs 
années.

Dès le début, le ton se durcit. On 
assiste à une levée de boucliers du patro
nat et du gouvernement. Aux premiers 
débrayages succèdent des grèves qui 
paralysent l'industrie automobile. Pour 
tenter de diviser les ouvriers, les patrons 
déclenchent des lock-out et l'Office du 
travail refuse de verser les indemnités de 
chômage partiel aux ouvriers touchés par 
les fermetures d'usines (cette décision a 
été invalidé par les tribunaux à la suite 
d'un recours de l'IG-Metall). 58 000 métal
los seront ainsi en grève pendant 7 semai
nes ; 45 000 ouvriers seront touchés par le 
lock-out. On a estimé à 4 milliards de 
marks le montant de la production perdue.

L'accord signé, après concertation, 
brise le tabou des 40 heures. Dans l'impri
merie, la durée effective du travail sera ré
duite à 38,5 heures pour tous, sans perte 
de salaire, à partir du 1er avril 85. Mais une 
porte a aussi été ouverte à la « flexibilité » : 
la durée individuelle du travail pourra être 
de 37 à 40 heures. Les modalités de la mise 
en oeuvre de l'accord ont fait et font 
encore l'objet de négociations entre les 
patrons et les différents comités d'entre
prise. De fait, les 35 heures, même éche
lonnées sur plusieurs années, n'ont pu 
être obtenues. De plus, il faudra attendre 
fin 86 pour que s'ouvrent des négociations 
dans ces deux branches et à ce moment- 
là, pour la première fois, les conventions 
collectives pourront être dénoncées.

Au mieux, on peut estimer que cette 
réduction d'horaire permettra de maintenir 
les effectifs actuels. Mais dans certaines 
entreprises, comme par exemple le groupe 
Thyssen, les 500 emplois créés ne com
penseront pas les 4 600 supprimés l'année 
dernière.

DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE

L A deuxième manche s'est jouée dans 
la fonction publique. En automne, la 
revendication était de 10 jours de li

bre dans l'année, en plus du congé 
annuel. L'argumentation se fondait sur le 
fait que la structure de la branche ne per
mettait pas une réduction hebdomadaire. 
Mais ces 10 jours correspondent à une 
semaine de 38,5 heures et non aux 35 heu
res. C'était donc, dès le départ, un recul. 
Cela ne suffit pourtant pas à dégeler les 
négociations avec le Gouvernement, les 
Lander et les Communes. Sans grève, il 
s'avérait impossible d'imposer cette reven
dication. Or, la base syndicale n'était ni 
préparée ni mobilisée. Le syndicat préféra 
donc accepter la dernière offre des 
employeurs : 3,2 % d'augmentation de 
salaire pour tous, 3 jours de libre par an 
pour les personnes de plus de 58 ans. 
Cette dernière mesure devra s'appliquer, 
à partir de 86, aux plus de 50 ans. A partir 
de janvier 87, tous les fonctionnaires 
auront droit à 2 jours de congé de plus.

L'accord ainsi ficelé a été repris depuis 
par les postiers et les cheminots. Comme 
l'ensemble de la convention restera valable 
jusqu'à la fin 87, l'échec est d'autant plus 
grave.

EN GUISE 
DE PREMIER BILAN

Q UELS sont les premiers enseigne
ments à tirer de ce conflit ? Sans 
grève, il sera impossible d'instaurer 

la semaine de 35 heures. Même en luttant, 
cela sera difficile : les imprimeurs en ont fait 
l'expérience eux-mêmes. Aujourd'hui, les 
nouvelles techniques permettent aux 
cadres, aidés d'un petit nombre de jaunes, 
de sortir un semblant de quotidien de quel
ques pages : c'est par ce procédé que,

dans la presse, les effets financiers de la 
grève ont été atténués et surtout que le 
change a pu être donné à la population 
quant à l'importance du mouvement. Les 
imprimeurs durent donc bloquer la sortie 
des camions et ceci entraîna l'intervention 
de la police (un camion de livraison a même 
foncé sur les manifestants...).

Chez les métallos, ce fut la même 
chose : au lock-out, répondit l'occupation 
des usines. D'autres catégories de salariés, 
comme ceux des transports publics, ont 
aussi débrayé en solidarité.

Tout ceci était inédit en Allemagne et il 
est clair que la revendication des 35 heures 
impose au mouvement syndical le recours à 
des moyens de lutte plus radicaux et plus 
politiques. Cette année déjà, la bureaucra
tie d'IG-Druck, par exemple, a dû essuyer 
quelques critiques de la base.

Il semble d'autre part que, pour avoir un 
effet sur l'emploi, les 35 heures doivent être 
instaurées immédiatement sinon les nou
velles technologies prendront le pas sur 
l'embauche. Les grandes entreprises, 
quant à elles, continuent à comprimer leurs 
effectifs...

En résumé on peut dire que la lutte de 
classe commence à reprendre ses droits en 
Allemagne. Les tensions à l'intérieur de la 
centrale syndicale pourraient s'aggraver. 
Certains sont prêts à remettre en cause la 
politique syndicale de coopération. Il 
dépendra des militants de renforcer cette 
tendance en évitant les écueils que le patro
nat et le gouvernement ne manqueront pas 
d'élever : flexibilité et plus de cogestion en 
échange d'un cadre juridique plus étroit 
pour régler les conflits sociaux.

G. Lesabotier
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TLP

I  E TLP appelle les amoureux de 
I  la chanson sur un projet ambi- 
■■■tta iM . Par l'in term édiaire  

d'une campagne d'cibonpement, 
un ayHtÜmê 4m financement peut 
perttMrtjtofe .-Mb dehors dq toutes  
proaaiowa 'tjaates qu'elles soient, 
de promouvoir des spectacles 
« r a r e s » :  « a v e c  des Fanon, 
Vignauft, Guidoni, Tachan, Gréco, 
Font et VaL Lamarque, Thiefaine, 
Langoureux, Ribeiro, etc., pour ne 
citer que ceux dont les passages 
TV ou radio relèvent plus du hasard 
que de la volonté des décideurs ».

Le moyen ; la création d'une 
grands salle (700 à 900 places) au 
dispositif professionnel indispen
sable et coûteux. Pour que la chan
son populaire ne soit plus cet art! 
que l'ofi qualifia de « variété », où lai 
médiocrité soijne le glas, contac
te *  «Me lÿ  Théâtre Libertaire de: 
Paris, affaire è  suivre... à encoura-

i j 'm ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^^kè M  i f e i l l l

Le ThôâtrJ fibeitaire de Paris
M u d ic4 ta ft
15, rue Am eloi
75011 Paris
Tél. 11)805/34/08

Q UAND j'y  pense, et bien sûr après 
j'oublie, à tout cet argent, à ces chif
fres pour monter un spectacle. Par

ce qu'il paraît que plus le spectateur est 
dans la merde, plus il faut lui donner du 
grandiose : lumières, mécaniques inferna
les... (ça doit être vrai, vu ce que cela rap
porte). Je me dis, il yen a qui ont du bol. Ou 
alors il y a un lézard quelque part.

«TOUT EST PERMIS, 
RIEN N'EST POSSIBLE»

A  y regarder de près, c'est pas un 
lézard mais un krapo qui vous saute 
aux yeux. Maisons de disques multi 

nationales, promotion, créneau, look, 
radios, télé, public, l'assisté, euh ! pardon, 
«l'artiste» est comme un satellite pro
grammé pour une mise en orbitre sur la 
sphère consommation. Et au-delà de ces 
images, se trouve une réalité capitaliste 
bien vivante. Hexagonalement parlant, 200 
chanteurs professionnels sur 1500 vivent de 
leur métier. Cinq grandes maisons de dis
ques multinationales (RCA, WEA, CBS, 
Polygram, EMI) se partagent en majors le 
marché ; cette industrie offre 15 000 
emplois artistiques et techniques et dégage 
un chiffre d'affaires de trois milliards de 
francs, soit la moitié de celui de l'automo
bile. L'Etat, pour sa part, prend 33,33 % de 
TVA sur toute la production (le taux le plus 
haut d'Europe). Et puis d'autres facteurs 
mal recencés : les labels indépendants 
issus de la crise et tentant leur chance, les 
distributeurs pirates pourchassés, l'auto- 
production en marge pour un temps...

« Ça y est ; j'ai planté le décor, créé le

climat de ma chanson, ça sent la peur, ça 
pue la mort. J'aime bien cette ambiance. 
Pas vous ? Ah ! bon ! ».

« DENISE, JE SENS QUE JE 
VAIS PIQUER MA MISE»

D EPUIS 1978, où en une année la 
vente de 33 T a baissé de moitié, 
l'industrie phonographique est en 

crise. Les raisons sont multiples t augmen
tation des prix dûs à la production, baisse 
du pouvoir d'achat, dévalorisation de 
l'objet-disque moins gratifiant socialement 
qu'en 1950 ou 1960, lancement plus coû
teux, piratage par cassette vierge (du copi
nage au bon petit job jusqu'à l'industriel). 
La tendance qui se dégage alors est, pour 
les compagnies de disques, d'assurer leurs 
bénéfices sur les valeurs confirmées. Ainsi, 
les ventes-records de certains chanteurs, 
Michael Jackson à l'échelle mondiale, ont 
permis de maintenir les bénéfices aux 
dépends de multiples chanteurs non- 
produits par manque de rendement... 
Demain, avec la mise en place des nouvel
les technologies médiatiques et l'augmen
tation d'audience qui en découlera, nous 
aurons de plus en plus, pour nous faire 
rêver, ce type de chanteur-produit. Pour 
assurer un public de masse, susceptible par 
ses achats d'amortir les prix de la produc
tion, de plus en plus coûteux (prise de son 
et reproduction du son, technique digitale, 
compact dise, clip,...) et de permettre des 
bénéfices, le chanteur devra de plus en plus 
assurer un art à la portée et au goût de la 
masse de ces auditeurs. Le créneau et le 
travail de look ne sont rien d'autre à l'heure
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actuelle que le moyen de maintenir cette 
cohérence d'images entre le chanteur et le 
vaste public ciblé : « C'est dur d'être un 
héros de ce côté-ci de la planète ».

