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S ïï-ï

Par

Depuis I ete 1974, I Espagne occuoe 
üne nouvelle fois une situation stra 
tégique dans le front de la lutte des 
classes in ternationale en Europe et 
dans le monde. L ’ouverture, le 25 
avril, de la p rem ière  phase de la 
révolution pro létarienne au Portugal, 
la maladie de Franco et fa désagré
gation visible du rég im e franquiste, 
les combats engagés p ar la classe 
ouvriers d ’Espagne depuis l ’été, à 
Valladolid, à la SEAT, à Pampelune, 
dans le Pays basque et à Bilbao. 
ont conduit la classe ouvrière euro
péenne et m ondiale d ’un côté, l ’en
semble des forces intéressées au 
Maintien de l ’ordre bourgeois de 
,pü,re. à centrer leur attention sur 
^sPagne. Après plus de trente-cinq  
«us c,elle‘ci' se trouve une fois de 

e c*ans *a situation d ’enjeu  
de ci ' at et central dans le com bat 

Les mondial.
S s ^ P0rts Poétiques en tre  leskl 4 ne Sp .

E liW TO U U R E N T

Ils sont faits également de grandes
expériences — des défaites et des
v ic to ire s  —  qui jalonnent depuis plus
d ’un s iè c le  Vhistoire de l ’affrontement
en tre  la  classe ouvrière mondiale dans te l ou __.wiuic  uans.. ou te l de ses secteurs et la bourgeoisie.

La dé fa ite  sanglante du
’ P  c  r> ^ 1—— .une sanglante du prolétariat

d ’Espagne en 1938-1939 a constitué
l ’un des moments les plus noirs de
la  c lasse  ouvrière de toute l ’Europe 
e t reoréspnté ri*»'

h 1 aux ,  r é d u i s e f i t  p a s ,  t a n t  s ' e n  
■'-‘ion s, ,^ P 0rts sociaux dp. nrn-.-..v, sociaux de pro- 

sur lesquels ils sont assis.

L

pousses de son recul face à l'imoé- 
rialisme et au stalinisme. Cette dé
faite conditionnait l'ouverture de la 
deuxième guerre mondiale. C'est elle 
qui venait, ensemble avec la défaite 
de la classe ouvrière française au 
même moment, consolider définitive
ment la situation née de la défaite 
sans combat infligée grâce à Staline 
au prolétariat allemand en 1933.

Jusqu’à la chute de Barcelone, la 
classe ouvrière européenne a vu 
dans le combat de la classe ouvrière 
d ’Espagne un élément centra P 
rapport auquel continuer à ordonner
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sa  lu tte  c o n tre  la  b o u rg e o is ie  dans  
c h a q u e  p ays  e t c o n tre  l'a v a n c e  de  
la  g u e r re  im p é ria lis te . A v e c  la chute  
d e  B a rc e lo n e , c 'e s t la vo ie  à la 
b a r b a r ie  im p é r ia lis te  d e  la  d e u x iè m e  
g u e r re  m o n d ia le  q u i se  tro u v e  d é fi
n it iv e m e n t o u v e rte .

L a  d é fa ite  d e  1 9 3 8 -1 9 3 9  n ’est pas  
e n c o re  e ffa c é e .  L e  sou ven ir de cette  
d é fa ite  e t l'e x is te n c e  d e  la d ic ta tu re  
h a ïe  p è s e n t to u jo u rs  d ’un  poids  
in d is c u ta b le  dans  les rapp o rts  m on
d ia u x  e n tre  les c lasses. L ’e ffo n d re 
m e n t d u  ré g im e ,  le d é m a n tè le m e n t  
d e  to u te s  le s  in stitu tio ns  d e  la d ic 
ta tu re  m ilita ro -c o rp o ra tis te , le su rg is 
s e m e n t d e  la c la s s e  o u v riè re  e t des  
m a s s e s  a u -d e v a n t de  la s c è n e  p o li
t iq u e  c o n s titu e ro n t d es  fa its  qui v ie n 
d ro n t é le c tr is e r  la  c la s s e  o u v riè re  
m o n d ia le  to u t e n tiè re , e t en p re m ie r  
lie u  c e lle  d ’E u ro p e , ta n t à l’Est q u ’à 
l ’O u e s t

C 'e s t  p o u r c e tte  ra iso n  q u e  l’im p é 
r ia lis m e  m o n d ia l e t la  b o u rg e o is ie  
e s p a g n o le  d ’u n e  p a rt, l ’a p p a re il du  
K re m lin  e t le  P C  d ’E s p a g n e  d e  l'a u 
tre . b a n d e n t to u te s  les  é n e rg ie s  p o u r  
D ré ve n ir , ou to u t au m o in s  p o u r re 
ta rd e r . c e  m o m en t. Ils s a v e n t q u e  la  
c h u te  d e  F ra n c o  re p ré s e n te ra  un bo n d  
en a van t d an s  la  p ro g res s io n  d e  la  
rév o lu tio n  en E u ro p e .

C  est dan s  c e tte  p e rs p e c tiv e  q u e  
c e t a rtic le  vo u d ra it ra p p e le r  to u t  
l’e n je u  de  la  révo lu tion  e s p a g n o le  et 
an a lys e r q u e lq u es -u ns  des tra its  h is 
to riq u e s  n a tio n au x  sp éc ifiq u e s  qui 
v ie n d ro n t m o d e le r son c a ra c tè re  o ri
g in a l.

Les responsabilités
de la défaite de 1938-1939

P o u r a p p réc ie r l’en jeu  de la révolu
tion  espagn o le , il est nécessaire , 
m êm e a u jo u rd ’hui, de com m encer  
p ar défin ir à grands tra its  le 
contenu des événem ents de 1936 et 
la  p lace  tenue par les uns et par 
les autres dans la préparation de 
l’écrasem en t de 1938-1939.

r 'P S t si vrai que Santiago C arn llo , 
pratiquem ent dès les p rem ières  pages  
de ses récents E n t r e t i e n s  avec Régis  
D eb ray  et M ax G ailo . saisit la p re 
m ière  o ccas ion  o fferte  pou r ch e rc h e r  
presq u e  q u aran te  ans ap rès  1936 à 
b ro u ille r les cartes  aussi h ab ilem en t 
qu 'il peu t p a r rap p o rt à l'en je u  cen
tra l de  la révo lu tion  et d e  la guerre  
d 'E s p a g n e .

Dans L eço n s  d 'E s p a g n e  : dern ier  
a v e rtis s e m e n t, Trotsky écrivait en 
d é ce m b re  1937, en conclusion de son 
an a lyse  :

« A insi, su r le  territo ire  de l'Espa
g n e , deu x  program m es irréductibles  
se sont affron tés. D 'une part, le  pro
g ra m m e  du s a lu t à tout prix de la 
p ro p r ié té  p riv ée  contre le prolétariat, 
e t d a n s  la m esure du possible du 
s a lu t d e  la  d ém o cra tie  contre Franco. 
D ’a u tre  p a rt, le  p rogram m e de l ’anéan
tis s e m e n t de  la proprié té  privée  au 
m o ye n  d e  la  conquête du pouvoir 
p a r  le  p ro lé ta ria t. (...)

« La révo lu tio n  espagnole  montre  
u n e  n o u ve lle  fois qu’il est impossible 
d e  d é fe n d re  la  d ém ocratie  contre les 
m as se s  révo lu tionnaires  autrement 
q u e  p a r  des m éthodes de réaction  
fa sc is tes . Et inversem ent, il est impos
s ib le  d e  m e n e r une véritable lutte 
c o n tre  le  fasc ism e autrem ent que par 
les  m éth o d es  de  ta révolution prolé
ta rie n n e . »

P a rfa ite m e n t conscient que c ’est là 
qu e  se s itue  la question c lef —  celle  
de 1936 d ’abord , mais aussi, dans 
les co nd itio n s  précises que nul ne 
co n n a ît en core , celle  de la révolution 
esp a g n o le  de dem ain — , C arrillo  ré
pond. en truquant, à Trotsky :

« Nous savions très bien, à l ’épo
que, que nous allions vers l ’affronte
m ent avec les forces de l'o ligarchie  
financ ière  et foncière. Et quand la 
g u e r r e  a com m encé en Espagne, aus
sitôt a com m encé une révolution. 
Toute cette  discussion soulevée par 
les trotskystes  —  « gagner la guerre  
ou faire  la révolution  » —  était une 
discussion absurde, n’ayant aucun  
rapport avec la réalité car, en Espa-



Çfnm. f/m rttfycjn.in nu maulàvomnnt fatt- CiStO, ç 'a  ôté  /a  prise* cfn.t ust/noa. 
HfS entreprises, e/as propriA tôs, fa  
Atnrme agraire , fa d is trib u tio n  don  

1 7 aux paysans, ta c ré a tio n  d 'u n e  
t e r r e s  aux p r  p o p u /a ire , la  c ré â t,o n  
nouvelle arm  p m agistratU re, d 'u n e
d'une n o U r a  d ’un n o u v e l E ta t. A  
n o u v e l le  P révo lu tion  s e  ta is a it
celte époQUB ta è jo m  g  W ous
m  même tem ps qü  (  f Q .
conservions le r a  re p ré s e n ta n ts
restait plus " 3% s a u tre s
des forces.J?{ %nus c o n s erv io n s  te s  
étaient partis), n R é  b liq u e  m a is

5 Æ S Æ Ï Î Ï *  u
oremière révolution d é m o c ra tiq u e  
populaire, c'est en Espagne qu on a  
commencé à la taire. S eu lem ent, nou s  
avions conservé quelques fo rm es d e  
l'ancien régim e parce q u ’e lles  c o r
respondaient aux traits nationaux s p é 
cifiques de cette  révolution e t p a rc e  
que, du point de vue de la  p o litiq u e  
internationale, c ’était bien ainsi. *»

A lire Carrillo , on cro ira it que c ’est 
pacifiquem ent et pour la d u rée  de  
la guerre qu’ont coexisté le m ouve
ment com portant « la p rise  des  usi
nes, des entreprises, des p ro p rié tés  » 
et celui assurant le m aintien du  
« Parlem ent », des « institutions de  la  
République », des « quelques fo rm es  
de l'ancien régim e  ». On cro ira it q u ’il 
s’agirait là d ’élém ents a p p arten an t à  
une seule et m êm e orientation  p o li
tique.

Carrillo ment. Il n’y a qu 'à  ouvrir  
les livres écrits sur la g uerre  c iv ile  
et la victoire du régim e franqu iste  
oour trouver les preuves de l'a ffron 
tement brutal —  au prix d e  la v ie  
de Nin, Berneri et de l’avan t-g ard e  
organisée dans les rangs du P O U M  
et des anarchistes, au prix surtout 
de la défaite et de |a révolution et 
de la guerre face à Franco —  e n tm  
les deux orientations défin jes  
Trotsky Pour ceux qui c o n s id ére 
raient les analyses d o c u m e n té e  
F. Morrow ou de  P. Broué t o m m l

é ta n t -  fa u s s é e s  » p a r  le u rs  p o s it io n s  tro tskys tes , ou c o lle r  d ’O rw fiH  d »  
Cruoll'». dn B o rken atJ  c o m m is  m a r  
q u ô os  p a r  d e s  s y m p a th ie s  p o u m is te **  
ou a n a rc h is te s , il le u r  s u ffit  d 'o u v r ir  
le  liv re  d 'H a r n a n d e z , d i r ig e a n t  d u  
P C E . m in is tre  d e  l ’E d u c a t io n  d u  g o u 
v e rn e m e n t d e  fro n t p o p u la ir e ,  c e lu i  
d e  B re n a n , c e lu i d e  M a x  G a i lo  tu i-  
m ê m e  (p o u r ta n t  d is p o s é  a u jo u r d ’h u i  
à  c o n v e r s e r  p o l im e n t  a v e c  C a r r i l lo ) .

La classe ouvrière et les m asses  
w 'pfoaane ont été écrasées p a rce  
n u  eHes avaient subi préalablem ent 
q Xiain«% des gouvernem ents  de

ir - S , i s . K  r  s a .  p*

s - - 1d’appeler une véritable contre-révo-
lution.

C a r r i l lo  m e n t  : a u  n o m  p r é c i s é m e n t  
d e  l ’id é e  r é p é t é e  m a in t e s  f o is  p a r  
D ia z  —  « n o u s  n e  p o u v o n s  f a i r e  / a  
ré v o lu tio n  s i  n o u s  n e  g a g n o n s  d ’a b o r d  
la  g u e r re , c e  q u ’i l  fa u t ,  c ’e s t  d 'a b o r d  
g a g n e r  la  g u e r r e  » — . la  c la s s e
o u v r iè re  e t  le s  m a s s e s  s e  s o n t  v u e s  
re fo u lé e s  d e  le u rs  p o s it io n s  e n  m ê m e  
te m p s  q u e  l ’E ta t  b o u r g e o is  e t  s e s  
in s titu tio n s  ré p r e s s iv e s  é t a ie n t  r e 
c o n s tru ite s .

L a  r ip o s te  d e s  t r a v a i l le u r s  e t  d e s  
m asses , à  la  c a m p a g n e  c o m m e  d a n s  
les  v illes , a u  c o u p  d ’E ta t  d u  1 8  ju i l 
le t 1936  a c o m p o r té  p a r to u t  l ’a t ta q u e  
d ire c te  c o n tre  les  r a p p o r ts  d e  p r o -  
o rié té  e t d e  p ro d u c t io n  c a p i ta l is te s  
et un d é b u t d e  m is e  e n  p la c e  d ’o r -  
o a n e s  d e  p o u v o ir  o u v r ie r . A in s i q u e  
C a rr illo  e s t o b lig é  d e  le  r e c o n n a ît r e ,  
tes u s in es , le s  e n tre p r is e s , le s  p r o -  
o n é te s  o n t é té  p ris es . M a is  c e  n ’e s t
Das tout. Ainsi que l’a analysé Pierre oroué :

« A u  s o ir  d u  2 0  ju i l le t , s a u f  q u e l 
q u es  e x c e p tio n s . la  s itu a tio n  e s t  c la 
rifiée . O u  b ie n  le s  m ilita ire s  o n t

? Uu b ie n  ,e  s ° u lè v e m e n t  m ilita ire  a  é c h o u é , e t le s  a u to r ité s



s a m  ^n e m e n t "  (c o m ite s -g o b ie m o ). l  t s p * -  C 'e s f d e  teço ifco m p fè te"cm ’'?,°,ilic,ue- 
g n e  q u i a  re /e té  re n tre p n s e  d es  gent la  b a ta ille  pour fa ire  reri.fJ19?'
g é n é ra u x  e n  e s t c o u v e rte  : co m ités  révo lu tion  espagno le  e t fairp r !  î
p o p u la ire s  d e  g u e rre  o u  d e  d é fe n s e , son torrent, d e  nouveau  
c o m ité s  rév o lu tio n n a ire s , e x é c u tifs , lim ites  d e  la propriété Dr i J » f ( 5 S
a n tifa s c is te s , c o m ité s  o u vrie rs , c o m i-  l’E ta t bourgeois , fû t-ce  au I r i J  I e
té s  d e  s a lu t p u b lic  e x e rc e n t p a rto u t  l'é c ra s em en t des masses n Z  ,
le  p o u v o ir  à  l'é c h e lo n  lo c a l. Ils  o n t  g é n é ra u x  fascistes et leurs a lla !
é té  d é s ig n é s  d e  m ille  e t  u n e  fa ço n s , a llem an d s  e t italiens.
p a rfo is  é fu s  d a n s  le s  e n tre p r is e s  o u  . PJir nromÎQr ^
d a n s  d e s  a s s e m b lé e s  g é n é ra le s , p a r -  é o a le m in f  r n n t f^  i 9Uerr6, d,r,9é
fo is  d é s ig n é s  p a r  le s  o rg a n is a tio n s  frf nc I?SP T nèreo u v riè re s  o a rtis  e t  s y n d ic a ts  a ve n  fra n ?a 'se . e t ,a  f l^ v e  generale qui o u v n e re s , p a rtis  e t  s y n d ic a ts , a v e c  n es t tou jours pas complètement ter-
o u  s an s  n é g o c ia tio n . A  I  e c h e lo n  lo c a l,  m in é e  se  sitl£  en URP$S
/Js so n t e tro ite m e n t c o n trô le s  p a r  u n e  s ’a g it  de l'ouverture, en août 1936

b a s e  q u i le s  p o u s s e  p lu s  s o u v e n t d e  ,a  p rem iè re  vague des procès 
q u  ils  n e  fa  d ir ig e n t. P a rto u t, e n  to u t  çje  M oscou , b ientôt suivie par une 
cas , s yn d ic a ts  e t  p a r t is  y  s o n t re p ré ~ s ec o n d e  en ja n v ie r 1937, dont la nou- 
s en té s  e n  ta n t q u e  te /s  d a n s  d e s  v e |fe  e t je  contenu devaient semer 
p ro p o rtio n s  q u i v a r ie n t s u iv a n t le u r  l'e ffro i, la  division et le désarroi le 
in flu e n c e  o u  la  p o lit iq u e  d e  l ’o rg a -  p /us o rofond  dans  les rangs des tra* 
n is a tio n  n u m é riq u e m e n t d o m in a n ts , v a ille u rs  d 'avant-gard e  en Espagne. 
Tous, a u  le n d e m a in  d e  l ’é c ra s e m e n t  p u js sont venus, sur la ligne du 
d u  s o u lè v e m e n t m ilita ire , s e  s o n t  * — »«nt d e  l’alliance ave^ ant

a ttr ib u é s , a v e c  le  c o n s e n te m e n t o u  ^
so u s  la  p re s s io n  d e s  m a s s e s  o u v r iè 
re s  e t  p a y s a n n e s , to u te s  le s  fo n c tio n s
lé g is la tiv e s  e t  e x é c u tiv e s . » (1 )L a  fo rm a tio n  des comités dans de «conseils» uc aonui%,
te lle s  c o n d itio n s  p la ç a it  la  q u e s tio n  « L a  r é v a bj en des aspef%
d e  le u r  fé d é ra tio n  im m é d ia te m e n t  à  d e s  vo ies  q u i , P  parcouru P * , ,
l ’o rd re  d u  jo u r. E lle  e x p r im a it  le  fa it  d iffè re n t d u  p  jnent de c0tie d3n$
q u 'e n  E s p a g n e  l'e n je u  e ffe c t if  d e  la  R ussie. Ils  d e t p rè w sses
g u e r r e  c iv i le  é t a i t  l a  v ic t o i r e  o u  la * J j% ér̂p h iq u e , le s  e x ig ^ c l0S de

- ‘ ~ n » tio n a le ,_ ; d f a  £

va ille u rs  d a v a m - v ^ ._P u is  so n t  venus, sur la ligne 
renforcem ent d e  l'alliance avec la 
b o u rg e o is ie  —  représentée pourtant 
seu lem ent p a r  son ombre dans le 
c a m p  républicain  —  et de la défense 
d e  la  p ro p rié té  Drivée, les cé iècres 
« conseils  » d e  Staline à Caba!̂ L%  

« L a  révo lu tion  espagnole s o u i, p a r  bien des 3 P
-  ™ couruJ% ç<r

(1 ) P. Broué. La révolution espagnole, 'fp te rn atio n aïc ,
1 9 3 1 - 1 9 3 9 ,  Flammarion, pp. 70-71. Le e  r e n c o n t r a i t  &  0 /a
texte , c ité  plus bas. de la le ttre  de ( (r$ s p o s s i D i e  cOfJ1/ri0
S taline à Largo Caballero s'y trouve iarn^ n ta ire  s0  r
publié in extenso en annexe, pp. 145-147.

soumettons â * £  gue ^
* • -  Il  conviendra » ^  0n - 

l'attention aux p J ' l * ' b o r d e r  de 
grand  poids <jan/  ■Qui ont un
com m e l ’Espagne n a9raire
ble de promulguer d e ^ 'L SOuha,ta- 
caractère agraire et f is c a l  Z re îs  d e  
fassent leurs intérêts ( > Sam’

« 2. / /  conviendrait d allirer 
côtes du gouvernement la bourgeois  
urbaine petite  et moyenne, ou, en fout 
cas, de lu i donner la possibilité 
d'adopter une attitude de neutralité 
favorable au gouvernement, en la pro
tégeant contre toute confiscation et 
en fui assurant dans la mesure du 
possible la liberté  du commerce.

«3 . Il  ne faut pas repousser les 
dirigeants des partis républicains. 
mais, au contraire, les attirer, se r ap
procher d ’eux e t les associer à l'effort 
commun du gouvernement. Il est en 
particulier nécessaire d ’assurer au 
gouvernement l'ap p u i d ’A z a n a  et de 
son groupe, en faisant tout ce qu'il 
est possible de  fa ire  pour les aider 
à surmonter leurs h é s ita t io n s . C e la  
est également nécessaire  pour empê
cher que les ennem is de la  R é p u 
blique ne voient en e lle  une répu
blique communiste, e t pour em pêcher 
ainsi leur in tervention déclarée, ce 
mi constitue le  plus gran d  péril 
dour l'Espagne républica ine.

"4- On pourrait saisir l'occasion  
ur déclarer dans la  p resse que le  

;™vernement de l'E spagne  ne  fo /é - 
a*fA,«?as. que QUI Que ce  s ° ît  PQrîe|t«! e 3 /3

c é d é

classe ouvrrère. ie rassemoiemem en 
un mot de \ ensemble des corvoi'.ons 
qui ne pcuva-.ent que p a s s e r  la 
classe ouvrière et les masses dans 
leur lutte contre Franco, leur donner 
de façon croissante le sentiment de 
l'écœurement et de la défaite. Comme l’a écrit TrotsKy :

* La force dynamique de ta révo
lution consistait précisément dans cet 
espoir des masses en un avenir meil
leur. Mais Messieurs les R é p u b lic a in s  
ont fait tout ce qui était en leur pou
voir pour fouler aux pieds, souiller 
ou même noyer dans le sang les plus 
chères espérances des masses oppri
mées. Le résultat — nous avons pu 
le voir au cours des deux dernières 
années —  en a été une méfiance et 
une haine grandissante des paysans 
et des ouvriers envers les cliques 
républicaines. Un désespoir ou une 
morne indifférence a graduellement 
remplacé l'enthousiasme révolution
naire et l'esprit de sacrifice. Les mas
ses ont tourné le dos â ceux qui les 
ont dupées ou piétinées. C'est la rai
son première de la défaite des troupes républicaines. »

Dans cette défaite, >a oremière 
respcr.saoiWè incomte à S*a\me e» 
H S p p a re fl s-.avn,er, au « W »  
Maie u  's-ccnsâ~Vi'*e des -

n’es* pas moindre et des ana -  ^ .ç
Ce son* e jx  qui on. oa\ô^ -  
à !a ^

— < ifjc ^
Mais la 'espcnsacirte des socialistes 
et des ana'c** s'.es n'es", pas moindre 
Ce sent e jx  qui ont ouvert la voie 
à !a montée du stalinisme dans 5e 

imp républicain :
« Non seulement les sodaiistss. 

mais encore les anarchistes ne se
-  ~<)tmats encore les anarchistes ne sè 

-  ■ - .^ a u n e  ne to/A. scnt pas c30csés sérisusemem au
q.ue  <W"' Que ce  soit porte  P ^ t . t c  stalinien. Ils a w e x  eut-
la Propriété  mêmes peur de 1a rupture avec la

*çs c; ;^  de$ ètranqers en FcJxn ^  beurgeoisie. Us étaient mortellement
ie *y? ns ctes pavs o u i n 'an * effrayés de chaque offensive révolu-

s /es ^ c is te s  f yS qu ‘ n a PPuient ticnnaire des ouvriers. Staline, avec
5frj  ̂ Cette jjQn ses armes et son ultimatum contre-

re'Plan d e s Q’ 0 rc ^ estr®es par révolutionnaire, fut pour tous ces
à ,a. Venuû~ . Procès Ha k* ---------  groupes le sauveur. Il leur assurait

ce qu'ils espéraient : la victoire mili
taire sur Franco et, en même temps, 
les affranchissait de toute responsa-
u:i:ui ___ i - ------- 1—

JaéPé*cT ,a m ise en  P!ace du
la n Gn ^ sPa9 ne. l ’organisation  

v^‘ ^ 3 7 Clî'0cation à  B arce lon e en  
0uverture de  la  répressione contre

taire sur Franco et, en même temps, 
larué ,0|JVer tu re ^  O arc©lone en les affranchissait de toute responsa-

° ° n*re l'a v a 0t r®Pression bilité sur la marche de la révolution
nt~9arde  de la « Quand les ouvriers et les pay-
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sans entrent dans ia  voie de leur  
révolution, c'est-à-dire s'em parent des  
usines, de ia  propriété foncière et 
chassent ies  anciens propriétaires, 
prennent le  pouvoir p a r endroits, alors  
fa  contre-révolution bourgeoise-dém o
cratique, stalinienne ou fasciste (tout 
se vaut)  n 'a plus d ’autre moyen <f a r
rêter ce mouvement que p ar la  vio
lence sanglante , te mensonge e t la  
tromperie. L'avantage d e  fa clique  
stalinienne dans cette voie consistait 
en ce qu'elle a  immédiatement en tre 
pris  d ’appliquer des m éthodes q u i 
dépassaient Azana, Company s. N egrin  
et feurs autres alliés d e  gauche. »

1939 : une victoire au compte 
de la bourgeoisie mondiale

La victoire acquise par Franco dans  
ces conditions l'était au com pte de  
fa bourgeoisie m ondiale tout en tière . 
En écrasant le prolétariat d 'E spagne  
dans le sang, en liquidant physique
ment des centaines de  m illiers  d e  
cadres et militants ouvriers en d é 
truisant ses organisations politiques  
et syndicales, Franco venait assurer  
la défense du front de classe de la 
bourgeoisie internationale dans l'un  
de ses maillons jusqu'alors les p lus  
fragiles. Sa victoire consolidait d é fi
nitivement la dictature en co re  m al 
assise de Salazar au Pcrtugal e t d o n 
nait à la bourgeoisie  m ondia le  et à 
la bureaucratie du Krem lin la g a ra n 
tie que, pour une longue p é rio d e  
leur flanc était gardé, et m êm e b ien  
gardé sur toute l’étendue de la p é n in 
sule ibérique et l’extrém ité  o c c id e n 
tale du bassin m éditerranéen.

Telle est l'appréciation qui a c o m 
mandé. au cours de la d e u x iè m e  
Guerre mondiale, l'a ttitude  aussi b ien  
d m ie t  que de Churchill. L ’un co m m e  
f autre ont soigneusem ent et c o n s 
tamment subordonné la  question  de
I alignem ent ou non d e  l'E s p a g n e  
franouiste  dans l'un ou l’au tre  des  
deux cam ps be lligéran ts  à la q u e s 
tion de la préservation  d e  l'a c q u is

international p o u r la b o u rg eo is ie  que  
représentait son e x is te n ce .

