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l'Am érique latine 

dans le mouvement 

de la révolution mondiale

par E tienne L A U R E X T

L e  com ité  d e  rédaction  d e  « La V érité  » a décidé la publication  
d’un article d u  cam arade E. L auren t com m e contribution  à la dis
cussion préparato ire de la I I I  C onférence latino-am éricaine du Comité 
tForganisation p our la reconstruction de la I V  Internationale.

La place accordée à cet article est à  la m esure de Vimportance 
de la lu tte  des classes en  A m ériq u e  la tine par rapport à la lu tte  des 
classes m ondia le , à  la m esure de  Z*im portance du  com bat pour la 
reconstruction de la I V  In terna tiona le , don t cette conférence sera 
un m om ent.

1- l’Amérique latine et la nouvelle période 
de la révolution prolétarienne mondiale

L a lu tte  des classes d an s les pays 
d ’A m érique la tin e  s’in sc rit d an s une 
situation m o n d ia le  d é te rm in é e , dont 
elle est à son to u r  un  é lém en t cons
titu tif. A ff irm e r  ce la  ne rev ien t en 
aucune m an iè re  à p ré te n d re  app li
q uer à la s itu a tio n  po litiq u e  et aux 
rapports  en tre  les classes ex istan t ac

tuellem ent dans les pays d ’A m érique 
la tine , un décalque m écanique des 
tra its  caractéristiques de l’é ta t géné
ral des rapports  politiques ex istant 
a u jo u rd ’hui à l’échelle in te rnationa le  
en tre  la classe ouvrière m ondiale , la 
bourgeoisie e t les appareils con tre- 
révolu tionnaires de  la b u reau cra tie



fait preuve de façot)
dans de nombreux pay, 
Argentine, Cnili, Cuba, Hr. *
guay ('a lis,c " cst Pas 
des plus grandes ,
lutte des c asscs. Dans lt '  \
Bol«v ie  e n  * .  . c t  d u  C hu , ?
1973, so n  ac tiv ité  a  déh„u.,'! V
dcs conditions différence,.*'’ <
sées plus bas, sur des s i , '

mon1c... ’ volutionnaires ouvertes «ù > u  
navs à «n ? I„x  entre les . n du pouvoir était posée ‘‘ v
dcf^'^Lts de l» .luM* cas de Cuba, l’activité des mV
i l ^ r.aP„V  tnond,a -  débouche sur une revoluti0„ > ;

pas pu aller a son terme 
tature du prolétariat et l’Et*. 4 *■__  e t  vainrr*» • —

stalinienne du Kremlin, de la bureau
cratie chinoise et des bureaucraties

satellites.Pas plus que « la révolution in 
ternationale du prolétariat ne p eu t
être un acte simultané» (I f ,  / /  ne 
peut y avoir d'application mécani
que dans telle ou telle région ou dans 

• - "a /fs caractéristiques

être un acte sl™u' i lcatton mccam- 
peut y ,v f ' telle région ou  d an s
que dans tà k  ou caracccristiquc
S  P**‘ d“ , "  un m om cni d é te r
qui L  mondiaux en lre  le:
mné 'eÆ  mond-ale de la lu tte  
cliW ,S , i U '[  Unc unité o rg an iq u e ,
des classes ^  n ’efface  p as

•"“ ilifm na de différenciation d a n sles eleme e ^  classes
dansât"/ou° tel pays, ni les événe- —  et vaincre T ê r  oK j’̂ t  '* ï
ments qui y déterminent l’état exact p a r la d irec tion  c a s t r i« fac|*  N
des rapports politiques entre les limsm e, fau te  de Da* .te ^  %
Classes, mais les inlègre au co n lra ire  re . P a r t i  r*Vo,
comme composantes de l'ensemble : P o u r une n a r f  I

vrai que l’éco-

re .

« d n'est pas »»» m _— -  
nomie mondiale ne represen te 
que la simple somme des f ra c 
tions nationales similaires. H 
n’est pas vrai que les tra its  spé
cifiques ne soient qu’un supplé
ment aux traits généraux (...). 
En réalité, les particularités n a 
tionales forment l’originalité 
des traits fondamentaux de 
l’évolution mondiale. Cette o ri
ginalité peut déterminer la s tra 
tégie révolutionnaire pour de 
longues années (...). L’origina
lité nationale représente le p ro
duit final le plus général de 
l’inégalité de développement h is
torique. » (2)

précise du m om ent 

du ™ te m eS Classes dans

dément dansTa^suit ^ ppe,0ns *°n-

P o u r  u n e  p a r t ,  les rQ. s rappor(s* — *, *cs rapport 
t iq u e s  e n t r e  le s c lasses  dans v Pot
b le  d e  l ’A m é r iq u e  la tin e  ont é t '1̂  
r is  p a r  c e s  év é n em en ts . L eu * ’10’* 
s ’e s t f a i t  s e n t i r  m ê m e  dans 
m e n ts  o ù  il y  a  e u  reflux du 
ta r ia t .  Le to u r n a n t  dans la situar 
p o lit iq u e , q u i  s e  dessine aujourdv 
d a n s  le  s e n s  d e  la  multiplication ï  
m a n ife s ta t io n s  d e  c rise  des formes d 
d o m in a tio n  p o li t iq u e  existant 
d e  n o m b re u x  p a y s  —  en particulier 
le s d ic ta tu re s  m ilita ire s  — , ne peut 
ê tre  c o m p r is  indépendam m ent 
r e n f o rc e m e n t  c e r ta in  du  poids poli, 
t iq u e  d u  p ro lé ta r ia t ,  dont le mouve- 
m e n t e s t r e t r a c é  p lu s  loin.

L E S  T R A I T S  FON DAM ENTAUX 
D E  L ’E V O L U T IO N  MONDIALE

M ais  c e  s e ra i t  c o m m e ttre  une erreur ; 
de  m é th o d e  to u t  au ssi grave que de 1 
c h e rc h e r  à  a p p ré c ie r  le moment de |
la  s itu a tio n  p o lit iq u e  dans les pays [

___ _ ue cet . , d ’Am érique latine en se liir.itant à
ouvrière d’Amérioup iflï Une anaIyse de la lutte des classes

ne dans cette partie  du monde, ou<lans 
chacun de ces pays.

E n  e ffe t, ces  p a r ticu la rité s  nationa
les qu i p e u v e n t « d é te rm in e r la stra
tégie ré v o lu t io n n a ire  pendan t de lon
gues a n n é e s  » n e  se  s ituen t pas eD 
deho rs d u  te m p s  e t d e  l ’espace. Elfe*

(1) Trolsky, « Critique du program 
me de Vlnternationale com m uniste ». 
i2) Trotslcv. préface à  la  « R évolution permanente ».



I p a s  ê t re  a b s tra i te s  des
n« A s o c i a l e s  e t politiques mendia- 
fe la |,of1,e I*u n itc  m o n d ia le  d e  /a lu tte  
les. nl e
des
P 
ca

^  ni d u  m o m e n t  d es  rap -  
,es C nol»tiMues e n tre  /es c l a s s a  q u i

° ra c ' ^ , ,c n ' CClUi' C''les r a p p o r ts  e n t r e  les c las- 
T ° ÜS les r a p p o r ts  p o lit iq u e s  en 

la o n e  so n t d es  c o m p o sa n -  
AfTlCr  .ne  situation  m o n d ia le  q u e  le 

d 'o rg a n is a t io n  -  à la su ite  
_ _  a c a ra c te r is e e ,  a p rè s  la__a c a r d c i c n ^ ^ ,  op.v-»

dféve g é n é ra le  e n  F ra n c e  d e  m a l- ju in  
0 , p ro c e ssu s  d e  ré v o lu tio n  
IVr? in u è  en  T c h é c o s lo v a q u ie , c o m m e  
P° In u v e lle  p é r io d e  d e  la ré v o lu tio n  
“ "o lé ta rienne ce lle  d e  la ré v o lu tio n  
im m inente.

0 e  faço n  p lu s  p ré c ise  e n c o re , le 
m om ent ex a c t d e  la s itu a tio n  p o lit i
s e  en A m é r iq u e  la tin e , q u a t re  a n s  
après le c o u p  d ’E ta t  d u  11 s e p te m 
bre au  C h ili, un  a n  e t d em i a p rè s  le 
coup d ’E ta t d e  V id e la  en  A rg e n tin e , 
ne peu t pas ê tre  c o m p ris  c o r re c te 
m ent en d e h o rs  d u  c a d re  d ’e n sem b le  
des ra p p o rts  p o lit iq u e s  e n tre  les c la s 
ses issus des é v é n e m e n ts  de  1974- 
1975, q u e  le C o m ité  d ’o rg a n isa tio n  
et I’O C I o n t d é fin is  c o m m e  c o n s ti
tu an t un n o u v ea u  to u rn a n t à  l ’éch e lle  
m ondiale  d an s  le c a d re  d e  la  p é rio 
de ouverte  en  1968.

L ’O C I a an a ly sé  d a n s  u n e  sé rie  d e  
docum en ts e t d ’a r tic le s  le c o n te n u  e t 
la p o rtée  des év é n e m e n ts  q u i o n t 
constitué ce to u rn a n t .  C ’es t d ’a b o rd  
l ’o u v ertu re  d e  la  ré v o lu tio n  p ro lé ta 
rienne au  P o rtu g a l, le 25  a v ril 1974, 
com m e p re m ie r  a n n e a u  d e  la n o u 
velle c h a în e  de  la ré v o lu tio n  en  E u 
rope. C ’est le d é v e lo p p e m e n t, à  p a r 
tir du  m êm e m o m e n t, en  F ra n c e  (avec 
la d é fa ite  de  l ’U D R  a u x  é lec tio n s  p r é 
sidentielles e t l’é lec tio n  à  u n e  très  
faible m a jo r ité  de  G isc a rd  d ’E sta ing ), 
en E sp ag n e  (avec  la m a la d ie  et u n  
an p lus ta rd  la m o r t d e  F ra n c o  e t 
la d ésag rég a tio n  d u  f ra n q u ism e ), en 
Italie (avec les d é fa ite s  sub ies p a r  la 
d ém o cra tie  c h ré tie n n e  en  1974 et 
1975), d ’u n e  crise  des fo rm es de 
d o m ina tion  de  la b o u rg eo isie  p ré p a 
ran t les co n d itio n s  de  l’éc la tem en t

d e  la crise  ré v o lu tio n n a ire . C 'e s t la 
p o u rsu ite  e t l 'a p p ro fo n d is se m e n t du  
m o u v e m e n t de la rév o lu tio n  p o litiq u e  
en  P o logne , co m m e m a n ife s ta tio n  
d es  rapport* p o litiq u es entre la classe 
o u v r iè re  ef (a b u re a u c ra tie  d a n s  l’e n 
sem b le  des E ta ts  o u v rie rs  b u re a u c ra 
tisés. C est 1* crise p*,fitiquc qui d é 
c h ire  1 'im p én a lism e  L S . q u e  m a r 
q u e n t fe sc an d a le  de W a ie rg a tc  e t la 
d ém issio n  de  N ixon  su r  lesquels nous 
a llo n s  re v e n ir  C'est enfin, événe
m ent c a p ita l a l ’éc h elle  m o n d ia le , la 
d é fa ite  de  l 'im p e ria lism e  am éric a in  
a u  V ie tn am , m o y e n n a n t l 'e f fo n d re 
m e n t en  q u e lq u e s  se m a in es  d u  rég im e 
T h ie u . E n  a r r ie re - fo n d  de l 'e n se m 
b le d e  ces év é n em en ts , il y a en fin  
la tra n s fo rm a tio n  de la c rise  m o n é 
ta ire  en  m a rc h e  a u n e  cn.se é c o n o m i
q u e  q u i c o m m e n c e , à  p a r t i r  d e  1974- 
J9 7 5 . à a s su m e r  les tra its  les p lu s 
c la ss iq u es  d e  c rise  d e  s u rp ro d u c tio n  
se d ir ig e a n t vers la d is lo ca tio n  d u  
m a rc h é  m o n d ia l.

C ’est l 'e n se m b le  d e  ces év é n em en ts  
q u i c o n s titu e n t le c a d re  d 'en sem M e 
o ù  la lu tte  des c lasses en  A m ériq u e  
la tin e  s 'in sè re  c o m m e l 'u n e  d e  ses 
c o m p o sa n te s . P o u r  des raii>ons de 
p la c e  e t d e  c o n c e n tra tio n  des te rm es 
d e  la d isc u ss io n , n ous in s is te ro n s d an s  
la su ite  de  c e tte  p re m iè re  partie p r in 
c ip a le m e n t su r  la  s ig n ifica tio n  p o u r  
la  lu tte  des  c lasses en A m ériq u e  la 
tin e  d e  la d é fa ite  de  l 'im p é ria lism e  
U S  au  V ie tn am  e t de  la crise  p o li
tiq u e  à  W a sh in g to n , d o n t Je p o in t 
de  d é p a r t est a n té r ie u r  à l 'e f fo n d re 
m e n t d u  rég im e  T h i eu .

D E  L A  D E F A IT E  
D E  L ’IM P E R IA L IS M E  
A M E R IC A IN  A U  V IE T N A M ...

L ’im péria lism e d o m in a n t, ce lu i q u i 
se rt d e  c le f de  voû te  au  sy s tèm e  im 
péria lis te  m o n d ia l, a u ta n t s u r  le p lan  
p o litiq u e  q u e  su r  le p la n  é c o n o m i
que, est r im p é ria lism e  am é ric a in . D u  
p o in t de  vue des in té rê ts  d e  la b o u r 
geoisie m o n d ia le . B rzezin sk i. co n se il-
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J m rtcr  P‘n ,r  ,es flf‘ 

1er P - "fa.res etrang

‘ lorw w  iiy" '1'1'1* e l n ! ' ^ :

ST3“0«5r5ï»«tables. Si IA , n ta fjon cons- 
développer u contribu em it di- 
tnjctive- 'e développem ent de

sssss * é c o n o -
miques majeurs. »

aiifé indiscutable en ge- 
Cf tte o/an mondia/. s 'ex p rim e  

néral sur le p jfeste et im m éd ia te  
de façon plus l 'A m ériq u e
" T o e p u i s  uC/ . t p é r , a l i Sme y a n -

e- eu ro -

g u e r r e  ré v o lu t io n ,. , , , ,  
tio n  d u  PC V  M a , r c s
ru n ité  n a t io n a l e  7 ' r l!,' U
ce. il « d û
c l I E lu t  e o „ , p , . |tJ C (

s u r  ' Lfo n d re r

-5=1 * « £ 2 ^ 5 $
d a t .o n .  Il a  c l é  b a f ,"  V 
g a g e  s o u s  K c iin ,  ! a P rè , 
d 'é n o r m e s  n io y c „  c d V c, *voj f\  
la ire s . Il a  é té  b a t t l .m a ,éri,„. V ' "  

d e  la
e ,c  t>attu ‘ lcr>ek \ r  

I a p p u i  t o t a l  d e  | a * P rèS a , c' S
K re m lin  e l  e n s u i t  b u rca ,?  oir ?'■
k in . II a  é t é  b a l t u°  ,d e  c<jiCr|*tit
t i f ia n t  le s  a c c o r d s '> >
vier 1973, le P C V  v  c ' ei>,
,U‘° n d u  V ie tn a m ,latine. Depuis que * -------kee a délogé les impérialismes euro- térêts  T f  p'-'"UJarn , I* ^ p i - -

péens, en particulier britannique, de  n r é d n r J ;  Irr,P é r iâ i :  r e >spef.*e ^  £ / ' 
l’essentiel de leurs positions en A m é -  -* , , ^ m ,n a r ic e  cfu aSrTle 1 des ?r*
rinne latine à la faveur de la Pre- ar>” ‘ J ,tl'riaue latine à — -
mière puis de la Seconde Guerre im 
périaliste mondiale, c ’est lui seul qu i 
occupe, sans relais et sans p e rso n n e  
pour le seconder, les fonctions de 
maintien de l'ordre im périaliste et d e  
gardien, à son propre com pte, de la 
propriété privée des moyens de pro
duction et de l’Etat bourgeois d a n s  
les pays de lu région. P our c h a cu n e  
des formes de domination p o litiq u e  
dr* lu bourgeoisie existant dans c h a 
que pays d'Amérique latine, l’im p é 
rialisme yankee, scs positions, ses c a 
pacités d ’intervention rep résen ten t 
un élément constitutif du systèm e de  
domination politique en v igueur,
I élément de recours en dern ière ins
tance.

d£ rE ,at -,
'n icu  1 et 

'« 's ta n c e  d
0 r 'g in e  , , .Pc%

L ’h é ro ïq u e  
v ietnam ien  est

-  «  i o rig in e  h * 
d é f a i te .  A  e l le  s e u le ,  e lle  ne Cctte
p a r v e n i r  à  u n  te l  ré s u lta t .  p°Uvaii 

L a  lu t t e  d e s

En partant de cette consta ta tion , 
il faut apprécier ce qu’ont signifié,
du nrtin#Point de vue des masses aussi_. uv II1USSI
bien que de celui des bourgeoisies 
a' a —crique latine, la défaite

'impérialisme yankee au  V iet->t f rr ■* —

l’é ta t des ra p p o rts  s o d a u x ™ ^ '^  
tiques au x  E ta ts-U n is  mômes ^  
ô té  à  l’im p eria lism e  américain 
m oyens p o litiq u es  nécessaires Po 
m ob iliser to u te s  ses ressources mJr 
térielles e t m ilita ires contre les mas. 
scs v ie tnam iennes. La bureaucratie du 
K rem lin  et la bureaucratie chinoise 
—  ainsi q u e  le PC V  en dernière 
analyse  —  o n t é té  de leur côté tout 
aussi in cap ab les  de faire respecier 
les acco rd s  d e  Paris, pour la raison 
fo n d am en ta le  q u 'a p rè s  des années de 
guerre  ré v o lu tio n n a ire , la bourgeoi
sie c o m p ra d o re  é ta it  décomposée, dé-

a eus 
am é-

« ri.* rac in es  sociales, dans unepourv u e  d e  racine*  » décomposi----------  wurgeoisies soci6té b o u lev ersée . La d  ^
d'Amérique latine, la defaite subie . t  pe ffo n d re m e n t au  g
par l’imn»"-11 m e n t e t  d e  T E » » ,  c o m p ^ *  B

T hieu . d e  so n  ad m in is  exprimé
police, d e  son  a r m e e , du
la  d é s a g r é g a t io n  d e  ^  detoute

Sud-Vietnam et la “ iSl° n résence im-
la société, q u e  seu le  ,a  .^ p é r ia l i s ^  ... utic aetaite cuisante. Il m édiate, d irec te . d e çn les

n’a pu vaincre le peuple vietnamien, U S  m asq u a it e t  co n ten a
ouvriers et paysans, engagé dans une aggravant.

___ ju .nvcc au
nam et les contrecoups qu 'elle 
sur la crise du système politique 
ricain lui-même.

Pour la première fois de son his
toire, l'impérialisme américain a subi 
au Vietnam une défaite—
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A  S O N  I M P A C T  
glM A M K K I O K K  I . A T I N K

Lfn é v é n em en t d ’une telle po rtée  
a n éc essa irem en t de p ro fo n d es ré
percussions. P o u r les bourgeoisies 
gan g ren ées d 'A m é r iq u e  lutine, la 
ch u te  b ru ta le  du  rég im e T h ieu . s 'e f
fo n d ra n t en q u e lq u es  sem aines de 
to u te  sa h a u te u r  et de tou t son poids, 
eSt v en u e  ra p p e le r  un exem ple  p ro 
che, q u i est resté  pour eux une h a n 
tise, celu i d e  la c h u te  en quelques 
jo u rs  —  du  31 d éc em b re  1958 au  2 
janv ier 1959 —  du  rég im e com pra- 
d o re  p o u rri de B atista  à C uba. C e ré 
gim e, lui aussi, s ’é ta it e ffo n d ré  de 
tou t son po ids, la issan t une brèche 
qui a  m a rq u é  l’o u v e r tu re  de la révo
lu tion  c u b a in e  et le po in t de  d ép a rt 
d ’une m ob ilisa tion  révo lu tionnaire  
des m asses s ’a tta q u a n t aux  in stitu 
tions de  l’E ta t co m p ra d o re . P our les 
régim es d ’A m ériq u e  du  Sud et 
d ’A m ériq u e  ce n tra le , la ch u te  de 
T h ieu  a eu  des aspec ts p rém o n ito i
res et a été  ressen tie  d u rem en t. P our 
les m asses exp lo itées et opprim ées 
p a r  l’im péria lism e en A m ériq u e  la
tine , la d é fa ite  de  l’im péria lism e a 
é té  ressen tie  co m m e leu r p ro p re  vic
to ire .

A u cu n  m ilitan t d ’A m ériq u e  la
tine , y co m p ris  ceux  qu i o n t eu les 
d ésacco rd s les plus p ro fo n d s avec 
to u te  son  o r ie n ta tio n , n ’a oub lié  le 
titre  du  d e rn ie r  tex te  d ’E rn e s to  C he 
G u e v a ra  : « C rée r , deux , tro is, de 
n o m b reu x  V ie tn am . » L ’o rien ta tio n  
fo q u is te  n ia n t l’hég ém o n ie  du  p ro 
lé ta r ia t p réc o n isée  p a r  C he G u ev a ra  
c o n d u isa it à l’im passe  tra g iq u e  parce  
q u ’é tra n g è re  aux  m é th o d es  de la 
c lasse  o u v riè re . M ais le titre  de son 
te x te  tra d u isa it  b ien  ce q u e  signifiait 
p o u r  les m asses  d ’A m ériq u e  la tine 
le  c o m b a t d e  la  classe o u v riè re  et 
d e  la  p a y s a n n e r ie  d u  V ie tn am  co n 
tre  l’im p é ria lism e . L a  v ic to ire  re m 
p o r té e  p a r  la  rév o lu tio n  m o n d ia le  au  
V ie tn a m  es t u n  fa it qu i vit depuis 
1974 d a n s  la  co n sc ien ce  instinctive 
d es  m asses d ’A m ériq u e  la tine et

r “ P P '> " '  p o l i t iq u es  e n t r e

après * £ *  ndu, ch il ien ,
pulatre de r i  ■ ’ ! '^ l,c (*c fr°n t po. 
VC„  Z  „  eû t  .Vu-
l iv ré  i r l  A C° n U c -révo lu t ion  et livre les m flssCs p ieds  et p , Mngs ,1C,
n ^ g int raUX appUyes sur I im péria
lisme US, a permis d am ortir quel-
q u e  p e u  e n  A m é r iq u e  la t ine  I o n d e
de choc im m édiate de I effondrem ent

c icu et (a d é fa u t de 1 im péria
lisme yankee

M ême am ortie par le coup d 'E tat 
du 1 1 septem bre et la politique traî
tre du front populaire. Tonde de 
choc a néanm oins eu .son impact. 
D epuis avril 1975, la défaite subie 
p ar l'im périalism e yankee au Viet
nam , au C am bodge et au Laos, et 
la crise politique —  ouverte dé» 
avan t la défaite de l’imperialisme US 
au V ietnam  —  que le W atergate a 
cristallisée, m ais à laquelle la dé
faite a donné toute son am pleur, se 
situen t en arriere-p lan  de la crise 
de dom ination  politique que connais
sent l’écrasan te m ajorité des regimes 
d ’A m érique latine, im puissants a ré
gler, sinon à aborder, la solution des 
problèm es propres qui se posent aux 
nations opprim ées.