LA FIN DES REQUINS 
OU L'ERE DES PIRANHAS

P OURTANT, avec l'explosion des 
radios libres, l'augmentation perma
nente des disques auto-produits, la 

création de labels indépendants, on a bien 
cru pendant un temps que quelque chose 
bougeait en dehors des cadres existants. 
On sait ce qui se passe maintenant avec les 
radios libres. On commence à douter du 
sort de cette réaction spontanée et dé
subventionnée qui a poussé à la création de 
circuits de production et de distribution 
autonome et parallèles au show-biz. Pour
tant cela commence bien, avec en 1983 le 
premier 33 T auto-produit, celui de « Wi/d 
Child», qui entre dans le hit-parade de 
« Best » ; Et ces individus et groupes qui se 
réunissent pour augmenter les chances de 
se faire connaître en créant des labels indé
pendants comme : « Chaos production » à 
Orléans, «Mélodie massacre» à Rouen, 
« Punk record » de Nancy, « Kas product » 
et bien d'autres provinciaux et parisiens 
comme aussi « New Rose »...

Mais le problème est que pour exister, 
beaucoup de groupes, faute de salle, fon
cent vers le vinyl, que cette tendance 
entraîne beaucoup de ceux-ci à la «créa
tion » d'un faire-valoir à proposer à une mai
son de disques. Si «ça marche» c'est le 
« bon coup » pour le petit distributeur. C'est 
aussi le « risque» que court l'underground

et plus encore ces groupes peu implantés 
dans un milieu. Les « élus » n'ayant pas de 
réticences à «signer» chez un producteur 
qui les standardisera par la suite, au besoin 
pour un autre public...

Cette démarche n'aura servi que de 
catalyseur à une adaptation au milieu pho
nographique capitaliste en crise. Alors vou
loir contrôler sa production, c'est une 
démarche intéressante, mais se faire mani
puler ?... Qui sont les naïfs ?

STRUCTURES TUBULAIRES

E T la création dans tout ça... Eh bien ! Il 
y a le tube, (non pas les tomates...). 
Révélateur de notre culture musical 

moyenne du moment. Cette chanson que 
l'on n'écoute pas, mais que l'on entend. 
Qui assure par son succès à grande échelle 
et qui est élue saisonnièrement. C'est un air 
du temps, qui ne ressemble à rien, mais qui 
tombe bien. Bien lancé, radios, 45 T, 
presse, télé, spectacles : bonjour la FM, on 
l'ingurgite. Puis passe quelque temps et 
puis plus rien. On relit les paroles à froid et 
on se dit : « merde alors, j'ai cru que j'aimais 
et en fait j'ai subi l'air de l'époque, le son. 
Pas vrai, Voulzy et Souchon (Rock collec
tion) ? On peut noter au passage la con
fiance qui s'installe à ce niveau, dans la FM, 
par rapport au fait qu'il est de plus en plus 
courant chez les grands disquaires de ne 
plus pouvoir écouter un disque avant de 
l'acheter...

Après les tubards, il y a les ringards, les 
traînards et ceux qui ne sont pas nombreux 
à annoncer : « ma chanson leur a pas plus,

n'en parlons plus». Ceux, sympathiques, 
qui nous disent «on va faire des tunes et 
changer un peu le monde». Souvent c'est 
sincère. Faut bien se dire ça, sinon par les 
temps qui courent, le talent devient vite une 
maladie (et nous des infirmiers). Le talent, 
d'ailleurs, se travaille, mais il ne s'invente 
pas. Tous les directeurs artistiques, atta
chés de presse, régisseurs pourront tou
jours se démener, on ne sert pas des pâtes 
avec une cuillère... Version pessimiste et 
comme dirait l'autre : « la lumière ne se fait 
que sur les tombes»... Seul le temps dis
cerne parfois la création originale de l'imita
tion stylistique. Pour l'heure et pour 1985, 
espérons que le look et sa cohorte de 
«branchés» ringards de modernité seront 
balayés par des chanteurs (euses) qui 
auront quelque chose de « vivant » à mettre 
dans leurs chansons.

J .-L . Socram

AGORA n° 25/FEVRIER-MARS1985



ARGUMENTS

TOILES

M I G U E L  L I T T I N  :  C I N E M A  

D E  G U E R I L L A  

E N  A M E R I Q U E  L A T I N E

i  'E C R A N  b r û l e  d e  v é r i t é  a u t o u r  d e s  a n n é e s  6 0  lo r s q u e  
Ê m  e x p lo s e  d a n s  l e  m o n d e  l e  « C in é m a  N ô v o »  b r é s i l ie n .  
N e ls o n  P e r e i r a  d o s  S a n t o s ,  R u y  G u e r r a ,  G / a u b e r  H o c h a  
s o n t  p a r m i  le s  p l u s  g r a n d s  a r t i f i é i e r s  d 'u n e  e s t h é t iq u e  d e  
l a  v io le n c e .  U n e  é t h iq u e  d e  la  f a i m  q u i  d é c h i r e  la  l a n g u e  
t o t a l i t a i r e  d u  c i n é m a  n o r d - a m é r  c a in  i n v i t e  le s
n é s  d e  la  t e r r e  »  à  s  i n s u r g e r  c o n t i  & le s  g e ô l ie r s  d e  la  
e t  te s  p a t r o n s  d e  l ' im a g in a i r e .  I f e "  ' ••

1  Æ IDAS secas (1963) de Santos, Oz 
1 /  Fuzis (1963) de Guerra, Deus e o 
w  diablo na terra do sol (1964) de 

Rocha, poussent à la « rupture contre les 
dominateurs, entraînent à un cinéma de 
guérilla, de coupure avec la dictature 
audio-visuelle de la culture populiste 
d'importation. Emportées les digues de la 
dépendance, il n'est plus possible de rêver 
un monde sans patrons, car ceux-ci exis
tent et représentent les phantasmes de 
notre peur, «dans un pays déchiré par la 
faim et ravagé par la violence — écrit 
Rocha — il n'existe pas d'autre logique 
esthétique. La violence est l'arme de la faim 
et cela est la direction dans laquelle il faut 
combattre» (1).

L'ECRAN BRULE DE VERITE
L A bourrasque de libération du 

« Cinéma Nôvo » balaie toute l'Amé
rique Latine. Même les regards 

adoucis des européens connaissent alors 
un langage audio-visuel qui est «action 
directe», rupture d'avec la fonction mar
chande de la machine-cinéma nord- 
américaine. En Amérique Latine, les foyers 
de révolte décentrent la bataille des idées 
vers le concret. Partout on combat pour 
une existence différente. Même le cinéma 
se démocratise et le savoir perd ainsi l'aura 
artistique qu'il s'est donné. La stupidité de 
la classe au pouvoir apparaît sur l'écran au 
milieu même de sa mythographie.

Au Chili, Miguel Littin recueille l'ensei
gnement du cinéma de guérilla indiqué par 
Rocha et, entre 1969 et 1975 produit la tri
logie du sous-développement : El Cachai 
de Nuhueltoro (1968-69) ; La tierra prome-

tida (1973), Acta de Marusia : Hlstoria de 
un masacre (1974-75).

Le «chacal» de Nahueltoro est un fait 
de chronique. José del Carmen Valenzuela 
T o rres , un dé rac iné  du sous- 
développement tue une veuve et ses cinq 
fils. La marginalisation, la misère, la faim 
sont les réponses à son acte, à sa violence. 
La justice ne montre aucune indulgence : 
on tue qui a tué et on n'affronte pas les cau
ses qui ont provoqué une telle violence. La 
grande propriété produit ses victimes et ses 
bourreaux. Ainsi Torres est condamné à 
mort et la loi absout son péché. « L'Etat tue 
l'homme mais n'efface pas le désespoir des

grandes propriétés desquelles on sort ou 
fou ou en armes» (2).

El cachai de Nahueltoro est un essai 
d'anthropologie de la misère : ni reportage, 
ni film de fiction. L'ensemble des techni
ques, du mélodrame au cinéma direct, 
montrent les signes de la révolte contre la 
politique d'un « temps mort » et reflètent la 
destruction de cette dernière dans l'expro
priation du fantastique de l'écran. La fiction 
creuse sa propre tombe avec ses propres 
images.

AGORA n° 25/FEVRIER-MARS 1985



«  L e  s y s t è m e  e m p r i s o n n e  l ' h o m m e  

e t  l ' e x p l o i t e ,  e t  q u a n d  c e  d e r n i e r  n ' a  

p l u s  r i e n  à  d o n n e r ,  i l  l e  f u s i l l e  »  

( M .  L i t t i n )

TERRE PROMISE, 
CINEMA DESIRE

C 'EST avec La tierra prometida que 
Littin se débarrasse du chiffon néo
réaliste et appelle les yeux à la 

guerre sociale.
Sur l'écho populaire qu'un certain Mar- 

maduke Grove s'est installé au gouverne
ment et a fondé la « République Socialiste 
du Chili », un groupe de pauvres paysans 
du nord et du centre du pays, descendent 
vers le sud pour le partage des terres les 
plus fertiles. Lorsqu'ils parviennent dans 
une verte vallée, ils exproprient les terres de 
la bande chrétienne-bourgeoise, déclarent 
morte la religion d'Etat et déchu le pouvoir 
de l'Armée. Les armes au poing ils prêchent 
l'égalité et la conquête d'une identité surgie 
de la rupture de la soumission.

Pendant ce temps à Grove ont.succédé 
d'autres chefs de gouvernement et la 
« République Socialiste du Chili » reste seu
lement un rêve des pauvres gens. Les colo
nisateurs (la bourgeoisie, le clergé, l'armée) 
ne tardent pas à faire entendre leurs fusils, 
leurs prières de mort. La cavalerie clot dans 
le sang la « Commune » à peine naissante, 
les insurgés et leur famille sont passés par 
les armes. La qualité de la terreur signe tou
jours l'exemple d'une peur. Même le 
silence est un signe d'attente, un signal 
pour le prochain cri de guerre. Il y a en fait, 
toujours quelqu'un qui survit à chaque 
extermination et ramasse le fusil... raconte 
comment les choses se sont passées... pré
pare le terrain de la prochaine révolte.