C ’est ainsi q u ’H itler, tout en appré
ciant de façon toujours plus claire  
le  double jeu  de  Franco à son égard  
s ’est finalem ent gard é  d ’e xercer une 
pression  dém esurée  sur lui et son 
régim e. Q uelle  que soit l'issue de la 
guerre et son sort personnel les exi
gences du com bat m ondial de la 
bourgeoisie contre le p ro létariat lui 
conseilla ient d ’ag ir de façon à ce que 
Franco lui survive.

C hurchill de son côté  a suivi per
sonnellem ent, avec une attention 
toute particu liè re , l’évolution du ré
g im e franqu is te  au cours des années 
1940-1944. S tra tèg e  ém érite  de |a 
bourgeois ie  dans la guerre  de clas
ses, ne perd an t jam ais  de vue, même 
au plus fo rt de  la tourm ente inter
im p éria lis te  que l’ennem i principal 
d em eu ra it le pro lé taria t, conscient, 
plus que tout hom m e politique dans 
le cam p  des « puissances démocra
tiques », qu e  la  gu erre  impérialiste 
se tra n s fo rm e ra it nécessairem ent en 
q u e rre  c iv ile , il lui im portait que 
F ran co  tie n n e  sans défaillance le 
fro n t de  c lasse  bourgeois dans la 
p é n in su le  ib ériq u e . Il a envoyé ainsi 
a u p rès  d e  F ran co  l’un des diplo
m ates  les plus chevronnés de ses 
s erv ices , S a m u e l Hoare. et s ’est éga
le m e n t serv i d e  S a lazar, chef d’Etal 
d 'u n  pays  « a m i » p a r excellence de 
la  G ra n d e -B re ta g n e , pour établir des 
re la tio n s  a v e c  le d ic ta teu r espag 
e t lu i p ro d ig u e r  conseils polit Q 
e t a s s is ta n c e  m até rie lle .

Les bases poNtiques ■et soci.^- 
précises de la dictatur, baS 
que nous e xam in ero n s  P  ̂ c0fT). 
rendaient ces conseils  aise 0
p re n d re  et à sVÎv r e „ non bellî  
ajustait sa position ,j,ique ^
r a n c e  » a v e c  aligne de
l'axe à celle, plus n e  signaj>
« n e u tra lité  ». Le 2 "  )eS ac£°u(.
a v e c  les Anglo-- poSait ^
économiques que I e lu l- a  d®ne$ 
C h i l i  e t  p e r m e t t a i t  a  c e  c o m ^
nir dans un discours



IS.Ü? mai’ dans toute sa Plénitude, quelle devait être, selon lui, la place
I Espagne franquiste dans le 

monde « d'après guerre ».
D ’abord, d ’une phrase, il absout 

le franquisme pour sa politique de 
non-belligérance aux côtés de l’Axe 
en déclarant, à propos des périodes 
délicates de l’é té 1940 ou du débar
quem ent en Afrique du Nord : « Je 
n ’oublierai jam ais l’immense service 
que l ’Espagne prête  alors, non seule
m ent au Royaum e-Uni et à la com
m unauté britannique, mais aussi à la 
cause des Nations unies. »

Churchill poursuit et précise : « Je  
n’a i aucune sym pathie pour ceux qui 
considèrent in te lligent et amusant 
d 'in jurier le  gouvernem ent espagnol 
chaque fois que l ’occasion s ’en pré
sente. » Puis vient la conclusion, dé
nuée de toute équivoque : « Puisque  
je dis ic i, au jo u rd ’hui, des paroles  
aim ables à l ’é g ard  de l ’Espagne, 
la issez-m oi a jo u te r qu 'e lle  sera un 
facteur puissant de p a ix  dans la 
M éditerranée après la  guerre. Les 
problèm es de po litiqu e  in térieure  de  
l’Espagne ne reg arden t que les  
Espagnols seu ls. Il ne nous app ar
tient pas de nous im m iscer dans ses 
affaires. »

Le point de  vue de S ta lin e  était 
bien entendu identique. Il n ’en ten dait 
pas que ce soit en vain, ni pour une 
brève durée seu lem ent, q u ’il se soit 
fait —  m oyennant son con trô le  sur 
le PC d ’Espagne, l’envoi des ém is
saires du Kom intern et les agents  
?u Guépéou, l’im pulsion  de la poli- 

de front P °P u la ire, l ’assassinat 
Tar i ! » ’ d f. B erneri et de  leurs cam a-
PfolétaTïa aH c an d e  ré c ra s e m e n t duleiariat d E sp ag n e  e t le fo u rrier
au fascism e franquiste.
C o nf*rîhéran ’ puib en m a rg e  de  la 
ai*x nnc?r 6 de Y a ,ta > S ta lin e  souscrit 
d'aider i i?s de C h u rch ill et acc e p te  
“ "on-innA 0 u rg e o is ie ’ au nom  de la
lnténeUrp * dans ,es a f(a ires
,a situatin de r E s Pa gne, à v erro u ille r  
'S8ue a., J1 P0 ,itiQue et à fe rm e r toute

e au Pro létariat.

Impérialisme et stalinisme 
contre le prolétariat 
d’Espagne

Il faut attendre le communiqué final 
de la Conférence de Postdam {juillet- 
août 1945), où Atlee remplace Chur
chill balayé par la classe ouvrière 
britannique aux élections générales 
de juin 1945, oour qu'apoaraisse 
l’affirmation absolument platonique, 
concession purement verbale à 
l’égard des militants travaillistes, 
selon laquelle les USA, la Grande- 
Bretagne et l’URSS « ne donnent pas 
leu r appui à une dem ande d ’adm is
sion  (à l’ONU) qui serait présentée  
p ar le gouvernem ent espagnol actuel, 
leque l, ayant été fondé avec l'appui 
des puissances de l’Axe, ne possède  
pas, en raison de  ses origines, de  
sa nature et de son association étroite  
avec les pays agresseurs, les titres  
nécessaires  pour faire partie  de 
l ’O rganisation des Nations unies ».

Lorsque l’Assemblée Générale de 
l’ONU, après de longs atermoiements, 
finira le 13 décembre 1946 par placer 
à son ordre du jour la question de 
l’Espagne, ce sera pour affirmer que 
« si dans un laps de temps raison - 
n ab le , il n ’a pas été étab li un gou
vernem ent dont l’autorité ém ane du 
consentem en t des gouvernés (...), le 
C o n se il de sécurité étudiera les m e
sures nécessaires pour rem éd ier à la 
situation  ». En attendant, il est sim
plem ent recommandé aux nations 
membres de l'organisation de retirer 
leurs ambassadeurs de Madrid. Me
sure symbolique qui ne coûte pas 
cher aux gouvernements concernés.

En fait, rien ne permet de mieux 
saisir la place assignée à Franco 
par la bourgeoisie impérialiste et la 
bureaucratie  du Kremlin, que la 
politique suivie par l’une et l’autre 
de 1944 à 1947. De la part du sta
linisme, elle a le sens de venir 
parachever l’écrasem ent politique 
précédem m ent acquis par la politique 
de front populaire. Dans les bagnes,
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tes usines, les m aquis, des d izaines  
de m illiers  de travailleurs et m ili
tants. rescapés de 1939. ayant sou
vent poursuivi en France  le com bat 
co n tre  le fascism e au cours de la 
g u erre  m ondiale, avaient p lacé tous 
les espoirs dans la m ise en œ uvre 
d ’une po litique in ternationale résolue  
pou r ab attre  le franquism e (2).

C ’éta it là fa ire  preuve d ’une  
incom préhension  com plète et tragi
que d e  la nature  du stalinism e. 
E m ployé à end ig uer  la vague  révo
lu tionnaire  en Europe, à o rganiser  
la division de  l'A llem agne, il fa lla it 
à S ta line  asséner coûte que coûte  
de nouveaux coups à la c lasse ou
vrière  d 'Espagne et lui sign ifier  que  
rien n ’alla it, ne devait changer.

La politique dite du « charbon  
polonais » ne date pas de  1970. E lle  
a une histoire qui rem onte à 1936  
et fut reconfirm ée  p le inem en t en  
1945-1946. De cette  date  à au jou r
d'hui, la politique du s talin ism e n ’a  
pas varié d ’un pouce  dans sa ligne  
de fond. Le seul é lém en t nouveau, 
c ’est q u ’étant parvenue à m o d ifie r  
ses relations avec la b o u rgeo is ie  
après un long com bat o bscur sur la 
base de ses propres forces, la c lasse  
ouvrière  d 'Espagne n ’est plus d isp o 
sée à accep ter  dans les m êm es c on d i
tions qu'autrefois les aspects  les  p lus  
voyants de la politique du s ta lin ism e  
et com m ence à s'en d é tach er. C ’est 
là un fait de ta ille , m ais il c o n c ern e  
les relations  in ternes à la  c lasse  
ouvrière  espagnole et m ondia le , 
entre  e lle -m êm e et la b u reau cra tie , 
et non pas en aucune m anière , les  
buts poursuivis par celle -c i.

La « nuit noire « du franqu ism e fut 
de courte  durée. R apidem ent, en  
relation avec l'o rganisation de  la 
contre-offensive de l'im p éria lism e  
contre les positions m ondia les de la

classe ouvrière, dont la « guerre  
froide » fut une réfraction déformée, 
l'Espagne franquiste se voit réinté  
grée dans le « concert des nations ». 
sous le parrainage, dorénavant, de 
la bourgeoisie am éricaine. En août 
1950. cc sent les prem ières mesures 
d'a ide économ ique ; le 4 novembre
1950. la résolution de décem bre 1946 
est annulée à l'O NU ; le 15 janvier
1951. ce sont les prem iers contacts 
politiques avec les Etats-Unis ; le 
26 septem bre 1953, un mois après 
le nouveau Concordat, c ’est le Pacte 
de M adrid  qui est signé entre l’im
périalism e am éricain et le bourreau 
du pro létariat d ’Espagne. Staline peut 
m ourir tranquille, en Espagne la paix 
des c im etières règne, avec l ’appui 
in ternational unanime.

L ’aile  droite du P.S.O.E., derrière 
Prieto , le vieil a llié  des staliniens de 
1937-1938, a pleinem ent tenu sa place 
dans la mise en œ uvre de cette poli
tique. Pour le P.S.O.E., ne bénéficiant 
pas de l ’appui d ’un appareil interna
tional com parab le  à celui du stali
nism e, la note sera très chère : à 
savoir presque vingt ans de profonde 
stagnation et repli. C ’est là une leçon 
que certains  m ilitants socialistes mé
diten t à juste  titre aujourd’hui.

L ’importance d ’une 
caractérisation sociale 
correcte de l'Espagne

(2) On trouvera dans le livre de Max 
Gallo. Histoire de l'Espagne franquiste. 
Marabout, Î969. au tome 1. pp. 143-237, 
tous les élém ents à l ’appui de cette  
affirmation.
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L e  fa it que l'Espagne franquiste 
constitue  depuis  1939 une pièce maî
tresse  dans le  dispositif de défense 
d e  l'o rd re  bourgeois  en Europe et 
q u e  le  rég im e  de Franco ait été  
in v ité  à  s ’in té g rer dans les com bi
naisons p o litiq u es  successives échaf- 
fau d ées  à l'é c h e lle  internationale par 
la  b o u rg eo is ie  contre le  p ro lé taria t, 
n 'e ffac e  en rien  les traits spécifique  
d 'a rr ié ra tio n  politique, sociale *
c u ltu re lle  d e  l'E s p a g n e . .

A n a ly s a n t la  ferm e particulière ^
D a r t i c ip a t i c n  d e  la  R ussie tsar,* iAre 
l'E n te n te  e t p a r  là, à la Pje 
g u e rre  m o nd ia le , Tro tsky  nota

cetfG

£  — c.9n - O’tjM /Q Frr »««--entre_ia  France o t d e- ~. O'un côté « la  Russie, qualité de  grand© pu/s*'*- nepouvait pas s 'a b s ^ ' à  la ~ -  nus *.«o ne
a  /a  m êlée des pays c a n ? ,par"c'Por 
avancés », mais c e t f f  ,os p,us
ne diminuait en rien io i>a/ hcipati0n

jours plus accentués dp ts tou'
dorism e» de l'autocratie «  31pr?: bourgeoisie russes, ni ie L ,  „ 

. / 'u n e  e t l'autre vivaient ei 
taien t de leu r liaison avec rim pér î .  
lisme étranger, le  servaient et ne
pouvaient ten ir sans s'appuyer sur lu i

La p lace  de l ’Espagne franquiste 
dans la chaîne  d e  la  dom ination impé
rialiste m ondiale est, par bien des 
égards, analogue. Pas plus son rôle 
dans le m aintien d e  l ’ordre bour
geois en E urope q ue  la  croissance  
économique q ue l ’économ ie  espa
gnole a connue sous l ’im pulsion e t  
à l’ombre du c ap ita l fin an c ier în*~- national deonic ',0 ~ '

tiennent, un pays auquel le fran
quisme aurait « tait franchir l'é tape
d e  révo/ufion d é m o c r a t i q u e  b o u r geoise » (4).

La question est de taille et pos
sède de très importantes conséquen

ces politiques. Elle commande toujours pour une pan ‘~ 
de i»

ti on
part la caractérisa- ue la révolution à  venir en 

Espagne et détermine \e contenu et 
l'enchaînement précis des mots 
d'ordre de transition à lancer par le 
groupe trotskyste en construction. 
Ce n’est pas par hasard que de 
toutes parts en cherche de nouveau 
à  l’obscurcir à  souhait. Plus que ja
mais, il faut donc donner une carac
térisation politique et sociale précise
de l ’Etat e t de ia  bourgeoisie gnois.

En 1936-1937 en Espagne, rappelle 
Trotsky, «dans le  camp républicain, 
deux doctrines se sont affrontées : 
le  bo/chev/'sme et le menchevisme.

« Selon la  conception des socia- 
listes e t des staliniens, c ’est-à-dire 
les  menc/?ev/ks de la première et de 
la  seconde levée, la  révolution espa
g n o l  ne  devait résoudre que des 
tâches  démocratiques, c ’est pourquoi 
i l  é ta it  nécessaire de faire le front

l ’ensemble des éléments nécessaires, 
cette prétendue « maturité dynamique ». 
Voir E. Laurent, Les c o n fr^ -* -  /'économie

esPa-

v lfinancier international depuis 1960 n ’ont pu fa ire
de l’Espagne un pays où se sera it
constituée, com m e l ’a  p réten d u  C lau-
din, « une situation s o c ia le  typique
des pays cap ita lis tes  d éve lo p p é s  » (3)
ou encore, com m e d ’a u tre s  le  sou-

(3) La position exacte de Claudin se 
trouve dans A ccion C o m m u n ista , n° 7, 1966, où il écrivait :

•En Espagne, u n e  s tru c tu i  
typique des p a y s  c a n if* * '- - *  est en * _, pes ^ ..o u fu f/o n  rapide ( ...)  : /otcme politique fasciste s ’est trans

formé par voie de conséquence en frein  
a la nouvelle dynamique capitaliste ( .. .)  :
L existe poss/6/7/ïé d e  ce  '»*■**•' °rme déterminée d p  ~9eof■ e Vi*~a*-

v-jiuunique ». Les contradictions de/ économie espagnole, La Vérité, n° 529_ vuucture sociale  juin-juillet 1965.
est en voie PJ Ï SJ £ ! ! ll f '° te s  développés  (4 ) C'est là le point de vue absurde 
,e système do//»/™ - ra" ' qu'est venu soutenir, sur la base d'une
form» *  interprétation fausse de la notion de révo

lution démocratique bourgeoise, un arti
cle de Miguel Vinas : « Franquisme et 
révolution bourgeoise » dans Horizonte 
Espanol, 1972, Ruedo Iberico. tome III. 
La réfutation de la rédaction de Ruedo 
Iberico est tout aussi fausse, car elle 

soutient que la révolution démocratique 
bourgeoise a été réalisé*» A~- Espagr° "I -

ce q u u n e  — c oe « dém ocraf/e *  bour- 3c *w Vlenne conso//der le s  résu/fafs
su£ »eî ? ssurer plus sûrem ent la  pour- 
canif., "^ve/oppemenf par la  voie du  
«tuelipT .mo«opo//sfe ( . . . ) ;  la  crise
n'est J les  fo rm e s  po//f/çues frangu/sfes

C a P » ^ /is m 0  X p r e s s / 0 n  d e  ta^aSe espagno/,<1 e,f de matun** ' réalisée dès 1850 en wo^cigne, ce qui est un non-sens. Chez 
. crise du  les auteurs français. G. Hermet. dans v«r - ,naturité “d\/na ma,s cette  L'Espagne de Franco. Armand Colin. 1974,

I96?na* * m,c?ue  à  laquelle  e t dans ses articles du Monde d/p/o
n°us avinn» ^  matique, a cherché à défendre le même

réfuté, avec point de vue que Vinas.



c r * t iq u e â T < ) u t e b ° e n a l0iSieH '  d 6m o~taria t do so rtir  r fo t  J.V% Prolé-
tS S T 9 *  ô l
œ . t K e ss v pr -

"J~e  x ^ P //7f vue bo lch eviqu e, 
e x p r im e  d e  fa ç o n  a c h e v é e  seu lem en t 
p a r  la  je u n e  s ec tio n  de  la  IV ' /n fe r- 
n a tio n a le , p ro c è d e  d e  la  théorie  de  
ta  ré v o lu tio n  p e rm a n e n te , à  savo ir que  
m ê m e  d e s  tâ ch e s  p u re m e n t d ém o 
c ra tiq u e s , te lle s  qu e  la  liqu id atio n  de  
la  p ro p r ié té  fo n c iè re  s e m i-fé o d a le , ne  
p e u v e n t ê tre  réso lu es  sans fa c o n 
q u ê te  d u  p o u v o ir  p a r  le  p ro lé ta r ia t  ; 
c e la , à  so n  tour, m e t à  l'o rd re  du  
jo u r  la  rév o lu tio n  s o c ia lis te . D 'a ille u rs , 
/e s  o u v rie rs  e sp a g n o ls  e u x -m ê m e s , 
d è s  /e s  p re m ie rs  p a s  d e  la  rév o lu tio n , 
p o s è re n t p ra tiq u e m e n t d e s  tâ ch e s  
n o n  s e u le m e n t d é m o c ra tiq u e s , m a is  
e n c o re  p u re m e n t s o c ia lis te s . E x ig e r  
d e  n e  p a s  s o rt ir  d e s  lim ite s  d e  la  
d é m o c ra tie  b o u rg e o is e , c 'e s t  en  fa it  
n o n  p a s  fe in d re  la  ré v o lu tio n  d é m o 
c ra tiq u e , m a is  y  re n o n c e r. C 'e s t s e u 
le m e n t p a r  le  re n v e rs e m e n t d e s  ra p 
p o rts  s o c ia u x  à  la  c a m p a g n e  q u ’on  
p e u t  fa ire  d u  p a y s a n  m a s s e  p r in 
c ip a le  d e  la  p o p u la tio n , un  re m p a rt  
p u is s a n t c o n tre  le  fa s c is m e . »

D e m a in , ces  d e u x  c o n c e p tio n s  
se ro n t a p p e lé e s  d e  n o u v e a u  à s ’a f 
fro n te r  en  E s p a g n e . L e  c o n te x te  
in te rn a tio n a l e t le  ra p p o rt  d e  fo rc e s  
e n tre  les  c la ss e s  à  l 'é c h e lle  m o n 
d ia le  so n t très  d iffé re n ts  d e  c e  q u ’ils  
fu ren t en 1936. M a is  les te rm e s  d e  
/ ‘a lte rn a tiv e  s e ro n t d a n s  le u r  e s s e n c e  
les  m ê m e s  : les b a se s  é c o n o m iq u e s  
e t s o c ia le s  d e  la  d o m in a tio n  d e  
c la s s e  se  so n t s e u le m e n t m o d ifié e s  
d e  fa ç o n  trè s  lim ité e  au c o u rs  d e s  
d e rn ie rs  tre n te -c in q  ans. L ’E s p a g n e  
d e m e u re  un p a ys  où  les  tâ c h e s  d é  
m o c ra tiq u e s  b o u rg e o is e s  n ’o n t ja m a is  
é té  a c c o m p lie s  e t la  b o u rg e o is ie  
e s p a g n o le  s e  p ré s e n te  p lu s  q u e  
ja m a is , a p rè s  les  a n n é e s  d e  « m ira c le

La capitulation 
de la bourgeoisie espagnole 
devant ses tâches 
historiques

C e n ’est pas le lieu ici de retracer 
en déta il le m ouvem ent de l ’histoire 
so cia le  et politique de  l’Espagne. 
C elle -c i, on le  sait, a commencé 
par  conn a ître  aux X V Ie et XVII* siè
c les une pério d e  de grande floraison, 
d ’avan ce  sur d 'autres parties de l’Eu
rope et de dom ination m ondiale. Mais 
la  disposition des classes sociales 
à l ’in té rieu r de l’Espagne a déterminé 
le  fa it que  « la  dévouverte de l'Amé
riq u e , q u i ava it d ’abord  fortifié et 
e n ric h i l'E sp ag n e , se  retourne ensuite 
c e n tre  e lle  ».

C ’est la  g ran d e  propriété  foncière 
d e  C astille , d ’Estrem adoure et d’An- 
d a lc u s ie  en effet, encore tout fraî
c h e m e n t c o n cen trée  (à l’occasion de 
la  « rec o n q u ête  ») entre  les mains de 
l ’a r is to c ra tie  féo d a le , des ordres mi
lita ire s  e t d e  l ’Eglise, qui a constitué, 
au x  d é p e n s  des  v illes  et de la bour
g e o is ie  co m m e rc ia le , la base de 
l ’E ta t c en tra lis é  éd ifié  par Charles 
Q u in t e t P h ilip p e  II.

L e  m a lh e u r pou r l’Espagne, cest 
n u e  to u t en  co n d u isan t le pays vers 
un é ta t d e  « fé o d a lité  bourgeoise» 
c a ra c té r is é e  p a r  M arx  comme «/a

n é a n m o in s  P e r™ *  A  d garder des 
l ’a r is tc c ra t ie  e t I E ghse a g  ̂ dansia 
fo rc e s  s u ffis a n te s  p sjèc|e de
p r e m iè re  m o itié  du x i dévelopPe- 
o u is s a n ts  o b ^ a c le s  bourge0i
m e n t d e  l'in d u s tr ie  et 
s ie  l ib é ra le . con$équ e . $

C e  r e t a r d  a  e u  P déciencher
d ire c te  à  son t o u r a ^  ^  p0|i«q |g

la m a iÿ , _
s T è d ^ m f ^ r  Uü e  lbour9feo/- m é c a n is m e s  s o c ia u x  - .mpradore de ta finance f o n d a m e n t a u x  d o n t  la  th é o r l% û0ur 

r é v o lu t io n  p e r m a n e n t e , è la b o r
é tra n g è re .



I a '“r ère orotondes qu’avant entre les grands 
seule à rendre comm*» # ^ 2 ’ eSt DroPriéta,res libre-échangistes, dispo
s e  /a bourgeoisie indu^rLl/o »- SSe sés à remet*re l’exploitation du sot 
duit à renoncer, p a r  n e u r  r °.°n* et du sous"sot espagnol au capital
devantfne/'am pieu^SSH S et hés^ ° n  — “ ‘" P ™" * » *  indus 
m en,s  à entreprendreS à ^ g a o î ,  
dans une tentative tant soit p lu  
sérieuse de mener à b/en la révolu- 
tion  dém ocratique bourgeoise et les 
fâcftes qu/ lui correspondent.

Dans le cas de l’Espagne, c’est sur

triels protectionnistes de Catalogne 
et du pays basque, ne sont pas dif
ficiles à définir. Il s’agit de la peur 
commune du prolétariat et des mas
ses paysannes et la volonté de res
serrer les rangs pour défendre l'ordre 
el 'a oropriété privée.

,ine~ période, non de" trois] ma\s°dè ull°,aJ ' f s annèes '&54-A874 avaient
nrpsque vingt ans (dont la longueur se °>lvnere les paysansD>“ _ Ac\nr& rie* «rayer un chemtn dans tes hrpche»«iXrpsaue vingt ans (dont la longueur sp ouvnere et tes paysans

Huit le degré de décomposition de c^emm dans tes brèches
t r a  c n c i é t é  et le commun dénomma- m o n a r l ^  \ a , désagrégation de \a 
la s0?_ <«;kipc<îg sociale et Dolitiaue ^  intestines des' société et le commun dénomma- monarchie s  es m
L r  de faiblesse sociale et po\, ,que dittérewes t,a S w »  

te «Ensemble des classes protaqo- • 
de ‘ ' Que se ioue la capitulation 
^stes), m bourgeoisie devant ses 
d é f in ie  iques. a  la suite d’une
tâches n de (jésagrégation de \a
longue P îl pt de l’ordre traditionnelcnarchie e situent dans les

dont analysés par Marx enévénements personne d lsa-
1854, la royaume, w  P f épuisement.

durera a pe m ta ire  v iendra res-
un coup d EU» m ettra  fin par
taurer la m onarcm e « év0 \utl0n.
les m o y e n s  de la  =onpcsition  de la  
cratiquement sa ^ yn e  e xp érience
bourgeoisie libe - . . .  d es  m em bres

des
de la classe do-

1855 est Vannée de la oremlère 
qreve générale du mouvement ouvrier 
d’Espagne. Elle a V\eu à Barcelone, 
dure dix \ours, entraîne 4QQ00 tra
vailleurs dans ta lutte et comporte 
des chocs armés où te président en 
Dersonne de V Institut Industriel de 
Catalogne, c’est-à-dire Vorganisme 
central du patronat catalan, trouve \a 
mort. Les zones d’ondes créées par 
le pas ainsi tranchl dans le dévelop- 
cem ent du mouvement ouvrier espa-UClltCUV uv» «»»v#ww’wt.w% -------  --r
qncl s’étendent à Saragosse et 
Valence, p\us tard dans \e pays 
basque. Pour la bourgeoisie de Cata- 
loqne, seul secteur susceptible den- 
a a a e r un combat sérieux pour abattre 
l a  monarchie parasitaire et les struc
t u r e s  lat'iundlstes de Castllle,
m'irtoure et d’Andalousie, \a\ierttsse- madoure: e t o  ^  m %  ses
m en l..® St.A . T , t-,nnnaites sent déVim-bourqeoisie lib éra  ’ . j es  m em bres ment es ' . (es %cn\  àètini-

oue l'écrasante m a i n t e  d e s  ^  ^  timide
des classes dom inantes  es P vivement refroidie mawJç
commun accord a  c

Le spectre d’une 
révolution agraire  
venant se conjuguer 
avec l’action propre  
du prolétariat

Us tondements de  c e tte  u n a n i m i t é ,  

ÿ  va l'em porter d o ré n a v a n t sur 
U rgences d 'in té rê ts  p o u rta n t a u s -

'loi de m,se ^aJer'en ^m aln -m o rte
domaines \ nans Vene et

^  J * *
'm ettre en ettet, 'es « *

^ ^ ï i S î ^  s ç  js r



m cu v e m e n t a n a rc h is te  p re n d  b ien tô t  
rac in e . L'année 1861 v o it ia  fo rm a tio n  
d 'u n e  a rm é e  d e  lib é ra tio n  p a y s a n n e  
qui in s titu e  p e n d a n t p lu s ie u rs  s e m a i
nes un g o u v e rn e m e n t p ro v is o ire  ré 
p u b lic a in  à  L o ja  e n  A n d a lo u s ie , e t  
p ro c è d e  au  p a r ta g e  d e s  g ra n d s  d o 
m ain es. Les p ay s a n s  s e ro n t é c ra s é s .  
mais poursuivent le u r  co m b a t en

«'«ne la fnrmo Wnnn

co n s id éra tio n s  seco ndaires ainsi
q u ’en  tém oignen t les longs débats
q u i ont lieu  aux C o rtes  en  1871 sur
la  n a tu re  d e s  m esures  à  p ren dre
p o u r fre in e r  l ’expansion  d e  ce  que
to u s  n o m m e n t « le  p a rt i d e  l'in te rn a t io n a le  » (5 ).

mais püui»uivc.»i c .  L ’é c h e c
Andalousie sous la fo rm e  d u n e  X ” , e c
querre de  guérilla  qu i ne  s 'e te m d ra  ae la première républiaue
plus jam ais c o m p lè te m en t a v a n t et ses conséquences •
q u ’e lle  ne fusionne dans la  m o n te e  ,  Question n  J Ï Z Z  J Ï  ’
révolutionnaire d e  1931. ,a MueStlOn nationale

La bourgeoisie in d u s trie lle  d e  C a ta -
-.«a «♦ Ho TP enannû «-A
u-c ------ --------------------------

Ic g n e  et de  toute l'E s p a g n e  e s t p r é 
venue. E n tre p re n d re  la  lu tte  à  fo n d  
centre la m o n a rc h ie . l ’E g lis e  e t  
l'a ris to cra tie  fo n c iè re , c ’e s t  d é c h a î 
ner à peu  près s û rem en t la  r é v o lu 
tion a g ra ire , c ’est a p p e le r  à  la  lu t te . 
e x p lic ite m e n t ou  n o n . d es  c e n ta in e s  
de milliers d e  paysans sans  te rre , 
c ’est m enacer p ar là m ê m e  la  s tru c 
ture de la p ro p rié té  p r iv é e  d a n s  so n  
ensemble.