L’exem ple de l’A rgentine est par
ticu lièrem ent significatif Le coup 
d 'E ta t du 24 avril 1976 a été orga
nisé, com m e ceux de Banzer. de 
P inochet ou des militaires brésiliens, 
avec l’accord  et les conseils actifs de 
l’im périalism e US. Il avait été im 
m édiatem en t précédé par le refus de 
K issinger de se rendre à Buenos Ai
res et de cau tionner le régime d Isa- 
bel Peron. L 'incapacité de la junte 
à  m aîtriser la situation politique, et 
à stabiliser depuis cette date les rap 
ports aussi bien entre les classes qu a 
l’in térieur de la bourgeoisie elle-m e- 
me, tradu it la présence d ’un m ouve
m ent de masse qui n ’a pas ete éc ra
sé Le fait que V idela ne parvienne 
pas à fourn ir à  la bourgeoisie e t a  
[•im périalism e en A rgentine les ba
ses d 'u n e  form e de dom ination  poli- 
tique
ses d ’une form e —- ....... ■

stable contribue a donner tou te
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t -Ts ï 'ï " ' - - ' 5solument decisn. h»' cvctàme de 
ses contrecoups sur le s/steme ae 
domination politique de la bour eoi- 
sie impérialiste amencaine elle- 
même.

Ici. ce sont en réalité tous les faits 
politiques majeurs des mandats pré
sidentiels successifs de Nixon qui exi
gent une appréciation exacte. La dé
faite au Vietnam et Watergate m e
surent l'ampleur des problèmes que 
doit résoudre l'impérialisme US. mais 
des événements d'une portée aussi 
importante doivent y être reliés : les 
voyages de Kissinger et Nixon à Pé
kin en 1972. consacrant l’intégration 
de la bureaucratie chinoise dans le 
dispositif contre-révolutionnaire mon
dial : les accords de Moscou de 1972 
et le resserrement étroit de Talliance 
oontre-revolutionnaire entre l'impéria
lisme américain et la bureaucratie du 
Kremlm : fa déclaration de Nixon du 
15 août 19/1. mettant fin à la con- 
«nrbdue du dollar en or e. à tom
le systeme de Bretton-Woods.

cteS en,re les
«  confir̂ \e~ r 7 , T
ten tan t des années 1974- 197  ̂ i  î f  
^ulte et leur a - 5 en est
impulsion. Ils ont im ltJ'-"! nouvelle 
016,11 de la no., - 1 établisse-
^ornrne un impéi^t /  “ ^ a l l i a n c e  
,a .Politique de VimL ?  eg0n^Ue de 
5f,n- bureaucÏÏ? 'Sme ai"éri- 

de Cas(ro d*URSS. de
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Ces d é v e lo p p e m e n ts  0m  

m ension fo n d a m e n ta le  d ]  une 
E tats-U nis e u x -m ê m e s ,’ ^
jam ais p e rd re  d e  vue. D a n he fa 
pre pays, l 'im p é ria lism e  ï j s  S°n Pr? 
fronté à un e  s itu a tio n  où  H i St %  
nécessaire de b o u lev erser  le* 
entre les classes, les ra p P onraiW  
ques, les in s titu tio n s  q Ue lV: p°liti
a légués e t q u i so n t d é s o rm a k t0ire lui 
tés à ses b eso in s  o b jec tifs  à lnadaP* 
m ondial. Il lu i fa u d ra it  ’ édif°n rô,e 
ten ter d ’éd ifie r , u n  E ta t f o r t ’ °u

D e K e n n e d y  à  Johnson 
Johnson  à N ix o n  e t à  C a r w  et de

U«ii 1o i« aujour.d ’hui, la  c o n s tru c tio n  d ’u n ^ f ^  
est d ev en u e  u n e  nécessité t f°n 
plus p re ssa n te  p o u r  rim p é S r* * 11 
am érica in . M ais  c e tte  néce&sjr me 
se réaliser, .su p p o se  de  eieamL ^  
bou leversem ents, aussi bien 
veau des ra p p o r ts  e n tre  la b o u L ? ‘ 
sie a m é n c a in e  e t la classe o u v r it  
qu ’à l ’m té n e u r  d e  la bourgeoisie elle 
m êm e, e n tre  ses d iffé ren tes  couché 
et frac tio n s.

C 'est là  q u ’il f a u t chercher la si
gn ification  d u  W a te rg a te , de la chute 
de N ix o n , e t le  fil conducteur des 
difficu ltés in te rn e s  de la politique 
am érica ine , q u i se  so n t poursuivies 
et a p p ro fo n d ie s  sous F o rd  et main
tenan t sous C a rte r ,  e t qui sont indis
sociables d e  la  nouvelle  période de 
la rév o lu tio n  p ro lé ta r ie n n e  à l'échelle 
m ondiale . L a co n s tru c tio n  d ’un Etat 
fo rt ex ig era it l 'in té g ra tio n  complète 
des p o u v o irs  fé d é ra u x  ; la transfor
m ation du  p a r le m e n ta r ism e  (aussi vé
reux so it-il) en  c o u v e r tu re  du pou
voir d ’E ta t e t de  sa représentation, le 
p résiden t d es  U S A  ; un e  symbiose 
encore p lus é tro ite  e n tre  l’Etat et le 
capital f in an c ie r . A p rè s  bien dau- 
tres —  W ilson . R oosevelt, Kennedy 
— , N ixon  e t K iss in g e r se sont avan
cés su r ce tte  voie ju sq u ’à ce q 
le Watergate vienne bouleverser 
dispositifs' m is en  p la ce  e t Perm5”£  
a,nsi aux in té rê ts  p rov inciaux , I* 
tés, de  ce rta in e s  f ra c tio n s  du cap1 
am éricain de re le v e r  la tête.

Dix m ois ap rè s  l’accession  
ter au  g o u v e rn e m en t, la  crise &
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forme de dom ination  de classe de 
|a bourgeoisie am éricaine sc poursuit. 
C arter ne parv ien t pas à définir et ap
pliquer une politique d ’ensemble co
hérente. Il se heurte aux mêmes obs
tacles que scs prédécesseurs ; l’inadé
quation des rapports sociaux et poli
tiques, du contenu des institutions 
des USA et des exigences auxquelles 
l’im périalism e US est confronté.

Cette situation existe avant même 
que la classe ouvrière am éricaine n ’ait 
com mencé à avancer vers le centre 
de la scène politique et n’ait en par
ticulier repris le com bat pour la cons
titution de son expression politique 
propre, son parti indépendant de 
classe. Sur le plan des positions éco
nomiques su r lesquelles elle campe, 
la classe ouvrière am éricaine a su dé
finir des lim ites à la liberté d ’action 
de la bourgeoisie am éricaine. C ’était 
le sens de la g rande grève de la Ge>- 
neral M otors en 1970. Mais le com
bat des N oirs dans les années 60, 
les m obilisations populaires, et en 
particulier de la jeunesse contre la 
guerre du V ietnam  ont égalem ent 
été à la base des difficultés croissan
tes que l’im périalism e US a rencon
trées pour jouer son rôle mondial 
face à la nouvelle m ontée in ternatio
nale de la  révolution. L ’ensem ble de 
la situation actuelle doit pousser la 
classe ouvrière am éricaine à  une ac
tivité politique indépendante. 47 % 
de l’électorat s ’est abstenu lors des 
élections de novem bre 1976. tradu i
sant le fait que de vastes secteurs 
de la classe ouvrière et des masses ne 
se reconnaissent ni dans C arter, ni 
dans F o rd , ni dans le P arti dém o
crate, ni dans le P arti républicain, 
sans avoir encore à cette étape d ’ex
pression politique propre.

LES R E P E R C U S SIO N S  
E N  A M E R IQ U E  L A T IN E  
D E  L A  N O U V E L L E  
S IT U A T IO N

L e poids écrasan t des contrad ic
tions que l'im périalism e am éricain a 
été co n tra in t de concentrer sur lui-

ma^ché’ m o ^ 1!® * ,a dislocat'on du marche mondial qui a tout au plus
été ralentie au cours des dernières 
annees les effets non m a î t r i ^ T u  
crise économique aux Etats-Unis 
memes, I ouverture de la révolut.on 
européenne au Portugal au moment 
m em e où Thieu s’effondrait, l'onde 
de choc brutale de l’effondrement du 
salazarisme dans toute l’Afrique, l’en
semble différencié de la situation de 
la lutte des classes mondiale enga
gée toujours plus nettement dans le 
cadre défini comme celui de la ré
volution imminente ont tendu à libé
rer chaque jour plus clairement, au 
sein du système politique et de la 
bourgeoisie américaine, des forces 
centrifuges. Les formes politiques de 
la dom ination de classe de l'impéria
lisme US sont inadaptées. Il y a une 
absence criante, manifeste, d’unité de 
vue. d ’unité d ’orientation, d 'unité de 
com m andem ent à la tête de l'E tat im
périaliste am éricain. A Washington, 
on « vacille » indiscutablement et l’on 
introduit, com me Brzezinski est mieux 
placé que quiconque pour l’apprécier, 
un facteur d ’instabilité spécifique qui 
se cum ule aux facteurs d'instabilité 
propres aux régimes politiques com- 
pradores de l’impérialisme en Améri
que latine —  et en certaines circons
tances les am plifie.

D ans son rapport à la septième ses
sion du bureau international du Co
mité d ’organisation pour la recons
truction de la IV* Internationale. S. 
Just a expliqué :

« L’impérialisme US est poli
tiquement en crise. La crise qui 
a abouti à la chute de Nixon, 
qui résulte de la défaite ai’ 
Vietnam, est loin d'être réso
lue. La politique de l'impéria
lisme US a des constantes. Elle 
s'appuie sur la bureaucratie du 
Kremlin et sur la bureaucratie 
chinoise contre les masses. Elle 
fait pression sur les bureaucra
ties et sur ses partenaires im
périalistes pour faire valoir ses 
intérêts spécifiques, encore que 
de façon très modérée. Pourtant, 
tout cela ne constitue pas en
core une politique globale co-



iS £ r s B & *
r i r  n rs ‘--'é‘
s r ÿ b r t s s trialisme u»  
ment. »

' Hps masses qui 
Face à la m° nt*xprime déjà dans

s'ann0nCe plie Période de la revo u- cette nouvelle P form idables
tion mondiale. ^ j^ ent de la vo- 
contrad.cl.ons surg éria]isnie US 
lonié commuine ^ ra tic  du Krem lin, 
et de la chinoise, du cas-
dC 13 bUdr  gouvernements eom pra- 
trisme, des g |a bourgeoisie na-

S e  desP PC  à établir un barrage
face à la révolution.

n „ côté de l’impérialisme US, 
Andrew Young. am bassadeur des 
Etats-Unis devant les N ations unies,
férence Todman, sous-secretaire
d’Etat pour les Affaires latino-am e- 
ricaines, ou Mme Patricia D ey.an 
coordinatrice du département difcta 
pour les prétendus « Droits de 1 hom 
me », agissent tous pour le com pte 
de l'Etat impérialiste am éricain et 
du capital financier, et c’est dans ce 
sens que leurs déclarations, in terven
tions et orientations doivent toutes 
être comprises. Aujourd’hui, ces d é 
clarations et interventions traduisent 
néanmoins d'importantes divergences 
sur la manière de faire face aux m as
ses en Amérique latine. Au som m et 
de l'Etat impérialiste et dans les sphè
res dirigeantes du capital financier, on  
est loin d etre parvenu à un accord 
sur la façon dont il faut affron ter 
stratégiquement la nouvelle période 
révolutionnaire mondiale t t  les rap
ports politiques entre les classes qui 
lui sont liés.

e n L m iT ?  e‘ -'a- Pollti^ ue ^
de( rc*,mes d»"t la nature 

. pas utenuque, ceux de Pino

t ^ ; dL ï ï d a - de ^  n " I
brw ,l,ens- « lu i  de M orales

B e rm u d ez  a u  P é ro u  in tè g re  
| .Unc d e  le u rs  ^ m p , )SUnt^ '  c0 
m en ts d e  c r .s c  p o l i t ,q ile  ^  le, S  
sés p ro p re s  a  la  b o u r g co i -°n m J ' r  
liste d o m in a n te .  L e s  d ir jB ‘"'Péri 
rég im es p o l i t iq u e s  d ’A m é r i , ,  0,5 d!" 
a p p ré c ie n t m ie u x  q u e  ^Uc |â(j«s 
q u 'il n-y a p a s  u n i té  d e  ™ cotlq?; 
c o m m a n d e m e n t à  Ja  t£ te  et Jj 
a m é ric a in  e t q u e  n m p é r ia ,£*  l’fcuj 
e m p ir iq u e m e n t,  e n  d e h o r s  e toi 
d ’e n se m b le . ^  ün -

A son  to u r ,  l’a b s e n c e  d ’ 
s tra té g iq u e  d 'e n s e m b le  fa c e  Pla* 
tée d e  la  r é v o lu t io n  m o n d ia le  
l’im p é r ia lism e  U S  e n  A m érin °nduit 
tin e  à c h e r c h e r  à é la r g ir  q u e la  la' 
les fo rm e s  p o l i t iq u e s  d e  | a d Peu 
tio n  d a n s  u n e  s é r ie  d e  p ay s 
1977, o n t a in s i c o m m e n c é  une 
de  c o n s u l ta t io n s  n o n  é q u iv o q u es  
leu r o r ie n ta t io n ,  d o n t  l’in v ita tio n  f *nS 
à F re y  e t  à  A ln n e id a  p a r  M o n d a ' 
e t B rze z in sk i d e  le u r  re n d re  visite 
c o n s titu e  u n  e x e m p le  parfaitem ent 
c a ra c té r is t iq u e .  C ’e s t  d a n s  ce cadre
q u e  se s i tu e n t  les encouragem ents 
d o n n é s  a u  g o u v e r n e m e n t  M orales Ber
m u d e z  d a n s  sa  r e c h e r c h e  des moyens 
de m o d if ie r  le s f o rm e s  politiques de 
ia d o m in a t io n  b o u rg e o is e  au  Pérou, 
et q u e  p re n d  p la c e  ég a le m e n t l’es
p o ir  d e  v o ir  u n e  issu e  s im ila ire  s’or
g an ise r  a u  B rés il, p lu s  généralem ent 
d an s  les a u t re s  p a y s  so u m is  à la dic
ta tu re  m il i ta ire .

C ’es t d a n s  ce  c a d r e  q u e  se situe 
l’a n n o n c e  fa ite  p a r  B a n z e r  de  « cons-  ̂
ti tu t io n n a lis e r  » la d ic ta tu r e  en Boli
vie. C e tte  d é c is io n  t r a d u i t  la modifi
ca tio n  d a n s  les r a p p o r t s  p o litiq u es  en
tre  les c la sse s  q u i s 'e s t  o p é ré e  en o- 
livie en  f a v e u r  d u  p r o lé ta r ia t .  Mai 
elle c o n s titu e  e n  e l le -m ê m e  un ^  
qui ne  p e u t q u 'a c c é l é r e r  la  crise po
litique.

L 'im p asse  d e s  ré g im e s  d e  
de  V id e la . d e  B a n z e r . d e  la  ^ l̂ ta  • 
en E q u a te u r , l 'é c h e c  c r o is sa n t  des 
lita ires b ré s il ie n s  a p r è s  u n ^  ^«qu- 
p assag ere  d e  su c c è s , la  c r is e  du  
v e m e m e n t M o ra le s  B e r m u d e z
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la n a tu re  n ’est pas id en tiq u e  aux ré
gimes q ui v ien n en t d 'ê tre  m en tion
nés) fa isan t su ite  à la faillite du  ré
gime b o n a p a r tis te  de  V clasco A lva- 
fado rep o se n t su r  le co m b at inces
san t m ené p ra tiq u e m e n t dan s l’en
sem ble des pays d ’A m ériq u e  latine 

ar la c lasse o u v riè re  et les m asses 
o p p r i m é e s .  M ais ils s 'in sc riven t dans 
un p rocessus d é te rm in e  dû à la pu 
tréfac tion  du  tissu social dans son

ensem ble, d u  fait de la  place occu
pée par les pays d ’A m é r iq u e  latine 
au  sein du  m arché mondial, en tant 
que pays semi-coloniaux soumis au 
joug de l’impérialisme, où les tâches 
dém ocratiques bourgeoises n ’ont pas 
été  accom plies, et auxquels il est in
terdit encore plus rigoureusem ent au 
jo u rd ’hui que par le passé d ’accéder 
au m arche mondial autrem ent que 
par l’en trem ise de l ’im p é r ia l ism e .

2 - crise des formes de domination 

et affaissement des structures sociales

A van t de p asser à  la tro isièm e p a r
tie de ce t a r tic le  où  nous ten terons 
de d o n n e r une ap p réc ia tio n  du  m o u 
vem ent d ’ensem ble  du com bat du 
p ro lé ta ria t dans les pays d ’A m érique  
latine, il f a u t co n sac re r  une section  
à l’analyse des fac teu rs  à l’œ uvre 
dans l’a ffa issem en t des struc tu res 
sociales.

A ucune a p p ré c ia tio n  co rrec te  de la  
situation  p o litique  d an s ces pays ne 
peut négliger ce fac te u r  qu i do it ê tre  
traité, ne fû t-ce  q u e  b rièvem en t, 
com m e un é lém en t spécifique exi
geant une ana ly se  p a rticu liè re .

L ’E M P R I S E  A C C R U E *
D U  C A P I T A L  E T R A N G E R

Le p ro lo n g em en t a rtific ie l de l’exis
tence du  m ode de p ro d u c tio n  cap i
taliste au  co u rs  des tren te  dern iè res  
années a a c ce n tu é  les ten d an ces  inhé
ren tes à  la ph ase  im péria lis te , phase 
de réac tio n  su r  to u te  la ligne. E lle 
a aggravé, à un  p o in t jam ais  a tte in t 
a u p a ra v a n t, les co n d itio n s  faites aux 
pays sem i-co lo n iau x  d an s le cad re  
du m a rc h é  m ond ia l.

L ’a c c u m u la tio n  g igan tesque de ca
pital sous ses tro is fo rm es (capital

p roductif, capital m archandise, capi
tal argen t) a dépendu de l’énorm e vo
lan t d ’en tra înem en t de l’ensemble de 
1 économ ie que les dépenses d 'arm e
m ent et parasita ires de toutes sortes 
on t constitué , de sorte qu 'une grande 
partie  du  capital argent notam m ent 
est du cap ita l fictif, mais qui doit 
rap p o rte r com m e tout capital peur 
être  du capital. L’un des terrains 
d ’activ ité privilégié de ce capital s'est 
situé dans les pays semi-coloniaux, 
en  particu lie r ceux d ’A m érique la
tine. C onjo in tem ent, la productivité 
sans cesse accrue des entreprises ca
p italistes, l'accentuation  des tendan
ces à la concentra tion  et à la cen
tralisation . l’em prise accrue du capi
tal financier et des m onopoles sur les 
rouages de l’économ ie m ondiale ont 
signifié une accentuation de l'em prise 
p ou rtan t déjà décisive du capital fi
nancier sur ces pays.

T raditionnellem ent, les investisse
m ents des trusts im périalistes se con
cen traien t principalem ent dans le 
secteur m inier, dans les plantations 
et dans les moyens de com m unica
tion et d ’échange (chem ins de fer, 
ports, té légraphe et téléphone). Au 
cours des quinze à vingt dernières 
années, cette situation  s’est m odifiée.
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n v c s t i s s c m c u t s  é tra n g e rs  se sont 
k CS, ' ifics, de so rte  q u ’en p lus des 
d 'vCf‘’rs tra d itio n n e ls , a u c u n  secteu r 

b a n q u e , du  co m m e rc e  ou  de 
,vîs tr jc m a n u fa c tu r iè re  n 'éch ap p e

* ' m ais à l ’em p rise  d irec te  ou in- 
désort .i),s g ra n d s  tru s ts  ban ca ire s  et 
fndu^ 'riels im p é ria lis te s .

cier sur l’ensem ble de l’économ ie v

SX? ,on'vcnues ™outes les anciennes struc-
■ >ociales dans le 

Jl serait faux de croire.
u s so^ ,aIes dans les cam pagnes 
I serait faux de croire, en effet, que 

dans les pays sem i-coloniaux d ’Amé-

ia fin des an n é e s  30  et d an s les 
Vées 40, u n e  p a r tie  des pays d ’A m é- 

a la tin e  av a it c o n n u  un procès 
d a n s  le

nolitiqu“  d ite s  d e  « si 
S ^m p o rta tio n s  ». C e  p ro cessu s  a  ge- 

o r a l e m e n t  etc  lim ite  au x  industries 
H biens de co n so m m a tio n , m ais il 
f ’est e f f e c t u é  avec des ca p ita u x  p ro 
pres a c c u m u l é s  e n tre  les m ain s  de 
la bourgeoisie  n a tio n a le  en lu tte  pour 
son a ff irm a tio n  en  ta n t q u e  classe 
b o u r g e o i s e  en son p ro p re  d ro it.

L’industrialisation des an n ées 60 
effectuée avec la b én éd ic tio n  des 
é c o n o m i s t e s  d e  la C E P A L  su r  la 
base de l’investissem en t direcî accru  
des grands pays im p éria lis te s  et des 
o r g a n i s a t i o n s  b an c a ire s  in te rn a tio n a 
les^ (B IR D , B ID ) a  eu  des co n séq u e n 
ces sociales to u t a u tre s . E lle  a  fait 
des industrie s des pays les p lus im 
po rtan ts  d 'A m é r iq u e  la tin e  (A rgen 
tine, Brésil, M ex iq u e) co m m e des 
plus petits  essen tie llem en t des c h a î
nes de m o n tag e  p o u r  la  p ro d u c tio n  
de m arch an d ises  co n çu es à l 'é t ra n 
ger, et d o n t un e  p a rtie  souven t im 
p o rtan te  des p ièces e t to u t l ’éq u ip e
m ent son t im p o rté s . L es en trep rises  
la tin o -am érica in es  o n t é té  d e  plus 
en plus rivées au x  en tre p rise s  é tra n 
gères d o n t elles son t ou  bien les 
filiales, ou  b ien  les so u s-co n tra c ta n ts . 
D ans les pays o ù  elle ava it com 
m encé à ém erg er, la bourgeo isie  in
dustrie lle e m b ry o n n a ire  des années 
1940 et 1950 a é té  bien  souven t é li
m inée ou tra n s fo rm é e  en  cou rtie rs  
et in te rm éd ia ire s  des tru s ts  im p éria 
listes.

M ais les co n séq u e n ces  de l'em prise  
accru e  du  cap ita l f in a n c ie r  ne s’a r
rêten t pas là. Les fo rm es nouvelles, 
beau co u p  p lus g lobales et p lus pro
fondes, d ’em p rise  du  cap ita l finan-

ca d re  de 
su b stitu tio n s

n q u e  latine. Je capital f in a n c e r  „ 
cesse de s m teresser aux productions 
agricoles. Tout au plus, a-t-il aban
donne certaines productions jugées 
m oins rentables, dans certains pays. 
G lobalem ent, I cm prise sur l’agricu l
tu re  est bien plus large et plus pro
fonde qu 'avan t.