La tierra prometida est tournée avec 
beaucoup plus de détermination que le 
«chacal». La photographie est très soi
gnée, le montage raccourci au sein de 
séquences assez longues, les chansons 
populaires tracent l'hérédité culturelle 
émergente, l'interprétation solide des per
sonnages réussissent à composer une fres
que historique fascinante.

La tierra prometida est une bataille sur 
la mémoire d'un peuple. Une représenta
tion des faits. L'unité du film est dans la 
poétique d'un quotidien à conquérir. Ainsi, 
dit Littin : « ...le présent est le résultat de 
tout ce qui a précédé. C'est que, à certains 
moments de l'histoire d'un peuple, les 
actions, les hommes, les petits gestes, les 
petites rébellions se rejoignent et préparent 
les grandes transformations sociales, 
transformations sociales qui sont un pro
duit de l'ensemble des luttes que l'homme a 
toujours soutenu » contre les planificateurs 
de l'idéologie (3).

ABOLIR LA TRAME 
DES POSSESSEURS

D ANS Acta de Marusia /  Historia de 
un masacre, Littin montre la vio
lence présente dans la réalité 

industrielle.
A Marusia (Chili, 1907), un village 

minier, est trouvé le cadavre d'un ingénieur 
anglais, fonctionnaire de la Compagnie 
Minière qui règle l'existence, c'est-à-dire la 
vie et la mort, de la petite communauté.

Les représentants de la Compagnie 
veulent justice et font arrêter Ruffino, un 
mineur parmi les plus «politisés». Un de 
ses camarades, Sébastian, passe à l'action 
directe et coupe la gorge à un soldat. 
Sébastian est arrêté et fusillé. La grève 
éclate. L'administrateur de la Compagnie, 
Jones, demande des renforts à la capitale, 
il craint que la contestation s'étende à toute 
la « pampa salpêtrière ».

La répression de l'armée se déchaîne. 
Les maisons du village sont livrées aux 
flammes, les gens de Marusia sont matra
qués, torturés, tués... Quand le train des 
renforts arrive au voisinage du village, les 
femmes des mineurs s'allongent sur les 
rails pour empêcher l'avancée du train de la 
mort. Les soldats les tuent, une par une, 
sur place. Les canons pilonnent le village et 
répandent la terreur... Même Gregorio le 
chef des insurgés est fusillé et ses camara
des massacrés...

Mais du massacre se sont échappés 
Domingo, un vieux syndicaliste, et deux 
jeunes qui portent sur eux le journal de Gre
gorio ; y sont écrits les moments de peur et 
les journées de lutte, la fin de la sujétion et 
la conquête d'un quotidien sans collier.

Les paroles de Gregorio déchirent 
l'écran : « Fais lire ces notes dit-il à 
Domingo... raconte ce qui s'est passé... 
aux mineurs... aux ouvriers... Ce qui est 
advenu ici doit leur servir pour s'organiser,

et devenir une force politique ».
Acta de Marusia /  Historia de un masa

cre est fabriqué sur un ton fort, sans orne
ments. La photographie est brute, soudain 
exceptionnelle, au point de rappeler cer
tains westerns de John Ford, Howard W. 
Hawks, King Vidor, Raoul Walsh, etc., le 
montage palpitant, émotif, métaphori
que, les interprètes de l'histoire — c'est-à- 
dire un village entier et les personnages 
principaux, comme Gian Maria Volonté — 
ne sont pas seulement des « instruments » 
au service d'un spectacle cinématographi
que mais deviennent des témoins, collabo
rateurs, prête-visages d'une action audio
visuelle associative avec laquelle Littin 
détruit, sabote, rompt l'esthétique du jeu 
hollywoodien et offre des morceaux de 
communication populaire.

Il ne s'agit ici que de tirer des conclu
sions. L'Amérique Latine est une colonie 
affamée. Le cercle est fermé. Il n'y a qu'à 
abolir la trame des possesseurs de la Lan
gue. (4)

Pino Bertelli

(1) - Cinzia bellumori, «Glauber Rocha», La
Nuova Italia, 1975.

(2) - P. Bertelli, « Né cinéma, né capitale »,
Tracce, 1982.

(3) - F. Bolzoni, « Il cinéma di Allende », Marsi-
lio, 1974.

(4) - Extraits et intertitres d'Agora.
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Z o n e  d ' i n s é c u r i t é  P e r m a n e n t e

ILS FONT L'ANARCHO-PUNK
Voici un petit tour d'horizon discogra

phique et écrit de la seule mouvance musi
cale qui se réclame des idées libertaires.

1re partie  : 
l'Ang le terre ; les U .S .A ., la France.

T out d'abord commençons par 
CRASS, ceux par qui le scandale est arrivé. 
Jusqu'à présent ils ont sorti 5 albums et 
une dizaine de 45 t (singles). Voici les meil
leurs : «The feeding of the 5000», « Pénis 
envy», «Christ, the album» pour les 
albums et «Nagasaki n igh tm are», 
« Bloody révolutions », « Hew deps jfefeel » 
pour les singles.

-  POISON GIRL S : Au dd 
gnons de CR^SS avf^Éiui ilsifiisaient deé 
concerts, i|y%dnl)partis fonder leur propre
label (X n tfix^Ê ords) car ils estimaient ne 
plus pouvoir s'exprimer dans l'ombre de 
CRASé.

«Total explosure», «H exl» , «7 years 
scrsfdjr» (albums).’

\ J mONFLICT: Eux aussi ont fondé 
pre label: Mortarhate /hecqtds 
« It's time to see who is who\ 

Ohe pleasure».
17': Sur CRAJs-S Reco rd ^  

DÔF
TStuse, reject,

ever mind-Birt hera j1 albur 
locks », 
abuse ».

— FLUX OF PINK INDIANS : Ecolo
gistes, Anti-vivisection, 2 albums.

— D/SCF/ARGE: Très axé sur les atro
cités de la guerre, Maxi 45 t « Why ? » 
Album «Hear nothing, see nothing, say 
nothing ».

— ICONS OF FILTH: Sur leur propre 
label, 2 albums «Complété disorder», 
« Under the scalpe blade ».

— SUBHUMANS : Sur leur propre 
label, 1 album « The day the countrydied », 
I single « Rats » actuellement très haut dans 
les charts anglais.

— COMPILATIONS: «WARGASM» 
Contre le nucléaire, «BULLSHIT DETEC- 
TORS I, II, III» sur Crass Records, des 
anthologies des petits groupes anarcho- 
punks. «WHO? WHAT? WHY? WHEN? 
WHERE?» sur Mortarhate Records avec 
Conflict, Posoin girls, Icons of filth...

Contacts :
CRASS Records / Corpus Christi 
PO Box 279 London N22 
MORTARHATE Records 
PO Box 448 Eltham London SE9.

AUX U.S.A. :
— DEAD KENNEDYS: Ils ont permit 

beaucoup de choses grâce à leur label

« Alternative tentacles ». De plus ils ont été 
un des premiers groupes punks politisé des 
U.S.A.
2 albums « Fresh fruits for rotting vegeta- 
bles», «Plastic surgery disaster». 1 mini 
album « In God we trust ».

— D .O .A .: Un groupe canadien très 
impliqué dans le mouvement libertaire. 
Album : « Bloody but unblowed » Single 
de soutien aux 5 de Vancouver «Fuck 
you ».

— M.D.C. : Le plus connu des grou
pes de hard-core. Album «Millions of 
deadh cops », Singles « Multi Death Cor
porations », «Millions of death Childrens ».

— COMPILATIONS : 3 « Let them eat 
jellybeans» sur Alternative tentacles avec 
Dead Kennedys, Black flag, DOA, Circle 
jerks, Bad brains...
« Maximum Rock n'roll présents Welcome 
to 1984», une compilation internationale 
sortie par le plus grand fanzine américain 
éÇpresque une référence mondiale. Dans 
~~ (fanzine tout sur l'anarcho-punk dans le 

ride e n t i e r '
Bting-the meat» Compilation hard- 

core mondiale.

Contacts : Alternative Tentacles UK 49-53 
Kensington Gardens square London W2. 
Maximum Rock n'roll PO Box 288 BERKE- 
KEY CA 94701. DOA POB 65896 Station F 
Vancouver BC Canada.
FRANCE :

-  BERURIERS NOIRS: Un groupe 
de Paris qui ne joue que dans les squatts 
et autres lieux « libres ». 1 album « Maca
dam massacre», 1 album avec GUER- 
NICA autre groupe parisien « Nada ».

— BRIGADES: Sur leur propre label 
Bondage Records (ex-Rock Radical REC :) 
qui produit également les BERURIERS. 
1 album «Bombs and blood n' capital» 
1 single «Jobless génération».

— KARNAGE: Un autre grand espoir 
sur O.M.G. Records, 1 singles «Total ter
minus».

— O.M.G. : Un collectif mais aussi un 
groupe. Le collectif édite un superbe fan
zine «LA BIBLE». O.M.G. c'est aussi un 
label de disques et de K7. Le groupe en 
K7 : « Excision », « Best of ».

-  STAKHANOV SS: Groupe de 
Chambéry, 2 45 T « Memorial voice».

-  SINGLE TRACK: De Pau. 1 album 
tout frais sorti « Corporation » ; du super 
bon rock!

Et, comme en Angleterre et aux 
U.S.A. des dizaines d'autres groupes qui 
montent à l'assaut de scènes et qui n'ont 
rien enregistré: LES ACHARNES (Paris), 
KALASHNIKOV (Lyon), INQUIETUDE et 
GROUPE 33 (Grenoble), RICHARD III, 
HAINE BRIGADE (Lyon) et pleins 
d'autres...