Q u e ’le que so it sa  c o m p ré h e n s io n  
de  l ’obstacle p e s é  a u  d é v e lo p p e m e n t  
de l'industrie  p a r  la  p e r s is ta n c e  d u  
latifundium  e t  des s tru c tu res  s o c ia le s  
et politiques qui lui c o rre s p o n d e n t, la  
bourgeoisie se refuse à fa ir e  u n  p a s  
de  plus en avant dans u ne te l le  v o ie .
On la co m p ren d . A p a r t ir  d e  1 8 6 5 , 
en  effet le m cuvem ent o u v r ie r  e s p a 
gnol est en p le in e  a s c e n s io n  e t  
cp ère  p le in em en t  sa jo n c t io n  a v e c  le  
m ouvem ent o u vrie r  in te rn a tio n a l. E n  
1868 une  délég atio n  e s p a g n o le

A v e c  le  co u p  d ’E tat d e  1874, c'est 
c e  q u e  T ro tsky  nom m e la « vieille 
E s p a g n e  » e t M ax G a lio  « l ’Espagne  
a rc h a ïq u e , a rrê té e  d es  g ran des pro
p r ié té s , d e  la  m o n arch ie , de  l ’Eglise »
—  « l ’E s p a g n e  é te rn e lle  »> dont Franco 
d e v ie n d ra  en  1936 le  sauveur poli
t iq u e  e t  m ilita ire , la tê te  de proue 
e t le  s y m b o le  —  qui se trouve défi
n itiv e m e n t reco n so lid ée .

C e  n ’e s t pas seu lem en t la monar
c h ie  q u i e s t res tau ré e  en 1874, mais 
a u s s i l ’a r is to c ra tie  fo n c iè re  et l ’Eglise 
q u i s o n t ré ta b lie s  dans l'ensemble 
d e  le u rs  d ro its  e t leurs privilèges 
m is  en  c a u s e  au  cours  de la phase 
o re c é d e n te . P a ra llè le m en t, les ten
d a n c e s  c e n tr ifu g e s  se  renforcent tou
jo u rs  p lu s  au x  d ép en s  des tendan
c e s  a lla n t  dan s  le  sens de l ’unifi
c a tio n  é c o n o m iq u e  e t politique du 
pays . C ’e s t dan s  c e  cad re  qu'il faut 
a n a ly s e r  la  g e n è s e  de  la question 
d e s  n a tio n a lité s  en  Espagne.

C h e z  les  b o u rg eo is ies^  du^ paysassiste ; ü we c n 7 , e s ^ n o !e  C h e z  les  b o u rg eo is ies  du m *
la r  Internationale • d é ( n iM 8 6 9 S l «  b a s q u e  e t d e  C a fa lo g n e , la capitula-
bakoum nistes en vo ien t r? t io n  d e v a n t  les  c o n s é q u e n c e s  qu m

envo ,e" ' e n  E s p a g n e  p ll -, ,a  lu t(e  p o u r r a ccompte-
*n 187(1 ^  M ^ ------------«i./tufls

çMvu.cni en  ts p a q n e  
leurs prem iers m ilitants  ; en  1870. 
l’Espsqne est représentée  p a r  u n e  
forte délégation au congrès  d e  B â le  ; 
en 1871 les nouvelles de  la C o m m u n e  
de Paris viennent rad ica lise r e n c o re  
le mcuvement ouvrier ; fin 1871 enfin , 
c ’est l'im plantation du m arxism e qu i 
commence en Espagne m oyennant un  
séjeur de près d ’un an à  M ad rid  d e  
Pau! Lafargue Pour ia  b o u rg eo is ie  
espagnole, ce ne sent pas là  d es
90

p liq u a it  la  lu tte  p o u r l'accom plis
s e m e n t d e s  tâ c h e s  d é m o c ra t iq u e s  

a c c o m p a g n e  d 'u n e  politique de

(5 ) Pour tous ces éléments, voir ^  
p a rtic u lie r  M an u e l Tunon de 
Espana d e ! S ig lo  XIX. Editorial 
le liv re  de G. Brenan. Le ceiui. 
espagnol, Ruedo Iberico. tfjstoir*
c lassiq ue, de Juan Dinz del M 0 À^j/ouS'*' 
des ag ita tio n s  P W sannesc% nr\al) 
réé d ité  en 1967 (A fianza Editons’
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da"s unp 2,°ur9eoisie catalan . ?Ê ^,» s rau «" *
ss™  « ^ A Î ^ - V w i s r 9. ?  &  ca,ai°n̂
du pouvo?"centra,* - E « »  r é c e n t  % '? '"?"e "  t ï , ' ré' ~ -  
assu re  les tâchpJ ! . mP’e ™ent qu'il Casf/7/e et des nm ce/u'
l ’o rd re  face au L  e m aim >en dè ? * ?  Dar elle à î? n » T ?C6S domi- 
qui poursu it sa lu tte ^ n ? 1801 ° uvrier et^i Anri .c*est-à-cjire l’Estremad?0" 
loppem ent, et qU"„ leur a c r o V e T  6S’ W ' n i 6, '  
m in im u m  de protection d0 i ai  n ,es Provîntes î ~ » ma'ntien dans
p „  se æ »  î 3 «  ? £ ' ï ‘ , » r r

as rs=7«'==fonder I une et l’autre leur déve,op 
pem ent sur la conquête de marchés 
extérieu rs , et à tenter de se passer 
—  faute  d 'avo ir su prendre la tèt* 
de la révolution agraire et détruire 
les s tructures latifundistes —  du 
m a rc h é  in té rie u r qui leur était en fait 
in d isp en sab le  pour connaître un dé
v e lo p p e m e n t sem blab le  à celui des 
p rin c ipa les  bourgeois ies.

C 'est sur ce tte  base que se for
ment les sép aratism es  catalan et 
basque. A van t d ’ê tre  attisés par la 
politique d ’opp ress io n  politique et 
culturelle  m ise  en œ uvre à l'égard  
des m in o rités  p a r la d icta ture  de 
Primo d e  R iv e ra  e t surtout par le 
régime fra n q u is te , les séparatism es  
catalan et b a s q u e  sont l’expression, 
d'abord , du n o n -a c c o m p lis s e m e n t de 
la révolu tion b o u rg e o is e , seu le  sus
ceptible d e  c ré e r  les fo n d e m en ts  de  
l'unité n a tio n a le  d e  l ’E s p ag n e  sur la  
base de la d e s tru c tio n  de  la m o n ar
chie, l’E g lise  et le  la tifu n d iu m . Ils

auciaies et de^ in*» ♦ sir|Jciures
^ o n l'e ï ^
la question Ta^ce^boul d aborder 
bonn e raison ^  pour u  
cas tillan  a du  se nÜ par) lCu,ans™e

ra à fe n  l s X n \ Uac é ° p ^ ;Sd 'ftPêt,t
?m«r9nf- Car 11 possède d'importantes implications politiques.

Dans le contexte d’une situation du 
type que nous analysons les traits 
Darasitaires profonds qui sont ceux 
de l’Etat bourgeois en général sont 
renforcés par des aspects spécifiques 
qui rendent ce parasitisme encore 
d u s  net et encore plus insuppor
table. Pour les régions périphéri
ques de l’Espagne où se sont concen
trés l’industrie et le commerce, où 
se sent affrontées les classes propres 
à la société capitaliste, bourgeoisie 

sont in d is c u ta b le m e n t n o u rris  par et prolétariat, où les théories philo-
•’illusion e n tre te n u e  un te m p s , p a rtie l- sophiques et politiques propres à ces
lernent, p a r les b o u rg e o is ie s  c a ta la n e  classes n'ont jamais cessé de circu
it  basque d e  p o u v o ir  « se  d é b ro u il- 1er (tant en raison des bases sociales
le r» toutes s e u le s . M a is  le u r  fo n d e - appropriées que de Touverture geo-
jjent est c o n s titu é  s u r to u t  p a r  la  q r a p h i q u e  vers l’extérieur). Madrid et
r ^ ° e  a u  lo u rd  tr ib u t  (q u i lu i n 'a  l 'a p p a re il d ’Etat concentre a Madnd
v e ? J i " u s o ire > q u e  'e s  ré g io n s  d é - ont p r i s  depuis un sœcle l aHu e d une
ces es (0 t d o n c  la  b o u rg e o is ie  d e  m onstrueuse  excro/s ance p •
Que ,9 l0 n s * au  m ê m e  t it re  en  p a rtie  m onopole  des for?es £  ,e
°ayenteS aut.res  c la s s e s  s o c ia le s ) ç rad es  de la société e p g • ^
classesotJX r é 9 'o n s  a r r ié ré e s  e t aux  

Vu ri ln s titü tio n s  q u i en  é m a n e n t.
De^ e n tU r.POmt d e  v u e  d u  d é v e lo p -  

Progressiste de la société

ades de ta
Les forces rétrogrades de * l Es- 

o aq n e  é te rn e lle -  retranchées oarrs 
leu r bastion de C-astiV.e 
eu  —  et la d ictature  franquiste âpre.



0*1 1939 e n co re  n a tio n  d e  la  m o n a rc h ie , d e  l'E g lis e , 
la tourmente ^ J f ^ g n a n i m e  e t d e  r  a rm é e  e t  d u  ia tiiu n d iu m . 
moins r “ #!f n nénéreuse. Pour e lles .

Les traits spécifiquess 2 s^stsr: »  du ,é9ime ,rmqu,>te
merci contre ^ e ^  p e n s é e  d a b o rd  « 5 /  in s ig n ifia n t q u e  s o it Fran co  
ralism e, g0Cja|jSm e et le c o m m u - fUj-m ê m e , s i m is é ra b le  q u e  puisse
contre  le et ^ -im p o ser aussi ê tre  s a  c H q U e d 'a v e n tu r ie rs , d e  g e n s

et iourds tributs  sur les  s a n s  h o n n e u r, s an s  c o n s c ien c e  et
^n res  périphériques en  les d o u - s a n s  ta fe n t m ilita ire , la  g ra n d e  supé-

bl°nt de plus en  plus d ’une o p p re s - r io r ité  d e  F ra n c o  co n s is te  néanm oins
sion culturelle.

Elles ont identifié  tout c e  q u i le u r  
était « étranger  >» co m m e  le u r  é ta n t  
hostile et ont doublé  l ’e n s e m b le  d e  
ce processus d ’une o p p ress io n  c u ltu 
relle. au niveau d e  la la n g u e , d e  
la littérature et d e  la c u ltu re , au  p ro 
fit du castillan —  la b a n q u e  d e  C a s -  
tille si im proprem ent n o m m é e  e s p a 
gnol —  aux dépens du  c a ta la n , du  
basque, du ga lic ien .

En Espagne, la  p ris e  en  c h a rg e , 
par la c lasse o u v riè re  d e  la  lu tte  
oour les droits et lib e rté s  d e s  m in o 
rités nationales re lèv e  du  m o u v e m e n t  
même de la révo lu tion  p e rm a n e n te . 
Le m ouvem ent vers la ré v o lu tio n  p ro 
létarienne in tègre  la  lu tte  p o u r  la  
dém ocratie e t l'e n s e m b le  d e s  re v e n 
dications d ém o cra tiq u e s  re le v a n t  d e

e n  c e  q u 'i l  p o s s è d e  un p rogram m e  
c la ir  e t  d é f in i : s a u v e g a rd e r  e t stabi
l is e r  la  p ro p r ié té  c a p ita lis te , le  pou
v o ir  d e s  e x p lo ite u rs  e t la  dom ination  
d e  l ’E g lis e , re s ta u re r  la  m o n arch ie . » 

L e  ju g e m e n t d e  T ro tsk y  est celui 
d e  to u s  les h is to rie n s  sérieux. C'est 
a in s i q u e  G a llo  p e u t é c rire  trente ans 
p lu s  ta rd  q u e ,

« m a lg ré  le s  riv a lités , tes luttes 
d ’in flu e n c e , le s  d iffé re n c e s  dans les 
m o tiv a tio n s , le  c a m p  nationaliste  pré
s e n te  d e s  fo rc e s  u n ificatrices  autre
m e n t  e ffic a c e s . D ’a b o rd  une assise 
s o c ia le  p lu s  h o m o g è n e  (propriétaires  
te rr ie n s , m ilie u x  financ ie rs , classes 
m o y e n n e s ), en  s e c o n d  H e u  parce 
q u ’e lle  s ’a p p u ie  à  d es  cadres tradi
t io n n e ls  —  h is to riq u e s  —  qui sont 
e n c o re  l ’a rm a tu re  d e  n o m b re u s e s  
ré g io n s  ; c e s  c a d re s  sont —■par 
n a tu re  m ê m e  —  c e u x  de IE tat,la révolution d é m o c ra tiq u e  b o u r- n a tu re  m e m e  —  ^ ntralisateur

geoise, soit q ue  c e lle -c i n ’a it  p a s  e x p r im e n t  le  P r ,n c ,P t réa lise  et Ie 
été accom plie , so it q u e  la  b o u rg e o i-  ^  r  E s p a g n e  ; surJ °  somrnaire l eur
sie, dans la phase de  l ’im p é r ia lis m e  n a t io n a lis m e  le  p iu  jdéologiQue

;ur tou te  la  lig n e , v ie n n e  fo u rn is s e n t  u n e  pfUS effjca
s im p le  m a is  su^ a^ p u b l i < l ^ ^q u e  /a  n o t,p nj e  r é p ^  a, o £

« L ’a rc h a ïs m e  a  s ,gdosse /  pe,
l i s t e ,  p a r c e  ^ a l io n  d e  ç  

" “ ‘^ .a .c s  se s iiu e n i au p re m ie r  ra n g  to ire  e i  a  force- me
des revendications d é m o c ra tiq u e s , e s t u n  e le  Partl Un a fait SL
Elles ont un contenu  e x p lo s if  p a rc e  f ra n q u is te s  no rq an isa tl°, pas sin
qu'elles m ettent en c au s e  les  c o n d i-  r a r c h is é , d o n i  / qUI n a' :
tiens h istoriques p réc is e s  d a n s  le s - p r e u v e s  ; c  h  je  c b ^ P  rtnée
quelles l’E tat b o u rg eo is  c e n tra lis é  é q u iv a le n t  . Dfe fnent f t e(a,jsW'
s’est constitué dans ce  p ays  c ’e s t -à -  c ’e s t  to u t  strnp  jQ c i f nation * " nt
dire, répétons-le , c o m m e  E ta t c e n -  q n o te . du  c a ^ P  ja10tmlicstcn tr —*

réaction sur tou te  la  lig n e  
tenter d 'en rem ettre  e n  c a u s e  le s  
acquis dans tel ou te l ou  d a n s  to u s  
les dom aines.

En Espagne, les re v e n d ic a tio n s  l i s t e ,  P ar^ v. S i t u a t io n  <*e  1 enfin, 
nationales se s ituent au p re m ie r  ra n g  t o i r e  e t  *nrr.Hüo —— 1 ' — * ■

tra lisateur
expression %  i pp^ 'ô u r  T a s , ^  -n s tru m e n t d e  n ' i  b /e n  d o m in a n t , d u  c a m re  d o m >- m ê m e  s i  te s  g é n é ra u x  *



avec r i= Z 'r  fin  d e  comPte. elle est 
tiaue la ni? catholl^ue la force poli- 
ô m L s é f  L  pu/ssanfe er /a mieux 
r a f n e c L  n i  'E spagne confempo- 
m êm e  ,oroes s° " '  * " •  <*

A côté des facteurs dont nous 
entreprenons l’analyse plus loin 
ten an t à l’appui que la bourgeoisie 
esp ag n o le  et son régime ont reçu 
de  l ’ap p are il stalinien et des obsta
c les mis par celui-ci au processus 
de reconstitu tion  politique de la 
classe  o u vriè re , c’est cet ensemble 
d ’é lé m e n ts  q u i p erm et de  compren
n e  l ’e x trê m e  /ongév/fé  du régime 
de F ran co .

Le ré g im e  fran qu is te , par /’ob/ect/f 
J u  s ’est a ss ig n é  en toute  /nsfance  
Z  hout en  b o u t d e  son existence ,QQ DU ,, ü w <-lrt Hc^rinfû c±\

tc ire  et à la structure sociale arriérée 
de l’Espagne.

La mobilisation des masses petites- 
bourgeoises paupérisées a été un 
facteur secondaire dans la victoire 
du camp nationaliste. Dès 1938. la 
Phalange perdait son indépendance 
et se voyait contrainte de fusionner 
avec les carlistes dans le cadre 
d’une organisation plus large aux 
traits traditionnalistes accentués, le 
«M ouvem ent». Même ainsi, celui-ci 
n a jamais été autorisé à revêtir le 
caractère de parti unique dont la 
place était mieux occupée par l’ar
mée et par l’Eglise. Les monarchistes 
et les différents courants politiques 
catholiques (Action catholique, Opus 
Dei, Démocratie chrétienne) ont 
conservé à chaque étape une marge 
d’autonomie politique significative, 
dont les limites étaient tracées uni
quem ent par la nécessité de respec
te r la  dictature politique de Franco 
e t les institutions interdisant à \a 
classe ouvrière de s’organiser. Ces 
lim ites  précises étant respectées. 
Fran co  a gouverné à l’aide d’une 
/ong ue succession de coalitions

c 'es t-à -d ire  d ’é c ra s e r, de  détru ire  et 
de m ain ten ir  d an s  l 'é ta t  d écrasem ent 
les o rg a n is a tio n s  o u v riè re s , doit être  
analysé s a n s  é q u iv o q u e  co m m e un 

' fa s c is te  La  « c h a rte  du tra - 
v a f l  » (fu e ro  d e l tra b a jo ), le  synd icat 
corporatiste u n iq u e , y c o m p ris  « reformé » p a r  la  « lo . s y n d ic a le  » de "  __ ----------
1967, ont é té  a  c h a q u e  é ta p e , au ouv6rnernenta!es qui ont associe
delà des re to u c h e s  d o n t ils  on t exe ^  ^  ^ p é ^ f s  de \a \utte
l’objet, des in s titu tio n s  c e n tra le s  au  ^  basses, à l’intérieur comme a
franquisme. La  d ic ta tu re  m ilita ro -p o u - l'extérieur, les différentes expressions
cière a to u jo u rs  e u  un m ê m e  but, DO//t/aUes du bloc politique qui avait
interdire la  re c o n s titu t io n  d e s  o rq a - a s a n é /a guerre civile : Varmée, tes
nisations in d é p e n d a n te s  d e  c la s s e  du m onarchistes, la phalange, tes dme-
orolétariat, p o u rc h a s s e r  le s  m ilita n ts  courants et organisations catno-
°uvriers e n g a g é s  d a n s  c e t te  lu tte

—  «a v io le n c e  d u  d r o it  d e  s o rg a - " ~ ; , w r i a b \ e  il a pu s ap-
Dlanr *our d é fe n d re  s u r  s o n  p ro p re  m anœ uvre PP monarchisles angto- 
aWam ln te r è ts im m é d ia ts  to u t p u yer sur où tallut prendre

En* ^  s e s in té r ê ts  h is to r iq u e s , ph .les  au m om ent oti ^  ^  el
dictat ^  q u e  d ic ta tu re  fa s c is te , la  d es  d istânces a _ g ^ ^  la Pha.
de clomin *a n q u is te  e s * un  in s tru m e n t réd u ire  en pu couver dans
C n T " a" on d e  l ’ im p é r ia l is m e  d ire c -  la n g e . Il a tou p u re  PU

&  Z e t * ™  d u  C a p ita l ,inaJ .;  cautionner tfap-r°tsky J !3ss,o n , c o m m e  le  d it  
m àil h la  ré a c tl‘o n  n o n  p a s  fé o -  

i*2L eSDa^ ü ^ e o /s e  ». M a is  d a n s  le
p o r teS e r e ^ n o t :

o ^ J ^ ^ 'c u l iè r e  t rè s  fo r te  d e
in s tru m e n t

Con<5û ire s  ro r ie  a e
Vate u r  a d o s s é  à  l ’h is -

d e s  da" s p a re n ts  « tc u rn an is  w bèné1iae  
le sens de ^ o ^ o m m e s  
avec l'equipe de ' Op sonni,ie[ ies 
qui ont accepte P voyantes 
nouvelles fermes d.rectes et voy



d 'o u vertu re  d e  l ’E sp ag n e  aux c h am p s  
d ’a ctiv ité  d ire c t du  c a p ita l f in a n c ie r .
Il a  pu d o ser à  tout m o m en t la  p a r 
tic ip a tio n  d ire c te  d e  l ’a rm é e  à  l ’e x é 
cutif.M ais  d ire  q u e  le  rég im e  fra n q u is te , 
é tab li sur la  b a se  d e  l ’é c ra s e m e n t  
d es  organisations p ro p res  d e  la  
c lasse  ouvrière , a  tiré  une p a rtie  d e  
sa fo rce  in te rn e  d e  ses liens  o rg a 
niques avec  les  fo rces  s o c ia le s  e t  
les institutions issues d e  l ’a rr ié ra tio n  
écon om ique so c ia le  e t  c u ltu re lle  d e  
l ’E spag ne , c ’est fix e r en m ê m e  te m p s  
les  lim ites d e  p ré ten d u es  c a p a c ité s  
m odern isa trices  du  fran q u ism e .

La portée exacte  
des m odifications 
de ta structure économique

La déco m p o sitio n  in te rn e  a c c e n 
tuée  du rég im e fra n q u is te  a u jo u rd ’h u i 
est l ’une des c o m p o sa n te s  c e n tra le s  
d e  la  s ituation q u i se  n o u e - so u s
nos yeux.Elle a p ou r fo n d e m e n t e s s e n tie l la
m odification  p ro fo n d e  d e s  ra p p o rts  
de fc rce  e n tre  le  p ro lé ta r ia t  e t  la  
bourgeois ie  qu i s ’e s t p ro d u ite  d a n s  
le  cours d ’un lo ng  p ro c e s s u s  m o lé 
cu la ire, e n treco u p é  d ’u n e  s é r ie  d e  ^ c o l,v -bcnds en avant, q u e  no u s  a n a ly s o n s  & e la  ap rès  ~ roJon.
plus lo in. B ien  q u e  s e u le  ta  c r is e  'a  » v ' f ' " t nEX T x x ' siècle f r ° X
révo lu tionnaire , c a ra c té r is é e  p a r  l ’e f -  en  P e
fondrem ent du rég im e  e t d e s  in s ti- faute
tutions  qu ’il a  c o m p o rté es , m a rq u e ra  
l'ab o u tissem en t c o m p le t d e  c e  p r o 
cessus e t sa  tran s fo rm atio n  d e  q u a n 
tité  en q ua lité , fa m o d ific a tio n  d a n s  
les rapports  e n tre  les  c la s s e s  est 
d é jà  su ffisam m ent a v a n c é e  p o u r  
constituer le  fa c te u r  p r in c ip a l e t  
im m é d ia t d e  la  s itu a tio n  p o lit iq u e  
Tout en co llab o ran t e n c o re  a v e c  
toutes les au tres  p o u r re ta rd e r  le  
m om ent fa tid iq u e, ce  qu i s ig n ifie  
œ uvrer au  m ain tien , co û te  q u e  c o û te , 
iusqu’pu bout du  réq im e , c h a q u e  
traction  spéc ifiqu e  d e  la b o u rg e o is ie  
et d e  I a p p a re il d 'E ta t se  p ré p a re  
co m m e  e lle  le  peut à  la  c rise  ré v o 

lu tio n n a ire  ouverte  qui va éclater. 
C h acu n  é tu d ie  ses m aigres cartes, 
fa it va lo ir ses solutions, s 'a p p rê te  
à a ffro n te r la tourm ente du mieux 
q u ’e lle  peut.

C ’est c e la  qui c rée  la situation 
d e  d ésag régatio n  du régim e et donc 
d e  l ’a p p a re il d ’E tat, qui constitue 
e lle -m ê m e  un appel d ’a ir ne pouvant 
q u ’in c ite r les m asses à in tervenir de 
faço n  tou jours  plus hard ie  sur leur 
c ro p re  te rra in  pour fa ire  valoir leurs 
p ro p res  exigen ces .

M a is  au  n om bre  des facteurs qui 
s o n t venus a c c é lé re r  ce  mouvement 
e t a c c ro ître  le  sentim ent de désarroi 
d e  la  b o u rg eo is ie , il faut accorder 
u n e  p la c e  sp éc ifiq u e , de  prem ier plan, 
à  l ’im p a ss e  écon om ique  du pays, 
au b ilan  d e  fa illite  par lequel se 
s o ld e  en d e rn iè re  analvse la célèbre 
p o litiq u e  d e  Lop ez Rodo et son 
é q u ip e .