LA N O U V E L L E  E M P R ISE  
IM P E R IA L IS T E  
S L R  LE  S E C T E U R  
A G R A IR E

A lo rs que p o u r certains types de 
p ro d u its  et dans certaines régions, 
les tru sts  no rd -am éricains ont aban 
donné la p roduction  directe, ce n'est 
pas le cas dans d 'au tres  régions. Les 
changem en ts in tervenus en A m érique 
c e n tra le  et au  M exique, p ar exem 
ple, son t liés à une réorien tation  de 
la  p ro d u c tio n  : l'exp lo itation  d irecte 
p a r  les E ta ts-U n is  des légum es et des 
fru its  a augm en té , alors que celle de 
la ban an e  décline.

La nouvelle  pénétra tion  im péria
liste d irec te  dans les cam pagnes a 
été particu liè rem en t no tab le au M exi
que, au  Brésil et en Colom bie. Elle 
s’est faite  dans la p roduction  de 
fru its  et légum es et dans l'élevage no
tam m en t. A u Brésil, elle a fait du 
pays le second p ro d u cteu r m ondial 
p o u r le so ja, mais sous contrô le com 
plet des trusts am éricains. Au Brésil 
et en C olom bie, com m e dans ce r
ta ins E ta ts d ’A m érique cen tra le , la 
pénétra tion  s'est faite p ar le rach a t 
des grands la tifundia et leu r tran s
fo rm ation  en très g randes ex p lo ita 
tions capitalistes. Au M exique, elle  a 
com porté  une nouvelle co n cen tra tio n  
des terres paysannes.

D ans l'ensem ble des pays, d 'a u tre  
part, il y a une em prise  abso lue des 
trusts étrangers d ans les secteu rs in-
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dustriels et bancaires qui entourent 
la pnhluction agriché : vente et pro
duction de machine* agricoles au 
Mexique, en Amérique centrale et 
en de nombreuses régions J 'Améri
que du Sud, par Caterpillar In icio r, 
J o h n  Deer a n d  Co ; équipement de 
transpim agricole dans toute la ré
gion par Kaiser, par exemple ; vente 
des semences en Argentine, où Car a il 
est le p r in c ip a l exportateur de blé 
d'orge, de maïs et d'autres céréales ' 
production eiou vente d'en s rais
^Uments pour le bétail et d'insccti 1 ^mcrique latined'aliments pourcides dans toute I Amérique /aum. 
par Ralston. Purina, Borden. Mon
santo. Dow Chemicals : activités ban- 

fin a n c e m e n t de Vinvestis- ^ h  ré-e. fn ^ a n s  toute la ré-
semem *«nf | nk 0f America a q u a 

rante^* succursales. ^ de )iens

étranger, les re-
nroduction dans l'ag n cu l- 

lauons de pr croissante

î Z g s z t e s x .

fixés dans l'hacienda, tandis qu  un 
flot incessant de paysans déracinés, 
rejetés complètement des cam pagnes, 
va accroître les bidonvilles aux p o r
tes des grandes concentrations u r 
baines.

Au Mexique, où la bourgeoisie 
avait voulu asseoir sa dom ination 
dans les années 30 et 40 sur une 
réforme agraire assurant des m oyens 
d’existence à un large secteur de la 
paysannerie, la concentration des te r
res sous 1 impulsion du capital é tran 
ger a repris avec force. Selon une 
etude qu, cite des statistiques offi- 

"°mbre des '^ailleurs
1950 de iT  ''ir5 *  Passé deP™ la fnrl J m'llion (soit 30 % de

de la moitié de cette 'T $’ $0it plus 
vail. de cette forœ  de tra-

!-ensemble de rrt** - , 
traduit dautre naît evolutl°n  se

l’in flucnce  des organis 
intcniationmix ou priv6s- * h«n-
c o m m e rc ia le s  d e s t in £ cs x > 'u|i, ^
tion o n t a u g m e n té . u „ d ■
d e n té e s  pour I a l im e n tâ t ; , ,  *l»e *' 
ont stagne o u  d im in u é .  ° n

(En millions de tonnes)
l9"hE x p o rta tio n s  . *

B a n an e s
S u c re
Boeuf

Consommation locale :

220 « 

68 5̂
163 *1

H a r ic o ts  
B lé 
R iz

17
37
69

6
18
63«L’Agence américain 

développement, cite Jî? p°uf le officiel américain, aid* 
vernement de la  Coi 8°u- 
suivre une stratégie i°mbie * 
loppement qui en cou rti déve' 
sage de la production 
à d’autres cultures pouvant S* 
produites plus économwLî^ 
si bien que la C o lo X e ^ 1 
porte actuellement rJL T  
85 % de ses besoins en blé ,

Il en a  ré su lté  d ans ce pays comme 
dans tous les au tre s  une dégradation 
totale des co n d itio n s  d ’existence des 
masses laborieuses. Celles-ci n’étaient 
pas élevées av an t, m ais tous les équi
libres an té r ieu rs  o n t été rompus. 
L ’im pact du  cap ita l financier a si
gnifié une nou v elle  régression dans 
l’agricu lture et u n  accroissement de 
la so u s-nu trition  ch ron ique parallèle 
à celui du  ch ô m ag e  e t aussi désas
treux que lui d an s  l’ensemble de ses 
conséquences.

U N  E N D E T T E M E N T  
EXTERNE V E R T IG IN E U X

L ’e m p r is e  a c c r u e  d u  ca p ita l 
c ie r  e t le s  f o r m e s  p r is e s  p a r  sa F  
n é tra tio n  d e p u is  1960-1965 ont eg 
le m e n t c o n t r ib u é  à  aggraver en
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co n d itio n *  d 'a c c è s  des pay* 
i*AnH’jiq ,,c ,Htinc au m«r^hé mon- 
I- I ( 'e t  accès  a é té  c o n trô lé  d epu is  

siè c le  P «r les b o u rg eo is ie s  é tra n -  
U? c s  e t s u b o rd o n n é  à leu rs ex igen- 

P c p u is  u n e  v in g ta in e  d ’années, 
cCS fo rm e s  tra d i tio n n e l le s  d e  ce tte  
° l h o rd in n tio n  (b o u rse s  des m a tiè re s  
SU Mnières à  L o n d rc s  e t à  N ew  Y ork , 
P£t sous c o n trô le  d es  g ra n d s  pays
• dustri-îls, e tc .), so n t v en u e s  s’a jo u - 
,n jes fo rm e s  te n a n t à la  p rése n ce  
*CqSsive .>ur p la c e  d es  f ilia les  des 
^rands tru s ts  e t m o n o p o le s  im p é ria 
l e s ,  d o n t les d éc is io n s  de  p ro d u c -
• n et d e  c o m m e rc ia lis a tio n  c o m 

m andent d e  faç o n  d é c is iv e  le m o n 
tan t des im p o r ta tio n s  et d es  e x p o r 
tations des p ay s  se m i-c o lo n ia u x , o b 
jets de  le u rs  a c tiv ité s  d ’in v estisse 
m ents.

L 'e n s e m b le  des p ro c e ssu s  a e u  p o u r  
effet d ’a g g ra v e r, si ce la  é ta it en c o re  
possible, les d é f ic its  c o m m e rc ia u x  de 
tous les p ay s  la tin o -a m é r ic a in s . D ’un  
côté, les im p o r ta tio n s  n e  ce sse n t 
d ’au g m en te r, du  fa it  d e  l’ac tiv ité  des 
filiales qu i f o n c tio n n e n t s u r  la  b ase  
de l ’im p o rta tio n  d e  le u rs  b ie n s  d ’éq u i
pem ent, le u rs  d e m i-p ro d u its  e t p a r 
fois m êm e le u r  m a tiè re  p re m iè re  d e  
base.

D u  cô té  des e x p o r ta tio n s , les d é 
bouchés tra d i tio n n e ls  p o u r  les m a 
tières p re m iè re s  se  so n t fe rm é s  à  m e 
sure q u e  les p a y s  c a p ita lis te s  d o m i
nants o n t tro u v é  d es  s u b s titu ts  au x  
m atiè res p re m iè re s  c lass iq u es , o u  les 
é lim inen t to ta le m e n t de  la  p ro d u c 
tion, ta n d is  q u e  les e x p o r ta t io n s  d e  
p ro d u its  m a n u fa c tu ré s  d é p e n d e n t e n 
tiè rem en t d e  la p la c e  o c c u p é e  p a r  
telle ou  te lle  f ilia le  d a n s  l ’o rg a n isa tio n  
m ond ia le  d e  c h a q u e  tru s t  e t des  d é 
cisions p rise s  p a r  ce u x -c i.

Les é c o n o m ie s  la t in o -a m é r ic a in e s  
se so n t p e u t-ê tr e  « in d u s tr ia lis é e s  », 
m ais la  s t r u c tu re  d e  le u rs  e x p o r ta 
tions —  e x p o r ta tio n  d ’u n  p e t i t  n o m 
b re  d e  p ro d u its  p r im a ire s  e t de  sem i- 
p ro d u its , d o n t  l 'é c o u le m e n t es t su 
b o rd o n n é  a u x  a léa s  d u  m a rc h é  e t a u x  
p o litiq u es d es  g ra n d s  tru s ts  q u i d é 
te rm in e n t à  le u r  g ré  les c o n d itio n s  
de l’é c h a n g e  —  ne s ’est n u lle m e n t

m odifiée Le résu ltat se tradu it au 
m vcau des chiffres : de 1 1 / ;  % du 
to ta l des exporta tions m ondiales en 

les exporta tions latino-am éri- 
^ n T o < c 0nî bo nt à 6 ’6 *  de «  w tal
I Q J  i  % cn 196()’ 5 -8 % en 1966, 5,4 %  en 1975.

Le volum e to ta l de la  dette  des 
pays sem i-coloniaux à  l'égard  des 
gouvernem ents, o rganisations in te r
nationales, banques com m erciales et 
au tre s  p rê teu rs privés n’est pas connu 
avec précision , m ais toutes les esti
m ations font é ta t de ch iffres ex tra 
o rd in a ire m en t élevés. * Business 
W e e k »  évalue le to tal à 180 m il
lia rd s  de dollars, ce qui représente 
« p rès  de deux  fois le m ontan t de 
la  d e tte  à long term e au  com m ence
m e n t de  1974 ». D 'au tres  sources 
d o n n e n t des estim ations allan t de 
150 à 200 m illiards de dollars. Un 
p eu  p lus p réc is son t les chiffres co n 
c e rn a n t le d éfic it annuel des paie
m e n ts  des pays en  voie de dévelop
p e m e n t non  p ro d u c te u rs  d e  pétro le : 
ce lu i-c i est passé de 9 m illiards en 
1973 à  28 m illiards en 1974 et 38 
m illia rd s  en 1975. P o u r cette année, 
ce d é fic it p o u rra it d im inuer un peu 
e t ne p lu s  rep rése n te r  « que » 31 
m illia rd s  de  do lla rs , m ais, m êm e en 
ce cas, p erso n n e  ne sem ble savoir 
ex a c te m e n t d ’o ù  va venir l'argent. Le 
d ire c te u r  général ad jo in t de la C hase 
M a n h a tta n  B ank de L ondres situe la 
d e tte  to ta le  des pays sem i-coloniaux 
à  145 m illia rd s de do lla rs  à  la  da te  
d e  d é c em b re  1975, et le besoin sup
p lé m e n ta ire  de financem en t pour 
co u v rir  les défic its en tre  1976 et 1980 
à  150 m illiards de do llars.

Q U E L Q U E S  E X E M P L E S  : 
B R E S IL , M E X IQ U E ,
A R G E N T IN E

O n estim e q u e  les pays d ’A m éri
q u e  la tin e  rep rése n ten t en v iro n  45- 
5 0  % d e  l ’en d e tte m e n t g lobal des 
pays sem i-co lon iaux , so it 80  à  100 
m illia rd s  d e  do lla rs. P o u r  le B résil 
seulem ent, la  d e tte  e x té r ie u re  a p p ro -
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,  Ae lia rd s m in im u m  d e  l ’c n d c ü n

. in  m»l**ar -f 1975, 45  m il l ia rd s  rcpré.*,»,,?11?®1!! .
actuellement les { je soja d e s tin e s  à  c o u v r i r  l» . ? ,cnt ! *

î o V r T ^ f  % l en7 e n  d *  U n c  J.
dont le BréSI'roductcL ir mondial |<; p |u s  im p o r ta n te  d e  c e lu i-ci f * '
le deuxième p o ria tcurs . vicc ( ,m o te ls )  d e  la  d e t te  e n lc Scr
l'un des plus Sr“  accroissement « •  u n  s p c c I a ]ls te  ^ , e»,. r.
'BUrfo i, a connu un ^c d.enj ea cment. ^  dello  a b s o r b e ^ * '

Iig,nr ,* c  cx,e“ eure La 1 «  c o n d ,t ,o n s  p ; a , , q u é e s  ^ s u i y  '

lement les 30 t n s  et demi
dette représente trois ans d e x p o r-  
d’importations paicment des ro
tations. Rien que j e  P ||c  cn tra l.  
térêts sur une somm P m j||iards de 
ne une sortie Brési|
dollars par an pour

les tu i iu iu u ..^  i / i a u i ju e e s  u ,va.« 
15 m illia rd s  d e  d o l la r s  ». N " tre  5 J  
vu ce  q u  e l le  r e p ré s p n t~  VHS av,wvu ce  q u e l l e  r e p r é s e n te
Je cas d u  B rés il. "**5:
LES C O N SE Q U EN C ES  

s par r —  D u  R E N F O R C E M E N T,  K , H, la période Echeverna, „ E LA P E N E T R A T IO N  
Aude couvrait e n v ;ro n _ ^  tiers D U  C A P I T A L  E T R A N G E R

le Mexique c o u v r a u des  
de son déficit com m erçai ^  ^
crédits etrang • ^  ja m oj_

Porti° n ^970 l'endettement public  
e ^ ^ é S e r  é ia , d'environ W 6

^ f m i l t r d f d T d o H a r s  
de 10 milliards de dollars. Selon des 
informations fournies par le —  
tère mexicain des Finan«;s, end 
tement serait en juin 1976 de 16 
milliards de dollars (dont 13 m illiards 
sont des emprunts à plus d ’un an). 
Dans les milieux bancaires mexicains 
aussi bien qu’étrangers, on parle ac
tuellement d’une dette extérieure de 
l’ordre de 24 milliards de dollars, dont 
18 milliards reviendraient à la dette 
publique. Déjà en 1970, le service 
de la dette correspondait, selon des 
calculs officiels, à 27 % des recet
tes d’exportations. Or, selon toute 
vraisemblance, ce taux a encore con
sidérablement augmenté depuis.

Les chiffres officiels pour l’A rgen
tine sont analogues à ceux du Mexi
que : 10 milliards de dollars, ce qui 
signifie que la dette effective doit 
également être d ’un montant analo
gue.

Une fraction chaque fois plus 
grande de la dette ne correspond plus 
depuis longtemps à une forme quel
conque d accumulation, mais à des
financer' , f  "%des,,n“  uniquem ent à 
I.™  j  defic"  annuel de la ba 
lance des paiements. Sur les 150 mil-

L es p ro c e s s u s  d o n t  n o u s  
d ’a n a ly se r  t r è s  r a p id e m e n t  q u e ? 10118 
asp ec ts  n e  d o iv e n t  p a s  ê tre  
dérés d ’u n  s im p le  p o in t  d e  vueC° ^ Si' 

é c o n o m ic is te  » .CC(jjn o m iq u e  o u
s’ag it d e  p r o c e s s u s  s o c ia u x  au  
le p lu s  la rg e  d u  te rm e ,  d o n t  les JorT 
sé q u en c es  p o l i t iq u e s  s o n t  trè s  im POr 
tan tes . P o u r  e n  s a is i r  la  p o r té e  ii 
est n é c e s sa ire  d e  t e n t e r  d e  les situer 
d an s  u n  c o n te x te  h is to r iq u e  pjUs 
vaste .

L ’in té g ra t io n  d e s  p a y s  d e  l ’A m éri
q u e  la t in e  à  l ’é c o n o m ie  m o n d ia le  a 
eu lieu m o y e n n a n t  u n  d év e lo p p em en t 
h is to riq u e  q u i a  c o m p o r té  des as
pects p a r t ic u l ie r s ,  q u i  d is t in g u e n t ces 
pays des p a y s  c o lo n ia u x  o u  semi- 
co lo n iau x  d ’A s ie  o u  d ’A fr iq u e .

La p re m iè re  p h a s e  d e  c e tte  inté
g ration  r e m o n te  a u  XVI® e t  a u  X V IIe 
siècles, c ’e s t - à - d i r e  à  l ’é p o q u e  du  ca
pital m a rc h a n d ,  e t  a  e u  p o u r  cadre 
la c o n q u ê te  c o lo n ia le .  A u ss i bien le 
systèm e d e  d o m in a t io n  p o lit iq u e  que 
les fo rm es  d ’e x p lo i ta t io n  d u  travail 
et d ’a p p ro p r ia t io n  d u  s u r tr a v a i l  éta
blies p a r  les E s p a g n o ls  o n t  p ris  ap
pui su r  les r a p p o r t s  s o c ia u x  anté
rieurs à la  c o n q u ê te .  L a  c o n q u ê te  a 
m ain tenu  en  p la c e , to u t  en  les sub- 
vertissan t (en  e n  f a is a n t  la b a se  d une 
o rg an isa tio n  d e  la  p ro d u c t io n  tour
née vers le m a rc h é  m o n d ia l) , les 
anc iennes fo rm e s  s o c ia le s  (m ita , com -
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^ u n Büté p a y s a n n e , e tc .). L e d eg ré  
i d é v e lo p p e 01001 d es  fo rc es  p ro d u c -
• cs d ’a b o rd ,  la  d é c a d e n c e  éco n o - 

tl'-nue d e  l ’E sp a g n e  e n su ite , o n t si-
jfié d ’a u tre  p a r t  q u ’en  to u t é ta t 

cau se l’im p a c t d e  la c o n q u ê te  
♦est r a re m e n t fa i t  en  p ro fo n d e u r .

L a fo rm a tio n  d e s  E ta ts  bou rg eo is  
, l ’A m é r iq u e  la tin e , à  la su ite  des 
u erres d ’in d é p e n d a n c e  d e  1810- 

f«24  a  e u  ,ieu  c o m m e  co n séq u e n ce , 
d ’u n e  p a r t,  d u  d é v e lo p p e m e n t d u  c a 
p ita lism e  en  A n g le te r re  e t, d ’a u tre  

art, d e  l ’im p a c t d ire c t d e  la R évo
lution fra n ç a ise . L es  g u e rre s  d ’in d é 
p e n d a n c e  t r a d u is e n t le fa it que  su r  
un c e r ta in  p la n  l ’A m é r iq u e  la tin e  se 
t ^ u v e  d é jà  in té g ré e  d a n s  l ’h is to ire  
m o n d ia le  e t les p ro c e ssu s  m o n d ia u x  
de la lu tte  d es  classes.

M ais le s  E ta ts  q u i se  fo rm e n t se 
c o n s titu e n t  à  l ’o m b re  d u  c a p ita l a n 
glais e t p a r fo is  so u s son  ég ide d i
recte. S u r le  p la n  p o litiq u e , l ’in d é
p e n d a n c e  c o n s a c re  essen tie llem e n t le 
tran sfert d u  p o u v o ir  p o lit iq u e  an c ie n 
n em en t ex e rc é  p a r  les fo n c tio n n a ire s  
de  la  c o u ro n n e  d ’E sp a g n e  au x  o li
g a rch ie s  te rr ie n n e s  e t com m erc ia le s  
locales. S u r le  p la n  des ra p p o r ts  d e  
p ro d u c tio n , e lle  v o it la  co n so lid a 
tion du  la tifu n d iu m  e t  la  m ise  en  
p lace d ’u n e  su b o rd in a tio n  co m p lè te  
du  m a rc h é  in te rn e  des n o u v eau x  
E tats au x  beso in s d u  c a p ita lism e  b r i
tann ique.

D e ce fa it , il n ’y  a  eu , a u  m ieu x  e t 
dans q u e lq u es  E ta ts  se u lem en t, q u ’un  
déve loppem en t o rg a n iq u e  e x trê m e 
m ent f ra g m e n ta ire  des  ra p p o r ts  de  
p ro d u ctio n  c a p ita lis te s , q u i p re n d  d é 
fin itiv em en t fin  le jo u r  où  le p a ssa 
ge à l’im p é ria lism e  et l ’in te rv en tio n  
po litique e t m ilita ire  d es  b o u rg e o i
sies an g la ise , f ra n ç a ise , e t p lu s  ta rd  
yankee, v ie n n e n t c o u p e r  c o u r t  co m 
p lè tem en t (vers 1880) à  la  fo rm a tio n  
d ’E ta ts -n a tio n s  so u v e ra in s .

 ̂ A u  c o u rs  d es  a n n é e s  1860-1940 , 
l’im p é ria lism e  a la issé  lu i aussi les 
anciens r a p p o r ts  so c iau x  p a rtie lle 
m ent en  l ’é ta t. D a n s  les b ran c h es  de 
la p ro d u c tio n  q u i l’in té re ssa ien t, il a

i™rP#U,*  ,c développem ent d e  rac 
le* a fait Pr° d u c ,,o n  c a p e l in e *  et 
S r J ! /  -, g,r COmmc «ne greffe 

imposée de In fé r ie u r . M a .s^ d a n ,
on<cr ' geS a c te u r s  de l'économ ie, il a 
o p ère  une cen tralisation  du su rtra 
vail à son profit, dans des cond.tions 
qui laissent les anciennes form es so
ciales encore en place.

C  est ainsi que des institutions tel
les q u e  i anc ienne com m unauté 
p ay san n e  ind ienne on t survécu sous 
une fo rm e tou jou rs p lus pétrifiée, en 
se désagrégean t len tem ent, mais sans 
s ’e ffo n d re r  encore.

P en d an t to u te  ce tte  phase, la form e 
d o m in an te  de la péné tra tion  du capi
tal é tra n g e r  a été  celle de l’enclave, 
d o n t l ’une des carac téristiques était 
la  coex istence des form es sociales 
les p lus développées et de nom breu
ses fo rm es p récap ita lis tes  d ’organisa
tion  de  la p ro d u c tio n  dans le cadre 
du  la tifund ium  trad itionnel, mais 
aussi en dehors de lui, dans les sec
teu rs paysans restés p resque to tale
m en t. en  m arge d u  développem ent 
h is to riq u e . L ’ex istence des form es 
précap ita lis tes dans les cam pagnes ne 
fa isa it en  au c u n e  m an ière  des éco
nom ies en q u es tio n  des économ ies 
« féodales », c a r  une cen tralisation  du 
su rtrav a il d an s tou tes ses form es 
s ’o p é ra it en perm an en ce  au  p ro fit du  
cap ita l f inancier. P en d an t des d é 
cennies néanm oins, ces form es ont 
coexisté  avec les secteu rs où  les rap 
p o rts  d e  p ro d u c tio n  cap ita listes 
é ta ien t p le in em en t im plan tés. E lles 
o n t fo u rn i la base p lus ou  m oins 
s tab le  des fo rm es de dom ination  po
litique  associées aux  anciennes o li
garch ies.