Contacts: Fanzines 
NOIRE INQUIETUDE: Bruno Vincendon, 
12, place Jean-Moulin, 38000 Grenoble. 
ALERTE ROUGE: A.R. Resse PP Paris 
122, 11 av. de Montmartre 75018 Paris. 
MOLOTOV Et CONFETTI : « Les portes de 
la nuit», 9, rue Muller, 75018 Paris. 
O .M .G ./LA  BIBLE/KARNAGE: 23, rue 
St-Herem, 63000 CLERMONT FERRAND. 
KAW AI journal de la F.R.T. : % librairie 
LA GRYFFE, 5, rue Sébastien Gryphe, 
69007 Lyon.
LE DEMONIAK (Paris): B.P. 68, 77312 
Marne-la-Vallée, Cedex 2.
NEW WAVE fanzine de Paris qui a sorti 
une compilation assez orientée vers 
l'anarcho-punk et dont le journal fourmille 
d'infos. Ils distribuent également fanzines, 
disques et K7.
NEW WAVE: Aline Richard APMC NEW 
WAVE, B.P. 6, 75462 Paris Cedex 10.
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A U T O - D E L A T IO N

ARMAND ROBIN
U n e  v o i x  d ' e n  b a s  :

ROBIN-LA-LISTE-NOIRE

C 'EST à Plouguernevel, 
Ie19 janvier1912, que 
nait Armand Robin, 

dans une Bretagne non encore 
Francisée. Fils de petits pay
sans se tuant au travail, entre 
un père silencieux, ruminant 
sans cesse de sombres idées, 
et une mère maltraitée mais 
aimante, Armand Robin, est 
élevé au milieu d'une nom
breuse fam ille  ne parlant que 
le fissel, dialecte breton.

LA W ÊTAG NE  

L'UKRÀfNE
C E n'est qu'au moment 

de la scolarisation que 
les Frères du collège 

Campostal lui apprenent le 
français. Très vite A. Robin se 
révèle un « bon élève », aussi 
doué en instruction religieuse 
qu'en algèbre, géométrie, lit
térature ou histoire ancienne. 
Il devient, dès lors, un lecteur 
assidu de la bibliothèque, 
dévore, dans sa soif d'appren
dre, une grande quantité 
d'ouvrages, dont certains ne 
sont pas forcément recom
mandés par les Frères.

De brillantes études le 
mènent au Lycée de Saint- 
Brieuc d'où il sort bachelier. 
Puis, il prépare le concours 
d'entrée à l'Ecole Normale 
Supérieure. Recalé, il part, à 
Lyon, suivre des études de let
tres. Admissible à l'agréga-

« P lu s  d e  m y s tè re , le  p o è te  e x c e n t r iq u e  
e s t m o r t  d 'u n e  e m b o l ie  » t i t r a i t  F ra n c e  S o ir .

E x c e n tr iq u e  p o u r q u o i  p a s  ? M a is  p o è te  
s u r t o u t  !

E x ilé  d e  lu i-m ê m e , f r a te r n e l ,  d o u lo u r e u x ,  
A r m a n d  R o b in  a  to u jo u r s  re fu s é  d 'a ra g o n i-  
se r, d 'é lu a r d is e r ,  d e  s é g h e r is e r .

« R e s te r  — d i t - i l  —  c e t  in to lé r a b le  n o n - 
c o m p l ic e  », c a n d id a t  à to u te s  les l is te s  n o i
res.

*  Dessin de Bérénice CLEEVE.

tion, il échoue à l'oral pour 
s'être livré à d'insolentes facé- 
cies devant le jury.

m m ^ § n r
A  Robin part, ’ âilors, 

travailler dans un 
• kolkhose en URSS, 

il y découvre la terrible réalité 
d'un «Nouveau Monde»; 
Cruellement déçu, il fa it du 
russe sa première langue, en 
signe de solidarité avec les 
prolétaires, toujours exploités 
et opprimés. Prenant cons
cience des dangers de « la 
fausse parole», il apprend, 
dans la foulée, le chinois, 
l'arabe, le hongrois, le gallois, 
le slovène, le macédonien et 
bien d'autres langues, afin de 
rester à l'écoute des peuples 
opprimés et à la recherche de 
« la parole libérée ».

Il publie, dès 1935, dans la 
revue « Europe », son premier 
recueil de poèmes : Le Temps 
qu'il fait. Cette fabuleuse épo
pée celte est très largement 
inspirée de son enfance à 
Plouguernevel. Sous chaque 
vers, nous sentons le pas de 
ces paysans misérables qui 
dialoguent aussi bien avec le 
Christ qu'avec les arbres ou 
les animaux. Dans cette effer
vescence de verbe se mêlent 
les voix des hirondelles, des 
chiens de ferme, de l'aubé
pine, mais encore celles de 
Merlin, Lénine et Rimbaud. 
Mais ne nous méprenons pas, 
la fidélité de A. Robin au peu-
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pie de Bretagne, révèle sur
tout un chant fraternel des
tiné à tous les peuples proléta
riens roulés, bafoués, torturés 
ou bâillonnés par le pouvoir. 
A. Robin présentant lui même 
Le Temps qu 'il fait, écrit : « Si 
mon ouvrage a bientôt pris 
l'a llure de poème épique, si je 
l'ai bientôt entendu résonner 
comme le chant d'annonce 
d'une future grande révolu
tion de la douceur, c'est qu'il 
n'y a rien en lui qui ne m 'ait été 
soufflé par quelqu'un de ces 
millions d'hommes qui, sans 
le savoir se disent, pendant 
leur travail : « Là où est
l'amour, là est le véritable 
banquet ».

ECQÈTER

L A prodigieuse connais
sance des langues et 
son constant besoin de 

lutter contre « la mise à mort 
du verbe » font de Robin 
l'inventeur d'un métier. Il 
écoute depuis son petit appar
tement parisien les radios 
étrangères et rédige un bulle
tin d'écoute des émissions 
radiophoniques internationa
les qu'il diffuse, deux fois par 
semaine , à une petite tren
taine d'abonnés dont l'Elysée, 
le Vatican, leSénatet.aprèsla 
guerre, au Canard Enchaîné, 
plus d'autres périodiques.

Sous l'occupation, il con
tinue de plus belle son travail 
d'écoute, qui devient clandes
tin. Puis entre en contact avec 
des membres de la Résis
tance, en particulier les com
munistes.

Suicidaire peut-être, mais 
surtout libre jusqu'au mépris 
de sa propre vie, il rédige, lui- 
même une longue lettre de 
dénonciation qu'il envoie le 
5 octobre 1943 à la Gestapo; 
lettre qu'il intitu le: « Preuves 
un peu trop lourdes de la 
dégénérescence humaine». 
Les passages qui suivent ne 
laissent aucun doute sur la 
dérision, la souffrance mais 
aussi la violence dont le poète 
est porteur:

« ...Vous êtes des tueurs, 
messieurs, et j 'a jo u te ra i 
même (c'est un point de vue 
auquel je tiens beaucoup) que 
vous êtes des tueu rs  
ridicules... »

« ...vous créez, messieurs, 
un monde tel qu'on ne sait 
plus s'il nevautpasmieuxêtre 
immédiatement arrêté plutôt 
que de s(entendre d ire : 
« Prends garde à tes doigts, à

tes épaules, à tes orteils, car 
tou t en toi est dangereux ! » 
On veut, messieurs, m'empê
cher de faire le moindre pas ? 
Eh bien, messieurs, non seule
ment j'a i décidé de continuer 
à faire des pas, mais encore 
j'ai décidé de courir... »

« ...la somme de délecta
tion que j'éprouve à vous dire 
directem ent: Tueurs, vous 
êtes des tueurs, dépasse les 
délectations que aurez à me 
tuer... »

« ...vous avez assassiné, 
messieurs, mon frère, le tra
va illeu r a llem and; je ne 
refuse pas, ainsi que vous le 
voyez, d'être assassiné à côté 
de lui ».

Certainement pris pour un 
fou, il n'est pas arrêté et tra
verse ainsi la guerre accroché 
à ses écouteurs sous les toits 
de la rue Falguière.

Œ f L  

D E G A f/K H E

Q UAND vient la Libé
ration, mise à part la 
tonte des jolies fem

mes par les laides qu'il désa- 
prouve, il est révolté par les 
agissements du Comité Natio
nal des Ecrivains, présidé par 
Aragon. Il reprend sa plume 
pour exiger d'être inscrit lui- 
aussi sur la liste noire. Refusé 
une première fois, il insiste 
jusqu'à ce que le Comité crée 
une liste spéciale dont le seul 
nom sera celui de Robin.

D éfin itivem ent écœuré 
par les com m unistes, il 
rejoint, en 1945, les rangs delà 
Fédération Anarchiste où il lie 
de solides amitiés avec, en 
particulier, Toursenot et Bras
sens.

Il collabore au « Liber
taire», organise dans son 
groupe des causeries où inter
viennent de grands noms du 
milieu libertaire, tel André 
Breton.

Plus que jamais Citoyen 
du Monde, il se lance dans la 
traduction de poètes étran
gers tels que André Aady 
(poète hongrois), Boris Paster
nak et Maïakovsky (poètes 
russes) ou Omar Khayam 
(poète persan).

A propos des listes noires 
de l'époque  sta lin ienne, 
A. Robin écrit dans le Liber
taire du 14 octobre 1946: 
« ... Qui n'approuve pas l'infa
mie doit disparaître; qui ne 
consent pas à devenir un Ara
gon doit se taire... »

« ...les poètes se glori

fiaient d'être libres, ils se 
hâtent aujourd'hui d'appor
ter, pour avoir droit à quel
ques miettes de la fausse 
parole, toutes les pièces justi- 
ficativees de leur servilité. Ils 
tentaient de dire le vrai, ils 
aident maintenant à tromper. 
Il tentaient de se tenir à 
l'avant-pointe de l'humanité, 
ils m ultiplient maintenant les 
précautions pour être bien 
sûrs d'être réactionnaires et 
vite ils s'inscrivent sur la liste 
des valets, travaillent pour un 
Staline ».

Robin participe à de nom
breuses émissions du Club 
d'Essais de la R.T.F., assure la

chronique poétique « l'œ il de 
caniche » à la télévision et 
réalise une douzaine de 
récitals de poésies traduites 
de poètes de tous les temps et 
de tou t les pays.

Mais l'homme est fatigué, 
to rtu ré , révolté, écorché, 
malade, poursuivi par les huis
siers... fin tragique.