C e lle -c i d eva it fa ire  d e  l’Espagne 
un pays « m od ern e  » doté de struc
tu re s  éco n o m iq u es  et sociales lui 
D erm ettant d e  co m p enser la fragilite 
d e s  in stitu tions  politiques dont les

D é ia  en  1931, a p re  prolon*^  Conanne » et ses
----------  5  C . I  .  _________

é criva it :*> Ce sera it, cependant, une faute
qrave que de croire que la crise 
actuelle se développe à l'instar de 
toutes les crises précédentes. i-0S 
dernières décades et surtout les 
années de la  guerre m ondisle ont 
apporté des changements im p o rta n ts
dans 1‘économ ie du pays et ^ant  n de la  nation “  encore su--'inS

/ —Néanmoins,  ̂ , lo p p e r u n e  in d u s trie  nam^. 
o a r t  e x tra c t iv e  e t, d 'a u tre  pnf  * ' lPnt 
P e n d a n t la  g u e rre  so  so n t
développées l'industrie du

biancs » de V administration. des ban
ques et des assurances, e\ sans 
compter surtout \e miUion de tta- 
vaitteurs qui ont dû prendre Ve che
min de V émigration pour trouver du 
Vravaii. A,ux côtés de cette c\asse 
ouvrière se situe enVin une série 
de couches socio-pro\essionne\\es 
issues de \a petite bourgeoisie à 
iaqueUe \a crise génèraie de Vimpè 
riaiisme, teUe qu’eUe se présente en 
Espagne, bouche toute issue.
Les ttr»'***'

ce/fe du te x tile , ta construction des 
Sfat/ons hydro-é/ecîriques, etc. Oes 
centres et des régions industriels 
o n t s u rg i dans le  pays. Cela crée 
( je  nouveaux rapports de forces et 
o u v r e  d e  nouve/les perspectives. »

L a  même chose est vraie pour \a 
r ris e  du‘ se prépare. La nouvelie 

rise révolutionnaire va se déveiop-

dans des conditions qui dittére- généraie de
P®r . ieur tour de celles qui ont -»«sme, teUe qu'eUe se près
ront a cejJe de 1931-1939. Ces Espagne, bouche toute issue.Pfé? ««rf>s vont tenir pour une part

différences» s ^  à ta-t di1îérenls V.e$ \vm\tes de classe
aux raf * L ns les rapports entre tes ya  «  m o d e rm sa '*-existan i l é c h e l l e  internationale en 
classes ?  ' eca vec  les  années 30.
co ^P 3^ ! tien d ro n t égalem ent au  
u lis elles "e noru Dériode ouverte 
faf  que dans Pesation de 1959

=?5 = S i-3 î
"ierle Qsont inlervenip du pays et la 
lois dans l'E s p a g n e , n o -
structure s0C'a '® s  d e s  q u in z e  d e r-  
lamment au fa(jt af(irmPrnièces annees.

l i a s s e  
Modernisation »

sur 'ïattkm atfon ' que'" m"00?  économique » des
! ?P^S a 'aissé pratiquemenTIntou-
ches 1 ensemble des problèmes lè
gues par le caractère inachevé de
la  révolution démocratique bourgeoise.

Aujourd’hui, la situation de Véco- 
ncm ie espagnole demeure marquée 

par l ’ensem ble des traits qu’eWe pos
séda it déjà  dans les années 60.

• . ' ' %yJ~ La  structure de la  balance des pa\e-lamment au cours  d e s  q u in z e  a e r -  m e nts reste la même qu’en 1963-
nièces années. Il fa u t a ffirm e r  to u t -1964. E lle  est caractérisée par un
simplement q u e  c e s  c h a n g e m e n ts , d é fic it chronique de la balance com-
loin de signifier q u e  la  b o u rg e o is ie  m e rc ia le  qui résulte d’un côté des
aborde la crise  ré v o lu tio n n a ire  q u i d é fic ie n ce s  chroniques de \a  pro
se prépare en p o s itio n  d e  fo rc e , o n t çjuction agrico le  et de l’autre de \a

Dour elle un s igne to u t à  fa it  in v e rs e , su b ord in a tio n  étro ite  de t’industne
t Car après tre n te -c in q  a n s  d e  d ic ta -  a u  c a p ita l étranger.

.. iuui a  ta it  inverse.
Car après tre n te -c in q  ans d e  d ic ta 

ture m ilitaro-fasciste e t  q u in z e  ans 
te «croissance é c o n o m iq u e » , la  
bourgeoisie espagnole se retrouve 
^ns la situation s u iv an te . D ’u n  c ô té  
tonrinest Parvenu© à  r é g le r  e n  pro- 
%  ur aucun des p ro b lè m e s  lié s  au 
^ue^K ,a  é v o lu t io n  d é m o c r a -  
Oç ^ urgeoise au  s iè c le  d e rn ie r .  
^ pteu re* . lu i faut p a r  contre  

n?a,ntenant a v e c  u n e  c la s s e  
conMVa’,lan t d a n s  1‘in d u s tr i f  

^ 3 C t e nUCtion est passee  
'9?2 Q en '930 à 4,7 millions 

■ J î e ' l a ï  r^ p re s e n te  e n v iro n
w  ^ u ia î'0 n  a c tiv e , svins  

” travailieurs en co ls

_____ _ lau u i i é tro ite  ___ _
au  c a p ita l étranger.

L es  im portations sont grevées par 
l ’o b lig a tio n  d ’im porter constamment 
d e s  p ro d u its  agrico les  de crem tèie  
n é ce s s ité . E lles  sent grevees  
m e n t p a r  les -  im portations hees  ̂
d e  b ien s  d e q u ip e m e n t et de p ro 
d u its  in te rm é d ia ire s , im posées par 
le s  filia le s  d e n tre p ris es  e tra n a è res 
p ré s e n te s  en  E sp ag n e  en  
o lu s  im p o rta n t q u e  dans  prat c e 
rn en t a u c u n  autne p a \s  
L e s  e x p o rta t io n s  tt.xdu sent le  
c h e n o m è n e  le  re ta rd  vie
ta  p ro d u c t io n  a g r ic o le  e t le  U t  oue  
l 'in d u s tr ie , s au t q u e lq u e s  e v e e p t ons  
est fa ite sc it d e n t ie p n s e s  natio*
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p r o p r ié t é  foncière
et structure de l’impôt «entir "

Mai, ^  S ba'a^ e  cV;6 kraie*  
Etablir que l ’on se trouve face à S?Me ^ Cd*^ a t.c n  S a!?

„ ia classe dominante de toujourst  £ % / • * * *  
laissée pratiquem ent intacte au terme L ? a'mifen *u i3 'P'r de 
i f !  m iracle économ ique» espagro? du Æ t ?  ^
"est établir le degré auquel cette n,a£d° é’ar" a' t-’exprei r l U a m
classe a su fa ire  en sorte que le m  S Æ ' 1* »  V ü  ,a
Processus de  modernisation, tant le cadre ' « - c e
vanté par les idéologues et techno- sem d «  „ ? „ % * »
craies â qui Franco a laissé un fussi a c tu e l*q S ? * 'w!
moment la bride sur le cou, ne sorte tructicn PcimqSë dù ™ 's U
en aucune m anière  des limites, non bourgeoisie e«Dacmï * , C'T 'a
cas seulement de la défense de eu Portugal 1 ^ “ ^ .
la propriété privée en général (ce d Amérique latine Dar la dp? P?vs
qui va bien sûr de soi), mais d ’une de cet aspect toujours pienetm
«nature déterm inée de  cette oro- vivace des hp*oc nerTU'1
qui va Dien sui uc oui/, m a i *  u 
structure déterm inée de  cette pro-
Driêté.

Illustrons ceci p a r deux exem ples  
U dépeuplement p artie l des cam 
pagnes d’Andalousie e t d ’Estrem a- 
doure le départ des trava illeu rs  vers 
■es chantiers et usines de France  
** d’Allemagne, la m écan isatio n  Dar- 
lelle de la production a g rico le  dans  
l ^ dre latifundium  sont des faits  
à ma mais 0,01 ne d o iv e nt pas servir 
certam U?r (comm e ten ten t de  le fa ire  
sénéraf avaux P seud o-sc ien tifiq ues , 
•'fait rT®.nt insP 'rés p a r le PCE) 
nisé'*. /* ,a ,. q u e: m êm e « m o d e r 
n e  w>an ' fM u n d iu m  d a m e u re  la
î<ère s“r D in * ,a  P r ° P r i é t é  fo n -  de fa m o itié  du te r -

vivace des bases sccia lesTsTdo  
minaticn. Demain, les travaiHeurs 
agricoles et la caysannerie oauvre 
s y attèlerent et devront recevoir 
l’appui total du prolétariat dans \em 
tâche.

Le second exemple ressort du 
domaine des finances publicues. La 
« modernisation » tellement vantée 
a peut-être touché beaucoup de 
choses, mais il est un domaine qu’elle 
a soigneusement épargné, saut pour 
aggraver encore la situation ûz la 
cîasse ouvrière, c'est celui de 1s fis
calité. Aujourd’hui, les classes pos
sédantes espagnoles sont de toutes 
les classes possédantes en Furope 
les moins touchess par I impôt, ce

 ̂vu,  ̂ , cui signifie, à son tour oue la p a l

V S 2 T  daer- La S“ e — > T dU!t/ a,i0nai |eE ^ esO"6t'^ e  fi da"s Hom onte Espanol. oar  les dépenses de I Etat scU
p- 4 -̂ extraordinairem ent basses (12
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alors  q u 'e lle  a tte in t 40  %  d an s  les  
pays scand inaves et to u rn e  a u to u r  
de 3 5 %  pou r la  m a jo rité  d es  pays  
avancé  s).

P our co m p ren d re  c e  d on t il s ’ag it, 
laissons p a rle r  dans le  la n g a g e  d i-

■' — — ■ • • «  lû u r  la c  CiVrtor(r>

p re u v e  d e p u is  1962 m a lg ré  t im p o r
ta n te  h a u s s e  d e s  revenus q u i est 
in te rv e n u e  d e p u is  c e tte  d a te . «

La conséq u en ce , c ’est bien entendu  
l ’in c a p a c ité  pour l ’E tat espagnol 
d 'a s s u m e r les ch arg es  économ iquesCorrfiRnnnw «~*—  -----  ---------_ — .c u m tr  ies ch arg es  économ iques

^ ' 1  es t le  le u r Iqs e x p e rts  c o rre sp o n d a n tes  aux responsabilités
p lom atique  m q U i  scn t c e |ies d e  l ’E tat bourgeoisde

' u e  f 0 n  t ie n n e  c o m p te  m o d e rn e , a v e c  l’e n sem b le  du sous-
*  ^ P co tisa tio n s  s o c ia le s , la  in ve s tiss e m e n t au n iveau  d e  l ’infra-

ou non r& s  . f is c a ls  d a n s  le  s tru c tu re  d e  l ’é co n o m ie  qui en rép art de [a n o m !
p a n  uo io r ’ ----------
P N B  res ta it en  E s p ag n e  p a rm i le s  
p lu s  fa ib les  d e  la  zo n e . ( . . . )

R ecettes  fisca les  e n  p o u rc e n ta g e  
d u  P N B , 1971

S é c u rité S é c u r ité
s o c ia le s o c ia le

c o m p ris e n o n
c o m p r is e

43J99 4 0 ,1 9
4 1 ,80 3 4 ,2 8
3 5 ,62 2 0 ,71
3 4 ,4 6 2 2 ,8 0
3 0 ,92 1 9 ,20
2 4 ,54 1 8 ,1 7
2 3 ,9 7 1 8 ,2 7
2 0 ,0 6 1 6 ,0 4
2 0 ,0 2 12,01

le u rs , la p a r t  d e s

D an em ark
Suède
F ran ce
A llem agne
Ita lie
G rèce
Suisse
Japon
Espagne

im pôts in d irec ts  d a n s  V im p o s it io n  
tota le  est très  é le v é e  (6 5 ,2  %  d u  
to ta l en  1972) e t re la t iv e m e n t  s ta b le  
(65,3  °/o en 1962). P a rm i c e s  d e rn ie rs ,  
l ’im pôt sur le  c h iffre  d ’a f fa ire s  e t  
l'im p ô t sur la  c o n s o m m a tio n  é ta ie n t  
en 1971 les  p lu s  im p o rta n ts , s u iv is  
des taxes à l ’im p o rta tio n  e t  d e  l ' im 
pôt su r le  p é tro le . Q u a n t a u x  im p ô ts  
directs , les  p lu s  im p o rta n ts  s o n t  
l ’im pôt sur le  re n d e m e n t d u  t ra v a i l  
e t l ’im pôt su r les  s o c ié té s . L a  p a r t  
de ce  d e rn ie r d ans  r  e n s e m b le  d e s  
rece ttes  fisca les  a  te n d a n c e  à  d im i
n u er au  p ro fit d e  l ’im p ô t s u r le  r e n 
d em ent du trava il. Q u a n t à  l ’im p ô t s u r  
le  revenu des  p e rs o n n e s  p h y s iq u e s  
à sa fa ib lesse  ( 1 ,4 %  d e  l ’e n s e m b le  
des rece ttes  f is c a le s ) s 'a jo u te  la  s ta 
b ilité  re m a rq u a b le  d o n t i l  a  fa ü

S ;sxs*z^ e rv ic e s  so c iau x . M ais , ajoutent l î î  
é c o n o m is te s  d e  l ’O C D E : 8

« / /  e s t un a u tre  domaine* 
le q u e l le s  in su ffisan ces  de  fa d é p e n d  
o u b liq u e  p o u rra ie n t a vo ir des const 
V x n i? 3*  in ü é s ira b le s  à l ’avenir - ii
1 ' 9‘ ,??■* aspec,s Mi-cycliques riifa  p o lit iq u e  b u d g é ta ire . En effet si 
le s  te n d a n c e s  a c tu e lle s  se poursui
v a ie n t, le s  v a r ia b le s  qu i ne sont cas 
s u s c e p tib le s  d ’ê tre  m aîtrisées  par la 
p u is s a n c e  p u b liq u e  risqueraient de 
o e s e r  d e  p lu s  en  p lus lourdement 
d a n s  l ’é v o lu tio n  conjoncture lle  de 
l ’é c o n o m ie  e s p a g n o le . C e c i est sur
to u t v ra i e n  c e  q u i concerne  le sec
te u r  e x té r ie u r . L 'in tég ra tio n  progres
s iv e  d e  l'E s p a g n e  d an s  les échanges 
m o n d ia u x  re n d  son  économie de 
p lu s  e n  p lu s  v u ln érab le  aux mou
v e m e n ts  c y c liq u e s  des  économies 
e n v iro n n a n te s  e t c e tte  dépendance 
s e  v o it re n fo rc é e , au  niveau des 
re v e n u s  d e s  m é n a g e s  p ar l'impor
ta n c e  c ro is s a n te  d es  transfertsr%u *ns 
r e c c iv e n t  e n  p ro v e n a n c e  d f  /« « "■  
a e r  e t  q u i  d é p e n d e n t de lévolut 
c o n jo n c tu r e l le  d e s  pays daccu  . 
F a c e  à  c e t te  é v o lu tio n  (■■■). f  s "  
s ib il itô s  a c tu e lle s  d u n e  a M »  des 
r t c t r ic e ,  a u s s i b ie n  au\ n)„33</
d é p e n s e s  c^ 'a //a ca //o n  ^   ̂ 80flj
d e s  d é p e n s e s  d e  redistribution, 

a s s e z  r e s tre in ts  » (7 ' : h i,:hss d'act^
En un met les Posŝ  eSpaĝ °le 

p r o p r e  d e  l£  b o u rg e o

(7 )  O C D E , E tu d e é c o n o m is e  

pagne, Paris, 1974.
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ceux-là, exDrPQc 06 de ,a,ts comme 
a surmonter io ?n de son mcaPacitê 
précises oui * ,lmites de classe très 
rég im e au ’piitCnt . les siennes Gt duFranrr» S. 10 s est donnée avec 
c a r?  h9 e s l. grevée de ces handi- 
nn*cii *?,s ô r'Ques insurm ontables  
qu eue doit s’apprêter au jourd 'hu i à 
o iiio n te r un prolétariat en p le in e  as
cension.

Un prolétariat 
trempé par une 
expérience exceptionnelle

« La pensée m arxiste est dialecti
que, dit Trotsky. Elle considère tous 
les phénom ènes dans leur dévelop
pem ent, dans leur passage d ’un état 
à u n  autre . »à u n  a u tre . »

“ * en s ’a idant de ce précepteC ’est en s a ia a m  ae  ce  precepie  
m éthodolog ique q u ’il faut analyser la 
voie où la c lasse  ouvrière  d 'Espagne  
s’engage  a u jo u rd ’hui.

La g rève  de la S E A T de cet hiver, 
la grève g é n é ra le  du pays basque du 
11 d é ce m b re , les a ffron tem ents  phy
siques a u to u r des  b a rric a d es  dans les 
quartiers p ro lé ta r ie n s  de  Pam pelune, 
les grèves qui ont to u ch é  pratique
ment l’e n s e m b le  des  g ran d es  en tre 
prises d ’E s p a g n e  d e p u is  septem bre  
dernier sen t d é jà  en e u x -m ê m e s  des  
teits d ’une e x tra o rd in a ire  Im portance  
qui an n o n c e n t l’a v e n ir .

Mais sn ls lo s  d a n s  le u r  d é ve lo p p e 
ment, é tu d ié o s  d a n s  lo u r évo lu tio n  sur 
une d iza in o  d 'a n n é o s  e t a n a lys é es  du 
Pr 'nt de vue d e s  o b jo c tifs  q u 'e lle s  se 
•Xfcnt, de? m é th o d e s  d 'o rg a n is a tio n  
lr?rc ,,tB ( se d o n n e n t, d e  la fo rc e  c réa - 
lenf e **e3 re c è le n t  et q u ’e lle s  révè- 
çn ’ Ces lu tte s  re v ê te n t u n e  portée  
£>re«Je p lus 9 f a n d e . E lle s  so n t l ’ex- 
rjf S  ,0n d 'u n  m o u v e m e n t q u i se  nou r- 
a*e c Pi Uis 1962 e t QUI n e  s 'a r rê te ra  pas  

3 ch u te  d e  F ra n c o ,  m a is  a u q u e l

. A ' î ï i U "  ~ ~
d'Esc^anp0'^ 'a c'asse ouvrière

«te vue £  Z i T ' * "  .'ama,s per‘
Se la rÉnroi e ces* sous ,e 

'a Plu» “cha/ni. "  n,iW®«>-policiére 
ton «“'««e a recon5,„ué
'a «*,.cde X m? , E"e aborrte

S i r T *  l  du prolétariatsur les épaules duquel les combats 
ent repose, la nécessité de contour
ner avec difficulté les obstacles dres
ses par ceux qui, a la tête des organi
sations traditionnelles, se sent pré
sentés comme parlant au nom de la 
classe ouvrière.

Venant de la part du PCE, ces 
obstacles se sent manifestés dans les 
fermes successives prises par la poli
tique de subordination de la classe 
ouvrière aux hemmes et groupes poli
tiques de la grande bourgeoisie bap
tisés anti-franquistes conséquents :
« politique de réconciliation nationa
le », politique du « Pacte pour la li
berté  ». A cette politique ont corres
pondu, à chaque étape, des «tacti
ques de lutte » au niveau du combat 
ouctidien dans les entreprises, dans 
les qrèves, et en particulier à propos 
de la question vitale de la lutte pour

l'în/^Ârûnriîinro rtft rtftKSfl dll
ÎStrJM VltdUJ uu ia iuu»3

assurer l’indépendance de clause du 
Crr l£t;?fi?t sur le plan syndical, dont
lo carartfrf; deitructhur, d'appui m  
nivr.au le plu‘> fondamental à la bour- 
q cciiio  osoagnolo et donc- au régime, 
est presque plu? net encore

pendant de* années et de% a n r» ^  
de - r n  c tfé . le PSOE a men* ur- 
pc'itiou£ parallèle et 
c*e c c lla b c 'a îitn  a /ec  -e-.
•es et 3u*.'6S é ’îff.e
lé a„,Mrenqu«ss- » ? -±
*  sa m anière, sur la .« n e  *  1 arr.



.•pIIg a tte in t 40°/o  d an s  les p re u v e  d e p u is  7962 m a lg ré  l'im p o r- 
alors pu .. es e t to u rn e  a u to u r ta n te  h a u s s e  d e s  re v e n u s  q u i est
pays scana m aj0 rité  d es  pays  in te rv e n u e  d e p u is  c e tte  d a te .»  
de 35  /o P La c o n séq u en ce , c ’es t b ien  entendu
avancés). ncire c e  don t il s ’a g it, l’in c a p a c ité  pou r l ’E ta t espagnol

Pour C0I"P  dans |e  la n g a g e  d i- d ’a ss u m er les c h arg e s  économiques
laissons p an  jeu r jQS e x p e r ts c o rre s p o n d a n te s  aux  responsabilitésp lom atique quf es i qu j scn t c e lje s  ÔQ |>Etat bourgeojs
d e  l ’O C D E  • ro n  tje n n e  c o m p te  m o d e rn e , ave c  l ’e n sem b le  du sous- 

co tisation s  s o c ia le s , la  in v e s tiss e m e n t au n iveau de rinfra-
ou n°J* i t  oression  fis ca ls  d a n s  le  s tru c tu re  d e  l’é co n o m ie  qui en ré
p art de l a p  c SDaqn e  p a rm i le s  s u ite , sans  parler., b ien  entendu dp
P? B L tT J s  d e  ta zo n e . ( . . . )  l ’é ta t  m is é ra b le  d e  renseignementplus fa ib les  a e  d e  |a  s a m é  ^  d e  rensem b|e ^

s e rv ic e s  so c iau x . M ais , ajoutent les 
é c o n o m is te s  d e  l’O C D E  :

R ecettes  fisca les  en  p o u rc e n ta g e  
du  P N B , 1971

S é c u rité S é c u r ité
s o c ia le s o c ia le

c o m p ris e n o n
c o m p ris e

D an em ark 4 3 ,9 9 4 0 ,1 9
S uède 4 1 ,8 0 3 4 ,2 8
Fran ce 3 5 ,6 2 20 ,71
A llem ag n e 3 4 ,4 6 2 2 ,8 0
Ita lie 3 0 ,9 2 19 ,20
G rèce 2 4 ,5 4 1 8 ,1 7
Suisse 2 3 ,9 7 1 8 ,27
Japon 2 0 ,0 6 1 6 ,04
E spag ne 2 0 ,0 2 12,01

« ( . . . )  P a r a ille u rs , la p a r t  d e s
im pôts in d irec ts  d a n s  l ’im p o s it io n
to ta le  est trè s  é le v é e  (6 5 ,2  %  d u
to ta l en 1972) e t re la t iv e m e n t  s ta b le
(65 ,3  °(o en 1962). P a rm i c e s  d e rn ie rs ,  
l ’im p ô t s u r le  c h iffre  d ’a ffa ire s  e t

O C D E  :
« / /  es t un au tre  dom aine dans 

le q u e l le s  in su ffisan ces  de la dépense 
p u b liq u e  p o u rra ie n t a vo ir des consé
q u e n c e s  in d é s ira b le s  à l ’aven ir’ n 
s ’a g it  d e s  a s p e c ts  anti-cycliques de 
la  p o lit iq u e  b u d g éta ire . En effet, si 
le s  te n d a n c e s  ac tu e lles  se poursui
v a ie n t , le s  v a ria b le s  qui ne sont pas 
s u s c e p tib le s  d ’ê tre  m aîtrisées par la 
o u is s a n c e  p u b liq u e  risqueraient de 
p e s e r  d e  p lu s  en  plus lourdement 
d a n s  l ’évo lu tio n  conjoncturelle de 
l ’é c o n o m ie  esp ag n o le . Ceci est sur
to u t v ra i e n  c e  q u i concerne ie sec
te u r  e x té rie u r. L ’intégration progres
s iv e  d e  l ’E s p a g n e  dans les échanges 
m o n d ia u x  re n d  son économie de 
p lu s  e n  p lu s  vulnérable aux mou
v e m e n ts  c y c liq u e s  des  
e n v iro n n a n te s  e t  cette  dep° 
s e  v o it  re n fo rc é e , au ™ eau 0,  
re v e n u s  d e s  men^ % J l rts qu'iH 
ta n c e  c ro is s a n te  des t  ̂ ^

ts o e s  r n v t i a f  rts au'ils
f im p ô t su r ta c o n s o m m a tio n  é ta ie n t  ‘r g ^ v^ ° 'Se n  p ro v e n a n c e  d? W j*  
en  1971 les  p lu s  im p o rta n ts , s u iv is  q u i  d é p e n d e n t de l f  ° *
des  taxes  à  l ’im p o rta tio n  e t  d e  l ’im -  des  pays .
P ô t  .s u r l e  p é t r o le .  Q u a n t  a u x  i m p ô t s  c o n j o n c t u r e l le  J f  P ays  ,F a c e  à  c e tte  évolution c0(.

sibilités a 
rectrice, -

d e  c e  d e rn ie r  d a n s  l ’e n s e m b le  d e s  d é p e n s e s  «  — -recettes fisraio* a ô rümi. des d é p e n s e s  de

p o t s u r le  p é tro le . Q u a n t a u x  im p ô ts  Y a c e  à  c e tte  évolution  'cot*
d irects , les  p lu s  im p o rta n ts  s o n t ç ih if ité s  a c tu e lle s  d'une *  des
l ’im p ô t s u r le  re n d e m e n t d u  t ra v a i l  r c r f r ;r e  a u s s i b ien  aU ,aU niv3&
e t l ’im p ô t s u r le s  s o c ié té s . L a  p a r t  r̂ c n c ^  d 'a llo ca tio n  ffîbution,

d e  re d is tn w
re c e tte s  fis ca le s  a  te n d a n c e  à  d im i
n u e r au  p ro fit  d e  l ’im p ô t s u r  le  r e n 
d e m e n t d u  tra v a il. Q u a n t à  l ’im p ô t  s u r  
le  rev e n u  d es  p e rs o n n e s  p h y s iq u e s  
à  sa fa ib le s s e  (1 ,4 ° /o  d e  l 'e n s e m b le  
d es  re c e tte s  fis c a le s ) s 'a jo u te  la  s ta 
b ilité  re m a rq u a b le  d o n t i l  a  fa it

o e s  u t f j v i
a s s e z  re s tre in ts  » (7)- a 'qcW  

,es P™ fJè esP*9"°,eE n  un m e t '”  K 0 isie 
p ro p re  d e  la bourg

( t T Ô ç d Ë T f w *
éconoi

l ï r

pagne, Paris,



,ace à la r  ■
Par l’OCDpn̂ e C,U' v'ent- s°n t jugées  
freintes »» mme étant « assez res- 2 l CQhute( viendra au contraire don- 

velle et ê trao;dinaire impulsion nou-

rte *te ” ' £ r  9 '9an,esque-
ceu x-là  COnscience de faits com m e d 'E spaqne'nr^n  'a c,asse ouvrière 
à  surm onte f S S , 0 n  de son incap acité  dre de vup H  ’î® .saura,t jamais per- 
n « -leS ,,mites de classe très de que c’est so^  lep réc ises  qui sont les siennes et du la nii.o ^ P ression militaro-policière

a u'e!le S'est donnée avec ^ " e .aregim e qu e lle  s’est donnée avec 
Franco. C est grevée de ces handi
caps historiques insurmontables 
q u ’e lle  doit s’apprêter au jou rd ’hui à 
affronter un prolétariat en pleine as
cension.