D E S  C O N T R E C O U P S  
S U R  T O U T E S  LES C LA SSES 
D E  L A  S O C IE T E

Sous l’im pact des fo rm es nouvel
les e t accrues de  la péné tra tion  du  
cap ita l financier depuis 3 955-1960, à  
un  rythme to u jo u rs  p lus rap ide , c ’est 
l’ensem ble des s tru c tu re s  économ i-
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Î Ï L . ^ i c c r *  du capitil etran- 
M tp r c i r é  ter-

■ r.^ac nKNiif-ation de 
sociaux dont

é> ju:t ^tee i« P*vot- a' tC U ^  ! 
pccr die *  son ancien statut social 
a tout ce quelle considérait ses p n -  
vilèces Pour la bourgeoisie prise en 
général, il y a eu une accentuation 
de l'ensemble de ses traits parasitai
res et sa réduction à un statut plus 
fortement compradore que jamais. 
Aujourd'hui, de vastes secteurs des 
classes dominantes n’ont pas le choix 
de se mouvoir autrement que dans 
l’orbite immédiat du capital financier 
impérialiste, de ses banques et des 
filiales de ses trusts.

Dans le cas des masses paysan
nes, les processus se sont traduits par 
un mouvement dramatique de paupé
risation et de lumpenisation. Ces

r r  ,été ct,assées des camPa-
“  s les «PPorts sociaux qui 

~  ^  W ial- mê™
*  MA c«  °m é,é b ri-
intégrées pou, " 0nt ,Pas «té
Ports de production "S rap '
Par l'impérialisrne F|?pital's,es régis 
fc d « n s  de n o l „ , Elles °" t été je-
*  ''économie en m Pa>S en mar£een marge de ]a

c c té . L eurs cond itions h- 
sont une m a n ifesta tio n  PJ
barbarie  et de Ia p c Ur antç
m ode de p ro d u c tio n  a«.iT,l' ,rc h ^
tem ps. q u * a U u^

De ce p o in t de vUe ... ^
ren fo rcem en t de | a .
cap ita l f in an c ie r  a  redui. . ^ ‘On ?  
eialc de to u te  fo rm e de ?  ^  î  
su M c  des c l a i e s  c x p i o j , ^ ^  
ces pa>^ au  co u rs  des v ^  
r*> années. D 'o ù  des o C f i  * * 2  
v c a u \ et a  la  longue i n s u ^  s ^  
d resses d ex a n t la nouvelle 
am érica in e , c h e rc h a n t à ^ Pol,uque 
te rm es  p o litiq u es  d e  d o r n , ^  *  

D e fa ç o n  c o n tra d ic to ire  , 
classe d o n t te po ids social * *  
thque s*est re n fo rc e  comme** P°t  
q uence  de ce p rocessus a été b * ? * ' 
o u v riè re . a insi q u e  ses couche 
p h e n q u e s  hees d irec tem en t ^  
cessus de réa lisa tio n  de la plu ^  
et de c e n tra lisa tio n  du  cap ita i^ '^*

T ro tsk y . d é jà , av a it mis en lumiè,* 
la faço n  d o n t la p lace du caohv 
é tra n g e r  d a n s  l 'économ ie  des p»* 
sem i-co lo n iau x  av a it comme co n ï 
quence , d ’u n  cô té , de freiner le dé- 
v e lo p p em en t de  la  bourgeoisie et de 
réd u ire  sa  p la ce  co m m e classe domi
nan te . et, d e  l 'a u tre , de développer 
la  classe o u v riè re , de la rassembler 
dans les v as tes  concen tra tions ouvriè
res c a ra c té r is tiq u e s  des économies au 
d év e lo p p e m en t inégal et combiné. 
Les p ro ce ssu s  des vingt dernières 
an n ées o n t a c c e n tu é  ce mouvement, 
la  c o n c e n tra tio n  d ’un  prolétariat jeu
n e  et c o m b a tif  d a n s  de  nouvelles vil
les à  c o m p o s itio n  ouv rière , dont Cor- 
doba est l 'e x e m p le  et le symbole po
litique. D é so rm a is  la  classe ouvrière 
b résilienne  est la  p lu s  importante nu
m é riq u em e n t d e  to u te  l’Amenque a- 
tine. M ais d es  p ro cessu s identique 
o n t eu  Heu au ss i a u  Venezuela, 
M exique, en  C o lo m b ie

tion n u m é riq u e  d e  la  classe 
ne son t pas im m éd ia tem en t e(l ,jjs 
lents à  sa d e n s ité  sociale, bierÎ J L e. 
en  fo u rn is sen t la  base  . la 
L a densité  so c ia le  e t politicju
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il

ouvrière est déterm inée par le 
c,a^  d ’indépendance de classe de 
dc-crC_ „ ,m o tio n s  syndicales et poli-

seignements Mais «ir r -tl" ' ,rindercnaHrn.c uc Liasse ae les trente . p n au'**.
'>"d—  «• non. ^ ïrS e ^ irC r fS  r™

:!a .,c*.‘ « '  r a r  1 " 1Pc r , c n c * ^ c u m u l e e  »van t  qu a li ta t i f  pour  U £ 1
j ?  la lu t t e  d<7< c l a « e s  et d e  w  e n -  v n è r e  d 'A m é r iq u e  l i m *  ou-

3 - éléments pour une appréciation 
du mouvement d’ensemble de la classe 

ouvrière en Amérique latine

La IV* Internationale a été détruite
ir*anis3tio n n e lle m e n t par le courant 
^ C ision n istc  et liqu idateu r pabhste. 
et sa reconstruction s’est heurtée en
suite. et se heurte  toujours, à des 
obstacles considérables, dont le plus 
im portant est le refus de considérer 
que révisionnisme et trotskysm e sont 
inconciliables et ne peuvent coexister 
au sein d’un m êm e cadre politique.

En A m érique latine, seul le PO R 
de Bolivie possède, avec des sec
teurs déterm inés du pro létariat, le 
type de lien qui transform e une or
ganisation en un p arti p ar la place 
qu’elle occupe et les responsabiiltés 
qu'elle assum e dans la lu tte  des 
classes. M ais le travail de construc
tion des partis et de reconstruction  
de la IVe In ternationale  dans cette 
partie du m onde peu t p rend re  appui 
aujourd’hui sur tro is fac teu rs qui do i
vent perm ettre  la  croissance des o r
ganisations du C om ité d ’organisation 
et la transfo rm ation  des liens avec la 
^I~se ouvrière et les m asses exploi
tées. Ces fac teu rs sont la continuité 
organisationnelle et po litique du  com 
bat pour la IV e In tern a tio n ale  qu i 
a été assurée dans le  cad re  du  C om ité 
international d ’abo rd , et ensuite, à 
?artir de 1972, du  C om ité d ’organi
sation p o u r la reconstruc tion  de la 
IVe Internationale ; le ren fo rcem ent

, , o r8an isations tro tskystes déjà 
°péré depuis la  constitu tion  d u  C o
mité d ’organ isa tion  ; et enfin  l’im

mense capital d'expérience et la den
sité politique accrue acquise par la 
classe ou \nère  d'Aménquc latine.

RENFORCEMENT
DE LA DENSITE POLITIQUE
DU PROLETARIAT

Lorsque l’on considère le mouve
m ent d'ensem ble de la classe ou  
vrière de ces pays au cours des trente 
dernières années, l’appréciation qui 
s’impose est : une classe dont la 
force objective et d'organisation est 
telle que toute brèche ouverte par 
la crise du système de domination 
politique la conduit à se placer au 
centre de la scène politique et à 
transform er la crise de domination 
en crise révolutionnaire ouverte.

A cet égard, rappelons quelq»ies 
faits. D e la chute d 'O vando à la 
réunion de l’Assemblée populaire de 
Bolivie, ce sont à peine huit moi - qui 
s’écoulent. Au Chili, c’est en ceux 
ans à peine, de 1967 à 1969, que la 
classe ouvrière et les masses ont la
m iné le gouvernement Frei et créé 
les conditions de l’ouverture de la 
crise révolutionnaire, le 4 septem bre 
1970. Au Pérou, c’est en quelques 
mois que l’échec de la politique d’in
tégration des syndicats ouvriers et 
des organisations paysannes de masse 
à l’E ta t a sonné le glas du gouver-
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, nt Velasco, entraîné sa chute et srAv» a .
^ f t o u s  les éléments d’une situa- f on n® Juin 1975 contre , t»
reun‘ ^révolutionnaire. En Argen- entre™ ? Va«ues révolutin •

P en quelques jours, en mai m m pees d’une oha» J es>
'̂ 9 que ia classe ouvrière scelle ble dorn™ 1 *e m° Uvement d 'en^ *’
1 ’rt de la dictature militaire d’On- pales p °es Ja,0ns sont m'
“ f *  «prend l’initiative dans la P « P o sio n s. ‘ ,es P™ci-
fTt'e 'des classes et crée les condi- . Les Phases succès,;™.
o„s de crise des formes de domina- P^met de dégager emh M'
ion polM<lue W  obligent la bour- chaque fois plusieurs 1  ^ Sent 

L isie  argentine et impérialisme à ° nf  toui?urs une portée co n tin t' .*
Réparer le retour de Peron. Meme si elles touchent hJ  i a1?'

La capacité de la classe ouvrière d e ^ l c î l  ch"'^ C° mr"e da"s « £
d'un pays determine, qui a investi les d if f é r e n c ié ^ 116 pa?s de man‘ère
brèches ouvertes dans Je dispositif de ce en a ni ’ , exPr,ment J’existen-
la domination étatique du fait de la d i s c u t é  wqUe ne d’une unité in
crise politique de la bourgeoisie, et des c h Z Î , J  pr° cessus de lutte 
qui a transforme la crise politique m nn^j j  , ,e cadre de l’unité
e„ crise révolutionnaire, d’aller plus l’A m érïue1 1* ^  deS c,asses dont 
loin dans sa lutte, dépend directe- eranfe œt une P"tie inté-
ment du degré d’indépendance orga- 
nisationneJIe de classe, politique et
syndicale, qu’elle a su conquérir et _______ ___ _________ — _________
défendre face à la bourgeoisie et à LES OBSTACLES 
l'Etat, et 'du point où se trouve la AU COMBAT 
construction du parti révolutionnaire. POUR L'INDEPEDtDAHrF

d e  c l a s s e
Mais il ne peut y avoir d’appré

ciation sérieuse et complète de la
situation politique actuelle, et des Même si elle est préparée par un 
tournants brusques qu’elle contient développement plus ancien, la densité
comme l’une de ses déterminations, politique acquise par la classe ou-
en dehors d’un effort pour appré- vrière latino-américaine est essen-
cier l’accroissement de la densité po- tiellement le fruit des trente demiè-
litique de la classe ouvrière d’Amé- res années de lutte, car, dans les
rique latine et mesurer la capacité années 1930 et 1940, le combat pour
dont elle a fait preuve, dans plusieurs l’indépendance de classe s’est heurté
pays, à de nombreuses occasions, de en Amérique latine à de très puis-
prendre et de conserver l’initiative sants obstacles, qui ne sont pas en-
dans la lutte des classes, et d’engager core brisés partout,
des combats ayant le pouvoir politi- ja c|asse ouvrière chilienne
Q e comme enjeu. qUj a £té la première à conquérir

Les principaux jalons qui marquent son indépendance politique de classe
combat de cette classe depuis face à la bourgeoisie et à Fimpéria-

trente ans ont pour nom la révolu- lisme. Le Parti ouvrier socialiste de
!0n bolivienne de 1 9 5 2 ,  la révolu- Recabarren, formé en 1 9 1 2 ,  est le
10n cubaine (qui n’est pas identi- plus ancien parti que la classe ou-

!LUe .au.castrisme dont le rôle contre- vrière d’Amérique latine ait construit
t i r r f ionnaire s’est affirmé à par- sur la base de son propre dévelop-

l’Assemblée populaire pement et de ses propres combats
des ’ k  c°nibat révolutionnaire contre la bourgeoisie. L indépendance 

ass ŝ chiliennes que seule la politique de classe acquise si tôt a
a *»que traîtresse du front populaire été plus tard compromise par les
class etran^ er> et la montée de la contrecoups au Chili de la dégéné-

e ouvrière d’Argentine jusqu’à la rescence du premier Etat ouvrier, du
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la III* Intcr‘

P aru  - f - r -  C h f « i < f ! c  P<’in '

t,’a rp t"-hc- in ilif f<-! r c n ‘
de g*"11"- ri n 'est I f  „  . |C r o p -
1 *  " ." S  <2*1* ml !  n du PCque «  51 ' guuchc »>' s t ' d iri-

hors. •I'1 : r h i l i  au ssi q u e  ' ,n
K W  Ccs\ f Uc(asse des s y n d ic » '»  
dépendance de UM e t e n s u i te
a etc «cq“ ' s\  f  L ,  d  a c h a r n e m e n t .  
défendue avec le P ^  |a  C0B dc 
de sotie _qn * C |J T  c h i l ie n n e  q u i  
Bolivie. c “ ‘ . m p |t. ic  p lu s  a n c ie n

r Œ  ' inEdr ndan,ede la bourgeoisie et de •
». ;« le cas du Chili est excep

t e  U  la plupart des autres 
pavsje combat pour la f - m a u o n  d 
partis politiques propres de la c l ®  
ouvrière a commence Plus.tard- 
de grandes difficultés. Il s est heurte 
partout très vite à l’orientation stali
nienne de subordination du mouve
ment ouvrier à la bourgeoisie sur la 
ligne de la « théorie » de la révolu
tion par étapes. Le mouvement ou
vrier péruvien doit à Mariatcgui — 
qui s est orienté vers la Illa Interna
tionale avant la mort de Lénine (sans 
parvenir à être réellement marxiste 
pour autant) — d’avoir combattu jus- 
qu a sa mort, en 1932, contre l'orien
tation stalinienne et défendu l'indé
pendance de classe des syndicats. 
Mais cet exemple n'est pas'général. 
Dans la majorité des pays, le Stali
n e  s'est dressé comme un terrible 
obstacle a 1 indépendance de classe 
du prolétariat.

Dans l'ensemble des navs H’Ami 

geoisie, au nom h ,a bour'
fasciste» et de la ll.U Combal « anti-
Ct ,cs '^périaljiml! C,cntre l’URSS
* *  a d ^ r àaT nCain Cl an-w  * >»ssue de U

D euxièm e C iucrro  m ond ia l,, 
gc au m o u v e m en t des Un 
terdit A la c lasse  o u v riè re  S°,H 01 A  
que Ia«»nc d c  s 'in té g re r  „ U •
n la vague ré v o lu tio n n a ire  Vc,iie?'
d0 1944-1948. a,fL nionU> l

Au C hili, le p ro lé ta r ia t  a a  

par le fro n t p o p u la ire  é tab li t!é W  
et .1 recev ra  d es  c o u p s  irL L* 1»3r 
en 1946, lo rsq u e  la b o i.r  ri,tai?> 
r im p é ria lism c  d é c id e ro n t [igCoisic « 
la c o a litio n  c o n tre -ré v o lm ; ronW
m ettro n t le P C  h o rs  | a  loi i l ° nn»irc
ront les o rg a n isa tio n s  synd ica |délru»'

A u  M e x iq u e , le  P c  m e_. 
le p r in c ip a l d ir ig e a n t  s y n d i c a l ! 11 e‘ 
b a rd o  T o le d a n o , o n t liv ré  t r i  ° m- 
p ro lé ta r ia t, p ie d s  e t po ings ? -tôt le 
n a tio n a lism e  b o u rg eo is . E n  loS* au 
nom  d 'u n  « f r o n t  p o p u la ire  a r  •au 
p éria lis te  », ils  o n t  ab d iq u é  f Im“ 
C a rd e n as  l 'in d é p e n d a n c e  p o l i t in n ? ^  
la classe o u v r iè re  e t a id é  eux-mêm 
d ire c te m e n t, à  o rg a n is e r  l ’m té g r a S  
d es  sy n d ic a ts  à  l ’E ta t .  C e faisant ik 
on t é ta b li e n s e m b le , av ec  C a rd e n t 
la  d o m in a tio n  p o li t iq u e  de  la bour
geoisie s u r  la  c la s se  ouv riè re  et les 
m asses, d o n t les p iv o ts  on t été le 
P arti r é v o lu t io n n a ir e  institutionnel 
(P R I) e t la  C T M  q u i en  est un roua
ge. L a  c lasse  o u v r iè re  m exicaine n’est 
pas p a rv e n u e  e n c o re  à b riser cette 
d o m in a tio n , m ê m e  si celle-ci se dis
loque  a u jo u rd 'h u i .

D an s  u n  a u t r e  p ay s  clef, l’Argen
tine, la  p o li t iq u e  contre-révolution
n aire  d u  P C  o u v r i r a  d e  m êm e la voie 
au  tr io m p h e  d e  P e ro n  e t du péro
nism e. E n  1 9 4 5 -1 9 4 6 , la  classe ou
v rière, im p u is sa n té e  p a r  le stalinisme, 
sera su b m e rg é e  p a r  le nationalisme 
bourgeois. R é s u lta t  u n  p eu  analogue 
au M ex ique  : d e s tru c tio n  des orga
n isations sy n d ic a le s  indépendantes 
co n stitu tio n  à  le u r  p la c e  de la C 
péron iste  de 1950 , co m m e roua* 
de l 'a p p a re il  d 'E t a t  et p ièce  rnai 
se du  P a r t i  ju s tic ia lis te . 
tren te  ans, en  d é p i t  d 'in itia tivc* *  
pétées, la c la sse  o u v r iè re  sera 
chée de jo u e r  u n  rô le  politiQuC ^  
valent à son  p o id s  so c ia l e t su
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re plan de classe. Ailleurs, la 
P niu«c dc collaboration de classe 
‘•‘. ' c r e e r a  (comme en Bolivie, par 
sC*„,nlc) en faveur des gouverne- 

«le n-lisurch ie.

7 7  BKVOI.II'TION 
«OIJVIKNNK l»li 1952 
®Y SA PORTEE 
Internationale

C’est en Bolivie que la classe o u 
vrière est parvenue à briser ce ca
dre en prem»';., et à c ré e r une situa
tion révolu tionnaire ouverte . C e n ’est 
pas là un hasard . Le com bat m ené 
au sein de la F éd éra tio n  des m i
neurs par les tro tskystes du PO R  
pour l’indépendance organisation- 
nclle et po litique de classe et un p ro 
gramme de gouvernem ent ouvrier et 
paysan (« Thèses de P u lacayo  ») a 
préparé à p a rtir  de 1946 le p ro lé ta
riat à se dresser com m e classe et à 
commencer à in te rven ir su r son pro
pre terrain dans la voie de la cons
truction de son p ro p re  pouvo ir de 
classe.

G. Lora a com paré  la  révolution  du
9 avril 1952 à un « février bolivien », 
c'est-à-dirc au p rem ier acte  d ’une 
révolution p ro lé ta rienne , dont le ca
ractère de révolu tion  s’est m arqué 
aussi bien p a r  la n a tu re  et l’am 
pleur des coups po rtés à l’appareil 
d’Etat bourgeois que p ar l’existence 
d’organism es trad u isan t la recherche 
de la part de la classe ouv riè re  de 
la construction  de son p rop re  pou
voir.

Ainsi que l’a éc rit G . L ora, 
« l’analogie la plus rem arq u ab le  (en
tre la révolu tion  de fév rier 1917 et 
•a révolution du 9 avril 1952) con
siste en ce que les ouvriers  font la 
révolution et c ’cst le parti politique 
d une au tre  classe qui p rend  le pou
voir » ( | )  g; |e iv in r  est parvenu 
i ‘« rm er le g o u v ern em en t, écrit G .

ora, « c ’est parce  que la classe o u 
vrière lui a rem is la v ic to ire  en tre

mains » (2).

i f  r
dictature militaire et disloquaient 
toutes les institutions de l'E tat au 
prem ier chef l’armée qui sortait de 
la révolution démantelée. Commencé* 
sous la forme d ’un coup d ’Etat clas
sique préparé par le MNR. les évé
nem ents du 9 au 11 avril voyaient 
les travailleurs défaire les régiments 
de l’arm ée régulière à La Paz et à 
O ruro. Le gouvernem ent tombait, la 
révolution était commencée. Dans 
les jours qui suivaient, des groupes 
arm és de travailleurs s'em paraient 
des garnisons, des postes de police, 
occupaient les bâtim ents officiels 
dans les localités. Dans les districts 
miniers, dans les villes, ce mouve
m ent débouchait très rapidem ent sur 
la création de milices ouvrières. Cinq 
jours après la fin des com bats à La 
Paz, un réseau national de milices 
ouvrières couvrait le pays. Il fallait 
a ttendre six ans avant que la bour
geoisie puisse entreprendre de re
construire, avec l’aide du Pentagone, 
une arm ée régulière, et dou/.e ans 
avant que celle-ci puisse m ettre un 
point final, en 1964, avec le coup 
d’E ta t de Barrientos, à la révolution 
ouverte en 1952.

E n avril 1952, la construction d ’o r
ganes propres de la  part de la classe 
ouvrière ne s’est pas lim itée aux mi
lices ouvrières. La proclam ation de 
la COB, onze jours après le début de 
la révolution, com m e expression du 
m ouvem ent des masses portant des 
coups directs à l’Etat bourgeois a 
conduit la centrale à apparaître com
me un organe doué d un pouvoir 
énorm e, susceptible de donner une 
direction nationale au com bat des 
masses pour la satisfaction de leurs 
aspirations. Sa naissance dans une si
tuation  de poussée révolutionnaire lui

( t )  G. Lora, « La Révolution boli
vienne » 0 9 6 3 ) , p. 305. 
f2) Ibid, p. 88.
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létariat à assurer 
de classe et, de
politique contre-révolutionnaire

son indcpcnHPr°- 
c . ' '« " " e .  c d  >:-révolntin»_.. dune

-  la H-,°ns- 
immédiate, politique de subon• 
tion de la classe ouvrière Jt ' 

un program m e —  desniasses a  Kiü 6'<"»me Politique
bourgeois et aux hom m es politi 
de la bourgeoisie. l,ques

iijj*-..-,
Le POR n'f"'a" f cIKs'àrCconsirucl/oii D  un  c ô t é ,  o u  v o it  | e s  ^  ' .lu,

les ^ntricr révolutw"M'r<=- d ’une .situation m arquée
comme Parî' ct, déchirait la IV Jn- scncc d 'une o r g a n i s a i  k  n ^
U  cnSC.l- La^'llahoration de Le- llajrc quj comba| ' » rcVo, Pje.
lenwtionak. u  ‘,nssorr<, et le MNR, J |der |c '"*■

cb'"“'CCmc sm <*ncni' ‘“"‘T  "«l'eninsf ,  ,cchl„istc du
Cien,C' ° UVram ,a voie

reCr ? f N R  X  Æ ' e <  d'endi-

1 9 5 ; et d'entreprendre la lente re
construction de J’Etal bourgeois, 
moyennant une aide et une interven
tion toujours plus décisive de 1 im
périalisme LS.

La ponée internationale de la ré
volution bolivienne ne peut être sous- 
estimée. Au long des années 50, 
cesr autour de la défense de la ré
volution bolivienne et de la question 
aussi de sa caractérisation comme 
révolution nationale (Alvarado Ra- 
mos) ou comme révolution proléta
rienne, que se sont effectués certains 
des clivages politiques clefs de l’Am é
rique latine. Avec la révolution boli
vienne, cest une nouvelle période de 
la lutte des classes qui était ouverte 
en Amenque latine.