Le 27 mars 1961, il dispa
raît de son domicile. Retrouvé 
errantpar la police, ilesttrans- 
féré à l'infirmerie spéciale du 
dépôt, où il meurt le 30 mars 
dans des circonstances tou
jours restées troubles.

Claude Ariso
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BRASSENS TÉMOIGNE

Robin était un anarchiste conséquent 
qui, un moment, se trompa de route 

*  ®  ■ puisqu'il fut communiste. C'était pen
dant la guerre...

Je l'ai connu en 1945 au groupe du quinzième, affilié à 
la Fédération Anarchiste du quai de Valmy. Il était, 
disons, président de ce groupe. On se réunissait une fois 
par semaine. On traitait des problèmes sociaux, mais 
souvent aussi de livres, de peinture. Comme il avait des 
accointances avec le milieu littéraire, il invitait des 
auteurs. Je me rappelle qu'André Breton vint nous faire 
une causerie...

...Com m e la plupart des anars. Robin était un 
homme relativement secret. Il parlait mais ne racontait 
rien. Je l'évoque dans « Les jeunes amoureux qui écri
vent sur l'eau» et dans la «Tour du miracle», où je 
l'appelle Robin-la-liste-noire car, dans une lettre désor
mais célèbre, il se porta « candidat d'avance pour toutes 
les listes noires». Il luttait contre les ostracismes et, en 
l'occurence, contre ceux du Comité National des Ecri
vains. Il haïssait Aragon. Il affirmait qu'Aragon l'appe
lait Robinovitch.

«Je  travaillais à cette époque au Libertaire. J'écri
vais des articles, j'apprenais la mise en pages avec les 
gars de la rue du Croissant. Dans ces éditions du Liber
taire, Robin publia le poète hongrois André Ady. Il 
disait : «Trente poètes de tous pays ont pris ma tête 
pour auberge». Il en traduisait beaucoup.

... Il habitait sous les toits, rue Falguière. Là, il passait 
d'une station de radio à l'autre. Il connaissait plus de 
vingt langues... Ce tête-à-tête avec les radios mondiales 
le mettait en rapport avec les propagandes. Nul mieux 
que lui ne savait comment on colonise les âmes et com
bien les mots sont dévoyés. « Dans les pays où règne la 
propagande, déclarait-il, l'homme continue à remuer 
les lèvres, mais tout authentique usage de sa parole lui 
est retiré. Il s'agit d'une razzia contre son entendement. 
Les carnassiers mentaux en quête de pâture se repais
sent de millions de cerveaux. L'être humain est mort 
alors qu'il croit vivre encore».

Georges BRASSENS chez lui, à Sète.

...Il s'était marié, me semble t-il, avec une jeune 
femme qui venait des pays de l'Est, afin qu'elle puisse 
demeurer en Occident. Cela se faisait beaucoup en ces 
temps-là. J'allais très fréquemment chez lui. Il donnait 
des leçons de latin à une copine. Comme cela se passe 
partout, notre groupe fut, un jour, en désaccord avec la 
Fédération anarchiste qui nous tenait pour des rigolos. 
C'est qu'il y avait les communistes et les individualis
tes, dont nous étions, chez les libertaires. La rupture 
ne fut pas brutale.

Chez les anars on a le droit d'être en désaccord sans 
être menacé d'exclusion. Puis, progressivement, je ces
sais d'aller aux réunions sans cesser pour cela de fré
quenter Robin...

... Que dire encore ? Qu'il avait pris l'habitude tous 
les soirs de téléphoner au commissariat de son quartier.

Il demandait le commissaire, déclinait son identité, 
donnait son adresse et disait : « Monsieur, j'ai l'honneur 
de vous déclarer que vous êtes un con». Ça l'amusait 
beaucoup. Il n'avait pas toujours l'art de se faire des 
amis».

Propos recueillis par Louis Nucera
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R E P R E S S I O N

• Le 20 avril 84, une centaine de 
policiers fa it une descente dans 
un appartem ent où se tenait une 
« Université volante». Tous les 
participants, dont Milovan Djilas, 
sont interpellés. Les violences 
policières entraînent ia tentative 
de suicide de Jovica M ihai/lovic e t 
la m ort de Radomir Radovic.
• Radomir Radovic, 33 ans, tech
nicien, syndicaliste. En 82, au 9e 
Congrès de l'Union des Syndicats, 
ii envoie 9 propositions nettem ent 
autogestionnaires : légalisation 
des grèves, liberté de ia presse, 
lutte contre ia bureaucratie, pour 
ia propriété sociale e t le contrôle 
ouvrier « sur ia base des conseils 
ouvriers à tous les niveaux». M ort 
officiellement par «surdose de 
sédatifs».
• Vojislav Seselj, 29 ans, martre 
assistant de sciences politiques à 
l'Université, exclu du parti en 81 
pour«anarcho-libéralism e», con
damné à Sarajevo pour «menées 
contre-révolutionnaires».



SOCIALISME 
SOUS SURVEILLANCE

Tito présidant le 1 le congrès de la LCY.

O—-------------------?------------------------------------------------------------------------------------------------
N oonnait peu de choses de la Yougoslavie, si ce n'est 
des lieux communs. C'est un pays assez « spécial » dans 

le cnadeaU# de l'Est européen, lusqu'lci c'était sans doute 
l'Etat le moins répressif, le moins ouvertement opposé à ce 
minimum de liberté, humaine et civile, qui est par contre 
nié d'une façon bieftphis radicale dans les autres pays de 
l'Est. Selon le « bon » exemple du grand frèry russe,______

C e t t e  s itu a tio n  m o in s  rép ress ive  s ’e xp li
q u e  fa c ile m e n t p a r le fa it q u ’ il ex is te  en 

Y o u g o s lav ie  un p lu ra lis m e  des  c en tre s  de  
pouvoir, e t q u ’en c o n s é q u e n c e , cohab iten t  
p lu s ie u rs  g ro u p e s  qu i se  p a rta g e n t le lea 
d e rs h ip . Et c e la , su rto u t d e p u is  la m ort de  
Tito , s u rv e n u e  il y  a  tro is  a n s . En o u tre , des  
cen tre s  de  po uvo ir sont s u b d iv is é s  d a n s  le 
c ad re  d e s  s ix  R ép u b liq u es  fé d é ra le s  qui 
c om posent le pays . En un m ot, il n ’ex is te  
pas de  K rem lin  youg os lave .

LE  P A T C H W O R K  Y O U G O S L A V E

I L  y  a  auss i ce p h én o m èn e , qu i res te  to u 
jo u r s  un é lé m en t de d é c e n tra lis a tio n , m ê 

m e  s ’ il est c an a lisé  : l ’au tog estio n  des  
e n t r e p r i s e s .  U n e  f o r m e  d ’ a u t o 
o rg a n isa tio n , trè s  contrô lée  et lim itée , m ais

qu i c ep e n d a n t ex is te  et d is tingu e  l ’éco no
m ie yougoslave  de celle  des a u tres  pays  
« s o c ia lis te s » .

La Y ougoslavie  est de p lus , un pays qui 
ren co ntre  de g raves  prob lèm es  de  n a tu re  
très  d iffé re n te . Il y a  les « c o n flits  natio 
n a u x »  (p a r  e xe m p le , le Kosovo) qui c o n s ti
tu e n t auss i b ien un m otif de révolte  natio 
nale , re lig ieuse  que p ro p rem en t c u ltu re lle . 
A ins i, la population du Kosovo est m u lsu l- 
m an e  et possède  une trad ition  très  d iffé 
ren te  de celle  des  S e rb e s . P ourtant elle  
n ’est pas une rép u b liq u e , m ais  seu lem en t 
une prov ince  au ton om e d a n s  le c ad re  de  la 
R ép ub liqu e  de  S e rb ie . Ceci a p rovoqué une  
série  de lu ttes  de typ e  nationalis te  d a n s  les 
q u e lle s , b ien é v id e m m e n t, sont auss i p ré 
sen tes  des  ten s io n s  socia les  très  fo rtes . En 
fa it, e t c o m m e par h a s a rd , lë Kosovo est la 
prov in ce  la plus p au vre .

E n s u ite , il y a  un e  c rise  é co n o m iq u e  
g a lo p an te  trè s  g ra v e . L ’ in flation m o y en n e  
est de l ’o rd re  de  5 0  à  6 0  % ,  ce qu i s ign ifie  
qu e  c h a q u e  a n n é e  voit réd u ire  le pouvoir 
d ’a c h a t, les p rix  a u g m e n te n t de  façon  très  
fo rte , s u r un ry th m e  et à  un n iveau  q u a s i
m en t s u d -a m é r ic a in . La m a c h in e  é co n o m i
qu e  youg os lave  a v a n c e  do nc  en so u fflan t, 
avec  d ’é n o rm es  d iffic u lté s , e t en  rec e v an t  
des in jections  de  c a rb u ra n t de  l ’e x té r ie u r ,  
aussi b ien de la B an que  In te rn a tio n a le  qu e  
du Fond M o n é ta ire  In te rn a tio n a le . T o u te  
l ’économ ie  se re tro u ve  a ins i fo rte m e n t  
e n d e tté e  e n v e rs  l ’e x té r ie u r .

D IS S ID E N C E  

ET P O U V O IR S

E t  tou t ce la  se c o n ju g u e  avec  la c rise  po li
tiq u e  p e rp é tu e lle  qu i a  fa it su ite  à  la m ort 

de T ito . Il ex is te  un e  e sp è ce  de rotation aux  
som m ets  de I ’ Etat e n tre  les d iffé re n ts  P rés i
d e n ts . C ’est do nc  un e  P rés id e n c e  co llég ia le  
avec  un m an d a t po ur c h a q u e  R ép u b liq u e  
qui p re n d , à to u r de rô le , la P rés id en ce  y o u 
go slave . On co m p ren d  qu ’ il ex is te  a lors  p lu 
s ieurs  g ro u p es  de pouvo ir, p lu s ie u rs  
bu re a u c ra te s , p lu s ie u rs  te c h n o c ra te s  qui 
se d isp u te n t l ’ hé ritage  de  Tito  et c h e rc h e n t  
à g r im p e r s u r les a u tres  et à  les d o m in e r.