Un prolétariat 
trempé par une 
expérience exceptionnelle

« La pensée m arxiste est d ia lec ti
que, d it Trotsky. Elle considère  tous 
les phénom ènes dans leur dévelop
pem ent, dans le u r passage  d ’un état 
à nn autre . »

C ’est en s ’a idant de ce  p récepte  
m éthodologique q u ’il faut analyser la 
voie où la c lasse ou vriè re  d ’Espagne  
s’engage a u jo u rd ’hui.

La g rève  de la S E A T de cet hiver, 
la grève g é n é ra le  du pays basque du 
11 d écem b re , les a ffron tem en ts  phy
siques au to u r des b a rric a d es  dans les 
quartiers p ro lé ta rie n s  de  P am pelune, 
les grèves qui on t to u c h é  pratiq u e
ment l’e n se m b le  des  g ran d es  entre
prises d ’E sp ag n e  d e p u is  septem bre  
dernier sen t d é jà  en eu x -m ê m e s  des  
f?‘ts d’une e x tra o rd in a ire  im portance  
9ui annoncent l’a v e n ir .

Mais s a is ies  d a n s  le u r  d éve lo p p e 
n t ,  é tu d ié e s  d a n s  le u r  évo lu tion  sur  

Dr? f /za /n e  d ’a n n é e s  e t an a lysées  du 
fix J t e vue ^ es ° k / e cf/7s q u ’e lles  se 
- nt> des m é th o d e s  d ’o rgan isation

cCn rrtcntioV I  d reconstitué
t  }  de combat- Elle aborde 

sa tînt» e revc’ull0nnai'e trempée par
M e.X<;eptl0nneUemem dure con- tre la dictature.

Mais il y a plus. Ainsi que nous
TJS *S\ ™ontrer en nous limitant aux faits les plus significatifs, les pas en 
avant qui ont été faits ont signifié, de 
la part de I avant-garde du prolétariat 
sur les épaulés duquel les combats 
ont repesé, la nécessité de contour
ner avec difficulté les obstacles dres
sés par ceux qui, à la tête des organi
sations traditionnelles, se sont pré
sentés comme parlant au nom de la 
classe ouvrière.

Venant de la part du PCE, ces 
obstacles se sent manifestés dans les 
fermes successives prises par la poli
tique de subordination de la classe 
ouvrière aux hemmes et groupes poli
tiques de la grande bourgeoisie bap
tisés anti-franquistes conséquents :
« politique de réconciliation nationa
le *>, politique du « Pacte pour la li
berté  ». A cette politique ont corres
pondu, à chaque étape, des «tacti
ques de lutte » au niveau du combat 
cuctidien dans les entreprises, dans 
les grèves, et en particulier à propos 
ds la question vitale de la lutte pour 
assurer l’indépendance de classe du 
prolétariat sur le plan syndical, d^nt 
le caractère destructeur, d appui

dont
aule caractère destructeur, d appui au 

niveau le plus fondamental à 13 bour
geoisie esoagnole et donc au régime, 
est presque plus net encore.

Pendant des années et des années, 
___ iû P^OE a mene une

% 'elùe " ’v m o o e s  a  organibauun  années et des annees,
ïricen . S,! d o n n e " ‘ . d e  la  fo rc e  c réa - Penf " ’ f f  . f p f o E  a mené une
ient q e llf 3 re c è le n t e t q u ’e lle s  révè- d s  s c in c o  , compiémentaire
^ e r e  m 'UUeS r e v ê ,e n t  u n e  P ° rté e  f ' ' 'H ^ h c 'a U c n  avsc 'es monarchis-
Dr4 L PlV s 9 ra n d e . E lle *  son t  /'ex - de « lla^ a,! ^ ri, s bourgeois répu-

<ttP lJ i' J in m o u v e m e n t q u i se  nour- tes et * u:r® H a œuvré aussi,
< T a V 962 e t W  n e  s ’a rrê te ra  p as  tés anti-franqu is t»  n a ^

/a ^ u t e  d e  F ra n c o ,  m a is  au q ue l à sa mamere, sur la ug



com m unism e le plus prim aire , à la 
division dans les rangs ouvriers. S eu le  
l'U G T a su se d ég ag er lentem ent, 
dans les années 60. de cette  ligne de  
division. C ’est l’U G T égalem ent qui a 
fourni à la c lasse ouvrière  d 'E spag ne  
tes prem iers  é lém ents d une ligne de  
classe sur le terrain  syndical en p re 
nant nettem ent position pour le boy
cott des élections aux instances du  
syndicat vertical.

A cette exception  p rès . va lab le  
avant tout pour le pays  basque e t les 
Asturies, et au fil de la co n tinu ité  p o li
tique du pro létariat que la C N T  e t le  
POUM  cnt m aintenu dans les an n ées  
40 et 50 en Cata logne, la c lasse  ou 
vrière a dû se frayer le ch em in  d e  la 
lutte peur reconstituer ses fo rces  sur 
la* base de l'in d ép en d an ce  p o litiq u e  
de classe face à la b o u rg eo is ie , dan s  
des conditions où e lle  a é té  liv rée  
pratiquem ent à ses  seu les  ressou rces .

La crise de  la 4 ‘ In te rn a tio n a le  a  
contribué à cette  s ituation  et a s ig n ifié  
la prolifération. à côté  des g ro u p es  
politiques centristes  p ro p rem e n t d its , 
d ’une m ultitude de g ro u pes  o u vrie rs  
organisés  sur le te rra in  d e  l ’e n tre p ris e  
ou du quartier  sur la b ase d 'u n e  lu tte  
ecm m une centre  le fra n q u is m e  et 
contre l'o rientation  p réc o n isé e  et im 
pulsée par les ap p a re il s, au p re m ie r  
chef celui du PCE.

l ’une des com posantes de la  situation  
q u i nou e .

Le d ern ier trait spécifique qu'il im
porte  de m ettre  en relief tient à la 
m rn iè re  dent la classe ouvrière d ’Es
pagne a su se servir de l’émigration 
écon o m iq u e  à  partir de 1960 pour
p ren d re  appui sur la classe ouvrière 
d ’E urope.

Il faut s ’a ttendre à ce  q u e  ces  m ili
tants au me ment de l ’irru p tio n  des  
masses fu r  la scène p o litiq u e , re jo i
gnent en masse, pendant un tem p s, 
crrr.rr'e ils l ’cnt fait au P o rtug a l, les  
rangs des croan isaticns tra d itio n n e l
les —  PCE, UG T PSO E — , m ais aussi 
la C N T et le PO U M  C ela  n ’ô te ra  rien  
au fait capital que la classe o u v riè re  
d ’Espagne entrera dans le nouveau  
processus révolutionnaire nou rrie  
d ’une riche expérience  de lu tte  
centre l’activité co n tre -révo lu tion n a ire  
consciente à laquelle  e lle  s ’est h e u r
tée dans le ccurs de ses com b ats  
centre le franquism e. C ’est aussi d e  
là  que vient sa force. C ’est au ss i là

. ,u . .w  iiiuuint! sa poiitioi/p 
écon om ique, ouvre l'économ ie esiL  
9 n c lf ,  aux cap itau x étrangers et les 
fro n tiè res  à Im m igration ouvrière «  
a u tcrise  l'O pus Dei à é la b o re r 'les 
« p lans de m odernisation » dont le bi
lan a été fa it plus haut, l’un des objec
tifs q u ’il poursuit est de créer des 
soupapes de sûreté sur le plan social 
et se d o n n er un cham p de manœuvre 
plus large face  à la classe ouvrière.

M ais  ce lle -c i aura  vite fait de tirer 
le plus grand parti de ia nouvelle si
tuation . Pour le prolétariat d ’Espagne, 
l'eu vertu re  des frontières signifie la 
possib ilité  de s ’adosser de nouveau 
à la c lasse  ouvrière européenne, et 
fran ça ise  en particulier. La hausse re
lative des salaires des années 60 ou 
la possib ilité  d 'a lle r chercher du tra
vail a illeurs , sent des éléments dont la 
c la s s e  o u v r iè re  s 'est saisie pour ac
c é lé re r  son  m ouvem ent de récupéra
tio n  et de  reconstitution. Mais entre le 
re g im e  d e  d ic ta tu re  m ilitaire corpora
tis te  d e  F ra n c o  e t la classe ouvrier* 
il s 'e s t m a in te n u  un ab îm e .nfmnchje 
s a b le , fo n d e m e n t direct de la ^  
in c u ra b le  dont le régi me f.actueiie
r u é  ju s q u ’à en arriver 
p h ase  de crise  chronique.

.i <;ltiv&rit
Les paragraphes qud.aftaiyser 

fixen t c cm m e  cbf c'du ,0„g che*_  
p rin c ip a le s  é ,ap ^  sse cuv"è’<j dson 
p a rc o u ru  p a r  la cia j( „0n <& â 
C?qne vers la reconsj ÛÊg3^ f
F C te n t, e l d e c c m M tfcgrè ^ ^ que

r haque é tap e  Caticnne a iêv° 
su r le  p la n  crgac(acie£ con' ! , t ^  
la n a tu re  d es  o b -  |gS irava 
t ic n n e ire s  a u x q u e  -  conlron< 
é té  c b l ig a tc ifem

se



D e  la grève générale
Barcelone 

a 9 fève des Asturies

Ce sont le mouvement de bovcott 
a S ranfP ° rts- a 'ns' que la grève gé

nérale et les affrontements de rue de 
B rrce lcn e  de février-mars 1951 quj 
l ’ont suivie, qui marquent le premier 
rrcm ent décisif de récupération de la 
classe ouvrière d ’Espagne après la 
guerre civile. Lorsque Max Gallo 
écrit : « Tout com m ence à Barce
lone », il a indiscutablem ent raison. 
La grève générale de Barcelone  et 
l’ensem ble des grèves et m anifesta
tions qui se déclenchent peu à peu 
dans toute l’Espagne dans les sem ai
nes qui suivent, traduisent le fait que  
la classe ouvrière a surm onté le 
ccntreccup de la destruction, fin 1946, 
des illusions des militants survivants  
de 1939 quant à la possibilité d ’une 
intervention des Nations unies. C 'est 
le premier com bat que les m asses 
mènent, conscientes qu ’e lles  doivent 
reprendre la lutte en com ptant seule
ment sur leurs propres forces.

L'hiver 1956-57 m arque une nouvelle  
étape qui voit pour la p rem iè re  fois  
•a jeunesse é tud iante  de M ad rid  et de  
Barcelone —  celle  qui é ta it née  vers  
1936 et oui n ’avait jam ais  connu d 'a u 
tre cadre que celu i de l’e n ré g im e n te 
n t  c lé rica lo -cc 'p o ra tis te  —  e x p ri-  
buT 83 r_üpture avec ,e ré g im e  et d é -
r"nfi Un processus qui d e va it la  
, ançu,'re à s’eng ag er b ien tô t à fond  

lvieje ccmbat contre  la d ic ta tu re . 
^cesJ,?cP° int de d é Pa r* im m é d ia t du 
1hl1' doit n^UI Vlent à m a tu rité  a u jo u r-  
'anr3nde x/_^essaireprient ê tre  d a té  de  
3 ?artir d^o aUJ: de 9 rèves qui s ’é ten d
* ’é en a v r ils  Un0S en 1962 - 
lf^ e s  A*türipaçns .!es m in e s d e  c h a r-
*’?Pent tcN e  L ° u la q rève  est rap i-  
W ^ b i e h ®  ^ ^ v e m e n t  s ’é ten d  

e à |a n lndustries  du pays  
u s "ande m é ta llu rg ie  en 

Ss ^ n T Pc,,f>nte<î'hV6S to u c h e n t des  
de Linaro" P£ ys v a le n c ien,L 'nares. P u e rto lla n o  et

Hio Tinto en Andalousie et bstrama 
dcure, de môme que les travailleurs 
agricoles de la zone centrale d Anda
lousie (province de Cordoue). A Ma
drid, un petit nombre d ’entreprises 
seulement se mettent en grève.

Au plus haut de la grève, quelque 
400 000 travailleurs sont engagés dans 
la lutte. Le mouvement reflue à partir 
de la fin mai, à l’exception du pays 
basque. Mais la grève rebondit aux 
Asturies en acût paralysant le bassin 
minier de nouveau, du 18 acût au 
5 septembre ainsi qu’en Catalogne en 
septembre.

Aux Asturies, au pays basque et en 
Caîêle gne le mouvement bénéficie du 
terrain labouré par les vieilles orga
nisations du prolétariat, l'UG T et la 
CNT. Ailleurs, il repose exclusivement 
sur de nouveaux militants qui s'inté
grent pour la prem ière fois à la lutte.
La fcrce des grèves de 1962 contraste 
avec l’échec total qu’avait connu la 
prétendue « grève nationale pacifi
que » lancée par l’appareil stalinien  
sur la ligne de la réconciliation natio
nale en juin 1959, et qui avait été sui
vie uniquem ent chez les travailleurs  
?griccles en Andalousie et dans quel
ques usines de M adrid (com m e la  
S tan dard ), où e lle  avait signifié le sa
crifice  de nom breux m ilitants du PC 
et la dislocation de leurs cadres d ’or
gan isation .

En 1962, un m ouvem ent de grève de  
cette  fcrce  était déjà, en lu i-m êm e, un 
fait politique. La proclam ation de l’état 
d ’excep ticn  par un d écret du 4 mai ne 
pouvait qu 'ach ever de donner au m ou
vem ent un c arac tè re  d ’affrontem ent 
po litiqu e  en tre  la c lasse ouvrière  et le 
réq im e.

C ’est ainsi que, parties  des Asturies  
et du ccv? basque com m e qrèves re- 
*'~nd 'catives, les grèves de 1962 a tte i
g n e n t les autres régions du pays sous 
^  fc rm e d ’un m ouvem en t p roprem ent  
•''o'Iticme. La so lid arité  avec  les Astu- 
pp*', et la co n s c ien c e  que c ’est d ire c 
te m e n t c e n tre  le réq im e  que les grè 
ves se m èn e n t co n stitu en t le te rra in  
sur leo u e l, dans les au tres  régions, les
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travailleurs v iennent p o ser â leur tou» 
leurs revendications.

La force du m ouvem en t, la p o rtée  
in ternationale  q u ’il a c q u ie rt à p a rtir  
de mai, l ’in cap acité  des m esures  d ’ex- 
cepticn de briser la g rèv e  et, b ien au  
contraire, sa ten d an ce  à a p p e le r  l'e n 
sem ble des travailleurs  à s 'e n g a g e r  
dans le ccm bat, condu it le rég im e  à 
reculer.

Des concessions  sont fa ites  aux re 
vendications des m ineurs  as tu rien s  
(pas assez peur les sa tis fa ire , m ais  
bien suffisam m ent p eu r q u 'ils  c o n s i
dèrent l ’action payante). Le  ré g im e  de  
blocage des salaires  institué  en 1959  
est liquidé et les n ég o c ia tion s  en vue  
du renouvellem ent des co n ven tion s  
collectives sont ouvertes. S u r le te r 
rain même de la lég is la tio n  ré p re s 
sive, une Ici des conflits  c o lle c tifs  du  
travail est prom ulguée, qu i ré in tro d u it, 
cour la prem ière fois d ep u is  1939, une  
distinction entre conflit p ro fes s io n n e l 
et conflit politique. A sa m a n iè re , c e tte  
le' traduit, e lle  aussi, un re c u l du ré 
gime.

C ’était peu, mais  c 'é ta it  b e au co u p . 
C'était le prem ier tournant s ig n ific a tif  
d?ns l'état des relations p o litiq u e s  e n 
tre les classes en E sp ag n e. En ta n t  
que tel, il ne donnait pas e n c o re  l ’in i
tiative à la classe o u vriè re , m ais  il 
représentait un m om ent d é c is if  dans  
sa récupération po litique. A v e c  1962, 
le 'cno repli postérieur à l'é c ra s e m e n t  
dr 1939 était d éfin itivem ent clos. La  
Casse ouvrière d ’E spag ne e n g a g e a it  
sa remontée.

t u  un tô s e a u  g ig a tir^ s^ e d e  r(J/ 
s e a u x  é tro its . » C e c i se  vérifie  dans , 
cas de l ’Espaane. !~e g rand mon.,..'Espagne  
m ent de 1962 est suivi, * moUve 

nole Jor,
B lanci dans l'analyse précise ' 
fa ite  de  cette  période, « d ’une p ,®  
fé rs tio n  d ’actions pon ctue lles  de Dr * 
teste fions, grèves, revendication°* 
dans p ra tiq u e m e n t toutes les t)rJ' 
ches in du strie lles  et toutes les 
g ions  », dans des conditions né*6' 
m oins où le m ouvem ent trouve dp
d an t des anniioe un ..annees un point d ’an* 
p e rm a n en t aup rès  des m ineur* Pül 
riens  (8). 5 a %

Les g rèves  qui se développent dan. 
la p e rc é e  e ffe c tu ée  par le grand mon 
vem en t de  1962, voient au ' U‘ 

la c o n s titu a ., v 
ï . ™ 8 rî ouve!le  d ’organisation au sein

Une percée
pour la classe ouvrière 
tout entière

v c n .tm  ue  iyoz, voient au lonq de* 
a n n e es  1963-1965 la constitution d’un 
fe rm e  n o u ve lle  d ’organisation au 
de la c la ss e  ouvrière . Ce sont les cé
lèb res  C o m m issions ouvrières dans la 
p re m iè re  p é rio d e  de leur existence.

L eu r a p p aritio n  correspond à un 
m o u vem en t é lém en ta ire  d ’auto-organi- 
s a tic n  de  la c lasse ouvrière au niveau 
des en tre p ris es  dans les conditions 
p ré c is e s  du m om ent, où les exigences 
n o u ve lles  du m ouvem ent de remontée 
de la c lasse  se com binent avec la né
ces s ité  de  fa ire  face  à une intense 
rép ress io n  po litiq u e  et de la déjouer. 
S e lo n  les te rm es  m êm es d'un militant 
qui a p a rtic ip é  aux luttes de cette
p é rio d e  : .

« L es  C om m issions ouvrières son 
n é e s  en  ta n t que réflexe de faco jj*  
c ie n c e  o u v riè re  au niveau de - 
fa c e  à  l'in c a p a c ité  P aJ entfoç revendh 
c e t o ff ic ie l de  d éfen dre  te? .
c a tio n s  d es  travailleurs. C es1[ a 
Q u'cn t su rq is  de la  base .... nts’qui
fe n g  d e  ces années, des r ^ m n ,^ic n q  a e  ces  
fe rm a ie n t, d an s  des  
te rm in é e s , d e s  c c m ^ /s  _ ^eS ,evsn- 

l.a prem ière m anifestation de  ces  ta tive s  e n  vue d e  dète  dicat o - 
changements se situe, b ien en ten du , d ic a tic n s  P ré c is e s  qu  t se relu 
?" niveau de l'action reve n d ic a tive  f ic ie l. a u  serv ice  d u ^ Comm ^ ,om

à  d é fe n d re , c e selle-même. c e /t

r-.nI  r  J ’ S"' Rosa Luxem bourg  ^»ns Grève qénérate. P a rti et S ynd i-
gtï Ve se réPan d com m e une  

m arée, tantôt e lle  se  frac tionne

---------- -------  i las hu^9aS(8) Jordl Blanci, Las „s
m ovim iento obrero esp 0I. *• P 
Iberico, H crizon te  Espa



t,0n  des /t!# £ ? para/ssa,en‘ «n tonc- 
m em bre  s varia i*  ®nf a9 ées ef /eurs 
objectifs  é ta Z n f  1  é9 a,err>ent. Leurs 
et leurs d q J,u i n J ype revendicatifsrt&ZA « m
fa police et oont les positions s'ôtaient 
développées en m arge de celles dé
fendues par les partis d’opposition 
traditionnels » (9).

Les Commissions s ’implantent en 
tèit avant tout dans les villes et les 
régions de tradition ouvrière moins 
ancienne, ou dans celles, comme M a
drid, où, sous l’impulsion du capital 
financier venu de l’extérieur, les usi
nes et les chantiers croissent à un 
rythme rapide. Aux Asturies et au 
pays basque par contre, où l’UGT  
n’avait jam ais été totalem ent détruite, 
'eur influence est nettem ent inférieure  
à Madrid. C 'est surtout là, dans la 
capitale, que leur apparition était sus
ceptible de m odifier les données des 
rapports entre masses et appareils.

Mais c ’est là précisém ent que l’ap
pareil du PCE ve illa it tout particu liè 
rement et q u ’il a fa it fa ire  à la classe  
ouvrière, pour la p rem iè re  fois depuis  
la fin de! la guerre  c iv ile , l’exp érien ce  
de sa politique co n tre -révo lu tio n n a ire  
sur une large é ch e lle .

La contre-attaque 
du stalinisme
et la question de la CNS

Les jeunes cad res  o rg a n is a te u rs  de  
? classe ouvrière  q u i c o n s titu a ie n t  
cssature des co m m issio n s  o u vriè res  
e situaient s p o n ta n é m e n t sur un ter- 

n cie rupture avec  le  rég im e . M a is
Dérif»n,en* a f)r 0 ,ü m e n t d é n u é s  d ’e x -  
PC. e„ e P0 ,itique. A u ssi, lo rs q u e  le 
vrièrs sremb,e a v e c les  a p p a re ils  ou- 
c?tholin,,ïa nisés p ar ,a  h ié ra rc h ie  

(la JOC, les HOAC, les

,es-Cuadern„. s commissions ouvriè- 
* * * £ * £  ?9e7?U" erlc° . n" 32-33.

Vanguardias Obreras (sic) impulses 
par les Jésuites, etc.), vinrent leur 
offrir leur collaboration, leur réflexe  
spcntané fut d’accepter cette offre.
C ’est sans difficulté qu’à partir de 
1964, le PC et la hiérarchie catholique 
sent pervenus à infiltrer le mouve
ment des commissions ouvrières, à 
en transferm er l’crientation et la na
ture et à les ram ener sur le terrain  
de la collaboration de classe, et plus 
précisément encore d ’appui effectif 
au régime.

L'occasion et le terrain  de cette  
menœuvre ent été les « élections syn
dicales » organisées dans le cadre du 
syndicat vertical par les propagan
distes du régim e, Solis et Fraga Iri- 
barne, en septem bre 1966. Pour le 
rég im e franquiste, l’enjeu en était 
considérab le . Un référendum  sur la 
succession a lla it se tenir en d écem 
bre, afin d ’introduire les m odifications  
à la constitution destinées à perm ettre  
à Franco de tenter d ’assurer le pro
lo n g em en t du régim e au -d elà  de sa 
p ro p re  d isparition . H im portait au ré
g im e  de pouvoir m ontrer que la classe  
ou vriè re  é ta it à tel point bien disposée  
à sen ég ard , q u ’e lle  pouvait partic iper  
m a s s ivem en t à des « é lections syndi
c a le s  lib res  » dans le cadre  d ’une  
des  in s titu tio n s-c ie fs  du rég im e. P a 
ra llè le m e n t, 'I n ’é ta it m eilleur moyen  
p e u r le  P C E , en un tel m om ent, de  
p e s e r d e  to u t son pcids en faveur de  
la  s ta b ilité  du rég im e et de l’évolu- 
tic n n is m e  e t « ap ertu rism e » dont le 
g o u v e rn e m e n t à com p osante  opus- 
d é is te  se d é c la ra it le p o rte -d rap eau , 
q u e  de c o n d u ire  les trava illeu rs  sur le 
te r ra in  voulu  p a r les m in istres de  
Franco.

C ’est ainsi qu ’une politique de col
laboration  de classe, dont l’objectif 
éta it de tenter d ’e ffacer l’essentiel de 
l ’acqu is  constitué par la constitution  
des com m issions, s’est nouée autour 
du m ot d ’e rd re  de participation aux 
é le c tio n s  de la C N S  et d ’acceptation  
au p ied  de la le ttre  de la consigne  
des p ro p ag an d is tes  du réqim e de  
« v e te r  p o u r le m eilleur ». Nous ne
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visons pas à ren forcer les syndicats  cadre  d 'une in s titu t ,^
régim e .nscisté Doverticaux  —  exp lique un docum ent 

réd igé par  [‘appare il syndical du PCE  
de la région  de S antand er —  m ais au  
contra ire , ce que nous voulons, c ’est 
leu r disparition. M ais  nous lu tterons  
à fa fois de l'in térieu r avec nos re p ré - 
sentants, e t de  l'ex térieu r a vec  les  
grèves et fes m anifestations pou r ré 
cupérer les libertés  perd ues  (...).

En 1966, c 'est à l ’UG T, à la C N T  et 
à l ’a llian ce  synd icale  du  pays basque, 
alliées  à l'U G T. cu 'est revenu le m é 
rite d 'avo ir com battu  seu les  sans  
ccncessicn  pour le boycott aux é le c 
tions. L ’abstention  a tte in t 40 °/o aux  
Asturies. au pays basq u e  e t en  C a ta -  
Icgne. et ju stifie  ! a ffirm atio n  d e  l ’o r
gane du P S O E  que  c 'es t là ~ où la  
classe o uvrière  a m a in te n u  d an s  la  
cfan d es îin n é  ses  s y n c /c a ts  c la s s iq u e s  
avec  ie p lus de fo rce  ( .. .)  q u e  se  
trouve rsv a n t~ g a rc e  d u  c o m b a t c o n tre  
le  rég im e fasc /s îe  

Il reste q u ’à  M a d rid  c o m m e  d a n s  
l ’e n sem b le  des rég io n s  de  d é v e lo p p e 
m ent in dustrie l ré c e n t e t de  m o in d re  
trad ition , cù les c o m m is s io n s  a v a ie n t  
surgi ccm m e e x p re s s io n  s p o n ta n é e  
d'un p ro lé ta ria t n a is s a n t a u x  q u e s 
tions d ’o rg a n is a tio n , la c o n s ig n e  du  
P C E  a été su iv ie  très  la rg e m e n t. E n tre  
35 %  et 90 °/c des  t ra v a ille u rs  o n t vo té  
e t c n t é lu , à d es  m a jo r ité s  é c r a 
santes  dans les g ra n d e s  e n tre p r is e s , 
les can d id a ts  des  c o m m is s io n s .

La c lasse  o u v riè re , en  p a r t ic u lie r  à  
M a d rid  a lla it  a p p re n d re  s an s  ta rd e r ,  
d u re m e n t et aux d é p e n s  d e  ses  m e il
leurs c ad re s , le sen s  e t la  p o r té e  
d ’une te lle  p o litiq u e .

En l ’e s p a c e  d e  q u e lq u e s  m o is , 
g râ c e  eu  P C E  e t à ses a llié s , les

—  çju__ v.oia. Do l'autre côté, \\
elln it. à  parti» de 1967, ôtre libre d’or, 
gan iser m inutieusem ent, on toute 
quiétud e, la  léprossion contre |qs Ca 
dres  organisateurs de la Clasafi 
ouvriè re  convies par le PCE à joue 
au g ran d  jour le  jeu  de la démocratie 
c u vriè re ... dans le  cadre  de la dictature  franquiste.