L'impénafeme et la bureaucratie
atrnrduKrem,menéŵ “ pa-

t e x s r - 0",1 cherchélivienne en infi S o lution bo-
«s»»? « s f r * au p,us ^
tnrair, de la lutte df* S|Ur Un au,re
“  Guatemala que cel Cest
,eu- politiqUe de mil u a eu Ç «e menée e eollaboratjon de

que face au colJfi * êuafémaltè-
entrée dan« 1 nel Arbenz Pt ,
!rai,s f» PltB A Vernemem a eu les
; r audv c* b o t i r di d' r e P»“
que f  n,veau gouverne! asse ">e- 

!aJ U?"on du

LA R E V O L U T IO N  CUBAINE 
D O IT E T R E  A N A LY SEE 
DANS SO N  C O N T E X T E  
IN T E R N A T IO N A L

Mais l ’écrasem ent de la révolution 
au G uatem ala n ’a pas pu modifier de 
façon décisive les rapports politiques 
entre les classes, qui sont marqués, 
au long des années 50, indépendam
ment des flux et des reflux dans la 
lutte des classes, p a r  l ’initiative de 
la classe ouvrière et des masses.

Cette situation ne peut en aucun 
cas être abstra ite de la  lutte des clas
ses m ondiale de l’époque et des prio
rités que l'im périalism e US est alors 
contraint de se fixer face à la révo
lution en A sie et en Europe.

En faisant envah ir le Sud de la 
Corée, Staline provoquait le castis 
belli qui allait perm ettre l’interven
tion massive de l’impérialisme améri
cain en C orée, obliger la Çhin? 3 
s’engager dans la guerre et créer 1 a - 
ces de fixation don t l’impérialisme

a livré 
au* coups

US avait besoin au  flanc de cette 
' f Vk/Ut,0n* d ’im périalism e US devait 
e ablir un barrage à  i’extension àe 

■ 7  ,es "as** r ^ V0,uti°n et * ; / e ? ,u tio n  en Asie après la vie- 
masses Pieds p po,itique é r l f  ® ,a révoiuti° n  chinoise. IJ u‘

*  dc l’C S l l PoinS* I *  S i  n/ « « a , r e  d ’appuyer Pimpé»
fai? franÇ»« qui allait vers la de* 

e en Indochine, d*appuycr Chiïtë

était PO-desarmer |es ,a revnl.i»;rt----
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k à Formose, d ’étayer tous 
Kai' s v c r n c m c n t s  réactionnaires de 
,cs g(Udii Sud-Est, de rem ettre en 
rA s,Crin,pcriaIism e japonais, d 'orga- 
scl,C vaste système d 'encerclem ent 
n'sCr ve et politique de la Chine. 
fTlil‘t très rapidement, l’impérialisme 

iin devait tenir com pte de la 
i,nlCr,Ve la bureaucratie du Kremlin, 
crlSC|,  cuerrc froide précipitait et 
qUL la mort de Staline débridait, 
H'aulant qu 'elle allai! de pair avec 
,Hc d'une des anneaux les plus fai- 

hiM du système im périaliste a peine 
i n s t r u i t  après la guerre, l'im peria- 
“m e'français. En juin 1953. pour la 

première fois dans I histoire du pro
létariat. le prolétariat de TAIlema- 

de l’Est se dressait ouvertem ent 
contre la bureaucratie du Kremlin 
et ses agents. Bientôt s’écrivaient les 
premiers chapitres de la révolution 
politique qui balaiera les bureaucra
ties parasitaires, en Pologne en octo
bre 1956, et surtout en Hongrie en 
novembre de la même année. En 
France, une grève générale sponta
née déferlait en août 1953. Quelques 
mois plus tard, l'im périalism e fran
çais subissait l’historique défaite de 
Dien Bien Phu au V ietnam . Le l*r 
novembre 1954, la guerre révolu
tionnaire s’allum ait en Algérie. L ’en
semble de ces événem ents peut être 
considéré au jourd’hui com m e annon
ciateur de la nouvelle période de la 
révolution m ondiale qui s’est ouverte 
en 1968. Les accords de G enève de 
juillet 1954 ont sauvé l’impérialisme 
français du désastre, établi la parti
tion du Vietnam et permis à l’im pé
rialisme US de m ettre en place et 
d’élargir l’E ta t com pradore du Sud- 
Vietnam.

Quelle est la situation en Am érique 
£ tine dans les années 1955-1958 ?
En Argentine, l’incapacité du péro
nisme —  q Ui tradu it l’impuissance 
du nationalisme bourgeois à l’époque 
de l’im périalism e —  à contenir les 
contradictions sociales dans le ca- 

re des institutions bonapartistes, et 
Particulier son incapacité à con- 

enn la lutte des classes dans le ca

d re  de la C G T  intégrée à l’Etat,  p.ècc 
m aî t resse  des institutions bonapartis-

Pernn n ' 1 ^  1955 * ,a chu,e de Pcron. Deux régimes militaires suc
cessifs se voient laminés par les ef
fets de: la lutfe des classes Interdite 
fin 1955. la CC» T péronisfe doit être 
retablie précipitamment en 1957 
ayant que ne puisse être assurée 
l’élection de Frondi/i en JQ5K

Au Chili, l'année 1958 est celle 
de la premiere candidature Allende 
à la présidence de la République. 
Elle marque la fin du reflux qu avait 
signifié la défaite subie en 1957 a ia 
suite des trois gouvernements de 
front populaire, en même temps 
qu’elle préfigure fa politique de front 
populaire qu'appliquera i Lmte po
pulaire, seule maniéré deiever un 
barrage contre-révolutionnaire face 
au prolétariat.

Les limites de cet article ne per
m ettent pas de procéder à 1‘anaJyse 
de la situation politique, vers 1955- 
1958, dans l’ensemble des pays du 
continent : il faudrait définir ce qu'a 
signifié la faillite de l’expenence de 
Vargas au Brésil, définir la situa
tion qui s’ouvre au Venezuela avec 
la chute du dictateur Perez Jimenez. 
en 1958, et avec la chute du régime 
militaire en Colombie. Les éléments 
qui ont été donnés plus haut suffi
sent à dém ontrer que la révolution 
cubaine est une partie intégrante d’un 
processus général qui dépasse de très 
loin les côtes de l'île.

LE M OUVEM ENT INTERNE 
D E LA REVOLUTION 
CUBAINE

La révolution cubaine a été le point 
culminant de la vague révolution
naire ouverte par la révolution boli
vienne de 1952, avant que le gou
vernement cubain et le mouvement 
castriste ne s’affirment contradictoi
rement comme des formes politiques 
ennemies de la révolution en Améri
que latine, et contribuent sur leur 
propre plan à son reflux.
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du c**? « % %  % £ ? * >  mas-
S ^ " a ^ e o s u « l e  cadre de la
première réforaie agraire et conduit
à la création des fermes d Etat.

Les ambitions du Mouvement du 
26-/LiÜleî dans te maquis se limitaient 
à la réalisation de la réforme agraire 
et de l'indépendance nationale. La 
fuite de Batista la  confronté d’em 
blée avec une situation qu'il n'avait 
ni prévue, ni recherchée. En effet, 
si l'effondrement de l’Etat ultra- 
compradore de la dictature a laissé 
la place libre à Castro et lui a re
mis un pouvoir plein et entier, cet
effondrement a ouvert, en même
temps, la voie à une poussée profon
de des masses. C’est dans l’interac
tion entre cette poussée des masses 
et la succession d’agressions politi- 
ques et économiques (embargo pour 
l'îlei a u  ^ ler 1 économie de 
tro et la” • ,80uverneme"t de Cas-

'oVe. d V r Uatr d e CUr ine- 0nt été
nord-américain que sl ' 7 pei?a,,sme 
conditions « excent? u nees les
obM  Castro et ^ " 1  qui ontCl son mouvement

aller b e a u c o u p  p lu * |oj 
pavaient ja m a is  env isage  «i ^  i|$ 
dc la ru p tu re  av ec  l ' i m p ô t  la ‘ 

P ,is e n tre  les cx ig Cll . *
péri alism e et le m o u v cn ic  s 
scs cuba ines, l 'é q u ip e  <jc l -Ue* t * '  
tro  a ac c e p té  —- au  p rix  ! ^ e l  ^  
m ents et dc g ra v e s  cris** ; * 
de p o rte r  s é r ie u se m e n t a Cr*e,
positions d u  c a p ita l c u b a ^ 11̂  aiT 
nalistc . d 'e x p r o p r ie r  lcs s "  c* i i J ?  
d am en tau x  d c  l 'é c o n o m ie  h Ur5 ton 
tiv iser d a n s  u n e  la rgc ^
p lo ita tio n  d c  la  te r re , <jc ^  r e*‘ 
en fin  un e  la rg e  p a r t ie  des 'Ss°udr' 
de l’E ta t b o u rg e o is  c o ^ 1"[̂ o ni 
B atista. ^ radore ^

C 'e s t à  p a r t i r  d e  ce tte  * 
tion  q u e  l 'O C I  a  ra p id e m e n ? Préc,a'
dé re  q u e  le g o u v e rn e m e n t d C°nsi' 
tro  av a it p r is  les c a ra c tè re s  e Cas* 
d ’un  « g o u v e rn e m e n t oUVr Sentiels 
p a y s a n » , n o n  p a s  d a n s  son T  et 
tion  de g o u v e rn e m e n t  sy n o n v m ^ T  
la d ic ta tu re  d u  p ro lé ta ria t e 
d an s celle d é f in ie  p a r  le « P r o p r ^ *  
de t r a n s i t io n » ,  d a n s  le passage n? 
T ro tsk y  in d iq u e  q u e  :

« I l  e s t  c e p e n d a n t impossible 
d e  n ie r  catégoriquem ent Dar 
a v a n c e  la  possib ilité  théorique 
d e  ce que, so u s  l ’influence d’une 
co m b in a iso n  to u t à  fa it excep
tio n n e lle  d e  c irconstances (guer
re , d é fa ite ,  k ra c h  financier, of
fe n s iv e  ré v o lu tio n n a ire  des mas
ses, e tc .) ,  d e s  p a rtis  petits- 
frourgeois, y  com pris les stali- 
n is te s , p u is s e n t  a lle r  plus loin 
q u ’ils  n e  le  v e u le n t eux-mêmes 
d a n s  la  vo ie  d e  la  rup ture avec 
la  b o u rg eo isie . E n  tou t cas, une 
chose  e s t  h o rs  d e  doute : si 
m êm e c e t te  v a r ia n te , peu vrai
se m b la b le , se  ré a lisa it quelque 
p a r t  e t  q u 'u n  « gouvernement 
o u v rie r  e t  p a y s a n  » dans le sens 
in d iq u é  p lu s  h a u t  s'établissait- 
en  f a i t  il n e  représenterait 
q u ’u n  c o u r t  ép isode dans la 
de la  v é r i ta b le  d ic ta tu re  du P 
J é ta r ia t.  »

La fo rc e  contre-révolutionnaire *
l’échelle  m o n d ia le  d e  l’apparei 

a lin ien  a c o n t r ib u é  à  « p ro longe1-
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«»

^ c n t  l ' é p i s o d e » .  M a i s  ce  fa it  
Cl,c ’ n ie  p a s  la c a r a c t é r i s a t i o n  d u  
n ’,P è r n e m e n t  d e  C a s t r o .  l a q u e l le  ne  
-e° l,V-he P as  ,a  Mu c s l i o n  ( a u  jet d e  
tri*MC-lïc la d i s c u s s i o n  d e v r a  ê t r e  re-  
,ai^ K) d e  la n a t u r e  d e  l ' E t a t  c u b a in .

^ A u  cours dc ,a  ^ ri.cxlc défermi-
i'iitn. sont accom plis  ces houle- 

nCCsClnlcn*« et au  m om ent de l'af- 
rT itc m c n t le p lu . d irect avec l'im - 

alisme, la m obilisa tion  profonde 
^ ‘.a s s e s  et la p résence d 'o rganes

|s que >es m ilices ouvrières ont 
lf  pifjc l'ex istence à C uba d 'une ré- 
s!‘jution qui pouvait ab o u tir  dans son 
dévcl°PPcm cn t à ,a d es truetion to 
tale de l’E ta t bou rgeo is et à l’établis
s e m e n t des o rganes du pouvoir de 
la classe ouvrière, les conseils d ’ou- 
vriens et de paysans.

Mais, en l’absence d e  tou te o rg a
nisation rév o lu tio n n aire  à Cuba, et 
avec l’app ro fo n d issem en t à l’échelle 
internationale de la crise de la IVe 
Internationale, le processus n ’a pas 
pu aller ju sq u ’au bou t, C astro  a eu 
les mains libres p o u r le b loquer et 
pour em pêcher que la classe ouvrière 
se donne les in strum en ts  qui lui as
surent son in d ép en d an ce  de classe.

De son cô té, la bu reaucra tie  du 
Kremlin a to u t m is en œ uvre pour 
perm ettre à C astro  de b loquer le 
m ouvem ent des m asses vers le p o u 
voir ouvrier. D an s  les cond itions dé
term inées de la révo lu tion  cubaine, 
elle a joué, co m m e p a rto u t, son rôle 
de rem p art de l’o rd re  bourgeois à 
l’échelle m ond ia le , e t a su in tervenir 
pour in te rd ire  à la classe ouvrière 
et aux m asses de  co n so lid e r et p ou r
suivre la co n s tru c tio n  de leurs p ro
pres o rgan ism es —  com ités et m i
lices.

Cette in te rv en tio n  s’est faite sur 
plusieurs p lans, d o n t le p rem ier a été 
l’opération  de  p ression  de l’appareil 
stalinien cu b a in  avec le M ouvem ent 
du 26-ju illet. L a  c ré a tio n  d u  parti 
unique en 1961 a  co n d u it à la disso
lution rap id e  des m ilices et à la re
constitu tion  d ’u n e  a rm é e  régulière 
dotée de p riv ilèges significatifs. Sur 
l,n au tre  p lan , les synd icats, d ’orga-

- ,

Ca<tro pol.nqu, d»
a  ré rlm t  |«  '  , d u  W i  u n . , . ,*

*  « "« 
P ^ ï a n d e  officielle r ? ' " D” 11 J la p r o " 
m a .n e*  et n ' , *>•

o L n è "  " e.c "H  ™ ^  '* 
rô le  a h so lu m e n t  j ,"” 0'  \
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apprécié P J ' I u l ^ e m e n r . - u ^ ^ '  ,* 
m ,*  horvla-lo , de la p, „ , c 
sation se reclamant a C».ha du Se
crétariat latino-amencam de la IV* 
internationale dirigé par Pos.idas

I es relations que Castro a etaMies 
en collaboration avec l'appareil .ta-’ 
linien cubain. avec le prnlefarat ei 
le?; masses à Cuba sont indissocia
ble* d^s relations qu'il a eîahlies. 
d un côté, avec la bureaucratie «et 
par son entremise avec l'impérialis
me). de l’autre, avec le proierarrat a 
l’échelle internationale, l a  situation 
dans laquelle Castro a été tout a la 
fois contraint de se placer, et cù il 
s’est placé lui-mème en s appuyant 
sur la bureaucratie stalinienne, a fait 
de lui, chaque fois plus, au long des 
années M), une piece dans ie disposi
tif contre-révolutionnaire de ,a bu
reaucratie du Kremlin en Amenque 
latine

S EU L CA STRO  LUI-M EM E 
P O U V A IT  D EVO Y ER 
L 'IM P A C T  IN TER N A TIO N A L 
D E LA REV O LU TIO N  
C U B A IN E

L’O CI n’a jam ais mis en ques
tion le fait que Cuba, à la suite du 
boveott impérialiste, se soit trouvée 
dans l’obligation de vendre son su
cre et de s’approvisionner en pétrole, 
encore que les conditions dans les
quelles cela s’est fait ont la plus 
haute im portance.

Il s’est toujours agi d ’autre chose : 
comprendre que les relations que 
C astro  a établies avec la  bureaucra
tie du  K rem lin on t été fondées sur



un accord p o l" '» '*  ’ " V ,quel b  NircaiKraiic «ppi’fMif —  ih .  qui- ,M, |  M ' r  |» rj
tant que cela lui conMcndt.iU bien cvm pU t tV|J0 lf *  »>e . c U,*
s i ,  -  son a ‘ a' ,r"- v,’u 'r ' "’W'.H l im cl ' ’'"'<Yar!,v»i| ’*•
en cWuiifr de l„ in euh» ,',,,. Cr,,» 'ro ,l#> t  r . «c.

au /<»!!£ Jc< .mnn-v Ni, clan P» «»■ 1 Uc I f .
suri* d'accomplir à I échelle lu tine  rç

américaine.
U ne fait pas de doute que. face 

à l'appareil stalinien international,
Castm se soit souvent vu oblige de 
défendre très âprement scs propres 
intérêts. largement légitimés sur cc 
plan, et dans un cas. celui de la crise
des missiles, son evistence même. Son -~-n jc dispositif interna-

F9

Car. au départ. la rcv0 |Vll 
haine cm ven u e con firm er Ct c^
cc, l’im p a c t d c  ln r é v o | , . , ^ proV  
v ienne de 1052 et donner'"'î?  
vcllc im p u ls io n  a la  rév 0 |m (" '  ^
to u te  l 'A m é r iq u e  la tin e , t n  d " 
crises d es  r a p p o r ts  m lc riia tio n  P" '■« 
s itu a tio n  a é té  m a rq u é e  en Ar *' *• 
(crise  du  g o u v e rn e m e n t F ro n d 0" '"*  
a u  V e n e z u e la  p a r  la  m ontée' * °  
c lasse o u v r iè re  c t d e s  m a« .  ac Udcs rc j ,sros,!.! inlcrna-

intccraik-'n ' c,c ,cntc Cl s est
lional du Ktrmli" 3 |ongtcmps
faite par 3^ * . hc encore en partie 
cherche ct a I t a  et son
à jouer « s  de sa
propre jeu. - . ^  mime titre
^ " ' n ^ ' e  'a  bureaucratie du

Pr° ^ -
tanenne. dans le cadre de la « c o 
existence pacifique » avec I im peria-

lisme
Pour cela, ü fallait com m encer p a r  

dévover firapaa international qu a eu 
dans toute F Amérique latine la révo
lution cubaine.

La siruatioE de la lutte des classes 
en Amérique iatine doit toujours ê tre  
replacée dans son contexte in terna
tional. Le début des années 60 est 
marqué par la rencontre K rouch t- 
chev-Eisenhower au Camp D avid 
d'abord et par l'accession de K ennedy 
à la présidence des USA ensuite. En 
Europe, la situation est dom inée par 
les conséquences de l'accession au  
pouvoir de De Gaulle en 1958. En 
Asie, les menées contre-révolution
naires de la bureaucratie du K rem - 
in contre la révolution chinoise on t 

m ^ tns..dJouvr,r la voie à un saut

r a U T a f i S  "" "

nemem cubait?/ .Caslro’ ,e 8°uver-

ucs masses '  
crise des form es de dom inât, * * 1 
tique dc la b ou rgeo isie . En u p0,i‘ 
le gou vern em en t Paz g st ° îvie. 
Lechin exp rim ait la  m êm e in^*501’0' 
tion aux b eso in s d e PimpérialK üa* 
m om ent où se prod uisa it une *u 
tée  d e la c la sse  ou vrière . erTlon-

L a C o n fé re n c e  tr icon tinen ta le  u 
d é b u t d es  g u é r il la s ,  la  th é o r is a i^  
c ro is s a n te  d u  « fo c o  » com m e 
th o d e  ré v o lu t io n n a ir e  opposée au 
fo rm e s  d e  c o m b a t d e  la classe ou* 
v riè re , la  c o n f é re n c e  constitutive de 
l ’O L A S , la  p ro p u ls io n  internationale 
—  c a u tio n n é e  p a r  le  pablism e — 
d ’u n e  in te r p ré ta t io n  m y th iq u e  de la 
ré v o lu tio n  c u b a in e  e lle -m êm e, les at
ta q u e s  c a lo m n ie u s e s  c o n tre  le trots- 
k y sm e e t c o n t r e  la  c lasse  ouvrière 
b o liv ie n n e  e t le P O R  d e  Bolivie en 
p a r t ic u lie r ,  to u t  c e la  m a rq u e  les éta
pes d ’u n e  p o l i t iq u e  q u i a  contribué, 
au  lo n g  d e s  a n n é e s  6 0 , à  dresser, en 
c o l la b o ra t io n  a v e c  le  stalinism e, un 
b a r ra g e  à  l ’a c t io n  rév o lu tio n n a ire  des 
m asses en  A m é r iq u e  la tin e . Les thè
ses d u  X« c o n g rè s  m o n d ia l du Se
c ré ta r ia t  u n if ié  o n t  a p p o r té  à cette 
p o lit iq u e  la  c a u t io n  to ta le  du p** 
b lism e.

A u  re g a rd  d u  b ila n  absolument 
d e s tru c te u r  d e  la  po litique  
« fo c o  », le  d o c u m e n t  d it « d'auto
c r it iq u e  » p u b l ié  p a r  la  m ajorité j
te m a tio n a le  a u  se in  d u
un ifié  n e  s a u r a i t  ê t r e  conS,<* : .
comme s a t is f a is a n t .  H recon



tl
c in te rp ré ta tio n  e rro n ée  ^  

internes tic la révolution co- 
„ etc faite et d iffuser mondia- 

b1,nt' t p jn «  cette interprétation. le 
des nmsses était élim iné ou 1,. 

n>,r ^  p^i de choses . la révolution 
réduite à l'action du foyer cas- 

eUl , Il parle d une « estim ation » 
tfe révolu tion  cubaine et 

cîn'c * sous-estim ation des consé-
d l,P -es d e  la d é p e n d a n c e  accen tuée*  
^ u c n ^ cCo n o m i c  d e  C u b a  e n v e r s  
^ r n i o n  s o v i é t i q u e  » s u r  l ' o r i e n t a t i o n  
1 la p o l i t i q u e  d e  C a s t r o .  Il p a r le  

g ra v es  s o u s - e s t i m a t i o n s  d a n s  d e  
^ ^ n b r e u x  p a y s  d u  rô l e  d e  la  c la s se  
^ v r i è r e  e t  la  v a l i d i t é  d e s  m o v e n s  
^ ' c o m b a t  c l a s s i q u e s  d u  p r o l é t a r i a t

dans la lu tte  dcs classcs- ct d o °c  
d’erreurs d a p p rc c ia tio n  q u an t au 
«oids re la tif de la guérilla . M ais il 
Tagit de plus e t de to u t a u tre  chose
que ce la .

H s’agit de la nécessité  de carac-
•rse r Castro et son m ouvem ent 

coi.ime un co u ra n t petit-bourgeo is, 
aii/é au sta lin ism e dès 1961-1962 ct 
appelé à p ren d re  p lace  to u jo u rs  plus 
étroitem ent, b ien  av an t 1967-1968, 
au sein du  d ispositif  co n tre -rév o lu 
tionnaire m ond ia l de la b u reau cra tie  
du K rem lin . D e ce p o in t de vue, ce 
qui est en  cau se  n ’est rien  m oins 
que la c a ra c té r isa tio n , fa ite  p ar le 
Secrétariat un ifié  d an s  son ensem ble, 
de C astro  co m m e un  m arx iste  n a tu 
rel et de C u b a  co m m e un pays où 
la d ic ta tu re  d u  p ro lé ta r ia t au ra it été 
établie, où  un  E ta t o u v rie r  existe
rait, où il ne se ra it pas nécessaire  de 
construire le p a r ti rév o lu tio n n a ire , 
section de la  IV e In te rn a tio n a le .