C ette  confusion p e rm e t l ’ex is ten ce  
d ’e sp a ce s  de c u ltu re , de p rise  de  c o n s 
c ience  et d ’ in itia tive  qu i se s itu e n t hors  du  
jeu  du pouvoir. Le c e n tre  de  la d iss id en c e  
po litique  e st b ien s û r B e lg rad e , ta n d is  que  
celle  de  typ e  cu ltu re l e s t p lu tô t Z a g re b  (1 ) .  
En g é n é ra l, cette  d iss id en c e  de g a u c h e  (à  
d is tin g u e r de  la d iss id en c e  na tio n a lis te , 
re lig ieu se  ou lib é ra l-d é m o c ra te ), parm i 
laqu e lle  on co m p te  q u e lq u e s  lib e rta ires , 
voire  m êm e  des  a n a rc h is te s , est ass e z  
im p lan tée  d a n s  les m ilieu x  in te lle c tu e ls , en  
e n te n d a n t par m ilieu  in te llectu el non s e u le 
m en t les p ro fe s se u rs , les c h e rc h e u rs  et les  
é tu d ian ts , m ais  auss i les a rtis te s .

Un a u tre  s ec te u r en fin  de c e tte  d is s i
d e n c e , de cette  a ttitu d e  a n ti-a u to r ita ire , se  
trouve  d a n s  la je u n e s s e . Elle se tra d u it  s u r 
tout d a n s  les c o m p o rte m e n ts . La c o n tre -  
cu ltu re  d ’o rig ine  a n g lo s ax o n e  e st p ré se n te  
dans  ses a sp e c ts  de  con tes ta tion  la p lus  
d u re , c o m m e celle  d e s  p u n k s .
(1) Dans la capitale Slovène, Ljubljana, on 
trouve aussi des groupes écologistes et pacifis
tes antim ilitaristes.



L ACTE D'ACCUSATION
EN août 84, le Ministère Public de Belgrade a inculpé 

Vladimir Mijanovic (étudiant en sociologie), Miograd 
Milic (metteur en scène), Pavlusko Imsirovic (traducteur), 

Dragomir Olujic (politologue, journaliste à Radio 
Belgrade), Milan Nokolic (sociologue, collaborateur de 
l'Institut d'Economie Agricole) et Gordan Jovanovic (étu
diant en histoire de l'art). Tous de Belgrade.

3 2

D a n s  l ’ac te  d ’accu satio n  il est d it qu e  
c e u x -c i se ren co n tra ien t avec  des  buts  

c o n tre -ré v o lu tio n n a ire s . Leur ac tiv ité  c o n 
s ista it en l ’o rgan isatio n  et la p artic ip a tio n , 
da n s  leurs  p rop res  a p p a rte m e n ts , à  des  
d é b a ts  s u r des  th è m e s  d ivers  de  c a ra c tè re  
th é o riq u e  ou po litiq u e . De fa it, les a c c u s a 
tio ns  con tre  ces  6  d iss id en ts  sont d iffé re n 
c iées  et a s s e z  in co n s is tan tes . V o y o n s-e n  
tro is  en p a rtic u lie r.

ET DE U N . . .

S UR M ijan o v ic  repose  l ’o rgan isa tio n  des  
réu n io n s , d ’avo ir tou jou rs  veillé  à  a m e 

ner de  n o u veau x  p a rtic ip a n ts , de s ’ê tre  
o ccu p é  de  to u te  la partie  te c h n iq u e  et m a té 
rie lle  (c h a n g e m e n t d ’a p p a rte m e n ts , tro u v e r  
les c o n fé ren c ie rs ) e t d ’avo ir auss i m a in 
te n u , de  7 7  à  a u jo u rd ’hu i, le contact en tre  
un fort noyau de  perso n n es  qu i se ren co n 
tra ie n t c h a q u e  second v en d re d i du  m ois .

ET DE D E U X ...

I lu e  est lui acc u sé  d ’avo ir pa rtic ip é  et 
I p rod u it des  te x te s , d ’avo ir jo u é  en p ra 

tiq u e  le rôle de  l ’ in te llec tu e l. En pa rtic u lie r  
on lui im p u te  les ac tions  s u iv a n te s .

iimir Mijanovic.
......

Pavlusko Imsirovic.

En n o ve m b re  1 9 8 1 , d a n s  son p rop re  
a p p a rte m e n t et d e v a n t 2 0  à  2 5  p e rso n n e s  il 
a lu son te x te  « Les e rre u rs  de  la g au ch e  
d a n s  la g u e rre  de  libéra tio n  de  l ’h iv e r  41 -4 2  
et ses c o n s é q u e n c e s »  où il a ffirm a it qu e  la 
d é fa ite  du  m o u v e m e n t des  p a rtis a n s  de  la 
S e rb ie  en 41 éta it d u e  au  Parti C o m m u n is te  
et q u e , a lors  q u e  le p e u p le  s ’éta it s p o n ta n é 
m en t sou levé , le C .C . du P .C .Y . n ’a va it pas  
a p p e lé  le p e u p le  à  se révo lte r p a rce  q u ’ il 
était à  la tra în e  des  é v é n e m e n ts . Un jo u r  
non p ré c is é  il a  lu un d e s  ses  te x te s  « Les  
cau s es  du  con flit e n tre  la Y o u g o s la v ie  et 
l ’ U R S S  en 4 8 » .  E n su ite , il a  lu « L e  d e s tin  
de M ilo v an  D jilas ou les lim ites  du s o u lè v e 
m en t », il a  a lors  d it q u e  1 9 4 8  rep ré s e n ta it 
une d é fa ite  y o u g o s lave  m êm e  si cette  da te  a  
été  im po sée  c o m m e  le s o u v e n ir de la v ic 
to ire  de  l ’ Etat ; qu e  la périod e  de 5 2 - 5 3  est 
la périod e  de  la d e s tru ctio n  du  d e s p o tism e  
de  Tito  dont il a  a ffirm é  q u ’ il é ta it « le c h e f de  
l ’o liga rch ie  qu i é ta it au  po uvo ir e t un d e s 
pote au to rita ire  » et q u e  son ch e f é ta it S ta 
line ; qu e  « la soc ié té  y o u g o s lave  a p rè s  S ta 
line est to m b é e  d a n s  la c rise  et la lé th a rg ie  » 
pa rce  qu e  l ’a p p a re il b u re a u c ra tiq u e  était 
l ’ un iq u e  fa c te u r social ac tif ce qu i lui d o n 
nait un total m onopole  s o c ia l. . .

ET DE T R O IS .. .

O l u i j i c  est a c c u sé  d ’avo ir d it qu e  « la  
s ituation  de  41 à  4 8  é ta it révo lu tio n 

n a ire , q u e  le P .C .Y . é tait s ta lin ien  et c ’est 
po ur cela  q u ’ il n ’a va it pas réu ss i à  exp lo ite r  
ce tte  s ituation  c a r  il m a n q u a it d ’un p ro 
g ra m m e , d ’un e  s tra té g ie  e t d ’une ta c tiq u e  
ré v o lu tio n n a ire s » ...

En fa it, l ’accu sa tio n  n ’a pas  b e a u c o u p  
d ’é lé m en ts . Ils sont en réa lité  p o u rsu iv is  
parce  q u e  P . - M .  Danilo N an o v ic , re p ré s e n 
ta n t du pouvoir yougoslave  e st s u rto u t g ê n é  
par tro is -é lém en ts . D ’ab o rd  au  c o u rs  de  ces  
réu n io ns  é ta ien t réd ig é e s  et d iffu s é e s  des  
pétitions  d éno nçan t c e rta in e s  s itu a tio n s . 
E nsu ite , ces réu n io n s  é ta ie n t p o litisées  et 
les prob lèm es  soc iaux  y  é ta ie n t d isc u té s . 
E nfin , ces six p e rs o n n e s , e t en  p articu lie r  
M ijan o v ic , Im s irov ic  et N ik o lic , m ê m e  en 
ayan t d é jà  p ré c é d e m m e n t é té  ave rtis  e t c o n 
da m n é s  ont c o n tin u é  à  d is c u te r , à  se réu n ir. 
V la d im ir M ijan o v ic  ava it é té  c o n d a m n é  à 
une a n n é e  de  prison  en 7 0  et à  un e  a u tre  en  
7 3  pour le m ê m e  ty p e  de  d é lit. Im sirov ic  et 
N iko lic  a va ien t p u rg é  d e u x  a n n é e s  de p r i
son fe rm e  p o ur « a s s o c ia tio n  con tre  le p e u 
ple et l ’ E tat » . To us  les  tro is  ont do nc  dé jà  
été  c o n d a m n é s  p o ur dé lit d ’o p in io n . En ré a 
lité il n ’y a  pas  d ’a u tre  p re u v e  c o n s is tan te  
d a n s  l ’a c te  d ’a cc u sa tio n .

'■ ’- tL  ; J î / -, '!",. V » , -  s.v /• l xV 1 \ — t J v / V/ U O C -• ' 1 -



DE 68 A 85: 
LA NOUVELLE GAUCHE

POUR mieux comprendre le « background » de ce procès, 
il est nécessaire de revenir au printemps 68 lorsque, mê
me à Belgrade, existait un mouvement étudiant idéologi

quement semblable aux autres mouvements de l'Europe 
occidentale.

L E m ouvem en t à B elgrade  a  connu son 
apog ée  dans les m an ife s ta tio n s  de ju in  

6 8 , débouchant su r l ’occupatio n  de  tou tes  
les facu ltés . De là, le m o u v e m e n t s ’é ten d  
é ga lem en t aux  a u tre s  u n iv ers ité s  y o u g o s la 
ves et le rôle de po in te  d a n s  ces  é v é n em e n ts  
est alors tenu  par un é tu d ian t de  la Facu lté  
de Philosophie : V la d im ir  M ijan o v ic .