L a  jo u rn ée  du 27 janvier marque 
l ’a p c g é e  du m ouvem ent des commis, 
siens, en  m êm e tem ps que le point de 
d é p a rt d e  son déclin  rapide. Elle ex
p rim e  au g ran d  jeu r toute la fcrce 
m ais  aussi tcu te  la  faib!p*<^ —a — * - •

-------- - ues commitsiens, en m em e tem ps que le point d* d é p a rt d e  sen — j e

- e 1 -V -— w .a faiblesse pclitiq^ 
d e n t es t a lors  en taché le mouvement 
o u vrie r m adrilène . Plus de trente mi!:* 
tra v a ille u rs  m anifestent, mais sur cj& 
m e t d ’o rd re  ? Sur des mcl~ " 
reve n d ic a tifs  corrects  d ’une r _ ... , 
a uss i ceu x  de la participation
com m issio n s  ouvrières * :-  -  '

e lle oat frs

pas. de recule, pas 4L  c r i o n t f i t i o n

on “1906-1%7 par 1*  pce
CNS ©t la partir[n»LqtmH,‘on syndicales aux

voudraient *
d'appréciation- ' <Sune

Ainsi, la participation, une toii* <u> 
plus, sux élections syndicale* d'avrU- 
mai 1971 et l'annonce, tin 1974. qu'il 
en serait de même en 1975 %\ te 
régime trouve la fcrce d'crgants^  électicns à  la dafp

identique. C'est là le nem> «lune 
politique préparée de longue tn»ir* aux dépens du p r c l^ '1"'

1970
_ .vngue main prolétariat d ' E s p a g n e

L’année IS?"
et la  m o b iH aa tio n
contre Bur

Ccntrai, prévue, india'jem  traire qu ’il s ’agit d'une y / v  îique délibérée, mûrement ~
Les cxm m i---

îer lo* -

------ ,vico a re-sic^-
tic n  de  la  nouvelle Ici syndicale 
en  c h a n tie r par... Solis ! L*amp!e-J: &  
m o u vem en t indique la combativité oé 
Is c lasse  cuvrière  de Madrid. Maïs iï 
tra d u it la fo rce  des illusions charriées 
p a r  le P C E  quant à  la possibilité de 
fa ire  é vo lu er le régime «de l’inté
r ie u r  >'.

C e  jc u r-là , il y eut des milliers et 
d es  m illie rs  de travailleurs peur sui*

e t se la isser entraîner, de fait

-•w-.-se.—  dernières arm ées =*ec acharnement. la politique dite de 
«{'utilisation des cadres légaux*. A 
ccurt terme, c ’était livrer, drune part, 
ies militants les plus ccnnus à la 
répression et enfermer politiquement 
la classe cuvrière. d ’autre part, dans 
un cadre de pensée cù le régime se 
présente ccmme une donnée immua
ble avec laquelle il fauta a 1 ■

réç  t«= âurçes est une 
uent sert 'z^cre  a -nert

0  un coté sr.sem.D»e les ccntraûic- 
ticns antérieures en 2r.e-.nt un stade 
exptcsit . te 'êçjime a réaffirmé avec 
éclat sa nature exacte, mais ?» 'même temps " .. mais a été en temps contraint de reculer sur 
une question qui avait p o u r t a n t  » . . .  * -  elesse r

v re  ré e lle m e n t les consignes du PC vivre a  n i . .e T ' ,w 11 raut a p p re n d ra '*
.  « «  <'appu? £ ! u f e c i ï L te: m e- l » « L  JemS Sle  c o m p re n d re , sur le terrain la ca t vertirai PC au cunw: err^cnt ccntr^ i..; ^iliser centra.

vertical uniq'uTa^n^en U Syndi"' lui sur s«oncc Habc ration de classe avec l'Opus ; syndicale „ portugaise 
e t  F ra g a  Irib a rn e . scinc ^  ~F ra g a  Iribarne. w

A  p artir  du 27 janvier, le régime d'tclaLScins duHp n Ugaise prên* ^  On n 
m et fin  brutalem ent à la trêve relative ^  maî*r ;C°mPlètenï POrtuQais P* ree fec/pç Sa^rait son*n é c e s s a ire  a u  s u c c è s  de la manœuvre . il ne , jp e n t. s*// /e  *ent $urrr\Qn? Ue la clas^ stimer tes 0h«
d e s  é le c tio n s  syndicales «libres* et -  ,e  Deut ^ n t er pcur ^  ou s ° ^ ;

- — ''dm  féroce. En ue,a a . du
d e s  e ie c iiL iiù  ____d é c le n c h e  une répression féroce. v> 

w , , no série  de grands mouve- -■ - -~*inn des
agents ‘ ae ü  hiér.reh» eatnoilqn « P »  , £ % £ * « * * £ ■

la classe c rn lé ,,.  I ,  « m  >la n s  la  c la ss e  o u v riè re  
a lla it  p o rte r  su r p lu s ie u rs  p la n s  d e s  
c o u p s  sév è re s  à la c la s s e  o u v r iè re  
e t réu s s ir  à  re ta rd e r  d e  p lu s ie u rs  a n 
nées  la  ven u e  des é c h é a n c e s  les p lu s  
g rav e s . D ’un c ô té , fin  1966, F ra n c o  
p o u va it a rg u e r  d e  la p a rt ic ip a tio n  im 
p o rta n te  d e  la c la s s e  c u v r iè re  à  d e s  
é le c tio n s  « lib re s  » te n u e s  d a n s  le

m in ta n ib  ssion Prer,“ „s s*
rc s , e tc .)  la  rep Endornlis &  lr
m e n t le d e s *  ' rCpagande le . v c' 
ré f le x e s  p a r l |  P isge P»' B,e. » 
s ? tr ic e  du PCE_el ^  se f f v0^

p r is e  à  contre P*

____ o  n ie peut■■u.o n ne le pourra pas —  le  
pCE cherchera égalem ent, après la  
cKite du régime à  appliquer une poli-

.....a au___ .vmer peur cela. La mobilisation
est tctale dans les provinces du pays 
basque, cù la vie est paralysée à 
plusieurs reprises des jours durant 
par la grève générale. Elle est très

"'OUBLIEZ PAS DE VOUS ABONNER 
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fcrte à Pampelune et marque le point 
de départ de très grandes actions  
dans cette ville. Elle est très forte  
dans toute la Catalogne. Elle est e f
fective à Séville. Dans des villes de  
m cin d re  tradition et implantation ou
vrière c o m m e  Saragosse, la jeunesse  
manifeste. Partout, le mcuvement 
s'adosse à la mobilisation de la c lasse  
ouvrière  d 'E u ro p e , en m êm e tem ps  
qu’elle crée les conditions qui. seules, 
pouvaient permettre à la classe o u 
v riè re  d ’in te rv e n ir in te rn a tio n a le m e n t.

M ais à M adrid , de  nouveau, le  PC E  
parvient à verrouiller la s ituation. Il 
engage, dès novem bre, des jo urnées  
d ’acticn destinées à la fois  à  avertir  
le  régim e des risques  q u ’il en co u ra it  
et à  servir d e  ccntre-feu. A u  m om ent 
cù le classe ouvrière se m cb ilise  dan s  
le  reste de  l ’Espagne, il p a rv ien t à  
enferm er le p ro lé taria t dans un c a d re  
de collaboration de  c lasse  s. Les m i
litants des com m issions o u vriè re s  
sent envoyés s 'en fe rm er a v e c  les  
intellectuels p etits -b ourgeo is  d a n s  les  
églises, et les tracts  d e m a n d e n t à  la  
classe ouvrière  d 'a tten d re  ju s q u ’à  c e  
que les représentants  d e  l ’a ile  lib é 
rale de  la bourgeois ie  a ie n t d o n n é  le  
signal avant d e  s ’e n g a g e r d an s  l 'a c 
tion. La c lasse o u vriè re  d e  M a d rid  a t
tend toujours... C ’est la  g rè v e  g é n é 
rale du pays basque, a p p u y é e  su r les  
crèves et les g ran des m an ife s ta tio n s  
de  C atalogne, qui a d é c id é  d e  la  v ic 
to ire . Le com m andant en  c h e f  d e  l 'a r 
m ée  a persuadé F ran co  q u e  le  re c u l 
éta it indispensable. F ran co  s 'e s t re n d u  
à ses raisons * le  rég im e  a  p lié  p e u r  
la p rem ière  fois à  la  p o u ssée  g é n é ra 
lisée de le c lasse  o u vriè re .

Burgcs marque, après 1962, la  se
conde étape  c lé  d e  la  m o d ific a tio n  
dans les rapp orts  p o litiq u es  e n tre  les  
classes en Espagne. L 'app réc ia tion  
contenue dans la réso lu tion  v o té e  à  
l ’in itiative d e  l ’O C I. le  13 d écem bre  
1970 au  C o m ité  n a tio n a l de l ’a llian c e  
ouvrière é ta it la suivante :

« Avec fes actions déclenchées 
pour sauver tes six de Burgos, le sort 
du régime franquiste est scellé à plus

ou m o in s  long te rm e, com m e celu i qe 
de G au lle  l'ava it é té  avec la grève 
g é n é ra le  de m a i-ju in  1968. La bour
g e o is ie  e s p ag n o le  d é c h iré e , la bour
g e o is ie  in te rn a tio n a le  d iv isée, la bu
re a u c ra tie  d u  K rem lin  e t son appareil 
in te rn a tio n a l en  crise  vo ien t avec ter
re u r  la  révolution internationale du 
p ro lé ta r ia t  p re n d re  un nouvel essor en 
E s p a g n e  a p rè s  avoir é té  écrasée  par 
F ra n c o .  «

C ette  appréc ia tion  a été vérifiée 
par les fa its. Avec Burgcs s’ouvre le 
processus de désagrégation du ré
g im e  que  v iennent m arquer les chan- 
g em ents  de gouvernem ent accélérés 
l’é lim in a tic n  de l’Opus Dei, le raidis
sem en t toujours plus accentué des 
ch o ix  politiques, l’incapacité absolue 
du rég im e de fa ire  autre chose que 
te n te r  de fe rm er un dernier carré, la 
te n d a n c e  teu jeurs  plus nette d e  la 
b o u rg eo is ie  dans sen ensemble — 
m alg ré  la nécessité pour elle de de
v a n c e r la  chute  du régime —  à ne pas 
fa ire  un pas quelconque pouvant ou
v rir  une b rèch e  à l’action de la classe 
o u v riè re  et des masses.^’Uvmvi v ^%

La politique du PCE 
e t le changement de front 
vers le terrain des grèves

' D e  c e  fa it, la  seule politique qui 
s  e s t o ffe rte  à  l'appareil du PCE a 
é té  c e lle  consistant à mettre fui am i 
te  u t so n  p c id s  dans la  balance pour 
re ta rd e r  a u  m axim um  la venue des 
é ch éan ce s  in é lu c tab les . En mai 1971, 
i l  lu i fa u t d onc intervenir, comme en 
s e p te m b re  1966, peur a rra c h e r  à a
c la s s e  o u vriè re  sa Part,c,Patl°wn 
é le c tio n s  syndicales dans le ci'■ 
l a  C N S .  e t  in terd ire  que. s u rc e te jr^  
le  m e t d 'o rd re  d e  boycc a
q u e l  le s  travailleurs étaien t  ^
r é p a n d r e ,  v ie n n e  <n ,' ' f erau cCup •»  
après B u rg c s , u n  nouveau
ré g im e . . „ aUX été?

L e  taux de 
t i e n s  d e  1971  Ê*P rts au se"!e„iioi’ 
m e n t l ’é ta t des r P x d ^ s^eyès

Comme en 1966, c 'est ... es bastions traditionnels du pro- 
o0 *’UGT, *a CNT el 'e P O U M  ont milité peur le boycott, aux 

Asturies, au pays basni*° legne, ou** *•

« u t ,  »a ciw,„ milité peur le bo\

lcgne,e qutU| abslentSC|Ue 6< en Ca,a'
chiffres très élevés. ? i V e n ‘î e « l  p“
m em s que le p c e  a  pu em pêcher q“
se constitue a l’échelle nationale un
frent commun de la classe ouvrière
et de ses organisations, et a épargné
ainsi au régime une sérieuse défaite ouverte.

Parallèlement, la politique du Pacte 
peur la liberté et sa concrétisation  
dans le cadre de l ’Assem blée de Cata
logne notamment, a visé à ferm er à  
tr classe ouvrière la voie de l'action  
indépendante de classe pour abattre  
Franco. Présentée comme ouvrant des 
veies transitoires vers la liquidation  
de Franco, cette politique, dans ses 
diverses variantes, vise au maintien  
du régime en place, en bouchant au 
prolétariat toute autre issue que la  
continuation de sa subordination et 
son exploitation sous des form es à  
peine modifiées. T e l est le sens de  
l'alliance avec les hom m es de la  
monarchie et de 1a haute-bourgeo is ie  
catalane en particulier, e t  le refus  
ebsetu de s ’engager dans le  m oindre  
ecccrd avec les partis  eu  synd icats  
représentatifs de ia c lasse  ouvrière , 
PSOE. UGT CNT, PO U M .

Les hésitations c cn co m m ittan tes  de  
ceux-ci à engager la  lu tte  sur la  lig ne  
du frent unique ouvrier e t a id e r  a in s i 
13 classe ouvrière à  b riser les  o b s ta -  

mis en p lace p ar l ’a p p a re il s ta -  
la issé . à  c e lu i-c i, d e p u is

« tcut !c‘s,r P°ur verrouiller 
Witioïe Pa iSSe 56 fa l re la  s ltu a tic n

, s clue l ’e n s e m b le  d es
?rancc^rntne^essaires à  ,a  c h u te  de
^  c’est I rr ü1 ies d e Puis c e tte  é p o -
f̂ ime à lani J h le rm ,n 2b le  a g o n ie  du  Mais V Paqüe,,e on a ass is té
S *  a?s e x o în ?  n'a ,ait que pré- 
6lcÜS Car il a 'rh r  e,nCOre p lus  v io 
le 197,cl 4 espér6^  à®  le, .  P ro lé ta r ia t  

ün channo’rv? pertlr du milieu 
an9em ent de  fro n t d o n t

le tte t a  déjà été oe le pousser à  
com m encer à com biner l'action contre  
le régime m ilitaro-ccrpcratiste e t son 
règlem ent de com pte avec le systèm e 
capitaliste com m e tel

Analysant la m anière dent 1a grève  
générale de S a in t - P é t e r s b o u r g  d e  jan
v ie r  1905. ainsi eu e  tes grèves politi
ques de solidarité avec les travailleurs  
de S a in t - P é t e r s b o u r g  au lendem ain  
du massacre du 22 janvier, furent sui
vies par une phase où « l'action  se 
rompit en une infinité de grèves lo
cales, parcellaires, économiques, 
dans diverses régions, villes, profes
sions, usines », R csa Luxem bourg notait déjà  que :

« La lutte économique, en ce cas, 
fut donc réalité, non par un éparpil- 
lement, un ém iettement de l’action, 
mais uniquement un changement de  
trent, une transformation brusque et 
naturelle de la prem ière bataille gé
nérale avec ïabsolutism e en une ex
plication générale avec le capital, 
laquelle, conformément à son carac 
tère, revêtit la ferm e de la lutte pour 
le  salaire isolé et dispersé. »

C ’est à  un m cuvem ent analogue que  
l ’en assiste à  partir de 1971 en Espa
gne. M ais  dans le  ces présent —  
ccm m e en France après la trahison  
de  la  grève généra le  de 1968, com m e  
au Portugal de façon répétée depuis  
le  25 avril —  le changem ent de Iront 
a  le  sens d ’une recherche, de la part 
de la  c lasse  ouvrière, de contourner 
les obstacles  dressés sur son che
m in par les appare ils  ccn tre -révc lu -
tic n n a ires  au p rem ier chef ce lu i du P C.

B loquée  dans l’e ftc rt q u ’e lle  éta it 
p rê te  à  en trep ren d re  peur se m obili
s er d ire c te m e n t contre  le  régim e, la  
c lasse ouvrière  a reporté  tûut son 
e ffo rt sur le  p lan  de  l ’en trep rise  et a 
la n c é  des vagu es successives d e  très  
g ra n d e s  e t pu issantes  grèves.

Les combats du prolétariat 
d’Espagne de 1971...

Le s ig n a l est d o n n é  à  la  S E A T  de  
B a rc e lo n e , c œ u r d e  la  m éta llu rg ie  c a -
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tc lan e , occupant une position a n a lo 
gu e  à  c e lle  d e  R e n a u lt-B illan co u rt  
dans la  régicn paris ien n e  e t co n trô lée  
e u  moins a u s s i étrcitem ent par l'ap
pareil du PC, d irectem ent après  la  
bataille  peur et contre  le  bo yco tt à  
la CNS. U n  c cn flit c o m m e n ce  le  
18 ju ille t 1971. Puis il rebondit v io lem 
m en t fin  octobre, d éb u t novem bre  
a ve c  cccupaticns d ’usines, affronte
m ents physiques directs  a v e c  les  
fo rces  d e  répression e t m an ifes ta tio n s  
d e  rue répétées. La  p o lic e  fa it un m o rt  
dans  les rangs ouvriers . La g rè v e  g é 
n éra le  à  la  S E A T  s 'é te n d  a lo rs  à  
d 'a u tre s  entreprises, Hispanc-Olivetti,
C is a lp a , Ccndiesel, à  toute la  métal
lu rg ie  c a ta la n e .A M ad rid  se  déroule presque au 
même m o m e n t la g rè v e  de la cons
tru c tio n  q u i v o it 60 000 t r a v a il le u r s  
s’e n g a g e r  dans la lutte à  la mi-sep
te m b re . La g a rd e  civile tire : il y a 
un m o rt. A P a m p e îu n e , le 18 s e p te m 
bre, c o m m e n c e  un c o n f lit  à  l’entre
prise Imesana qui se p ro lo n g e r a  plu
s ie u rs  s e m a in e s . Aux A s tu r ie s , les mi
n e u rs  s ’e n g a g e n t à  leur tour dans des 
m o u v e m e n ts  de g rè v e  qui se poursui
v e n t tout o c to b re  et n o v e m b re . Au 
pays basque, fin o c to b re , le choc 
frz n ta l à  la SEAT sera le s ig n a l de  
g rè v e s  très dures dans la m é ta llu r 
gie de Bilbao et dans les c h a n t ie rs

n a v a ls .E n  ja n v ie r  1972, des c o n f lits  très 
durs se p o u rs u iv e n t à Bilbao, aux 
chantiers n a v a ls , aux hauts f o u r n e a u x  
de  B is c a y e , à le  B a b c c c k -W ilc c x  ; en 
février, la lutte se p o u rs u it  chez Eche- 
verria et à la G e n e r a l Electrica. Début 
février, à V it tc r ia  c’est une grève 
très dure qui s’engage chez Michelin, 
avec  des affrontements dans la rue 
le 13. P uis , début mars, c’est au Férol, 
dans le chantier naval Bazan, que le 
ccnflit éclate avec occupation d’usine 
et affrontements d ire c ts  avec la police 
qui font deux morts chez les travail
leurs ; du Férol, la grève s’étend une 
première fois à Vigo et à la Coruna.

En septembre 1 97 2 , c’est la grève 
^ n à r a ie  chez Citroën à Vigo, suivie

d e  la  g rè v e  g é n é ra le  dans toute la  
v ille  a v e c  constitu tion  d ’un com ité  
c e n tra l d e  g rè v e  jusqu ’à  la  rep rise  en 
m e in  d e  la  s itua tion  p a r la  p o lic e  et
p a r  l ’a rm é e .D é b u t 1973, c ’est de nouveau la
grève dans la  métallurgie de Bilbao, 
puis dans celle de la  région de San 
Sébastian. Fin 1972, début 1973. les 
ccm ü ts  se multiplient dans les entre
prises  de P a m p e îu n e . En avril, en 
^ t p ic a n e ,  les grèves e t les man‘ J 1 - hanl

ccnfü ts se n iu iu ^ »—
p r is e s  d e  Pampeîune. En avril, en
C a ta lc g n e , le s  g rè v e s  e t  les  manifes
ta tio n s  se  s u c c è d e n t  d a n s  la  banlieue  
d e  B a rc e ic n e . en  p a rtic u lie r  à San 
A d r ie n  d e  B e s c s  où p rès  d e  10000  
p e rs o n n e s  m a n ife s te n t à  la  suite de la 
ré p re s s io n  p o lic iè re  q u i a  fa it un nou
v e a u  m o rt. En m a i-ju in  l’axe  des luttes 
se d é p la c e  d e  nou veau vers San 
S é b a s tia n  et Pampeîune. A  San Sé
b a s tia n , le s  c o n flits  à  la  C A F  de Bea- 
s a ir . c h e z  M ic h e lin , d u ren t plusieurs 
se m a in e s . A  P a m p e îu n e , c ’est la grève 
d e  M o to r  Ib e r ic a  qui com m ence le 
9  m a i pour d é b o u c h e r le  14 juin sur 
la  g rè v e  g é n é ra le  qui paralyse la ville
p e n d a n t p rè s  d ’une sem aine.

F in  1 9 7 3  —  d é b u t 1974, avec une ; 
lé g è r e  a c c a lm ie  au lendem ain  de l’as
s a s s in a t d e  C a rre ra  B lanco pour voir 
l ’é v o lu tio n  d e  la  s itua tion , la classe 
o u v r iè re  c o m b a t à  Barcelone, San 
Sébastian, M a d r id  Santander, Bilbao. 
S a ra q c s a , y a lla d c lid , Pampeîune, Ca: 
d ix . a u x  Asturies, à  Valence, a
Séville et à  M alag a.Des c o n flits  long s e t du rssed e^
lent dans la métaHurgie ( ^
FASA-Rensui! de Seville e ^  
ledelid. grève generale du ^  ,[3n5.
-  ~ " ic n  dA'C° ïÆ > . P u is J  P J

‘oppement, smon sur 
surexp ciîatior ôes—  ~  ûase ae «a 
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en____ ^ '.y v K ie rü  en
ene*. ae *accr. -esc— a s ccr.starte.
\e à ceux c
ou moyens de \utle. Le premier es* ta 
plaie-tOTne resendicalwe e\at?oree 
clans \es ateUers moyennant V\nter- 
ven\\en de \a grande majome. souven\ 
de \a \olaU\é des Uava\Ueurs. C est 
dè\à \à un premier mo^en de garanVu 
Va téa\\sa\\on, dans \a phase même de 
dtVm\V\on des revendications, du Uon\ 
unique de c\asse au-de\à de \a posv- 
V\on des dMêrenVs groupes ou orgam-
saWons prèsen\s dans une usine déterminée.

Le second instrument 
b\èe çjénéra\e des \rava\W*

« - - - --

PC rts urbainstir de fin juin 1974, c’est icBaix Llobregat dans la banlieue ov
Bprcelcne qui débouche sur la çrèv*
générale de  la métallurgie de /a zone
à partir des conflits chez Eisa et chei

Solvay.
... à  l'hiver 1974-1975

Les conflits d e  la dern ière Pé̂ fg. 
sent plus la rg e m e n t connus. ept
delid c 'e s t  le re b o n d isse m en t

propre, au moment ^a :s_«0 —
de la  convention -.ie-W ,
m en c e  le 18 octobre ÎL e* com- 
tout n ovem bre et rebon 
d ’ê tre  cassée  par la p o l i t i s a * ? *

A M a d rid  et dans toute 
çe sont les internes des hôpitaux 
les e m p lo yés  de banque qui S’enqa 
qent d ans d e  longues grèves. En ian 
vier c ’est la presse qui est atteinte 
pour la p rem ier©  fois, puis la fonction 
publique, d an s  des conditions où p\u» 
sieurs m in is tè re s  sont paralysés. En 
janvier se sont les affrontem ents de 
rue e x tra o rd in a ire m e n t violents et \a 
grève g é n é ra le  d e  so lid arité  avec les 
mineurs.

La q u a lité  e t les  fo rm e s  d organisa
tion de c e s  m o u vem en ts  sont tout 
aussi im p o rta n ts  q u e  le u r nom bre et 
servent à e x p liq u e r  le u r v igueur.

On y tro u v e  c o m b in é  l’acqu is  de  
Burgos, c ’e s t -à -d ire  le  c o m b a t sur le 
terrain des lib e r té s  e t la  lu tte  pour le 
droit à l’o rg a n is a tio n , d o n c  c o n tre  le  
réqime fra n q u is te  en  ta n t q u e  te l. e t 
celui de la  g rè v e  d u  m é tro  à  M a d rid .
-est-à-d ire  l ’in te rv e n tio n  c e n tra le  e t 
passive des  tr a v a il le u rs  d a n s  l e ^ s e m - J i

des p h a s e s  d e  la  lu tte . * e " " ~ ~
U  q u a s i-to ta lité  d e s  lu tte s  Gnt te n - - - -  -----------

^  à c o m m e n c e r to u jo u rs  s u r le  te r-  
' l’a c tio n  re v e n d ic a t iv e , m a is  à  
aurcir. se  p ro lo n g e r , ou  à re b o n d ir  

_que 'e  p a tr o n a t  e t  l’E ta t  te n te n t  
ac?u e r a u x  t ra v a il le u r s  e t à  

Ou trav mCü a r r^ te r  c e r ta in s  m ilita n ts  
^ e n e u ;eu rs  a c t ,fs  d é s ig n é s  c o m m e

x  >  
f:  ^

*crrr^s >1 :0* æ
2 c asse CJV è"£ ?*. 5̂ *
une e

e :_-\T e -r e. ^  
se:;£

episcoe? les p‘'uf O'^-e^v Vvs~ 
te ire du prolétariat d'Espagne

La paralysie de la bourgeoisie 
in „ u (a et le mouvement mécanique
iisia16xistenrpnLAans leur mouve- de désagrégation du régime

V rt espa q n o | !  m e m e  d e  la  b o u r- S  3ns la nrico ^ caPat>le de sur- Il importe néanmoins de tirer avec^Awa. lucidité le bilan de cette période
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7."«urs
\)c4n°'.te , ,m b r,c a ti ° n d es  rev e n d ic a -

à i-S a tta q u e n t d a n s  ,e u r rnouve“ 
ex>stence m ê m e  d e  la  bou r- 

v»vr& esPagnole in c a p a b le  de  sur- 
ls 'a  c rise  m o n d ia le  en  d éve -



car c 'est d e  ce la  que d épend  la suite  
Le déferlem en t des grèves e t des  

conflits au niveau des en treprises  a 
servi à frapper la b o u rgeo is ie  esp a 
gnole d ’im m obilism e et à a c c é lé re r  
puissamm ent le m ouvem ent de d is lo 
cation du régim e. M ais ce  d é ferlem en t  
de grèves a été im puissant à fa ire  
sauter par lu i-m êm e le verrou p lacé  
par l’appareil du PCE sur l’évolution  
de la situation politique et à en tra în er  
la chute du régime. Depuis ja n v ie r  
1975, il faut m êm e d ire  que le  m ot 
d’ordre de la grève générale , conçu

d e  sa co m p réh en s io n  instinctive du 
c a ra c tè re  fa illi des c lasses dom i
n an te s  esp ag n o les . P endant tout un 
te m p s  néan m o in s , le  processus de  
p a ra ly s ie  p ro g ress ive  d e  la b o u rg eo i
s ie  e t d e  reco n stitu tio n  m o lé cu la ire  
du p o te n tie l d e  c o m b at d e  la c lasse  
c u v r iè re  s e  sont d é ve lo p p és  comme 
d e u x  p ro cessu s  liés d ia lec tiq u em en t 
m a is  d is tin c ts .