En ce q u i c o n c e rn e  la  ta c tiq u e  du  
« foyer de g u é rilla  », d 'a u tre  p a rt, 
il fau t la  c a ra c té r is e r  to u t d ’ab o rd  
com me une m é th o d e  de lu tte  de la 
petite b ou rgeo isie  re le v an t d e  la  th é o 
rie des « n o u v e lles  av a n t-g a rd es  *, 
étrangères à la c lasse  o u v riè re  e t à 
aucun m o m e n t « c o m p lé m e n ta ire s  » 
à l’action  des m asses. M ais il fau t 
dire aussi q u e  son  u tilisa tio n  a  servi 
a p a rtir  de  1961-1962 com m e u n e  ar- 

co n tre  les m asses exp lo itées et

U . DOtlr .

1Ur 10r» propre t„ r,  lim Pr r ,-'l''mc 
P r o c r ef v|r;  H-lon «fc,

lu' "  ^  * '■ 
P ^ ir  dévovw  v*r* ' plv ,

des cent un*. î'"* •»*>-
!*  a » ,cf,vife m , ; *  r ! ^ nu  ^

c r ,T  l; 'n'«mh,e dr'  p»r> m «,< crées des mouvements j* ^,er;|U
: Brésil. L n ,PMv . % r^ -  

l a guérilla < y est dresse* 
une force étranger* a la classe ^  
vnere. entravant, au Br^il e, en 
Argentine, le combat pour i'inde- 
pendance politique de classe >r_ 
gamsations ouvrieres. et en Loiguav. 
le combat pour le front unique ,>u- 
vrier ct le gouvernement Je* orga
nisations ouvrières unies Des cen
taines de militants auront pave Je 
leur vie une politique contraire aux 
exigences de la classe ouvrière

LE REFLUX DE 1963-1964 
ET LA REMONTEE 
DE 1968-1969

A partir de 1963-1964. runpenaiis- 
m e am éricain, s’appuvant sur la po
litique de coexistence pacifique ex
prim ée avec éclat par la bureaucra
tie du Kremlin et appliquée sur de 
nom breux secteur* de sa lutte des 
classes m ondiale, organise « s  for
ces en vue d ’une o f f e n s e  contre- 
révolutionnaire geneniitsee en Amé
rique latine : ream m aiion <fc l'Organi
sation des E tats américains, tentative 
de constitution d ’une force militaire 
pan am éricaine, renforcem ent des ac
cords m ilitaires bilatéraux et ouvertu
re d ’écoles d 'instruction  pour les mi
litaires latino-am éricains aux Etats- 
U nis et à Panama-

Définie et préparée par Kennedy.
stratégie contre-révolutionnaire

connaît son plein essor sous Johnson.
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• ^  1964, s’ouvre une pério- 
A partirnuée par une modification 
de oorts politiques en faveur de 
des râ eoisie dans de nombreux 
la b° pntraîne dans certainsi» uj entraîne dans certains cas 
P^'Vaues des coups très sévères 
sp la classe ouvrière. C’est en 
pnA4 au’ont lieu les coups d’Etat de 

Vntos en Bolivie et de la junte 
Bavéc par Castelo Branco au Bré- 

L’a n n é e  1965 voit l’intervention 
S ilitaire des Etats-Unis à Saint-Do- 
011 ue. En 1966, en Argentine, un
coup

m in g u c .  -  . . , .
lUp d’Etat militaire porte au pou

voir une junte contre-révolutionnaire 
d ir ig é e  par Ongania. Au Brésil et à 
S a i n t - D o m i n g u e ,  la résistance des 
masses a été paralysée par la politi
que de subordination aux représen
tants de la bourgeoisie « progressis
te» s u i v i e  et imposée par les partis 
staliniens. Pour la classe ouvrière bo-

«vienne et le POR, c’est la période 
de la repression la plus féroce oc

Z T r c I ltr  des tn‘n®s> âssas- de César Lora et de Camacho.

Mais l’offensive de l’impérialisme 
n aura pas un degré de succès égal 
partout. Au Pérou, elle ne permet
tra ni une stabilisation de la si
tuation politique, ni une consolida
tion du régime de Belaunde. D ’autre 
part, l’offensive, sous sa forme la plus 
générale, sera de relativement courte 
durée. Dès 1968, la modification des 
rapports politiques entre les classes à 
l’échelle mondiale viendra y couper 
court et ouvrir une nouvelle phase 
marquée en Amérique latine au mê
me titre qu’en Europe par l’ensemble 
des traits caractéristiques de la nou
velle période de la révolution prolé
tarienne mondiale.

4 - le tournant de 1968 
en Amérique latine

La nouvelle m ontée de la classe 
ouvrière d’Amérique latine après 
1968 a un caractère international. Au 
Chili, commence dès 1968 la poussée 
jk la classe ouvrière et des masses, 
aminant le gouvernement de Frei, 
P^parant les conditions de la crise 
révolutionnaire et obligeant les ap- 
Pareils contre-révolutionnaires du 

et du PS chiliens à constituerPC
J’y . / - ............  -  -------
iraît̂ f v pc*Pu*aire com m e réponse 
fron[e a l’aspiration des masses au 
leurs !ln^ ue et au gouvernement de 
rage f r?Preî; partis, et com m e bar- 
rnêrrie * ^volution. Au Pérou, la 
Corvtraimnncc’. des masses
Ser Bel- Une jUnte militaire à renver- 
’̂Etat ^u,nde Terry lors d’un coup

Ver^ m e  tVu n t i f ’ e t  à  é t a b l i r  u n  8 ° u ’ 
de la d'ç. ,n.aPartiste au plein sens 
ônne D e n^‘on que Trotsky en 

?ent*ne Ül}r *es PaVs arriérés. En Ar- 
 ̂ ave Ci tournant intervient en 

c ,a grève générale de Cor-

doba, qui ouvre la crise de la dic
tature militaire. Elle marque le point 
de départ d’une montée de la classe 
ouvrière de toute l’Argentine, dont 
le point culminant se situera en 
1975.

Au Mexique, l’année 1968 est 
celle des grandes mobilisations déclen
chées par le combat des étudiants 
contre le régime corrompu du PR1. 
Le massacre] de Tlatelolco y mettra 
fin, mais en 1968 c’est une phase 
de* l’histoire politique du Mexique 
qui est définitivement révolue. Au 
Brésil la grève générale d’Osasco 
traduit le caractère international de 
la remontée ouvrière, de même que 
les grands combats que la classe ou
vrière commence en 1968 en Uru

g u a y -  . nDans le cadre de la nouvelle pé
riode dc la révolution mondiale qui 
s’ouvre, la classe ouvrière réaffirme 
dans un ensemble de pays du conti-
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ncnt, son hégémonie dans la lutte grève génér* / 
des classes ct sa place à la tête des mineurs, SOl t . ,
masses combattant pour briser le appelait les  ̂joug de l’impérialisme sur la nation La pay ' ^^ icu rv  ^  ,0n— .Vnce *•'<» tto/n/c cr a» Chili, ° 0 r  nffir * «c f/.^ü <k

-  .... .
/n ^des -masses combattant r joug de l'impérialisme sur la n.u.w. 

opprimée. En Bolivie ct au Chili, 
elle menace I existence de l'Etat bour
geois au moyen de luttes quelle mène 
à l'aide des formes de combat clas
siques du prolétariat ct la construc
tion de ses organismes propres à ca
ractère soviétique ou présoviétique.

En B o liv ie , c'est en 1969 que dis
paraît B a rr ie n to s  et que la classe 
o u v r iè re  e n tre p re n d  la reconstitution 
de ses o rg a n is a t io n s  de classe et la 
préparation du congrès de la COB. 
Elle force le gouvernement à mettre 
fin à l 'o c c u p a t io n  militaire des mi
nes et met en avant l'ensemble de 
ses r e v e n d ic a t io n s  dont le cadre sera 
Je programme d’action d e  la COB. 
Le to u rn a n t  brusque d’octobre 1970, 
qui voit la crise du gouvernement 
Ovando se transformer en crise ré
volutionnaire. est le résultat direct 
de la tenue en mai 1970 du congrès 
de  la COB. La force que manifeste 
immédiatement la classe ouvrière re
groupée dans ses syndicats et sa 
centrale unique débouche en octobre 
sur la formation du Commandement 
politique (1).
. Le point de départ de l’étape dé

cisive de la mobilisation el de l ’or-

la “ nÜeV6. maSSCS qui aboutira à
J'AssemhiÂ Prem'ère session de
* Assembiee popu aire
janvier 197! Face l  tUe .en 
de coup d'Etat !«>< tentative
B,i<?ues et syndicaies0rren'Sa" ° nS po'  
Puis octobre au « in ’du f v T * *

l a n ^ a t ^ r t

"a'ionaleT„ * inter- 
mars 1972 et G r ^  Pecia,e Bol'vie 
^  “u ?0R à '°;a * De la nais

EDI Pan* popu.

La Paz pour artirm cr, tû "W t  O
dre d’une manifesiatiün k
leurs positions. Face à r m^ i v 
mineurs, au nom du pr0l6t°rrc?i' Ù 
livien tout entier, ont ^fr r,î»t h? 
leur objectif était |a d e s tn ^ *  quà 
l’Etat bourgeois et de SOn Dï u°n d 
mec, et la constitution du p *  •ai
ment ouvrier ouvrant la VOi Verie 
construction du socialisme V Crs là 
(le journal du POR) a Pübj.,M*ias, 
pularisc tout de suite l’oriem*,- et Pô
le POR avait impulsée au tr ^  
sa fraction chez les mineurs ^  d« 
cours de la manifestation d* i ns 
Murillo : a Placc
« Le socialisme et non le réf 
bourgeois ! » 0rrtü$me

« Oui au gouvernement ouvrir
paysan ! » r et
« Non au fron t populaire capitll]„. 
et traître ! » F tular<l

Mais la situation exigeait qu>u 
pas qualitatif soit franchi sans tar
der. Grâce à l’intervention du POR 
il a été effectivem ent franchi. Cher
chant le levier qui puisse accélérer 
cette lutte vers le gouvernement ou
vrier et paysan et canaliser l’ensem
ble des énergies révolutionnaires vers 
cet objectif, le POR a lancé la pers
pective qui s’est concrétisée immédia
tem ent sous le nom de l’Assemblée 
populaire. Il a proposé et fait adop
ter p ar le Com m andem ent politique, 
à la m i-janvier, la création d’un or
gane qui m atérialiserait la stratégie 
du fron t un ique anti-impérialiste, 
créant un axe su r la  base duquel il 
deviendrait possible de poser en ter
mes concrets la lu tte  pour le gouver
nem ent ouvrier e t paysan.

Le POR a défin i les objectifs aux
quels répondait l’Assemblée popu a' 
re et a défendu  les term es du d û 
ment constitu tif rédigé par lui 
les term es su ivan ts :

«D an s le cours des 
m obilisations d e  
C om m andem ent politique »



L’AMER,qug lat , ne

Le
écrit

t r a n s f o r m é  e n  un organisme à  
caractéristiques soviétiques, qui

été défectueusement baptisé 
du nom d’Assernblée populaire. 
Son document constitutif dé
c l a r e  Que l’Assamblée s’affir- 
me comme un organe du pou
voir d» peuple et du proléta
riat La dualité de pouvoir, l’at
tente qui existe dans les mas
ses trouvent ainsi une expres
sion politique et organisation- 

eiie adéquate. C'est par ce ca
nal que la révolution progres
sera et que le mot d’ordre «Le 
pouvoir aux ouvriers ! » peut 
prendre une forme tangible et 
trouver un instrument suscep
tible de le concrétiser.»

numéro suivant de « Masas »

«La tâche du moment : ren
forcer l’Assemblée populaire ! »

Il dégage la perspective centrale et 
explique :

« Le développement de l’As
semblée populaire en tant que 
pouvoir ouvrier ne signifie rien 
de moins que la destruction du 
gouvernemen t ( Torres). »

C’est l’orientation du POR visant 
à défendre l’indépendance de classe 
de l’Assemblée qui a permis de dé
jouer les obstacles et de la réunir 
effectivement. 11 en a été ainsi au 
cours des semaines qui ont précédé 
le I ‘‘r mai, au m om ent où il a fallu 
combattre une contre-offensive sta
linienne impulsée par le PC chilien 
au compte du K rem lin. 11 en a été 
ainsi le jour m êm e du 1er mai, où ce 
sont les m ilitants du PO R  qui ont 
du conduire Lechin de force au Pa
lais législatif et lu i d icter son dis
cours annonçant la convocation de 
1 Assemblée pour le 22 juin. Il en a 
ete ainsi entre le l«r et le 22 juin, 
orsqu’il̂  a fallu im poser la tenue des 
assemblées dans les syndicats et dans 

entreprises pour la désignation 
es délégués. H en a été ainsi à la

75

1® fois combattre h* 
nœuvres d’cnvclonn nouvc,1«  ma- 
«  f '« e n i r d'  T o .,«

n"°nCe d ' u "

DC f r o n t  LNIOl r
AN1I.IM PKRIÀ,£VÊ

> a ' ir  du pour la convoc- 
tion et la reunion effective de l’As- 
semblee populaire a r e p ^ H ,  
matérialisation, dam le, conditions 
précisés du moment, de la tactique 
du front unique anti-impérialiste. Les 
propositions et l’intervention du POR 
ont permis à la classe ouvrière de 
conquérir et de conserver l'initiative 
politique face à la bourgeoisie et à 
ses agents petits-bourgeois et stali
niens, et à commencer à regrouper 
autour d’elle les autres secteurs des 
masses opprimées des villes et des 
campagnes. Dans le cours du combat 
pour la convocation et la réunion de 
l’Assemblée populaire, les forces hos
tiles à la rupture avec les limites de
1 Etat bourgeois et la domination im
périaliste ont été prises dans l'étau 
des propositions du POR et du mou
vement des masses, et ont été con
traintes à se soumettre aux positions 
qui délimitaient, dans les conditions 
du moment, le front unique anti-im
périaliste. Ce combat a permis d’isoler, 
les forces politiques les plus repré
sentatives traditionnellement du na
tionalisme bourgeois. C’est ainsi que 
le MNR a été expulsé du Comman
dement politique avant la réunion 
de l’Assemblée populaire (1). Dans 
celle-ci, n’ont été représentés que les 
partis acceptant, ou plus exactement

(1) Voir la brochure de G. Lora 
« Bolivie : de l’Assemblée populaire 
au coup d’Etat fasciste », dans le li
vre cité p. 223. Les documents fon
damentaux de l’Assemblée populaire T —>v.6ucb. u  en a eie ainsi *  oam ciiw u A  u « - . .« ï i

Veil|e du 22 ju in , lo rsqu’il a fallu à figurent également dans ce reçue .
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C'harfc
SpC'l

x>nsn*
ifmif

lU"'1' l! ,'r
en part.cu l»r • ,* t  un

L Asseniblée ^ pUdes m a ^ s-
‘ L du pouvoir ^ vajlIeurs.

►ulaire exé-
■antT-asseml>!ée .**. en a.vant 

« ■ # * •  * % £ » * « £recours aux ouvrlere,
de lutte de w ■ Ia mobi-
« au P yj^ S n  *•** «"
üsation et a i »
masses. de la

« La 
classe

CU à subir, à lu différence d„ 
lèianat ^'.Ik'ii. les efftts de*,Pr°- 
;c „ r s  J-*»»-* H « i q u c  d e  c o l | aborx' 'U c .  
de classe. “‘'on

Le 20 août, la classe ouvrir
combattu sous son propre dran a
dans r in d ep en d an cc  po litiuU , au. 
de classe définie p ar rappe, 'ot*k 
COB rédigé à l'initiative du PrJa
L'intervention organ isée des R-
du POR dans les com bats d S
août et dans les jo u rs  qui Qnt U ?Û 
ont perm is, d ’au tre  part, au nroî%Vi 
riat d ’opérer un recu l en bon om 
évitant une décap ita tion  et unp ’^ ^ ^ e r a 1 majoritaire ---- . r ~ " ^  une

ouvrière sera constituera gnee qui auraient hypothéqué I 
.l’il arrive " „ a t ie n n e  a n t

u  caractère « 
pouvoir » — »  . g0Uvernement
rapport aux org l’expression
central», et de centra-

le préambule de la Charte assigne 
à ('Assemblée populaire, co n fo rm e  
ment à toute F ex p cn en cc  du pro lé 
tariat et à tout l'enseignement d u  
marxisme. Face au pouvoir de  la 
bourgeoisie. le seul pouvoir qui peu» 
commencer à se dresser est celui de 
la classe ouvrière, autour duquel les 
masses entreprennent de se regrou
per pour abattre l’Etat bourgeois et 
briser, par la révolution, les chaînes 
de la domination impérialiste.

La réunion de l'Assemblée a com
mencé à accélérer ce regroupement 
et a précipité le coup d’Eiat du 21 
août. Le coup d'Etat a coupé court 
à la pleine maturation de la situation 
révolutionnaire et a transformé les 
données de la situation politique en 
obligeant la classe ouvrière et les 
masses à effectuer un profond recul.

sai-

nir, et se d isposant im m é d ia te m e n t 
défendre p a r  les m éthodes de i 
lutte des classes et dans l’unité l 
organisations de classe, notamment 
syndicales, qui fo n t sa force.

Tout au long de la dictature de 
Banzer, la classe ouv riè re  et en pre
mier lieu les m ineurs ont poursuivi 
ce com bat, m a in tenu  leurs organisa- 
tions, tenu , fû t-ce  dans la semi-clan
destinité, leurs cong rès (notamment 
ceux de la F éd éra tio n  des mineurs), 
élu leurs d irec tions, défendu  avec suc
cès les m ilitan ts  co n tre  la répres
sion, co m b a ttan t en m êm e temps 
pied à pied p o u r  leurs revendications, 
les a rrac h an t so u v en t et obligeant la 
d ic tature à se ten ir  tou jours à dis
tance respectab le . D ’année en an
née, la classe o u v riè re  bolivienne a 
m ontré à  quel p o in t elle n ’a pas été 
écrasée : la g rève g énéra le  des mi
nes de 1974 l’a p le in em en t prouvé, 
ainsi que celle de 1976, m êm e si les 
m ineurs n 'o n t pas a tte in t leurs ob
jectifs et o n t é té  co n tra in ts  de re
culer.

Ce fac teu r est un  fac teu r  consti
tutif cen tra l de  la s itu a tio n  politique 

Mais ce ren.i n'o » “ ,C^UI- bolivienne et de  l 'é ta t  ex ac t du rap-
d’unc défaite politiQue"*,, ° port en tre  les c ,asses- L es. d ifficu1*?
rr..« x-----  Pro onde, ni constantes au x q u e lle s  la d ic ta tu re  d

Banzer a eu  à  fa ire  fac e  e t dont el e 
cherche a u jo u rd 'h u i  à so rtir  Par

so n t  »

/ 1 i '" H
dun ecrasement physique. Les rai- 

les

*>*. le prôlé^riXr,en n’a pas « co n stitu tio n n alisa tio n  » 
conséquence d irec te .

en
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R E V O L U T I O N N A I R E
î  l i n  1KNNKL\  V P O L I T I Q U E
K  V u N IT K  P O P U L A IR E|)P< _______________

r>e sep tem bre 1970 à septem bre 
73 |c Chili a connu  une crise 

, Gestionnaire ouverte , dont le mou- 
re ent est allé en s ’approfondissan t, 
^  oartir d ’octobre 1972 en particu- 
y f sous l'effet de la poussée de  la 
lasse ouvrière et des masses cons

truisant leurs p rop res organes de 
ombat pour répondre  aux  offensives

c o n t r e - r é v o l u t io n n a i r e s  de la bour
geoisie et de l’im périalism e.

A chaque phase du développem ent 
et de la m atu ration  de la crise révolu
tionnaire, la déterm ina tion  e t la vo
lonté de la classe ouvrière  et des 
m asses se son t heu rtées au  barrage 
dressé en défense de la p ro p rié té  p ri
vée et de l’ensem ble des structures 
et des institu tions de l’E ta t bour
geois, en p articu lie r p a r  les d irigeants 
et appareils po litiques tra îtres des 
partis ouvriers trad itionnels chiliens, 
PC et PS. D ans leu r com bat contre 
la bourgeoisie ch ilienne et l ’im péria
lisme, la classe ouvrière  e t  les masses 
ont rencontré su r leur chem in, com 
me leur p rem ier et, su r le p lan  p o 
litique, leur plus redou tab le  ennem i, 
les dirigeants des partis  en qui ils 
se reconnaissent e t q u ’ils avaien t cru  
porter au  gou v ern em en t p ou r faire 
leur politique de ru p tu re  avec la 
propriété cap ita liste  et la  subo rd ina
tion au joug  de l’im périalism e.

Il fau t réa ff irm e r  ici ce  que l’O CI 
et le C om ité d ’o rg an isa tio n  on t ana
lysé et d ém o n tré  dans leurs articles, 
livres et d éc la ra tio n s, à  savo ir que la 
classe^ ouvrière  e t les m asses chilien
nes n’on t au cu n e  responsab ilité  dans 
1 écrasem ent po litique  e t physique 
subi le 11 se p tem b re  1973. C et éc ra 
sem ent n ’avait rien  n on  plus d ’iné
luctable. T o u t au  long  de la  crise 
révolutionnaire, la classe ouvrière et 
‘es m asses o n t m ultip lié  les m anifes
tations de le u r  co m b ativ ité , leu r créa-

c a p a c i t é * " '  d é j o u c " 'c n CS C' a , '":s - le u r  
taclcs et à comh » Pdrl,c les obs- 
vouement a C  ' "  8V' C u” d-

apparticnT“"«l'us'ivem ent'*"ascm.en'

e t  a l a n  ,P. a  ccllon du  M IR

i S S S - ^ s é

Si t i o n T ' ’<:> U Prn«r^ r n e  de Iran-

L’origine de !a tragédie du 11 seo- 
em bre 1973  remonte à la consmïT-

So7n c  ™tC P°Pu,aire en 1969- 
1970. Formee, d'un côté, du PC et
du PS, de l’autre, du Parti radical 
et des députés et sénateurs scission
nistes de la dém ocratie chrétienne, 
la coalition de l’Unité populaire a 
aussitôt représenté la matérialisation 
du lien tra ître  des dirigeants ouvriers 
avec la bourgeoisie chilienne et avec 
l’impérialisme.

La form ation de l’UP avait com
m e fonction de barrer la voie à la 
constitution, dans le cadre des élec
tions présidentielles de 1970, d’un 
front entre les partis ouvriers sur un 
program m e anticapitaliste et d 'indé
pendance nationale, qui ferait du pro
létariat la force politique dirigeante 
du pays opprim é. L 'alliance avec la 
bourgeoisie se matérialisait par 
l’adoption d ’un program m e politique
—  le program m e de l’Unité populaire
—  dont la ligne et le contenu étaient 
ceux de la défense de l'ordre bour
geois, et auquel pouvait souscrire 
toute une aile de la bourgeoisie, no
tam m ent au sein de la dém ocratie 
chrétienne.