Q U A N D  C IR C U L A IE N T  

L E S  ID E E S

A U co u rs  d e s  a n n é e s  s u iv a n te s , les é tu 
d ian ts  ont d é ve lo p p é  une in ten se  a c tiv i

té  de  contestation  qu i a en tra în é  une forte  
rép re s s io n . A in s i, M ijan o v ic , d even u  p ré s i
d e n t de  l ’o rgan isa tio n  é tu d ian te  est c o n 
d a m n é  à  1 8  m ois  de  p rison . A  cette  c o n 
d am nation  fa it su ite  un e  a u tre  v ag u e  de p ro 
testa tion  et une rép ress ion  re la tive  qu i c u l
m ine  en été  7 2  avec  la cond am n atio n  à deux  
a n s  de  prison po ur « ac tiv ité s  hostiles  » de  
M ilan  N ik o lic , P av lusko  Im s iro v ic , a c tiv is 
te s  du m o u v e m e n t é tu d ian t.

La rép ress ion  a  ob ten u  q u e lq u e s  
e ffe ts  : d e p u is  7 4 , d a te  d ’ une pro testation  
de m a s s e  d e s  é tu d ian ts  de  B elgrad e  contre  
le p ro jet de  suspens ion  d ’ un g rou pe  de  p ro 
fe s s e u rs  de  la Facu lté  de Philosophie , il n ’y 
a  p lu s  tra c e  d e  contestation  m ass ive  de la 
part d e s  é tu d ia n ts , ni trac e  d ’un qu e lco n 
qu e  m o u v e m e n t d ’un e  c erta in e  im p o rtan ce . 
C e p e n d a n t, ceci ne s ig n ifie  pas qu e  tou s  les 
p a rtic ip a n ts  au m o u v e m e n t de ju in  6 8  
soient d e v e n u s  p a s s ifs  ni q u ’a ie n t d isp aru  
les idées  qu i les a va ie n t in sp iré .

Dans la seco n d e  m o itié  d e s  a n n é e s  7 0  
se c ré e n t à  B e lg rad e , d e s  g ro u p e s  de  d is 
cuss ion  (« u n iv e rs ité s  v o la n te s » )d o n t le 
p re m ie r est fo rm é  par c erta in s  d e s  p ro fe s 
s eu rs  s u s p e n d u s  et les a u tre s  p a r d e s  m ili
ta n ts  é tu d ia n ts  p lus  je u n e s . C es pe rso n n e s  
se ren co n tren t d a n s  les a p p a rte m e n ts . 
A insi se m a in tie n t l ’e sp rit de la fin  des  
a n n é e s  6 0 .

Il est n é cessa ire  de  d iffé re n c ie r  cette  
a m b ia n c e  à  laqu e lle  a p p a rtie n n e n t M ija n o 
v ic  et les a u tre s  in cu lp és , d e s  m ilieu x  d iss i

d e n ts  qu i se reg ro u p e n t au to u r de p e rso n 
nalités  c o m m e M ilovan  D jilas qu i a ffich en t  
o u v e rte m e n t des  s ym p a th ie s  pour l ’O cci
d e n t. Il est nécessa ire  de les d iffé re n c ie r  
auss i des  co u ran ts  c o n serva teu rs  ou natio 
na lis tes  a ss e z  n o m b re u x . C ette d iffé re n c ia 
tion repose  s u r le fa it qu e  les in cu lpés  se 
réc lam en t du soc ia lism e parfo is  a u to g es 
tio n n a ire .

C O N T R E  L ’ ETAT 

DE G U E R R E  P O L O N A IS

C ES c erc les  ont p ris  d e rn iè re m e n t des  in i
tia tives  po ur p ro tes ter con tre  la ré p re s 

sion . La pro testation  de  d é c e m b re  81 contre  
la loi m artia le  en Pologne a  été  trè s  im p o r
ta n te . M ê m e  à  B e lg rad e , ont eu  lieu des  
m an ife s ta tio n s  d e v a n t l ’a m b a s s a d e  polo
n a ise . C ette  pro testation  s ’est renouve lée  
en ju ille t 8 2  e n tra în a n t l ’a rres ta tion  de 16  
p erso n n es  parm i lesque lles  c erta in s  de nos  
6  d iss id en ts  ( Im s iro v ic , N iko lic , O lu jic , et 
Jo van o v ic ) qu i ont tou s  passé  a lors  en tre  2 5  
et 5 0  jo urs  en prison .

A  cette  m êm e  p é rio d e , c ’e s t -à -d ire  au 
d é b u t des  a n n é e s  8 0 , à  B elgrade  se lib é ra li
sent c erta in es  in stitu tio ns  p u b liq u es  p e r
m ettan t à  un g rand  n o m b re  d ’ in te llectu els  
de g au ch e  de s ’e x p rim e r p u b liq u e m en t. En 
con s é q u e n c e , les ren co n tres  c la n d e s tin e s  
se raré fien t.

Le 2 0  avril 8 4 , la police fa it irruption  
dans  l ’a p p a rte m e n t de  D rago m ir O lujic et 
a rrê te  2 8  perso nnes , parm i lesquelles  M ilo 
van  D jilas, qui pa rtic ipa ien t à  une d is c u s 
sion . Djilas (1 )  est l ’a u te u r de d ive rses  é tu 
des s u r la situation sociale en Y ougoslavie  
et il est connu in tern a tio n a lem en t po ur son 
livre « L a  nouvelle  c la s s e »  dans  lequel il 
an a lyse  la bu re a u c ra tie  com m e une n o u 
velle  c lasse ayan t ses prop res  in térê ts . D ji
las est im p ro p re m e n t dés ign é  com m e le 
point de ré fé ren ce  ob ligato ire  de la d iss i
d en ce  youg os lave . Ceci est une e rre u r car 
D jilas ne rep ré s e n te  qu e  la te n d a n c e  c on 
s erv a trice , lib é ra l-d é m o c ra te  qu i trouve  
d a n s  l ’ Etat p a rle m en ta ire  o cc id en ta l, dans

.  + x .’is r * *fl Autogestin éja Publié :

« • - i

e t u n num é "  Ju in  84) de

le p lu ra lism e  des  partis  et des  in stitu tio n s , 
son m odèle  id éa l.

A la m êm e p é rio d e , la police a in terd it 
les d iscu ss io n s  p u b liq u e s  à  B elg rad e  a insi 
q u e  la pu b lica tio n  de  la revue  « T h e o r ia »  à 
laqu e lle  co llab oraien t des  ph ilosophes  de  la 
nouvelle  g a u c h e . Il sem ble  a ins i q u e , fin  
avril 8 4 , les d irig e an ts  a ie n t pris  la décis ion  
d ’en fin ir  avec  to u tes  les ac tiv ité s  de l ’ in tel- 
ligens tia  de g a u c h e  et en  p a rtic u lie r celle  de  
la g a u c h e  socia liste  de  B e lg rad e .
(1 ) Milovan Djilas, 73 ans, a été compagnon du 
maréchal Tito et son dauphin, puis dissident à 
partir de 1954 .

Vlad im ir M jianovic
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APPEL C.N.T.
La CNT d ’Euzkadi est aux 

prises avec une attaque poli
cière d'une grande gravité.

Du 27 au 29 novembre der
nier neuf militants et respon
sables de la CNT et un res
ponsable de l ’UGT (depuis 
relâché sans suite) ont été 
arrêtés.

A c c u s a tio n  : a p p a rte 
nance aux organ isa tions 
armées FIGA (Fédération Ibé
rique de Groupes Anarchis
tes) et CAA (Comandos Auto
nomes Anticapitalistes) ; par
ticipation à l ’attentat dont a 
été victime un dirigeant de 
M ichelin, M. Casanova ; atta
que de plusieurs banques ; 
recouvrement d ’un impôt 
révo lu tionnaire  ; menaces 
contre  des em ployeurs ; 
divers actes de sabotages.

Les camarades de la CNT, 
qui sont des ouvriers connus 
pour leurs activités syndica
les de masse nient ces accu
sations form ulées, contre 
toute vraisemblance, par un 
pouvoir avide, de son propre 
aveu, d ’affaiblir une CNT qui 
reprend trop de poids en Euz- 
kadi, et notamment à Vitoria.

Trois militants de la CNT 
de Vitoria sont toujours en pri- 
son : A n d rè s  Sanchez ; 
V icente Alvarado et José 
Manuel Collado. Ils ont été 
torturés et l ’un deux est main
tenu en prison bien qu’il ait 
versé la caution demandée 
de 400 000 pesetas : son état 
rend indésirable sa libéra
tion !

En liberté provisoire sous 
caution, les autres camarades 
restent inculpés.

A Toulouse, comme dans 
d ’autres villes en France, 
(Paris, Rennes, Dunkerque) 
un comité de soutien s’est 
constitué pour développer la 
solidarité internationale.

Il appelle :
• A dénoncer le montage 

policier orchestré contre la 
CNT en Euskadi, le climat de 
répression permanent, les 
tortures au pays basque et les 
manœuvres de l ’état «socia
liste » espagnol ;

• A participer financière
ment à la collecte organisée 
pour payer les cautions 
demandées par la justice 
espagnole (déjà plus de 1 m il
lion de pesetas ont été ver
sées, soit quelques 6 millions 
de centimes).

Contact :
Comité de Soutien 

aux emprisonnés de la CNT 
c /oR A S -B P  180

31014 Toulouse Cedex 
CCP n° 409 79 J Toulouse 

à l ’ordre de RAS 
(indiquez : soutien CNT)

F.L.I.C.S. !
Comme nous vous l ’avions 

annoncé précédemment le 
Groupe d ’actions contre le 
Fichage Légalisé des Indivi
dus considérés comme sub
versifs est passé en procès le 
5 novembre au T.G.I. de 
Reims.

Comme c ’est souvent le 
cas, dans ce genre de procès, 
les juges ont essayé d ’éva
cuer les fondements politi
ques de notre action.

Nous n ’avons pas pu nous 
exprimer sur nos motivations.

Seuls, les avocats ont pu 
parler à leur façon du côté 
politique du canular.

Par ailleurs, le procès aura 
cristallisé la presse et les 
médias sur le problème des 
fichiers, et on peut dire que 
l ’objectif du F.L.I.C.S. a été 
dépassé puisque notre but 
é ta it de sens ib ilise r les 
rémois et les rémoises sur les 
applications liberticides de 
l'information.