A u jo u rd ’hui, ces deux processus fu
s ionnent. Il en est ainsi parce que la 
crise  po litiqu e  de la bourgeoisie et le 

^  h p de la qrêve genera ie , conçu m ouvem en t de dislocation du régime 
? ^ a in ritP  des aroupes cen tris tes  ont déso rm ais  atteint un stade où ils

par la maj . universelle  e t la te n d e n t à se développer de façon mé-comme ia y a i - -  *
clef du dénouem ent de la s ituation  
politique, s’est transform é en fre in  e t 
en obstacle politique pour la c la ss e  
ouvrière. A Barcelone, en p articu lie r, 
le PCE. sous sa bran che c a ta la n e  
le PSUC, ainsi que les com m issions  
ouvrières officielles, ont su ch evau 
cher les grandes grèves, no tam m en t 
celle de la SEAT et s ’en serv ir p o u r  
épuiser un instant la com b ativ ité  d e  la  
classe ouvrière en les déviant, avec  la  
collaboration totale des groupes c e n 
tristes, vers un activism e s térilisan t e t 
destructeur.

Le régime se désagrège, m ais il est 
toujours debout. Seuls des m ots d ’o r
dre politiques capables de c en tra lis e r  
politiquement l’intervention d e  la  
classe ouvrière et des m asses sont 
susceptibles d’assurer sa chute  en  
faisant pièce à la politique de d é fen se  
du régime et sa continuité im pulsée  
par Carrillo dans le cadre de la Junte  
démocratique.

Le régime se désagrège. Tel doit 
être le point de départ de toute an a 
lyse du moment présent. L’im passe  
de la bourgeoisie espagnole a tou
jours une double composante : ce lle  
tenant aux limites sociales toutes par
ticulières qui sont les siennes et dont 
nous avons cherché à rappeler le
contenu ; celle de ses rapports avec --------------------- ------- e no,muu<-
rwâr̂ rŵ Se ouv,rîère " réglés » pour une sitation qu e  les h o m m e s  P parler
penode par I écrasement de 1939. En plus ém inen ts  —  si 1 ° * . J eSpagfi°ïe
c ^ L Z erSe' la l e n t e  remontée de ainsi -  de  la b o u r g e o i s i e ^ e S m
classe ouvnere s’est faite sur la base cnt e ffe c tu ée  au tou r de  la

c am qu e, se  transform ant par là-même 
en in cita tion  de  plus en plus directe 
aux m asses à in tervenir dans la situa
tion p e u r leur propre com pte et par 
rap p o rt à leurs propres objectifs. Ceci 
n e s ’est pas encore  produit sur le 
plan  de  l’ex is tence  du régim e comme 
te l, m ais est néanm oins manifeste à 
d ’au tres  niveaux. La grève de la fonc
tion pub liqu e qui a arrêté toute acti
v ité  dans les m inistères à Madrid 
fin ja n v ie r ne peut pas être interprétée 
d ’une a u tre  m anière .

Le c a ra c tè re  m écan ique désormais 
a tte in t p ar la crise  s’exprim e en même 
tem ps, q u ’e lle  les nourrit, en des atti
tudes d e  para lys ie  politique. Dans les 
m ilieu x  po litiques de la bourgeoisie, 
le sen tim en t de l’urgence de tenter 
d e  fa ire  un pas qui cherche à devan-’ 
c e r  les événem ents  —  très exacte
m ent à d e va n c e r  le moment ou les 
m asses fe ro n t irruption sur a scene 
p o litiq u e  et bouleverseront les 
nées de  la s ituation de fonc' en 
b le  —  se dou b le  du senJl ® "tative 
m oins a igu  du fa it que tou e 
dans c e  sens aura,t_en. °  ■ ,,n résul- 
b lance, co m m e au Por(^ f rp et ne fê
tâ t d iam étra lem e n t tion.
rait que précip iter cette i P faut

C'est de cette -1  valse-hé-
cc.mprendre l'extraordin |itjques les



des ~
Comprendre'*0! ^  P0,it'^ues ; qu’il faut

s l i î S S i

w m ^ é i
régime qu’annonce ce Ï Ï f ine du caP'^> l i n a r S  comrôiées par le 
mécanique de désintégration *n tem l 7’0u',ement d e 'naB o ^? r t “n v“ ,e 
et l’irruption consécutive de* m i 'Q u e lles  se nnci 1?. pour 
fu r  la scène politique - !  f o ^ d e t  ^  18
longue accumulation de combativité ccmmerc COntr6,e éte‘it'ue S  et d ’expérience que nous venons - Dm.merce extérieur -J  
d’analyser —  signifieront le début de 
la nouvelle révolution prolétarienne 
en Espagne.

Avec la chute du régime, l ’ensemble 
fes problèm es auxquels la bourgeoi-
• ̂  /̂ Art̂ rrnn/û nof c o ^Oüo H1 w ,v,,ir,vw /a wuu/yüür

5/e espagnole, par sa confrontation 
historique particulière, a éfé incapa
ble de fournir une solution resurgiront 
avec la plus grande acuité . Toutes les 
conséquences du non-accomplisse
ment des tâches dém ocratiques bour
geoises, dont la classe ouvrière et 
les masses ont été contraintes de sup
porter le poids année après année du 
fait de la dictature  franquiste, leur ap
paraîtront absolum ent in to lérables dès 
que se m atéria lisera  au grand jour (a 
modification des rapports politiques  
entre les classes. Tous les problèm es  
laissés en suspens du fa it de l’écrase
ment de 1938-1939 se présenteront 
comme autant de questions exigeant 
une solution im m édiate . P renons quel
ques exemples.

La montée du ch ô m ag e  et des prix, 
exigence que la c lasse ouvrière  et 

masses feront tout de  su ite  valoir 
e ne pas supporter sans réag ir les

Nitin a] a,ys,e des avatars de la vte 
de8 S ?  régime en décomposition et 
le dernj ^es différentes fractions sous 
toirwwer gouvernement Carrero Blanco 
n erw  a • re 1973) et sous le gouver- 
«n 8oj Arias Navarro exigerait un article

commerce extérim .r ' ------------
quelques-unes rtl. Const,tuem 
poseront sur ce L ^ ^ ' 0,"3 
M e  dès chute du régime!*0'' ^

Comme au Portugal, d’autre Dart
nalpü̂ tl0n de rmdéPen(iance natiô -
du stetuPt° ri« a ! , VUe sous la forme I .  !  ,,d?s ,rai,es militaires avec les Etats-Unis, dont la portée est d’oc
troyer a l impérialisme le droit d’inter
venir pour défendre en dernière ins
tance l’Etat bourgeois, aussi bien 
contre les dangers immédiats de 
« subversion interne » que des me
naces extérieures.

La montée du chômage et des prix, 
la nécessité pour la classe ouvrière 
et les masses de se défendre face à 
la crise économique mondiale en dé
veloppement, poseront également 
dans le même mouvement la question 
rie la ierra et relie du fardeau de S
dans le même mouvement la question 
de la terre et celle du fardeau des 
impôts. L’expropriation des grandes 
propriétés foncières, leur organisation 
en 'ferm es collectives s’imposent 
ccmme réponse au chômage à la 
campagne et à la rareté des produits 
alimentaires aux prix élevés dans les 
villes.

L'attention des masses se portera 
de même vers les monopoles qui ont 
sévi depuis toujours dans des do
maines tels que la production su- 
crière La question agraire, en un mot, 
resurgira avec violence, legèremert 
m odifiée dans certains de ses termes.



mais identique quant au fond, par rap
port à la période  1932-1936.

L ’in fla tion  g alop ante , l'in é g a lité  fis 
cale, l’endettement de l’Etat, le bri
gandage financier d é b rid é  auquel se  
sont livrés les groupes bourgeois  
ayant participé au pouvoir (rappelons  
simplement le scandale Matesa sur 
lequel la lumière ne fut jam ais faite), 
combinés avec la situation de sous- 
équipement des campagnes com m e  
des nouveaux et immenses quartiers  
ouvriers des grandes villes (et surtout 
des capitales comme M adrid et Bar
celone) poseront égalem ent tout de  
suite la question du go u vern em en t à
bon m arché.

La question des nationalités, ce lle  
de la séparation de l’Eglise et de  
l'Etat, la dénonciation du Concordat, 
l’abolition de tous les privilèges c lé
ricaux (notamment en m atière d ’ensei
gnement), la déterm ination des res
ponsabilités de l'Eglise dans l’exis
tence du franquisme et son opposi
tion féroce ; la question de la  m ise  
sur pied, pour la prem ière fois, d ’un 
système d ’enseignement laïque et g ra 
tuit. assurant l’égalité d ’accès, toutes  
ces questions se présenteront aussi
—  et il faudrait en fa ire  l'analyse une  
à une —  ccmme exigeant toutes, tout 
de suite, les solutions que la bour
geoisie espagnole a été in cap ab le  de  
donner dans le passé et que le fran 
quisme n'a fait que figer.

Mots d ’ordre dém ocratiques, reven 
dications transitoires et mots d 'o rd re  
nettement socialistes se com b ineron t 
de façon plus explosive encore qu ’en  
1931 lorsque com m ençait la m ontée  
eu prolétariat vers l’assaut révo lu 
tionnaire de 1936. En effet, m êm e si 
es directions traditionnelles du pro

létariat et l’appareil stalinien en par-  
nrrUK0K. parviennent> com m e il est 
tueu* rii? n fnramener le torrent tum ul- 
'  on i» T 0UVerrien1 des mass&s dans
contro I pres son Prem ier assaut contre les institutions franauistew
(accum ulation des problèm es légués  
en hentage par le passé est tel «  
Espagne, que la stab.I.satiôn ' ne

p o u rra  ê tre  q u e  d e  très c o u r te  d u rée .
Très rapidem ent in fin im ent plus vite 

qu'à l ’o ccas io n  de la m ontré révolu
tio n n a ire  de 1936-1936. la formation  
du gouvernem ent ouvrier et paysan 
se présentera  com m e une exigence  
im m édiate  à de vastes secteurs de 
la classe ouvrière et des masses. Une 

fois les digues du régim e rompues, 
les revendications pendantes surgiront 
avec une te lle  acuité et sim ultanéité  
que la révolution prolétarienne appa
ra îtra  com m e la seule m esure capa
ble de fourn ir une réponse d ’ensem
ble. T e lle  est la « ruse » que l’histoire 
pour rep ren d re  la  v ie ille  expression 
de H egel, a soigneusem ent pré
paré  pour la bourgeoisie espagnole et 
la  b u reau cratie  stalin ienne qui se tient 
à ses côtés.

M ais  la portée  de la révolution pro
lé tarien n e  en Espagne dépassera lar
gem ent les fro n tières  de ce pays. Elle 
sera, com m e nous le rappellerons en 
conclusion , d ’em b lée  de portée euro
péen ne et m ondiale. Elle servira d’ap
pel au com bat à la classe ouvrière 
de tous les pays et d ’abord à celles 
dont l’h isto ire  a été  la plus proche 
des événem ents  d ’Espagne dans les 
années 30.

Le combat 
contre-révolutionnaire 
de Carrillo

tl fau t p o rte r au « crédit » de Car
rillo , si l ’on peut parler ainsi, une 
p re s c ie n c e  tout à fa it certaine de ces 
p ro b lèm es  —  et ce la  longtemps avant 
que le d ébu t d e  la révolution au Por 
tuga l soit venu accen tu er la gravi»  
d e  la s itu a tio n  espag n o le  e * J ^ ^ t t e  
te r son c a ra c tè re  d ’enjeu de l a W
des  c la ss e s  m te rn a * '^ f l ^ e u r  dans 
m aillo n  et c o m m e  acc è  0 |Uti0n 
le  d é v e lo p p e m e n t de ia 
p ro lé ta rie n n e  en Europe.

Si l ’on rep re n d  la 
rap p crts -fle u v e s  de C arr _ depuis 
cen tra l ou aux congrès  a manière 
dix ans, on peut suivre
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Sont u
détenu  e aH p,us Près ,a ••gne de 
en Espagmm^ ,ate de * bourgeois

Franco Son ,raPPort de 1965 h  Après 
tangue* V 01- > u)’ C arri,l°  Présente de 
révoluti^ rîs sur ,a r,gne de 'a 
sahl» par. é taPes et l’indispen- 
qui a se_dém ocratique bourgeoise

ties sur quelle ligne ? Sur la ligne 
que rien ne changera fondamentale
ment après la disparition de Franco, 
ce qui n’est qu’une autre façon d’en
fermer la classe ouvrière et les mili
tants du PCE dans l’idée que leurs 
luttes ne déboucheront sur aucune

uui , ------------- * ---------  modification profonde. Ainsi en parti-
toufp ^ collaboration avec culier son insistance à expliquer que

« un« a,,e de ,a bourgeoisie (les l’un des premiers objectifs d'un gou- 
couches non-monopolistes) avant 
d engager la lutte pour le socialisme.
Il y tra ite  encore longuement de la 
question agraire, de celle  des natio
nalités, de la nationalisation de la 
banaue. etc. Il se prononce nettem ent 
pour la R épublique.

A partir de 1967 et 1968 (année  
d ’un rapport où C arrillo  m ontre qu’il a 
saisi la  portée de la grève générale  
fran ça ise  com m e tournant dans la si
tuation européenn e et le potentiel 
révo lu tionn aire  que constituera la jeu 
nesse en Espagne com m e en France)
C arrillo  a ju ste  la ligne d ’intervention  
c c n tre -ré v c lu tio n n a ire  de l’appareil 
stalin ien  esp ag n o l. Il s ’em presse de  
fe rm er les d iscussions dans les rangs 
du PC E sur l’aven ir d e  l’Espagne, 
m êm e sous la fo rm e an térieu re  de  la 
défen se d e  l’é ta p e  dém o cratiq u e  bour
geo ise  n é ces sa ire , pour centrer les 
discussions u n iq u em en t sur le  seg
m ent im m é d ia t, c ’e s t-à -d ire  le pas
sage du « fra n q u is m e  au post-fran
quism e ». P ro c é d é  fort « réa liste  ». 
fort « co n c re t », fort « lénin iste » efi 
apparence , m ais  dont le sens est de 
boucher aux m ilitan ts  to u te  perspec
tive plus lo in ta in e  m êm e faussée, pour 
les e n fe rm e r d an s  une discussion sur 
la p ré ten d u e  « co n v e rg e n c e  » im m é
d iate  e n tre  le  p o in t d e  vue d ’une aile 
de la b o u rg e o is ie  s o i-d isan t intéressée  
à la d is p a ritio n  du rég im e , et la classe 
ouvrière.

L ’in te rven tio n  re p o s e  sur un m atra
quage c o n s ta n t do n t l’axe est la fa i
blesse du p ro lé ta ria t. La classe ou- __________
prière est fa ib le . Il lui fau t des alliés. hourqeoisie espagnole,
M a's il n ’y a p as d ’a llié s  sans conces- *  raoitaHstes, ont de plus 
s’ions sans c o m p ro m is  : offrons donc confiance en la possib ilité  de se
des g a ra n tie s  à  la  b o u rgeo is ie . G aran - P,u
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gou
vernement provisoire serait d’obtenir 
l’entrée de l’Espagne dans le Marché 
commun, manière particulièrement 
nette de dire à la classe ouvrière et 
au million ou plus de travailleurs émi
grés que rien ne changerait pour eux.

Telle  est la ligne qui se matérialise 
à partir du rapport de Carrillo de 1970 
(<< Liberté et Socialisme ») dans la po
litique du Pacte pour la liberté. Cette 
politique venait lier politiquement les 
mains à la classe ouvrière, lui boucher 
toute perspective d'action propre sur 
le plan politique, subordonner son 
intervention —  à Madrid en particulier 
—  au préalable des accords à 
conclure avec les milieux de la 
grande-bourgeoisie supposée favora
ble à la disparition de Franco. Cette 
po'itique avait pour objet d’aider le 
système franquiste à durer et la bour
geoisie à trouver une issue. Elle ne 
comportait pas encore d’appui direct 
aux solutions mises en avant par 
France ocur assurer sa succession.

La chute du régime salazariste au 
Portugal l’irruption des masses por
tugaises et la désagrégation visible 
du régime franquiste obligent Carrillo 
à serrer de plus près encore. C est 
la solution de la Junte démocratique, 
c ’est-à-dire le soutien à la solution 
Juan Carlos comme barrage, si courte 
en soit la durée, à la montée des 
masses et comme point d’ancrage 
pour la bourgeoisie en mouvement 
vers sa dislocation politique.

Dans *es entretiens avec Debray 
et G Ïto "  Santiago Carrillo dit a un 
moment donné :  ̂ ^

en



m aintenir dans le  cadre  d 'un ch an g e 
m ent politique en Espagne. D ’abord , 
rEspagne est p lacée  dans l ’a ire  g é o 
graphique occidentale. C e  ch an g e 
m ent politique va se ta ire  sans d é 
truire l ’appare il d'Etat. Ils  pensen t que  
leu r sort va être  lié  à  c e lu i du cap ita 
lism e européen. Autant de  g aran ties  
face à un risque éventuel. Tout ce la  
au m om ent où i l  n ’y  a  p lus  d ’issue
po u r le  franquism e. »

D e la p art d e  Carrillo , c 'e s t là , non  
une appréciation de  la  s itu a tio n  ré e lle ,  
m ais une façon de  s ig n ifie r sa  v o lo n té  
de  prendre  sur lu i le  p lu s  p o s s ib le , d e  
façon à a id er au  re g ro u p e m e n t d e s  
fo rces bo u rg eo ises  fra p p é e s  p a r  le  
mouvement d e  d é s a g ré g a tio n  d u  
régime.

Lisons C arrillo  c la irem en t : « C e  
changem ent po litique d o it  (e t n o n  p a s  
va, car Carrillo  lu i-m êm e n 'est p lus en  
mesure de le garantir) se  fa ire  san s  
détruire Tapparei! d 'E ta t ». T e l e s t  
l ’o b jec tif dont le  c o m m e n c e m e n t d e  
(a révolution au P ortugal a d é m o n tré  
toute la p o rtée  e t p a r  ra p p o rt a u q u e l 
la bureaucratie s ta lin ie n n e  te n d  to u te s  
ses énerg ies . C arrillo  le  d é f in it  a v e c  
le  m axim um  de c la rté  e t de  fo rce .

Il dit : « Nous posons la  q u e s tio n  
du passage re la tiv e m e n t p a c if iq u e  
d ’un système bou rgeo is  à  un a u tre  
système bourgeois. Tout c e la  d é c o u le  
de notre stratégie e t on  p e u t d é jà  le  
tirer au c l a i r Et d e  p o u rs u iv re  : 
« L'appareil d 'E ta t n ’e s t p lu s  le  m ê m e  
appareil d ’Etat fasciste q u ’i l  y  a  v in g t 
ans (..) Ce n'est p lu s  l ’a p p a re il  
fasciste du passé : avec  d e s  re to u 
ches, il pourrait p resq u e  c o n v e n ir  à  
un Etat dém ocratique b o u rgeo is . D a n s  
ces conditions cette co n verg en ce  m o 
mentanée peut dé term iner un c h a n g e 
ment sans convulsions. A u jo u rd 'h u i 
nous ne voyons pas cette  issue e t

teHai!sV»'"0nS à M ,raduction dans 
i ■.h?lss°!1s le * momentané ■ de côté 
PC ésDan6S! des,iné aux militants du
w r e f K L f '  d0 i’ SerVI> à les ra« '

le  p ro m e tto n s , i l  n ’y en  aura  p lus, la 
lu tte  d e s  c la s s e s  à la q u e lle  nous  
P C E, s o m m e s  a tta c h é s  re p re n d ra  ses 
d ro its  ». Tel est le langage à l’usage 
des militants.

L’appui du PCE 
à la monarchie

En a tte n d a n t, C arrillo  travaille  
co m m e il le d it, d e  toutes ses forces 
pou r assu rer la  continu ité  de l’Etaî 
bou rgeo is . Il défen d  donc celui-ci 
sous sa fo rm e m onarch iqu e et spéci
fiq u em en t sous la fo rm e, y com pris de 
la successio n  de  Franco par Juan 
C arlo s .

Le  rô le  h is to riq u e  jo u é  par la mo
n a rc h ie  d ans la  constitution de l’Etat 
b o u rg eo is  a é té  exp liqu é  avec suffi
sam m e n t de  d é ta ils  plus haut pour 
q u e  l’on sa is isse  to u te  la portée 
c o n tre -rév o lu tio n n a ire  de cet appui. 
O n ne s aura it sous-estim er le contenu 
d es répo nses fa ites  par Carrillo à 
l ’é c riv a in  V ila llo n g a , « G rand d ’Espa
g n e  » pa r sa n a issance, dans la revue 
« Lui » :

V ila llo n g a  : S i j 'a i bonne mémoire, 
la  Ju n te  d é m o cra tiq u e  aurait pris 
c o n ta c t à p lu s ieu rs  reprises avec le 
C o m te  de  B a rce lo n e  ?

C a rrillo  : U n e  seu le  fois.
V ila llo n g a  : Q u e lle  en était la rai-

S° C a rr illo  : Très simple. Le principe 
de base de la  Junte démocratique est 
ta soum ission à ta volonté du peuple 
exprim ée p a r  le  truchement déjec 
lions libres. Nous nous d % ,o n sjo n ^  
d 'ad m ettre  la possib ilité  £SPa-
ch ie  voulue p a r  laJ2?!ncratique et le 
qnols. La Junte dém ° cj f Z é en ce 
P arti com m uniste ™ ra 'enJ je avec un
cas, le  je u  d e  la  d^ oc à la tête de
m onarque c o n s titu tio n n e l^  ^  cel 
l 'E ta t c o m m e  c e la  se p mom o^
ta in s  p a y s  ^ f e C o ^  ^  
n o u s  avo n s  c ru  qu e
ce lo n e  pou va it ^ u^ g°?

V ila llo n g a  : C 0 S  . .  d a r b W . . ,
C a r r i l lo :  U ne so rt*  ̂  6cartè P

l'éch e lle  nationale . à
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n°s SQ
Pu a l’ /f JCorn<e de Barcelone au- 

ranco. Un au tr^ne ^ lQ mort de 
®Cc©sso/ree . f ccess/on volontairement
? ,ün 9ouvem îUrait donné le pouvoir fQl que /a nement démocratique —
aüra/' orqan̂ i e (e Pfévo'f —  'egue/ 
ctens un es é t i o n s  lib re s
d ix -h u it  m o i«s à *emPs de d o u z e  à
restauration  d L PT Ï ,r dü ,our de ta
ques Si le nouni bertés démocrati-
m u e % ^ 7 tâ :° ;z p, r la fiér  fe DrÆ r

L  r 11 aurait facilité tepassage de la dictature à la démocra
tie sans effusion de sang.

V ila llonga : Supposons donc, com
m e vous venez de le faire, qu’à la 
mort de Franco, Don Juan C ar/os  
accède réellem ent au Pouvoir et qu'il 
ne soit pas question de céder la place  
au Com te de Barcelone. Que ferez- 
vous ?

C arrillo  : Eh bien, comme je vous 
l'a i dé jà  dit, nous ne sommes pas en 
situation de force pour em pêcher Juan 
Carlos de m onter sur le trône. Et, 
m ême si nous le pouvions, nous n 'em 
ploierions pas la fo rce . Nous tenons 
beaucoup à ce  que le passage de la 
dictature à la dém o cratie  se fasse 
sans heurts  et sans désordres inuti
les. »

La form ation  de  la Junte  d ém o cra
tique et le choix  de son principal 
porte-parole bou rgeo is  répondent 
exactem ent à cet o b jec tif. C onstituée  
précipitam m ent par C a rrillo  en ju ille t 
su moment où la  d isp aritio n  physique  
de Franco p ara issa it im m in en te , sans  
consultation (d e  son p ro p re  aveu) de  
la m aicrité des  m em b res  de la  d ire c 
tion du P C E (oui ne  l’on t pas d é sa 
voué bien e n ten d u ), sans consu lta tion  
de la m ajeu re  p a rtie  des  fo rce s  bou r- 
neoises, avec  le s q u e lle s  il ava it tra 
vaillé tout au long des  d ix  d ern iè re s  
années. la J u n te  d é m o c ra tiq u e  a  eu 

°ur sens de  c h e rc h e r  à g e le r  l'é v o - 
1 ion de la s itu a tio n  p o litiq u e , en oc- 

Drp?ant p ré c ‘P ^ a m m en t le  te rra in  en  
s. m ier. à un m o m en t où la pan iq u e  

rTIDarait de  fa ço n  é v id e n te  des  m i

lieux politiques dirigeants de l'Etat et 
de la bourgeoisie à Madrid.

Le choix de Calvo Serrer ne relève 
pas du hasard. Longtemps conseiller 
particulier de Don Juan, m aître à pen
ser politique de l’Opus Dei avant 
d’être évincé par la couche dirigée 
par Lopez Rodo, auteur de plusieurs 
livres, en particulier « Un Roi pour 
l’Espagne », dont le contenu présente 
le programme le plus achevé qu’ait 
pctueüement la bourgeoisie espagnole 
pour assurer la transition hors du 
franquisme. Calvo Serrer représente 
une option politique dénuée de toute 
équivoque.

La constitution de la Junte démo
cratique avec un tel personnage si
gnifie, de \a  part de CarriWo, un aver
tissem ent politique d’une clarté abso
lue. Aux militants de son propre parti, 
à la classe ouvrière, la consigne don
née par Carrillo est nette et précise : 
personne ne doit bouger parce que 
rien ne dcit changer.

Le passage « d’un régime bourgeois 
à un autre régime bourgeois » dans \e 
cadre de la Junte démocratique, c’est 
l'appui à la solution imaqinée par Fran
co dans le cadre de l’acceptation de 
la form e la plus traditionnelle et rétro
g rade de domination et d’oppression 
de la classe ouvrière et des masses 
explo itées en Espagne. Telle est la 
« convergence mcmsntanée » que Car
rillo  propose à la classe ouvrière et 
?ux m ilitants Qui cnt rejoint les rangs 
du PC au nom de la lutte pour le so- 
ra l is m e .