L ’ouverture de la crise révolution
naire avec l’élection d Allende, le 4 
septem bre 1970, a conduit rapide
m ent les dirigeants du PC C  et du  
PS à donner à cette politique une 
concrétisation encore plus précisé. 
Elle prend  la form e de l’acceptation 
par TUP de négocier la ratification



78

dc cette élection par le Congrès do
miné pur les partis bourgeois, et d<
signer le « Statut des gaianties cous "rnnose pat le Pari .... d
dcnitwiatc-*- M%iilt, ria|jst; *■

de 
*>ns- 

,11 ti
)0I de

IcnuK iu te -c iu c in .. . .
l'armée, qu i a matérialisé —  e n  m o
rne tem ps qu'il e n  a ren fo rcé  c t  ag
gravé la portée ct les co n séq u en ces  — 
le lien traître entre les directions 

.... riers ct la bourgeoisie

instrument contre  - r^v , 
qu'il a utilisé pour dé!our?,„ '"n-),;, 
des masses se ifin‘i>e;i»i lit l, e
.ru e .™  uc n s i» i  l : ; 1 ^  k  S o
net a h  b o u r g e o is  cio»
Usine le tem ps  nécessai, ‘ ' n,Péri?' 
grouper leurs forces  c » Po«r r 
eomrc-rcvoJtifion. Vl*c ^

-  - Au »om de la « rêvai,.,- *
des partis ouvriers c  ... légalité  » et du resner» i dan* i
établi en 1%9. Citulion et des lo is  hou !* C0n

Le « Statut des garanties constitu- jen de-C orva lan  et l’U pl*Ŝ J 5ic*s. A|J
tionnclles » n'a pas etc une sim ple  défense p ,c d  à  p jCc/ 1 assüré
« déclaration dc principes », mais un ac  ^ourgcoisjc, de ’j*Ef COrnPïe
texte portant amendement à la eonsti- " b0lIrv
tution dc l'Etat bourgeois sur plu
sieurs points décisifs, où il paraissait 
important à la bourgeoisie chilienne 
et à l'impérialisme d ’assurer la dé
fense de ses positions menacées et 
de renforcer le dispositif répressif de  
l’appareil d'Etat face à la montée 
des masses.

En signant le ■ Statut », la coa l i 
tion de l'Unité populaire et le g o u -  
vemement Allende ont affirme avec 
éclat ieur volonté de se situer sans 
équivoque du côté de l’ordre bour
geois et de défendre celui-ci contre 
fa montée des masses. Les mesures 
prises plus tard par Allende, Corva- 
lan et les directions du PC  et du PS 
chiliens — telles que le maintien du 
« groupe mobile » (CRS) dont la dis
solution était pourtant inscrite dans 
le programme de l’UP, la constitution 
des cabinets militaires en novembre
1972 et août 1973. l'introduction des 
chefs militaires dans le gouverne
ment et la promulgation en février
1973 de la loi scélérate sur les ré
quisitions d armes — se situent dans 
le cadre établi par l’accord signé avec 
Tomic et le général Schneider en oc
tobre 1970.

Face au combat des masses, le sou- 

les et s o c ia l  fondamentales de *'°na

geois et des institu tions qui d e v a ï^  
ctre l’âm e ct l’arm e essentielles de 1
contre-révolution : le corps des 0fr  
ciers, l’appareil jud ic ia ire , les part- 
politiques de la bourgeoisie. ,S

Au nom  du respect de la propriété 
privée, de la « liberté du travail » et 
« du droit aux résu lta ts  du travail » 
le gouvernem ent Allende-Corvalan a 
perm is à la bourgeoisie de saboter 
l’économ ie et, en liaison avec le blo
cus im périaliste , de créer le chaos 
économ ique et l ’in fla tion  dont la con
tre-révolution s’est nourrie . Au nom 
de l’alliance avec F« arm ée démocra
tique », A llende et l’U P  ont nourri et 
protégé les fo rces qui o n t asséné au 
prolétariat les coups violents du U 
septem bre.

La violence du  coup  d ’Etat de 
Santiago et l’am p leu r et l’acharne
m ent de la répression con tre  la classe 
ouvrière on t été  à  la m esure du point 
atteint, d ’o c to b re  1972 à juillet 1973, 
par le développem ent de la crise ré
volutionnaire et la m atu ration  de la 
conscience de la classe ouvrière et 
des masses.

D E L’IN IT IA T IV E  D E S  MASSES 
DE 1968 A U X  C O R D O N S  
IN D U S T R IE L S

A chaque é tap e  du  m ouvem ent qj» 
va de 1968-1969 —  m om ent où la 
montée des m asses d isloque le 
vem em ent de la dém ocratie  chré
tienne dirigé p a r  F rei —  ® j J
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1973 on trouve l'in itiative de |a
„ ''c ouvrière ct des masses dansrUlSSC t>uv. — -

lutte des classes.
| a défaite des cand ida ts  bourgeois, 

aussaiid ri et Tornic, et la v.ctoire 
Vi ,c loiiilc il A lleiule, en dépit du bar- 
C.V e c o n s t i t u é  d é jà  par le pacte
’fU iiité populaire , sont l’expression

r le terrain  po litique d une mobi
lisation qui avait vu les mases, à

rtir de 1W8, s ’a ttaq u e r a la poli- 
^uue de I rci, engageant le com bat 
! vec les m éthodes de la lutte du p ro 
létariat —  grève, grève générale, o c 
c u p a tio n  de terres, m anifestations de 
rue.

L ’accession  d ’A llende et de l’UP 
au gouvernem ent, le 4 novem bre 
1970, a eu po u r effet de pousser les 
masses à accen tuer le u r  m obilisation, 
à redoubler leurs efforts et à porter 
des coups im portan ts  à la bourgeoi
sie et à l’im périalism e. C ’est par leur 
action et du fait de leur m obilisa
tion qu’une certa ine  répartition  des 
terres a eu lieu et que sont in ter
venus l’affaib lissem ent de la grande 
propriété, la nationalisation  des res
sources naturelles de base, l’é ta ti
sation de la banque et des grandes 
entreprises m onopolistiques.

Les occupations des grands dom ai
nes par les paysans, le contrô le ou
vrier établi p a r  la classe ouvrière 
sur les usines don t les p ropriétaires 
avaient pris la fuite, d ’abord , puis, 
plus tard, q u ’elle soupçonnait de sa
botage économ ique  et de m enées 
contre-révolu tionnaires (partic ipation  
à la grève p a tro n a le  d ’octobre  1972) 
ont m arqué la vo lon té des masses la
borieuses de s’a ttaq u e r aux racines 
-u  régim e de l’exp lo ita tion  de l’hom 
me par l’hom m e.

 ̂ A partir  des d ern ie rs  m ois de 1972, 
c’est un pas de plus dans la voie 
de la révolution  qui avait com m encé 
à être franch i.

Face à la m ontée  de la contre- 
révolution et à ses m anœ uvres au 
grand jo u r, et face  à la trahison 
qu ’elles co m m en ça ien t à  percevoir à 
travers l’indu lgence et la passivité du 
gouvernem ent devan t les menées de

u ™
des oreams r ra,n «  de constru.rc
a d a m é r ,  a u ,c n o m «  de classe,

d a p te r s  aux exigences du combat.

■^apparition dans le cadre des évé
nements chiliens d’„rga n,smes p £ L  
dant des traits s«»v,ctK,ucs clairs tra
duit le caraciere révolutionnaire qu'a 
revefu la situation dans la dermere 
année du gouvernement Allende Fa
ce a la bourgeoisie, a l'impérialisme 
et a leurs partis et leur appareil 
d Etat, et en présence de la passivité 
et de la trahison de leurs propres 
directions, le prolétariat ct les mas
ses chiliennes ont entrepris de créer 
des organismes de combat dont la 
consolidation eut ouvert la voie à 
une situation de double pouvoir. 
C’est bien ainsi qu’Alîende et Cor- 
valan l'ont compris, et iis ont fait 
de la lutte contre les comités de 
ravitaillement et les cordons indus
triels l’un des axes de ieur lutte pour 
désarm er et disloquer politiquement 
le prolétariat face à l'offensive en 
préparation de la bourgeoisie et de 
l’impérialisme.

L’utilisation faite par les masses 
des comités de ravitaillement et de 
contrôle des prix, des groupes d'auto
défense constitués dans certaines usi
nes, la constitution surtout des « cor
dons industriels » — comités de co
ordination des comités d'usine — , 
l’organisation faite dans le cadre de 
ces organismes, à des moments cru
ciaux de la lutte des classes, de la 
production et de la distribution, de 
la lutte contre le sabotage de l'écono
mie par la bourgeoisie, des tâches 
essentielles de l'autodéfense ouvrière 
contre les attaques fascistes, et merne. 
dans les jours qui ont précédé le 
coup d 'E ta t. contre les perquisitions 
de l’armée (à la SUMAR de San
tiago) sont la meilleure preuve des 
réserves de combativité et d abnéga
tion dans la lutte, de volonté de com
battre pour défendre l’acquis et en 
finir avec la dom ination bourgeoise 
dont la classe ouvrière chilienne a
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fait preuve jusqu'au bout, en dépit 
de la trahison des directions de scs 
partis traditionnels, PC ct PS.

--------TZrv  I)t ' PaRTI
^::rr.0NNA.RK 

A i i  m u 1

L a  révo lu tion  chilienne a c o n f irm é
complètement les enseignements du
marxisme au sujet du parti révolu- 

• -  Je prolétariat

les in.si’
marxisme 
tioniiiiirc.

révolutions

mai*!»— - . JC jc pri’iv..... ~
ce nest pas de son

chilien un w.w, -
m ouvem ent spon tané q u e  p o u v a i t  

iire h  ^ o l u t i o n n a i r e  iiu f is

pensable
capable

nfnvllhlf <« I*' c| ses nu)fs

centriste ayant joué un rôle h 
garde de la politique de r i J V  
MIK est devenu, dans Je  ' Up U  
la crise révolutionnaire, |’u ° Ur* <je 
truments d'intervention du «es 
contre la révolution aux * ri'fDe 
stalinisme. T oute rexpérien!!6' du 
militants qui ont appartenu ,  ^
atteste que le MIR s’est pr^ ,J 
plus en plus com m e une for d° 
tique ct matér ielle —  finance!? j î(>,i' 
pée, orientée polit iqUe, L; 6qui. 
Cuba —  a laquelle la classe Par 
s’est heurtée dans son comb*, *rc 
tre la bourgeoisie et la n oliiiî. C(>n* 
l’UP. C liq u e  dc

Depuis le II sep tem bre \ y 73 
session du  bu reau  internation-.f1 !a 
décem bre 1973, le C om ité <r ‘r dcnrKanu 

cn font
combattre

pas une w u fv n v  ........ ^
lutte des classes. Sa c o n s tr u c tio n  ne  ,  c m c " t  l 'U n i t é  mm
peut sc faire q u 'à  pa rtir  d 'u n e  in te r - t Ar ;~r r  1 C- P °P u la ire  car!îU*

■......  •—  -peut sc ia u u  MU - t  ^  hasc est Ies responsab ilités, combattre pour 
vention consti . j de ]a ré- que \a classe ouv rière , mondialement|C programme; m tunation^. ^  ^  q ^  assim i,e ,es ,eçom

la défaite chilienne. Ce combat
volution prolétarienne mondiale, au 
jourd'hui le « Programme de transi
tion », programme de fondation de la 
IV* Internationale auquel la poli
tique pabliste n’a pas pu porter a t
teinte.

La destruction en 1964 du POR 
chilien aux mains du Secrétariat uni
fié et des militants chiliens ancien
nement membres du Secrétariat uni
fié qui ont participé au Congrès 
d unification de 1963, la création à 
leur initiative du MIR en 1965, J’ali- 
gnement complet des militants chi-
dTx 1̂1 SU' d abor(i sur les thèses

. --------- est
un acquis p o litiq u e  du Comité d’or
ganisation  e t l’un  des terrains où il 
s’est délim ité  en  to u te  clarté des par
tis co n tre -rév o lu tio n n a ire s  et des cou
ran ts o p p o rtu n is te s  et révisionnistes. 
Défendre l’A ssem blée  populaire de 
Bolivie com m e o rgan isa tion  à carac
tère sovéitique , caractériser l’Uoité 
po p u la ire  c o m m e fro n t populaire 
ayant o u v e r t la vo ie au  coup d’Etat 
fasciste e t exc lu sivem en t responsa
ble de la d é fa ite  : tels son t deux des 
te rra in s  où  le C o m ité  d ’organisation

révo- -----

Populaire | rCS &t ensuite SUr k  front ,ns ou ,e Com ité fl orga.1—  
facteurs ouf Combal> s<>nt autant de * .comniencé à acquérir sa physiono-
le proléfar *°nt, .Contri’bué à ce mm m w  .et sa P*ace propre comme orga-
crise révolfc en entrc dans h  R a tio n  trotskyste  en Amérique la»

- H t,ne-
lutionnaire. même p^tit" r« o -  

t (iu,ion chf- 
de la ** menée à f 0nrf que " ’au-

^  s 1?*

0rSanisatiOn

POUR U N  BILAN  
DU FRENTE AMPLIO  
EN URU GUAY - -

Le bilan de la politique jgtiitf
fronts populaires en Amériqu 
exigerait d’être c o m p l é t é  P a r
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(JC** immii^vwi.ivi umn IW â
cadre du I re n tc  am plio d 'abord , dc . i ^uc nmin l’avons rappelé plu*
subordination de la classe ouvrière pau t’ Ji°nlëc et le triomphe de 
aux hommes politiques bourgeois . cron cf . Péronisme en 1945-1946,
« libéraux » au cours des mois criti- 3 cr|nMl|cte politique de la classe
«tics dc 1972-1973. Organisé sur le °.u ' ' r,crc Par '« péronisme, la maté-
terrain syndical en une puissante or- lsatlon de cetfe victoire de la 
ganisation syndicale assurant l’unité r ° l! ^ cfOISj ,  Par *a destruction de la
de la classe ouvrière dans l’ensem - * 1 on('et‘ cn W'W. I établissement
ble dc ses com posantes, le proléta- a ?a P mue cion~
riat uruguayen s’est vu réduit à l’im- £res } ratifiant et codifiant
puissance totale su r le plan politi- appartenance « organique * de ia
que. La politique du PC a barré la centra,e parti peron.ste et permet-
voie à toute form ulation  d ’un mot intégration directe a I appa-
d’ordre de gouvernem ent indépendant d Etat ont ligoté poimque-
de classe su r la ligne du gouverne- ment ,a dasse ouvnere d’Argentine,
ment ouvrier et paysan. Elle a ligoté La responsabilité en incombe au
la classe ouvrière, éloigné la petite stalinisme —  pour lequel l’objectif
bourgeoisie et ouvert la voie au fas- s’intégrait dans sa stratégie d'ensem-

_______  vrière, moyennant la destruction de
l’indépendance de classe des syndi- 

A p artir  de 1Q6R-1Q6Q la nrHiQsée eats.

L’E N JE U  P O L IT IQ U E  
DE L’IN D E P E N D A N C E  
DE CLASSE 
DU P R O L E T A R IA T
a r g e n t i n

cisme. ble de coexistence avec l'impérialisme 
— , au parti social-démocrate d’Ar
gentine et aux anarcho-svndicalistes 
encore puissants dans les années 40. 
Ce sont eux conjointement qui ont 
creusé le lit du nationalisme bour
geois et préparé les conditions de sa 
mainmise politique puis matérielle 
(organisationnelle) sur la classe ou-
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«C M » de Peron.

L A  G R E V E  G E N E R A L E  
d e  c o r d o b a

E T  L E  R E T O U R  
D E  P E R O N

pour i iiKicpenoance de 
Syndicats ne peuvent etre a P P '£ «  
indépendamment de cet aspect deci 
sif qui se trouve directement a 1 on- 
ane  du triomphe du nationalisme 
bourgeois. Ce n'est pas la une * ques
tion “d'histoire ». mais au contraire 
une question politique de Ja plus 
grande actualité qui va être vitale 
dans la prochaine période.

Le prolétariat argentin est con
fronté à deux grands problèmes :
— Reconquête de l'indépendance de 
c]asse — programmatique et organi- 
sationnelle — sur le plan syndical, 
moyennant un combat dont le point 
d’achèvement serait le congrès cons
titutif d'une CGT qui rompe les liens 
avec la CGT de 1950, avec le péro
nisme. qui condamne l’intégration des 
syndicats à l’Etat sous toutes ses 
formes et qui rende aux syndicats sur 
l’ensemble des plans, programmatique 
notamment, leur caractère d ’organisa
tion de classe.
— Combat sur la ligne de la stra
tégie du parti ouvrier indépendant

Au cours des dix-huit années 
séparent la chute de Peron en 
tembre 1955 et son retour en 
1973. f  Argentine n 'a pas eu mJJJJ 
de huit gouvernements et de tr 
régimes. Elle est passée successif 
ment du péronisme à la dictature mil 
litaire. de la dictature militaire à une 
phase de fonctionnement de la cons
titution et de gouvernement des dif
férents courants du Parti radical 
avant de retrouver la dictature mili
taire jusqu’à ce que le retour de Pe
ron s ’avère indispensable. A l’excep
tion de quelques brèves périodes, la 
situation économ ique a été marquée 
par une inflation galopante quasi 
chronique. Les forces armées, d’au
tre part, ont été au bord de l'écla
tement entre 1960-1965, dans des 
conditions où leurs différentes ailes 
sont allées jusqu’à l’affrontement ar
mé pour régler leurs différends quant 
à la situation économ ique et politi
que et au m ouvem ent des masses. 
Trois ans ^ peine séparent le coup 

selon Ja méthode définie pàrTrotskv1 d Etal militaire d ’O ngania de la grève
c’est-à-dire du parti assurant à la générale et des m anifestations a ca-
classe ouvrière argentine son indé- ract^re insurrectionnel de Cordoba
pendance politique de classe face aux marcîuent le po in t de départ de 
partis bourgeois et à l'Etat. cnse politique de la dictature rM’

Comme toute j  , , Maire et du processus aboutissant au

re,our de Pcr° n.
nées I a démontré, ce an- Aucune de ces form es de domina*

combativité ou Finhialive Tace^à la Ü°n P° litique n 'est Parvenue à i Sa ,a dans des conditions qui satisfassent



c\iren ces dc ia mise en valeur du 
j - ' : 3Î imper;ah*îe et naücnal. } «

* de la bourgeon-ie a -sc U
cu^ncre d Argentine Aucun 

d c< V an? d'austérite ctabhs par le ca- 
~rtal financier ct ses aecn;s n a tenu 
longtemps face a la résistance de la 
c îa^ c  ouvrière.

U rst impossible de souv-estimer 
[a por.ee de ces faits Leur poids se 
fait sentir jusque dans ia situation 
actuelle et permet de comprendre les 
onsidérations qui conduisent j'ap- 
,3rei! stalinien à apporter de façon

o u v e r t e  son appui à V idela. A 
cela s 'a jou te  le fait nouveau qui est 
je résultat spécifique de la phase de 
la lutte des classes qui va de C ordoba 
au coup d 'E ta t de m ars 1976. à sa
voir les m odifications de caractère  
q u a lita tif  qui sont in tervenues dans 
lés rapports en tre  la classe ouvrière 
et Peron et le péronism e, p o u r éc la
ter enfin au  g ran d  jo u r  dans la grève 
générale de ju in -ju ille t 1975 o rgani
sée d irec tem en t con tre  Isabel P eron 
et son gouvernem ent.

E ntre 1955 e t 1973, ap rès une 
brève te n ta tiv e  p o u r o rgan iser la ré
pression non seu lem ent co n tre  la 
classe ouvrière, m ais aussi co n tre  le 
péronism e, la  bourgeoisie  ava it ré ta 
bli la CGT p o u r o ccu p er les fonc
tions p o u r lesquelles P eron  l’avait 
construite, et P eron  Ici-m êm e, no
nobstant son exil, ava it été ré in tro 
duit dans le jeu  p o litiq u e  p o u r y 
jour un rô le im p o rta n t d an s  p ra ti
quement tcutes les phases de la lutte 
des classes ju sq u ’à son  re to u r  final.

LA PORTEE 
DE LA G REV E G EN ERA LE 
DE JU IN  1975

Aujourd’hui, la marge de manœu
vre pour la mise en œuvre d’une 
telle politique est devenue singuliè
rement étroite. La C G T s’est identi
fiée de façon répétée avec les plans 
antiouvriers de l’impérialisme et de

u

Ê r Æ S K ? »
oom  II r î^ ç .i-1 a-~v~ ,

terril:\ ,

œ . c . e n .  c o m i r n - . - r  jc  1

k ,ctou,<.d* Pî-
ctrsvnr; C e retour » c--.n:ror e *  
cla%< ouvrier c de nouveau directe
ment a Peron.

D ans les treas années voct de 
l'élection de Cam per* aü zou? c B ut 
de Videîa. l expér.ence accurr ulés du 
p ro létariat argentin îuj a perrrzs de 
m ontrer qu'il a \a tt cessé de 
rer le gouvernem ent, dirige successi
vem ent par Peron puis par sa fem
me. com m e étant de quelque façon 
que ce soit le sien C e st de la qu'a 
résulté le « vide politique » crois
sant, accentué par ia m ort de Peron 
en juillet 1974. A partir de la grève 
générale de juin 1975. la mobilisation 
de la classe ouvrière contre le gou
vernem ent d 'Isabel Peron ne laissait 
plus subsister d 'am biguïté : le temps 
était définitivem ent révolu où le pe- 
ronism e était capable d’occuper, au 
m oins partiellem ent, le terrain laissé 
vide par l’absence de parti o u v re r 
indépendant, et où la C G T  intégrée 
au  parti justicialiste. et au-deià à 
l’E ta t, était capable d 'insérer la 
classe ouvrière dans la camisole de 
fo rce  de sa politique et de son appa
reil.

C e  sont ces m odifications dont le 
coup  d’E ta t est venu tirer les consé
quences. Il a abattu  un gouvernem ent 
et une form e de dom ination politi
que qui avaient cessé de rem plir leur 
fonction  et dont l’existence prolon
gée ne pouvait que m iner les fonde
m ents de l’appareil d 'E ta t, et appe
ler la classe ouvrière à une action 
indépendante chaque fois plus m ani
feste l *  grève générale de juin IV /:> 
a eu lieu contre le gouvernem ent 
Isabela P eron-L opez Rega, mais elle 
a mis en évidence puissam m ent l in-
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«rite  de  l’appareil de la CGT, plus 
tenicnt d e  la CGT, comme ins- 

c - peroniste à maîtriser le mou- 
,i,üll° , de la classe ouvrière.

- erève générale de juin 1975 et 
p r o l o n g e m e n t  le 24 mars ont 

*otl i 0rtée pour la lutte des classes 
U stoule l'Amérique latine. Ils fer
on t l’epoque de la domination péro
r e  ct ouvrent la phase où la classe 
"ivricrc d’Argentine va pouvoir dé
ployer toutes ses potentialités.

Les problèmes que la classe ou- 
,r.ïTC doit résoudre se mesurent au

\ il '' \ • • r i • /
fait q u ’a p r è s  avoir infligé au gouver- 

icnl d’Isabel Peron la défaite de 
-juillet 1975, il lui a été impossi

ble de se mobiliser contre ce gou-
v e r n e m e n t  dans la perspective de son 
pouvoir propre, sur un mot d’ordre 
exprimant le combat pour le gouver
nement ouvrier et paysan.

Le gouvernement Videla doit être 
mis sur le même plan que celui de

la  £  S U o S ’ a g i t  de
•’im pcrialisrne L ^ t  * * * •  de

cain, issus

m l aVeC,,'a colla^ a t io n  etsouT 1 ^  
pulsion de ses services _  ce qui n’est
nullement contradictoire avec le fait
que I impérialisme désirerait voir des 
ajustements dans la forme de domi
nation se produire aujourd’hui dans 
un cas comme dans l’autre.