Le groupe F.L.I.C.S. a rem
pli sa «mission» d ’informa
tion. 11 s’agit maintenant de 
faire en sorte de contrer les 
institutions qui tendent au 
quadrillage généralisé de la 
population ; pour cela, la sim
ple prise de conscience des 
dangers des fichages n ’est 
pas suffisante.

Il s’agira au sein de luttes 
concrètes de construire un 
rapport de force pour contrer 
l ’idéo log ie  sécurita ire, la 
banalisation du racisme et le 
repli individualiste qui per
mettent la peur et l ’accepta
tion des mesures que le pou
voir se permet notamment en 
matière d ’immigration.

Les inculpés ont été con
damnés à 3 000 F chacun.
P.S. Ayant besoin de renou
veler notre collection de bad
ges antinucléaires, d ’acheter 
un cuir ainsi qu’un anorak de 
ski, nous faisons appel à votre 
générosité :
Chèque sans ordre à envoyer

à EGREGORE B.P. 1213 
51058 Reims Cedex.

ARRETE 
TON C.H.A.R. !
Dans le dernier numéro 

d ’Agora, nous avons donné 
une adresse erronée pour le 
CHAR (collectif de harcèle
ment anti-militariste rennais). 
Alors on prend la gomme, on 
efface, et à la place on écrit :
C.H.A.R., 9, rue de la Paillette, 
35000 Rennes. Voilà, vous 
pouvez continuer votre lec
ture.

DES HAUTS 
ET DEBATS

Le C.O.J.R.A. organise :
• Le jeudi 28 février : Antim ili
tarisme, quelles analyses 
aujourd’hui, quelles luttes 
demain.
• Le jeudi 7 mars : à propos du 
livre Exotisme s ’abstenir de 
Charles Reeve (Ed. Acratie), 
journal de voyage en Améri
que Latine.
• Le vendredi 15 mars, à pro
pos de la brochure de « Révo
lution Sociale » : « Les ani
maux de la ferme ». Question 
sociale et tiers-monde.

Tous ces débats se dérou
lent au Cercle Lorca, 15, rue 
Gracieuse, Paris. M étro  : 
Monge.

A VOS CAHIERS !
Face à la chappe de plomb 

idéologique qui envahit peu à 
peu la France et le monde 
occidental, il est plus que 
nécessaire que les libertaires 
multiplient les points de ren
contres et d ’animations. Les 
Cahiers Max Nettlau qui se 
voulaient revue d ’histoire et 
de bibliographie sur le mou
vement libertaire internatio
nal ont disparu depuis deux 
ans faute de collaborateurs 
(mais non faute de lecteurs). 
La formule est peut être à 
revoir dans sa forme. Tous 
ceux, individus, groupes ou 
organisations qu i désire 
raient reprendre à la base ce 
projet, sont priés de se mettre 
en rapport avec le signataire 
de ce texte.

De même, et parallèle
ment, une structure d ’anima
tion libertaire (sous la forme 
d ’un centre de documenta
tion, sans doute) pourrait voir 
le jour dans la région Centre- 
Ouest de la France (probable
ment sur la Rochelle). Là 
aussi, les camarades intére- 
sés sont priés de se mettre en 
rapport avec le signataire.
R. B iard, Salles-sur-M er, 
17220 La Jarrie.

RENCONTRE 
AVEC...

Chaque mois la librairie 
Publico organise une rencon
tre avec un livre, un auteur.

Samedi 23 février, une 
table ronde sera animée par 
Roger Dadoun (auteur de 
Psychanalyse entre chiens et 
loups, Payot) autour du 
thème : Psychanalyse et anar
chisme.

Cette rencontre aura lieu à 
16 h au 145, rue Amelot, Paris 
1 I e, métro : République.

PESTE NOIRE
La fête qu’organisait le 

groupe Eugène-Varlin de la 
Fédération Anarchiste dans 
le 15e arrondissement de 
Paris, pour clôturer son pro
gramme de cours, s’est mal 
terminée. Alors que le bal bat
tait son plein, une dizaine de 
militants d'extrême-droite ont 
attaqué la salle.

Vêtus de treillis militaires, 
rangers, crânes rasés, dra
peau français en avant, armés 
de bombes lacrymogènes, de 
chaînes et de bouteilles, ils 
ont tenté de pénétrer dans la 
salle aux cris de «Ordre nou
veau vaincra ! », «Anarchistes 
= sales juifs ! » et autres slo
gans aussi «politiques». Le 
public les a repoussé et, au 
cours de l ’échaffourée, deux 
de nos camarades ont été 
blessés. Avant de partir, les 
fascistes ont démoli tous les 
carreaux à coups de pavés et 
de bouteilles. Mais, avis, ce 
ne sont pas ces méthodes qui 
nous empêcheront de conti
nuer notre propagande.

L’Œ IL 
ET L’OREILLE

S ituée 38, rue  Jules- 
Guesde à Lille, à proximité du 
marché de Wazemmes (sec
te u r se m i-p ié tonn ie r), la 
librairie «Idée libre» ouvre 
ses portes. Fruit d ’un accord 
local entre la Fédération 
Anarchiste et la Libre Pensée, 
elle n’en est qu’à ses tout pre
miers pas, de nombreux tra
vaux d ’aménagement restant 
à faire.

L ieu de rencon tre  et 
d ’é ch a n g e  o u v e rt sur 
l ’ensemble de la région, 
« Idée libre » est une structure 
non commerciale gérée par 
une association Loi 1901. Cen
tre de diffusion des idées et 
des pratiques héritées de la 
tra d it io n  a n tia u to rita ire s , 
socialiste et laïque, elle offre 
un large choix de livres, de 
brochures et de journaux 
pacifistes, anarchistes, syndi
calistes, libres penseurs, etc. 
Des expositions ainsi qu’un 
service de documentation 
sont en cours d ’élaboration.

Mais pour être viable, 
« Idée lib re  » a besoin de bras, 
de m obilier et d ’argent. Vous 
pouvez la soutenir en écrivant 
à : F.A. - B.P. 4 - 59651 Ville- 
neuve d ’Ascq Cedex (CCP 7 
269 40 X Lille - chèques à 
l ’ordre de E. Dussart).

Et toujours dans cette 
ré g io n  (L ille -R o u b a ix -  
Tourcoing), on peut écouter 
« La voix sans maître », tous les 
vendredis de 21 h à 22 h 30 
sur Radio-Campus (99.6).
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On nous voie /es m ots. Lorsque nous a ffirm ions  l'autogestion, 
les synd ica ts ricanaient. -A u jourd 'hu i, ils  l 'o n t avalé, digéré e t 
rejeté. E t nous en som m es devenus orphelins. A u  tem ps de nos 
dénonciations du cap ita lism e d'Etat, i'extrôm e-gauche assum ait 
ses incan ta tions aux sauveurs suprêm es e t fa isa it un rem part de 
m ots  p o u r sauver ce q u 'il res ta it d 'un so i-d isant « E ta t ouvrier 
dégénéré ». A u jourd 'hu i, recyclés dans l'apocalypse des nou 
veaux philosophes ou dans les salons de thé de la deuxièm e gau
che, les voilà b rû lan t ce qu 'ils  o n t adoré e t in te rd isan t presque  
aux autres le labe l d 'opposants à ce com m unism e b lindé qu i 
nous vien t de l'Est. Ce n 'est pas une raison p o u r nous taire. A lors, 
parlons... M ais le fa it de dire l ’oppression des vieillards du K rem 
lin, ne nous fera pas applaudir aux assassins du Pentagone. Tou
jo u rs  à la recherche d ’une tro isièm e voie Icelle d 'un  socialism e  
liberta ire) q u i fasse écla ter les deux b locs du capital.

Tel es t le  sens de ce num éro spécia l d'AGORA, où nous avons 
réédité plusieurs textes ayan t paru  au cours de ces dernières 
années dans notre  revue. Nous y avons a jou té  des artic les venant 
d'une revue am ie : IZTOK d o n t le trava il liberta ire  su r les pays de 
l'E st es t p lus que rem arquable : i l  est nécessaire. Nous avons 
écarté de ce tte  rééd ition  les artic les trop m arqués p a r l ’actualité , 
n o tam m ent les nom breuses pages publiées su r les événements 
polonais. M a is  nous pensons que p o u r com prendre ce q u ’i l  se 
passe à Varsovie, i l  nous fa u t regarder du cô té  de Moscou.
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N'EST PLUS QUE 

LA BANLIEUE 

DE MOSCOU
SOMMAIRE

• Arrêtez-moi si je  m e trom pe (Bisou Fruité)
• Yalta : Un monstre bien utile (V. Marcos)
• A ia  conquête d e  l’Est (V. Marcos)
• C hasse aux révoltés (V. Marcos)
• Rock à  FEst (D. Fairbank)
• Belgrade : Anarcho-punk (A. Rivista)
• Mode d e  dom ination en  Europe (N. Trifon)
• SMOT

: un syndicat libre (Borissov)
• B.B. C ronstadt (Volny-Epistolier)
• Bulgarie : La mer de Sofia (G. Markov)
• La com m une d e  Leningrad (Iztok)
• Parcours d es  d issidences (V. Marcos)
• M odèles d e  dom ination (C. Castoriadis)• C ases libres : Iztok



•  Photo anonym e (C hâtillon)

• Photo O usta let (Suisse)

Graffitos, nouvelle 
rubrique. Les murs 
parlent et vous les 

écoutez. Bonjour 
les p in ceau x  en 

révolte et en 
poésie. Il y  a  

toujours un 
graffitos 

intéressant à  
portée d ’ap p areil. 

Alors, c lic  ! c la c  ! 
photo prise. Vous 

nous l’envoyez, 
nous la publions 

et vous gag n ez  un 
abonnem ent 

gratuit pour une 
ou un ami. 

Etonnant, non ?

4  M i | _ L i R i r D S
p  ETRES

V 'à s s s x
p an  INDIVIDU
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1 Photo K ub iak  (Toulouse)
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•  Photo R obert d ’A.