C ’e~t dans la même perspective de 
sc-Jtien de l'E tat bom qeois sous sa 
( r -m e  tranauiste, qu il faut saisir 
l’acharnement mis par le PCE à sau- 
veq?rder les structures de l’appareil 
syndical d’Etat. du svndicat vertical, 
la CNS et à obliger ses militants à 
œuvrer plus que iamais. quoi qu'il leur 
ccûte. pour que le combat de la 
rlp^se  ouvrière sur le plan revendica
tif se m eule dans « le* structures lé- 
nsies dont il faut tirer parti. *

C 'est cela enfin qui conduit le PC 
à insister avec tant de force sur la
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! riolvent dem ain, pour toute la c lasse  ouvrière  , ^  n .,*  l Ealise et l arm ee d o ivent spagne ||S sign ifient en particu- Pial r  - r is p a g n e  de  d e m a m », d^tsp^g ^  prépgrôs de  ^
àm u ltfp lie r les garanties qui »eu ' s°d"e au6 da te  par C a rrillo  en ce qui con.  
fai? ** «e préserver cerne  la reconversion, demain, de8

. . i —  -•  r'* ’ structures d e  la C N S , seront destinés
éch o u er à  coup sûr.
Face  à  la pression  do n t !e PSOE a

i) J’n h iP t  H a  la  «»»■* r ' ~

IÇZI IÇv» ( ’V --------
leurs privilèges et de leur rôle politi
que et social pour le compte de la 
défense de l ’ordre bourgeois sur les 
mêmes bases que celles de toujours.
L’acquis actuel
des propositions du PSOE

A l'heure actuelle, le PSOE s'est 
fermement refusé à rejoindre les 
rangs de la Junte  dém ocratique, en 
dépit des propositions, en ce sens, 
d ’une minorité du parti. Ce refus a 
déjà représente en sci un acquis ob
jectif. limité mais réel, pour la c lasse  
cuvrière tcute enitere. Il traduit le fait 
que le PSOE est d'ores et d é jà  red e
venu un terrain où s affrontent les for
ces de classe oppcsees. celles  de la 
bourgeoisie avec un hom m e com m e  
l'avocat de Madrid. Pablc C aste llano , 
celles de la classe  ouvrière . avec  les 
cadres ouvriers qui ont reconstru it 
IV C T  et avec des Fédérations co m m e  
celles  des Asturies et de A lava.

Cette a ile  cuvriere n'a pas  e n c o re  
eu conduire le PSOE  à co m b attre  sur  
les mets d ordre  transito ires im m é 
diats capables d'appe ler la c lasse  o u -

------r-OV
fait l'objet d e  la  p a rt du P C  pour qu’il 
prenne p lac e  dans le  P a c te  pour |a 
Liberté, puis dans la  Junte , l ’a ile qui 
occu pe  a u jo u rd ’hui la  d irection du 
parti a  fa it b lo c  a vec  l’a ile  représen
tée  p a r les  F é d éra tio n s  du nord du 
pays. Il ne  fa u t pas  évidem m ent se 
m ép ren d re  sur le  sens d e  cette posi
tion : les m ilitan ts  qu i acceptent ac
tu e lle m en t la  lig n e  d ’indépendance de 
classe  le  font to u t au tan t par réflexe 
d ’a u to -d é fe n s e  q u e  p ar fidé lité  retrou
vée  a une o rie n ta tio n  prolétarienne  
L a  lig n e  d ’in d ép en d an c e  de  classe 
le u r p a ra ît  to u t s im p lem ent la seule 
qu i p e rm e tte  d e  m ain ten ir à  cette 
é ta p e  u n e  au to n o m ie  e t une physiono
m ie  p ro p res  fa c e  au P C  et donc d’as
su re r un d é ve lo p p e m e n t politique et 
n u m é riq u e  du parti.

L o rs q u e  les  m asses auront rompu 
les  fra g ile s  d ig u es  d e  la continuité 
m o n a rc h iq u e  e t envahi la scène poli-
tinuû îl /'>r' * 4------ , —  wi v iivam  ici scene poli-

vrière à 'la  lutte d ë T a ç o n Y e n tT a lis T e  lic! u e ' »  e s t c e r ta in  que le PSOE, par 
contre Franco C 'est a ins i que le d e  Partl °uvr,er bourgeois,
PSOE ne s'est toujours pas p ro 
noncé avec vigueur et de façon  fo r
m elle peur la R épub liqu e. M a is  
cette r 'Ie  ouvrière a n éan m o in s  
su défendre une orientation  d e  c la ss e  
avec la force nécessaire  p o u r in te r
dire tout ralliem ent du P S O E  à  la  
Junte dém ocratique et d on c  à l ’issue  
m onarchique et « continu iste  -  p ré p a 
rée par Franco.

Sur le plan syndical, le  trava il m en é , 
d ’autre part, par l ’U G T  est d ’un e  trè s  
Grande im portance L ’e x is te n c e  d e  
cette centra le  com m e une ré a lité  e f 
fective dans la lutte des c lasses, le  
mouvement déjà e ffec tu é  p a r des  m i
s a n ts  ouvriers dans tcu te  l ’^sp^oine  
(et nen plus seulem ent dans les  ré 
gions nord du pays) pour sa re c o n s 
truction, s ignifient un point d 'a p p u i,

o c c u p e ra  une p lac e  analogue à^celle 
qu  o c c u p e  le  PS portugais aujourd'hui 
ou le  PS c h ilien  h ier et deviendra, à 
un d e g ré  tou t a u tre  q u ’aujourd’hui, un 
e n je u  d ire c t d e  la lutte des classes. 
L 'im p o rta n c e  d e  ses prises de posi
tio n s  a c tu e lle s  tient au fait quelles 
tra d u is e n t d 'o re s  et déjà l'existence 
d 'u n e  a ile  p ro lé ta rie n n e  déterminée à 
n e  p a s  se  la isser faire.

A c ô té  d e  c e lle  de 
re c o n s tru c tio n  du POUM co 
c rq a n is a tio n  an issante  au se» 
o rc lé ta r ia t  en  Espagne, serai ^  
m en t d a n s  la p rem iè re  p iaJ?* t im. 
tie n  d es  m asses, un Point de front 
p o rta n t p o u r une  politiq m0uve- 
u n iq u e  o u v rie r  assurant a p|ü5 
m en t en  avan t des masses 
g ra n d e  a m p le u r poss ib le .

116



Le» mots d’ordre 
transitoires immédiat»

0 du 1ranqui8me est inscrite 
comm e une donnée objective inéluc
table dans la situation. L'existence du 
régim e reposait sur les rapports poli
tiques spécifiques entre les classes 
qui sont nés de l'étranglem ent de la 
révolution espagnole de 1936 par la 
ligne tra itresse des Fronts populaires  
et de l’écrasem ent sanglant du prolé
tariat en 1939. Aujourd'hui ces rap
ports se sont m odifiés du tout au tout 
com m e conséquence des com bats  
menés par le pro létariat, sans que le 
régim e ait pu, de son côté, en raison 
de sa nature m êm e, se transform er 
et perm ettre au systèm e de dom ina
tion politique de s’ajuster à la réa lité  
de ces nouveaux rapports. C ’est ainsi 
que le m aintien en p lace du rég im e  
depuis Burgos n ’a fa it qu’exasp érer la  
com bativ ité  de la c lasse ouvriè re  et 
des m asses, ce  qui le conduit, de  ce  
fait, à se ra id ir de plus en plus en  
attendant de se casser.

D em ain  les m asses fe ront une ir
ruption tum u ltu eu se  sur la s cèn e  p o li
tique. F o rte s  du c ap ita l d ’e x p é r ie n c e  
qu’elies vien n en t d ’a cc u m u le r, la  c la s 
se ouvrière e t les m asses ren o u ero n t  
rvec 1936. E lles  p ren d ro n t a p p u i sur 
les ferm es d ’o rq a n is a tio n  a u to n o m e s  
nui ont d é ià  a ffle u ré  sous la  fo rm e  
des assem blées d 'u s in e  e t d e s  d é lé -  
qués de qrève  é lu s  d a n s  les  c o m b a ts  
des dernières a n n é e s  e t e lle s  c o n s -  
'ruiront des c o m ités , d e  n o u v e a u  sur  
'•n* larqe é c h e lle . Les ré v o lu tio n n a i-  
res s in tégreront d a n s  c e  m o u v e m e n t  
PCur l’é c la ire r et fa ire  en  s o rte  q u e  la 
oremi^re phase d e  I? ré v o lu tio n  vo it, 

ant et plus q u 'a u  P o rtu g a l, le s  m a s -  
à“rp?ar. u r les C0UPS ,es P'us ru d e s  
^lant * £ U? eois comme tel. en  s’at- 

inotit. ,? e s tru c tl0 n  d e  l ’e n s e m b le  
ni^ e n i  a îlT n?ï c o n * t itu t iv e s  d u  ré -

Tftiiç ° r p o r a t is t e -
s itu a tio n  d e  d e m a in .

temps en politique. Aujourd hui, m êm e  
si C arrillo  bât'* sa politique avec des  
m atériaux politiques d 'une pauvreté  
totale, il continue néanm oins à fa ire  
politiquem ent b arrage au m ouvem ent 
des masses et à m ettre  tout en œ uvre  
oour gagner le tem ps qui p erm ette  
à la bourgeoisie de se ressais ir quand  
m êm e.

K a n<;i i.wn u o  utm icm i.
&r‘Uvent, il n«J0| ° ts k v l ‘a ré p é té  si 

fau t pas m é la n g e r  les

A ujourd ’hui par conséquent les ré 
volutionnaires doivent tra v a ille r à  
•a:re sauter le verrou cons titué  p ar la  
Junte dém ocratique, ils d o iven t d é v e - 
Icp p er ur>e orientation qui le u r p e r
m ette  de faire des pas en avan t dans  
le regroupem ent o rg a n is a tio n n e l d e  
l ’avan t-g ard e  et !a co n s tru c tio n  du  
parti, et en m êm e tem p s d ’a id e r  to u te  
la c lasse  o u vrière  à c e n tra lis e r son  
c c m b a t p o litiq u e  c o n tre  le ré g im e  e t  
les co m b in a iso n s  p o litiq u es  qui c h e r
c h e n t à  assu rer sa survie .

Pas plus en ju illet, lorsque Franco  
para issait près de la mort, qu 'au jour
d ’hui où il ne se survit b io log iquem ent 
et physiouem ent qu'au prix des plus  
grands e îîc rts . y a-t-il eu en Espagne  
une organisation. un qroupe pour lan 
c er les m ets d 'e rd re  tout sim ples, tout 
directs  de  : « A bas Franco ! A bas le 
réa im e  ! A bas la m onarchie ! Vive la 
R ép u b liq u e  ! Assem bléo Constituante  ! 
G o u vernem en t ouvrier et p a y s a n ! » ,  
c 'e s t-à -d ire  une succession do mots  
d 'e rd re  se centran t sur la question de  
l’E ta t, s’ inserr?nt dans la  crise  po litl- 
a u e  d e  la bou rqeo is ie , ouvrant à la  
c lau se  o u v riè re  les voies de  son ac 
tion  p o litiq u e  sur la question du pou
voir.

Les p o rte -p a ro le  d e  nom breux g ro u 
pes  d ire n t o u e  les deux p rem iers  m ots  
d ’e rd re  ven t d e  soi et sent contenus  
d?ns l’e n s e m b le  d e  leur in te rven tio n . 
M a is  les  m ots ont un sens en p o liti
q u e  d e  m ê m e  qu e  l'a b s e n c e  e x p lic ite  
rie c e rta in s  m ots d ’o rd re  sur les  b a n 
d e ro le s  à un m o m e n t p o litiq u e  d é te r-  
m ''né. D e  n o m b re u x  g ro u p e s  e t co u 
ran ts  c e n tr is te s , n o ta m m e n t c e u x  se  
ré c la m a n t du S e c ré ta r ia t  u n ifié  ou  
c e 'ix  in flu e n c é s  p a r les  p re m ie rs , o n t  
re d o n n é  to u te  .leur a g ita tio n  a u to u r du



m ol d 'e rd re  d e  g rève  g é n é ra le . M a is  
la grève g énéra le  est un m oyen d 'a c 
tion et non une fin en s c i ; en  tan t a  u e  
meyen d action il lui faut un D rogram - 
me En la b s e n c e  de c rc o ra m m e  le  
met d ’ordre se  vide d e  sens et le  
mcy?n d 'action oeut ê tre  a iséroent 
dévoyé ainsi que fe PC-PSUC  l a fa;* 
à Barcelone de novem bre à jan v ie r  
et s€ transform er en m eyen d 'é tra n *  
nier la mobilisation  

Il faut dire : -  A bas Franco * A bas fe 
régime f -  Si on ne le fait pas. c 'e s t  
eu bien que l'on ne comprend nen à 
l'action politique, ou bien que Io n  
?git sciem ment quel que soit l 'a c t i
visme déployé pour para lyser p o lit i
quement la classe ouvrière  et non  
l'entrair.er dans le vote de la d e s tru c 
tion du régime 

Il en va des mets d'ordre  com m e d e  
rafntaôet. Une fois p ro n o n cée s  les 
deux premières lettres il faut e n s u ite  
poursuivre et d r e  eça<em ent les su i- 
v?nfe« Or si Jes prem iers mots d 'o r-  
d'c « vont de se? » com m e le p ré te n 
dent ce^am s il n en va plus d e  m êm e  
peur <es suivants * A sas fa m onar- 

* Vive :s R epubhcje  ! A ssem - 
b*ée Conspuante - Gouvernem ent ou
vrier ' ».

C ’est c?rce qu'ils ne veu len t p as  
©renoncer ;-es mots d 'o rd re  d e  R é p u - 
b!*oue c*e Ccnstftuam e e î de g o u v e r
nements cu^rie" ?ue certa ins  g ro u p es  
su* se Drétender* révc 'u tfo n n a ires  n e  
ruent s y f  cu! Des : .  A bas Franco,
A fe régime ! *

“ I e ! c;~ F' ^ o  disparu se pose  
rp-nJlTJ,4 Drob,eme de son rem pla- 
r r - r e  ’° U’ le mona® Peut s 'ac- 
r - ^ c l v l  Dr S C arr'" °  ~  sur la 
mai* lr.nt?,ne rti , a r ” e $anS d0U ,e  
ur>P ,eut X , »  o U s,oc'allsme. ü est
' f i r h e  ir, , u„ Dr^hiP ?afCe qu on

le» o iu ^»  ? eS s plus lm '
* *  C l,s v -;0 ^  Z 0S" i a *  ,a 
rt'ffctfp !Mnsltol, e s ^ ! |Q! L ' eS mo,s 
" "  *  >• C IM »  ^ , Z  ^ f UVenl OU’

tli

Le mot d'ordre 
de la République

D ire  « A bas lu m o n a rc h ie  ! Vive 
fa R épub liqu e ! » a u jo u rd  hui, c est ré 
p o n d re  à une e x ig e n c e  o ro fe n d e  
de la  c la s s e  o u v riè re  e t d es m asses, 
c 'es t d é ten d re  un m ot d 'o rdre  qu i $/- 
g nitie . dans le  cad re  de l'E spagne, 
p o u r les  la is o n s  qu i ont ô té  a n a lys ées , 
ie  d ém an tè lem en t de l'E ta t bourgeois  
dens les form es h istoriques concrètes  
cù il s 'es t constitué au cours du X IX * 
siècle .

L an cer ce  m ot d 'o rd re , c ’est s ’en
g a g e r (pour certa ins , le mot le plus 
ap p ro p rié  sera it s 'aventurer) sur le 
te rra in  d e  l ’in tervention politique  
révo lu tio n n a ire , en rupture avec la 
b o u rg eo is ie  e t l'ap pare il stalinien.

Peu d e  groupes ou courants s'y ha
sardent. Pour cam o u fle r leur capitu
la tion  devant l ’ap p are il stalinien et 
l'o p in ion  pu b liq u e  bourgeoise et pe
tite -b o urg eo ise , les plus « révolution
na ires  » d 'e n tre  eux se drapent du 
b lan c  m anteau  de la pu re té  program 
m atiq ue, d é c la ra n t que le problèm e  
c?e la m o n arch ie  n ’in téresse pas la 
classe  ouvriè re  et que le m ot d ’ordre 
c’e R ép u b liq u e  est un mot d ’ordre
* ré fo rm iste  ».

! a « pu re té  révo lu tionnaire  » ne 
tro u v e r*  pas d ’appui chez Trotskv. 
Dans « fa révo lu tion  espagnole  
e* /e *  tâch es  des com m unistes », il 
é crit :

* /  e  m ot d ’o rd re  de république est 
eussi, b ien  en ten d u , un m ot d'ordre  
du p rc 'é ta ria t. M a is  p o u r lui, il rie 
s ’sn it pas  s im p le m e n t du  changem ent 
du ro> p a r  un p ré s id e n t , m ais  
ép u ra tio n  ra d ic a le  de  toute la société  
*ies  im m o n d ic e s  du  féodalism e.

P eu r T ro tsky , on le voit, la chose 
va de  so* ‘ " Le m o t d 'o rd re  de  
b^ioue est aussi, b ien  enten du, un m ^
( f  o rd re  du p ro lé ta r ia t . ** Pcurq i*
° ? * re  que r ,« .

- Un p ro g ra m m e  (co m p o rtan t »
’icrt d e  m ots ( f  orrffo  rftvmH *. 

nues de  m ots { fo rd re  trttn s ih 'i' • 
de m<,its <1 o rd re  nettom **nt

t t r é fu té  la  c o n s tn ie tto *  tX



coule 8 9e fa société historique. dé~ 
tàï!f?fucta*),0m 9nt d9 fa diversité 

le PassA Bï  lé(Juées en héritage par 
Mens «t , m ener toutes les contradic-
dénorn!n!?Utes ,GS tAchos *  un W  
riat »«>• a ,e u f. la d ictature du proléta-
ma'is t o i n T ,  °Ÿ érnt,on indispensable, tout à toit insuffisante  -
la ^nr?AÎ>A rîStruc-,on con^Bdlctolr© de 
tôrhpc i l  h‘J tor,clue. la diversité des 

'^Quées en héritage par le 
p a .o é  sont tellos, dans lo cas de l’Es- 
pagne. que le mot d ’ordre de républi
que possède aujourd’hui plus encore  
pu hier, l’avantage politique extraor
d ina ire  de cum uler les caractères  d ’un 
mot d ’o rdre  com binant dans l’im m é- 
d 'a t des aspects transito ires et des 
aspects  dém o cratiques et ceux d ’un 
m et d ’ordre débouchant dem ain sur la 
rép u b liq u e  ouvrière, la rép ublique des  
conseils .

L ’E spagne va sortir d e  plus de  
tre n te -c in q  ans de d ic ta tu re  m ilita ro - 
co rp e ra tis te , d ’o p p ress icn  et de  ré
pression  des lib ertés  sur tous les  
plans, sur celu i d e  la lib e rté  d ’o rg an i
satio n  m ais  aussi d ’expression  p o liti
que, a rtis tiq u e , c u ltu re lle . La c lasse  
o u v riè re  e s p ag n o le , m ais aussi quas i
m ent l’e n s e m b le  d e  la p o p u la tion , les  
m asses o p p rim é e s , les é tu d ian ts , les 
in te lle c tu e ls , a s p ire n t à  la lib e rté , aux  
plus la rg e s  lib e rté s  d é m o c ra tiq u e s .

T o u t est m is en œ uvre, d epu is  des  
ann ées  p a r le P C E  pou r tra n s fo rm e r  
l’a s p ira tio n  à la lib e rté  et au x  libertés  
d é m o c ra tiq u e s  en nœ ud c o u la n t in te r
disant l’a c tio n  in d é p e n d a n te  de  c lasse  
du p ro lé ta ria t, a s su ran t, a u jo u rd ’hui 
r-om m e d e m a in , sa  s u b o rd in a tio n  à la  
b c irn e o is ie . M a is  c 'e s t là  p réc isém en t 

ra ison  du p o u rq u o i les  tro tskystes  
do iven t c o m p re n d re  c o m m e n t. « à c e r
ta ins m o m e n ts  —  a in s i q u e  le d it le 
P rc n ra m m e  d e  tra n s itio n  —  les  m ots  
d 'e rd re  d é m o c ra t iq u e s  p e u v e n t jo u er  
un r<Ve é n o rm e  ».

M ^is le  c o n c en tré  de tou? les niots 
d é m o cra tiq u e s . ce  sont pr£- 

les m ots d 'o u lie  de * V*ve
I *  R i'C u t' u 'u e  ' tV
(t* 1 * « A tv*s /* mo’M V* e 1 V

République f A s s e m b le  Con..v:uan- 
te f «. et cela tout de suite. pa> dans 
deuze ou dix-huit mois comme le pré
conisé Carrillo à l’instar du Portugal 

La République n’est pas. poui la 
afn ^ rp tirn  qui porte le fardeau des 
luttes de la classe ouvrièie et de la 
jeunes?© aujourd’hui, un acte d'ailé- 
o fp n ro  quelconque h la république 
!p il te de 1931-39 C'est un mot d’or
dre qui concentre leurs aspirations à 
faire snuter les Institutions franquls- 
f€s. les balayer de fond en comble, 
procéder, comme le dit Trotsky. à 
-  l'épuration radicale de toute la so- 
c é té  des immondices ». non plus seu
lement rlu féodalisme —  encore qu’il 
en reste des vestiges pétrifiés dans 
les conditions analysées plus haut —  
mais aussi de ce'les du franquisme, 

la phalange, de l Eqlise. de l’ar
mée de !a dictature clérico-militaro- 
'asciste Gui a étouffé les forces vives 
de l’Espaane pendant tant d’années.

Le? mots d ordre de « Vive la Répu
blique ! Assemblée Constituante ! -  se 
rem plissent ainsi d'un contenu ptécis :

•  l'expropr.aticn de la grande pro
priété foncière, des banques et des 
nrends m cncpeles et leur nationalisa
tion sans inoemnité ni rachat.

•  la sécaration de l'Eqlise et de 
l’Etat et la dénonciation du Concordat 
c’e 1953 la laïcisation totale de l’en- 
seiqnem ent et sa prise en charge par 
l'E tat

•  la scluticn de la question natio
nale moyennant la reconnaissance 
des d rc :tc les plus complets en ma
tière lin fjis tio u e  et culturelle et la 
rréa ticn  d u n  système constitutionnel 
rc m c rrtp n t une large autonomie des 
rén'Cn<î nationales.

•  i‘ét?blissement d’un système 
d ’imoôts oui frappe pour la Prem'e'.® 
Ic ‘= en E?oaane. non les pauvres mais 
, L '  n che^ et la suppress.on du regi-

’r ^ - r i c e  actuel des capitaux 

Ce# irrts  d'erdre ou. *

11*



« an ti-franqu ^s^ ’T  si "  républicaine »! 
si de « gauche » q u ' e M e  puisse se pre-

^ a ^ a t^ a v e ^ la ^ o m g e o i^ e  répuNicai^
ne. Au contraire , ils ?réent fm  /a 
pour fa lutte victorieuse contre la 
bourgeoisie de gauche , en perm ettant 
de démasquer à chaque fois son ca
ractère anti-démocratique. »

Mais le mot d 'ordre de République  
n’a pas seulement le caractère de mot 
combinant des aspects dém ocratiques  
et des aspects transitoires pour con
duire au dém antèlem ent de l’Etat 
bourgeois dans la form e historique  
précise qu’il a prise en Espagne.

Il a égalem ent le caractère de mot 
d'ordre ouvrant sans solution de conti- 
nuité sur les tâches socialistes , sur 
les conseils d'ouvriers et de paysans , 
leur fédération et la constitution, sur 
cette base —  ainsi qu’il était possible 
de le faire en 1936 —  de l'E tat-Com - 
mune. C ’est ainsi qu’il ouvre d irecte
ment la voie au mot d ’ordre du gou
vernement ouvrier et paysan.

Il ne s’agit pas, pour les révolution
naires, de dresser ce mot d ’ordre de 
gouvernement qui est le leur, et qu ’il 
leur faudra concrétiser dès l’irruption 
des masses sur la scène politique, en 
obstacle à : « Vive la République I As
semblée C o n stitu an te !»  Ils savent 
simplement que l’enchaînem ent anté
rieur des mots d ’ordre —  par rapport 
auxquels le Front unique ouvrier se  
trace et sur lesquels les plus larges  
couches des masses exploitées et de  
la petite-bourgeoisie peuvent en trer 
dans la lutte derrière la classe ou-
d u n n tr7, d,éb,aVent u" chem in au bout 
du nn répondre à la question  

^  5 rnement sous form e du 
et p a y s m î  * *  Gouverne™ n t  ouvrier

n a tu r e l le  Sim p,e et
les révolutionnaires S?r ,esquels  
nagent en Espâgné su? Il8 n °nt> en ‘  
Front unique ouvrier', ,?  u ?e ^  £

b lo q u e r  la  s itu a tio n  p o lit iq u e  et ci 
g e r  u n e  is s u e  p o u r  la  c la s s e  o u \,r-9a“

C ’est en luttant sur cette orienta?-1’0, 
que les trotskystes engagent les n 
m ières phases du nouveau comk6' 
pour la construction du parti ré 
tionnaire  en Espagne. Vo û*

Révolution espagnole 
et révolution européenne

A vec la chute  du régim e et l’irrup- 
tion des m asses en Espagne, c’est un 
bond en avant dans la progression de 
la révolution p ro lé tarienne en Europe 
qui s ’e ffec tu era . A u jo u rd ’hui, le déve
loppem ent de la lu tte des classes en 
Espagne se présente  com m e un mo
m ent dans le m ûrissem ent de la révo
lution eu ro p éen n e  dans ses tréfonds. 
Dem ain e lle  en sera un maillon et une 
com posante active  déterm inante.

La d a s s e  ouvrière  d ’Europe ressent 
l’ex istence du rég im e franquiste com
me une p la ie  qui n ’a jam ais  guéri. La 
révolution espagn o le  de 1936-1937 a 
été le d ern ie r sursaut de la période 
révolu tionnaire ouverte en Europe par 
la révolution de 1917. Sa défaite levait 
le dern ie r ob stac le  au déclenchement 
de la 2 e g u erre  im péria lis te  mondiale 
et m arquait avec les procès de Mos
cou et la consolidation  définitive du 
régim e h itlérien , le point de recul le 
plus profond du p ro lé taria t à l’échelle 
in ternationale .

La révolution esp ag n o le  qui se pré
pare au ra  un sens radicalem ent in
verse. E lle  sera  le second an n eau  de 
la révolution eu ro p éen n e  en m arche  
et m arq u era  p le in em en t l’aube de la 
no uvelle  p é rio d e  révolutionnaire en 
Europe. A vec  son éclatem ent, c ur! 
en sem b le  de processus qui v'e / ° . n 
à m atu rité  dans d ’autres pays ,e (a 
ap pel à l ’ac tion  qui sera d o n n e   ̂
c lasse  o u vriè re  de tous les P^y • 
l ’Est au tan t q u ’à l’O uest du con\ ^
Tel est l’en jeu . T e lle  est la por ' 
ce qui m ûrit à vive a llu re  en t  p 
a u jo u rd ’hui.

E tienne LAURENT-
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