Ce qui différencie le gouvernement 
de Videla de celui de Pinochet tient 
exclusivement aux rapports politi
ques entre les classes qui sont pro
fondément distincts en Argentine et 
au Chili. La classe ouvrière argen
tine a été obligée d’opérer un profond 
recul, mais elle n’a été ni écrasée 
physiquement, ni battue politique
ment par suite de la trahison de ses 
partis. Toute la situation politique 
argentine se ressent de ce fait.

5 - les mots d’ordre démocratiques 
et l’actualité du combat politique 

sur la ligne de la constituante souveraine

Dans le « Programme de transi
tion », Trotsky résume l’ensem ble des 
acquis théoriques et politiques du 
Prolétariat mondial sur la question du 
Mouvement de la révolution proléta- 
r,cnne dans les pays coloniaux et 
semi-coloniaux (c’est-à-dire l’ensem - 

des acquis positifs et négatifs de 
la révolution d’Octobre et de la ré- 
v°lution chinoise de 1924-1927) dans 
quelques courts paragraphes. C ’est 
jUr ‘a question des mots d ’ordre de 
rU ^ m°cratie contenus dans ces pa- 
rdAgraPhes> et notam m ent celui de 

^emblée constituante souveraine, 
e nous voudrions faire porter la

section de cet article.

AU SEUIL D’UN NOUVEAU 
TOURNANT EN AMERIQUE 
LATINE

C’est uniquement la politique 
contre-révolutionnaire de l’Unite po
pulaire, défendant l’Etat bourgeois 
face aux masses et combattant direc
tement les cordons industriels, qui a 
permis à la bourgeoisie et a 1 impé
rialisme de préparer le coup d b u t  
sanulant du H septembre et de bri
ser la révolution. Le coup d’Etat chi
lien a consolidé le régime de Ban
zer et servi de point d’appui aux 
coups d’Etat urugayen et argentin.
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Le rô le  d ir ig e a n t  d u  prolét* • 
dans la ré v o lu t io n  d a n s  les n a 
riérés e t la n a tu r e  d e  classa ar'
tu re  du  p r o lé ta r ia t  —  d e s l n s t i t u , '^ '

b o u ^ ’’ y „ ,b le  dcÆ atio" P*1 

' ^ I ^ n d c s  C * n n c » P ^fets d fiitutcurs. et de llVc  à
«• del ’îa in .e  VeW«« En
don,' / l e s  sv n d i^ 15 a de |a pre- 
in'f.g >  974 est j" ,  mineurs con- 
B0 IV; CJ „ d e  grève £  jnitiatives
m,eï  n7er Au dévelop
pe la classe ouvnere

pent' J h i la désagréga«°" d“

. AUL°Ubonapar.iS'e P ^ ’f  au Pé- r . .......... -  . c  mst,tutio„s
orfve eénérale du 20 J du t6  sep- jj*ui sont seules capables d’assurer |a
Jou • la f rève gl  f  la crise de do- flbération  de nations opprim ées du
Z b re  en Colombie , »  s,accélère de n m p erialism e sont plus que
mtoation politique qu tée du u  ,a cié de tou te  orientation du
dans ces deux pay| • ‘̂  ,es graves ,Comité d ’organisation 
prolétariat en Bol ^  successl0n
difficultés de Banz , e w
de grèves menees p t f i  ^  ^
vrière d ArS'" ,m ,s qUj indiquent
5en,e la situation est typique-à quel degre la m produire a
ment celle ou peut brusque
tout moment '0“™ de ,a lutte ouvrant une nouvdlee.ape de i 
révolutionnaire dans une serre
pays.

Pour que notre analyse soit com
plète. il faudrait beaucoup d é m e n ts  
Lcorc. qui permettent de définir la
place de la lutte des classes — en 
particulier au Mexique, en Colombie 
et au Venezuela — par rapport au 
mouvement d'ensemble du combat de 
la classe ouvrière à l'échelle du con 
tinent.

Mais suffisamment d'éléments ont 
été apportés pour pouvoir affirm er

p o u r  la re 
co n s tru c tio n  d e  la  I V  In ternationa ' 
le. L a d é m o n s tra tio n  q u e  la classe' 
o u v riè re  d ’A m é r iq u e  la tin e  a faite 
de sa c a p a c ité  à  se d ir ig e r  vers la 
d e s tru c tio n  d es  ra p p o r ts  de produc
tion  c a p ita lis te s  e t d e  l’E ta t bour
geois, es t u n  f a c te u r  co n stitu tif  des 
ra p p o rts  p o li t iq u e s  q u i existent au
jo u rd ’h u i en  A m é r iq u e  latine. La 
p ra tiq u e  est v e n u e  c o n firm e r avec 
fo rce  le  b ie n -fo n d é  d u  patrimoine 
th é o riq u e  q u e  les tro tsk y s te s  ont dé
fendu  des a n n é e s  d u r a n t  contre le 
rév is io n n ism e .

L a b o u rg e o is ie  e t  la  p e tite  bour
geoisie so n t in c a p a b le s  de résoudre 
les p ro b lè m e s  la issé s  en  suspens ou 
d ’a c c o m p lir  a u j o u r d ’h u i ce qu’elles 
n 'o n t pas é té  c a p a b le s  de  mener à 
bien h ie r. A  l ’é c h e l le  m ondiale , je 
cap ita lism e  a é p u is é  ses possib ilités. r . . ....... - .........ci ^ u u tu M u c  a  ^ e n é ^ u n e  exis.

que l’Amérique latine est entrée de de d e v e lo p p e m e n  n fo n dém ent P*‘
à 1073 de plain-pied dans la  tence  to u jo u r s  p lu s  p  *a t jon  p ar 1®

nouvelle période de la révolution ras ita ire . S e u le  1 a p p r  ^  ^ a c t iv e s  *
prolétarienne. Elle se situe à un de- p ro lé ta r ia t d e s  f o rc e s  P ^  ^ l’bu-
gré plus fort qu’à aucun moment de l'éche lle  d u  g lo b e  p e u t   ̂ pro-
son histoire dans une position qui est m an ité  u n e  n o u v e l l e  p  ^  jeu*
tout sauf une position marpin^i*» a grès. C 'e s t le p r o le ta r ia  ^  tâch®^

1  ̂ cap ab le  d e  m e n e r  à  c bour*
de la  ré v o lu tio n  d e m o c r a  ^  U 
geoise e t d e  p r e n d r e

...... .'ut.ii une position marginale. A
l'aide de ces éléments, on peut m ain
tenant apprécier pleinement dans 
quel cadre et sur quel terrain Vim-
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lu tte p o u r lib é rer les pays d ’A m éri
que la tine  du joug  de l’im périalism e.

Ces tâches, le p ro lé ta ria t ne peut 
. cs acco m p lir  que scion scs propres 
ni ét h odes, en co n fo rm ité  avec les 
exigences h is to riq u es de l’époque où 
les p rob lèm es qui se posen t à l ’hu- 
n ian ite  son t ceux  de la destruc tion  
du cap ita lism e ct dc la construc tion  
du socialism e à l’échelle m ondiale . 
C ’est à l’a ide  des institu tions de la 
dictature du  p ro lé ta ria t, du  gouver
nem ent des sov ie ts d ’ouv riers et de 
paysans, qu e  les vestiges du  passé 
précapitaliste se ro n t liquidés e t la 
lutte co n tre  l’im péria lism e m enée à 
bien. Les m esures p rises p a r  le p ro 
lé taria t p o r te ro n t d é jà  le sceau de la 
fu tu re  société à  co n s tru ire  et ce com 
bat est p a rtie  in tég ran te  de la lu tte  
m enée p a r  le p ro lé ta ria t p o u r la des
truction  d u  cap ita lism e à l’échelle 
m ondiale .

C ’est là  le co n ten u  des p a ra g ra 
phes des « T hèses de la  R évo lu tion  
p erm an en te  » qui co n cern en t les 
pays a rrié rés , la  ligne s tra tég ique  des 
« Thèses d ’avril » de L énine et le 
m ouvem ent suivi p a r  la révo lu tion  
russe de fév rie r  à  oc to b re . C ’est su r 
cette position  qu e  les m ilitan ts m a r
xistes ava ien t co m m en cé  à consti
tuer, av a n t la  sta lin isa tion  de l’In 
te rn a tio n a le  co m m u n iste , les p a rtis  
com m unistes d ’A m érique, la tine , et 
que les m eilleu rs d ’en tre  eux o n t fo r
mé ensu ite  des o rg an isa tio n s  de l 'O p 
position  de gauche , pu is de la IV* 
In te rn a tio n a le . C ’est ce tte  position  
que S taline a u ra it vou lu  pouvo ir ef
facer à ja m a is  e t à  laquelle  il a 
tenté, la ruse  e t la  v io lence a id an t, 
de su b stitu e r  la  th é o rie  dc la p ré te n 
due « rév o lu tio n  p a r  é tapes ». C ’est 
là l 'o rie n ta tio n  q u e  le révisionnism e 
pabliste  a vou lu  liq u id e r . C ’est là la 
voie q u ’a réo u v e rte  le p ro lé ta r ia t b o 
livien en  A m é riq u e  la tin e  en  s ’en g a 
gean t, en  1971, avec le P O R . dans 
la c o n s titu tio n  de  l’A ssem blée pop u 
laire. C ’est là en  un  m o t la base de 
no tre  p ro g ra m m e .

M ais ce tte  ligne s tra tég iq u e  exige 
l'é lab o ra tio n  des m o ts d ’o rd re  transi-

ne une question immédiate.

D E M O C R A tVq i ; e s ° TS D ORDRE

Aujourd'hui plus que jamais, les 
« traits particuliers » qui déterminent 
le contenu des revendications transi
toires et la ligne sur laquelle il faut 
engager le combat pour le front uni
que anti-impérialiste sont ceux ré
sultant du non-accomplissement (ou 
au mieux, dans quelques pays, de 
l’accomplissement inachevé) des tâ
ches de la révolution démocratique 
bourgeoise, l’absence de formation 
des nations au sens plein du terme, 
la soumission de ces pays au joug 
de l’oppression impérialiste avec sa 
cohorte de conséquences : chômage, 
sous-nutrition, misère chronique, 
analphabétisme et retard culturel de 
vastes secteurs de la population, sou
veraineté politique purement for
melle et sans cesse bafouée par l’im
périalisme.

L’élaboration des mots d’ordre 
transito ires dans les pays d’Amérique 
latine se situe toujours sur le terrain 
cù  T rotsky les plaçait, celui de l’in
dépendance nationale et de la ré
form e agraire, étant entendu que :

« le  poids spécifique des diver
ses revendications démocratiques 
e t transitoires dans la lutte du 
prolétariat, leurs tiens mutuels 
et leur ordre de succession se
ron t déterminés par les parti
cularités et les conditions pro
pres de chaque pays arriéré, 
pour une p art considérnble par 
le degré de son retard. »

C e s t  dans le cadre de cette éla
boration que les m ots d ’o rdre dc la 
dém ocratie, dont le mot d ordre de 
rA ssem blée constituante souveraine 
est le plus central, se trouvent sou
levés. A cet égard, le « Program m e 
de transition » rappelle :
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P ^ 'ï e '  fflût ‘•1OIU;M I,tcons«-

E e T n ^ l - r ^
® saona^fd̂ 9nr ,o u t .  arme.
«. I; faut- ï ,  ce programme
les ouvrf r̂ e eus seuls peu- 
déroocratiqu rassembler les
ven: smi.ev ^  ^  du pro-
P8̂ ™» démocratique révolu-
gramm- opposer les ou-
“ i f ” !a bourgeoisie natlo-

“ f 4 une certaine étape de la 
H,ôb‘U»tion des masses sur te- 
mois d'ordre de la démocratie
révolutionnaire, les soviets peu
vent et doivent surgir. Leur rôle 
historique dans chaque penode 
donnée, en particulier leurs rap
ports avec l'Assemblée nationale, 
est déterminé par le niveau po
litique du prolétariat, par la 
liaison entre celui-ci et la 
classe paysanne, et par le ca
ractère de la politique du parti 
prolétarien. Tôt ou tard, les so
viets doivent renverser la dé
mocratie bourgeoise. Eux seuls 
sont capables de mener la révo
lution démocratique jusqu’au 
bout̂  et d’ouvrir ainsi l’ère de 
la révolution socialiste. »

Il faut rappeler que, dans sa pha- 
*  révolutionnaire, au cours des ré-

r~iÆïrx,‘r s ,ï
la bourgeoisie a été conduite à établir’

Pées de la ’démorrai eloP-
les exigences du combat r ° USSée par 
™n régime Mais v lre 1 An'
2 ^ “ . la boUrSeoisie°mpr,f à Cetle ploiteuse s> ,r Q J e, classe ex-
ble- Par crainte des m** dé’à incaPa-
3f , de réal« r T e  T „ ? eS P lé b é "n -
developpées de sa Y  mes les Plus 
*• «  Par ,à *  clas?

• 0e Pousser jUS-

qu’au bout la révolution u 
libérant la nation des ent?UrgcojH
passe.

d<iMême a I époque des ,fev,“■ytii 
* »

pt'i"' ------ o ------  •—  dftsn J I
s était pas encore détaché i 1,es n 
tariat —  qui, en établi* ,e Dr*,,5

T v k, /
bourgeoises dém ocratiqUtJ 0,utin 
donc les couches infériCuP Ce s ï  
petite bourgeoisie _  d* ürcs de Jl

ta ria t —  qu i, en  é tab lissan t Pr°lé 
ta tu re  ré v o lu tio n n a ire  p rov c .Ur die' 
déblayé la vo te à  la b o u r g ê ^  °nt

A l'ép o q u e  d e  r i m péri . '*'*■ 
bourgeoisies n a tio n a les , Dh ' e’ 
q u 'à  l’é p o q u e  des ré v o lu ^ *  eJcore 
geoises, ne p e u v e n t que s’0 b°Ur. 
s 'o p p o sero n t p lu s  enco re  _ J )p°Ser et 
tion avec la m o n té e  des m a s ^  re,a' 
l’in s tau ra tio n  des fo rm es déve? ^  à 
de la  d é m o c ra tie  politique °'Ppécs 
tionna ire , q u i seu les on t du ? V°1u* 
la nation . L ’ex p é rien c e  de toute??* 
révo lu tions d an s  les pays arriérés 
teste, ainsi q u e  l’é tab lit la théorie h 
la rév o lu tio n  p e rm a n en te , qUe «| 
bourgeoisie n a tio n a le  n ’est capable de 
d iriger la  so c ié té  q u e  comme bour
geoisie c o m p ra d o re  de l’impérialis
m e ».

Le terrain des revendications dé
mocratiques est un terrain où la 
classe ouvrière n ’a aucune peine à 
se délimiter de la bourgeoisie, même 
dans ses secteurs les plus « radicaux», 
où les révolutionnaires peuvent «ar
mer les ouvriers du programme dé
mocratique pour les aider à soule
ver et rassem bler les paysans » avec 
l’objectif de hâter la maturation de 
situations où les soviets peuvent et 
doivent surgir.

LA PO RTEE D U  M OT D’ORDRE 
DE LA CO N STITU A N TE
SOUVERAINE

Les tâ ch e s  n a tio n a le s  
tiques son t d e  l ib é re r  la  n a | lon. Jfjon 
[née des e n tra v e s  d e  la dofli ^  
im périaliste e t d e  l 'a rr ié ra tio n  q ^  
concentre en  p a r tic u lie r  
cam pagnes e t d a n s  les zones p - u. 
villes où  v iv e n t les paysans 
lés de la te rre .
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I ibcrcr la nation  opprim ée signifie 
titucr la nation  au sens rcvolu- 

c° nS „ire du term e, assurer sa sou- 
lipn”nctc. C on tre  qui ? En prem ier 
^ 'é v i d e m m e n t  con tre  l’impérialis- 
l*cU , •aCC(nnplissem cnt, contre Tim- 
^  'ilisme. des tâches nationales et 
^ n io c ra tiq u cs  im plique donc le com- 

pour la souveraineté  populaire 
bat la concrétisation  se situe dans 
f ° nmot d 'o rd re  dc la C onstituante 
Lveram c. Le prolétariat « chef de 

nation oppnm ee », face aux de- 
h les bourgeoisies « nationales », doit 

ssurer dans la m arche à son propre 
nnuvoir les tâches h isto riques de la 
c o n s t i tu t io n  de la nation  libérée de 
. o p p ress io n ,  lever le d rapeau  de la 
démocratie  su r lequel est inscrit en 
premier lieu le m ol d o r d re  de la 
Constituante souveraine.

Dans les pays arriérés sem i-colo
niaux, le con tenu  transito ire  de la 
r e v en d ica t io n  de la C onstituan te  sou
veraine est d irec tem en t relié à toute 
la m arche du développem ent histo
rique à l’époque de l’im périalism e, 
où les « bourgeoisies nationales » 
sont im puissantes à  achever les tâ
ches nationales et dém ocratiques, et 
où c’est p ar conséquen t le p ro lé ta
riat qui est condu it à assum er leur 
accom plissem ent su r son p rop re  plan 
de classe et p o u r ses p rop res ob jec
tifs.

Le processus de la révolu tion  per
manente n ’a ffra n ch it pas les peuples 
des étapes suivies p ar le développe
ment h isto rique de l’hu m an ité  au 
moment du passage de la féodalité 
au capitalism e, m ais exige qu’elles 
soient franch ies de m an ière  com bi
née avec le co m b at m ond ia l du pro
létariat p o u r la des tru c tio n  du  m ode 
de production  cap ita liste  et sous sa 
direction. C ’est à ce tte  réa lité  que 
correspond p o u r  T ro tsk y  le m ot d ’o r
dre de la C o n s titu a n te  souveraine 

ans? les pays où  la nation  m oderne 
ne s’est jam ais  fondée .

A propos de la C h ine, Trotsky, 
<jlscu tan t avec les m ilitan ts  chinois 
e ^O pposition  d e  gauche, les met 

en garde co n tre  le dan g e r q u ’il y au-

historique Ccontra(j[ç10-cc mouvtl™m 
«  » confondre de
de  la consc ience  nni , "  rythmes
m es  p o u r  v “  P " q “ e lc ' ' «  for- 
o u v r iè re  d u n  c ô , ? rét d " '  '1  daM e 
sannerie et l’ensemhU. a pay_ 
opprimées de l’autre :

« La puissance des masses on- 
primées est dans J e u r ^ &  
Lorsqu’elles sa illero n t eiLa 
chercheront a exprimer la force 
au nombre politiquement, par 
le moyen du suffrage universel.
La poignee de communistes sait 
déjà que le suffrage universel 
est un instrument du pouvoir 
bourgeois et que ce dernier ne 
peut être liquidé que par la 
dictature du prolétariat. Vous 
pouvez éduquer le prolétariat 
dans cet esprit à l’avance. Mais 
les millions qui forment les mas
ses travailleuses ne seront con
duites à la dictature du pro
létariat que sur la base de leur 
propre expérience politique, et 
l’Assemblée nationale serait un 
pas progressif dans cette voie. 
C’est pourquoi nous mettons en 
avant ce mot d’ordre en le 
liant aux quatre mots d’ordre 
de la révolution démocratique : 
le transfert de la terre aux 
paysans pauvres. la journée de 
huit heures, l’indépendance de 
la Chine et l'autodétermination 
des nationalités existant sur le 
territoire de la Chine. »

(«Ecrits», éditions du Path- 
finder Press. 1931-1932.)

A de très nombreuses reprises, 
Trotsky insista sur le fait qu’il n’y 
a, à sa connaissance, d’autre voie 
que celle des mots d’ordre politiques 
de la démocratie pour entraîner la 
grande masse des opprimés, de a 
paysannerie en particulier, dans la 
lutte contre la bourgeoisie et 1 im
périalisme. Dans de nombreuses, cir
constances, opposer les soviets aux 
mots d’ordre de la démocratie et de 
l’Assemblée constituante revient ine- 
luctablem ent à court-circu.ter es
processus de la mobilisation politi
que autour du program m e demo-



cratique revolul.onna ^  ^  (,pprr- 
sannene ct les ï,,fernalionalc com-
mccs. Dans « '■ ,’ f  . ,  Trotsky 
muniste après Lcmm. »,
écrit :

deent'îerreP" tlî!a
du peuple «"“ er’ dc l0utes 
S " î S o I u i n .  ^ u r g ^ o i^ s

tera à cette revendication du 
«peuple entier», plus l'avant 
earde prolétarienne se massera 
autour de notre drapeau, plus 
les conditions politiques mûri
ront pour la véritable victoire 
sur l'Etat bourgeois, qu’il soit 
Je gouvernement militaire du 
Kuomintang ou un gouverne
ment parlementaire. » (« L'In
ternationale communiste après 
Lénine », éditions PUF, tome II, 
p. 424.)

Trotsky n’a de cesse de rappeler, 
dans ce texte comme dans d ’au tres, 
que l’expérience de la révolution ru s
se, loin de contredire cette position, 
en a donné la confirm ation Ja p lus 
complète. Elle a dém ontré que la 
lutte pour la généralisation et la  
centralisation des conseils ouvriers
— pour le pouvoir des soviets —  
s’est appuyée sur l’incessant com bat 
pour la convocation de l’A ssem blée 
constituante. Et l’on sait que dans 
sa lettre à l’Opposition de gauche 
chinoise, Trotsky souligne que la d is
solution immédiate de l’Assem blée 
constituante avait été imposée par 
sa convocation retardée la d ressant 
face au pouvoir des soviets, mais 
qu’une autre solution, meilleure pour 

,nterets de la révolution, n ’était 
pas exclue : que l'Assemblée cons
tituante, se formant parallèlement

s x s  s c  -

d’etre un program m e incomplct l 
teux, incapable dc mobiliser ’ 
ment les masses les p | lIS opprinï* 
et arriérées des villes, s'il n’;n ^  
pas les mots d ordre  de |a détn ? ut
lie, dont celui de l'Assemblée «• 
tituante souveraine. Celui-ci, 
Trotsky, n ’a de sens que  relié à P 
semble des revendications transita
vitales : rcs

« Le m ot d’ordre de I’a 
blée n ationale (ou constit?,!*1'  
te) se com bine ainsi étrnf/1' 
m ent, avec les autres ■ ia 
née de huit heures. la ‘c o n f i é  
tion des terres e t  l’indépenda^  
ce n ation ale com plète de i 
C hine.» (Ibid, p. 402.)

II est to u t à  fa it possib le  q u ’à une 
é tap e  d é te rm in é e  d e  la  mobilisation 
des m asses a u to u r  d e  ces m ots d ’or
dre, la b o u rg eo is ie  nationale  fasse 
une te n ta tiv e  p o u r  se les réappro- 
p rier. M ais ce la , d it T ro tsk y , ne fait 
qu e  c ré e r  u n e  s itu a tio n  où  il est pos
sib le p o u r  la  c lasse  o u v riè re  et son 
p a rti de d é m a sq u e r , face  aux mas
ses, « le m e n so n g e  e t la fausseté du 
p a r le m e n ta r ism e  » de  la bourgeoisie 
e t a c c e n tu e r  le c o m b a t con tre  elle 
su r un te rra in  im m é d ia te m e n t acces
sible au x  p lu s  la rg e s  m asses éveil
lées à  la v ie  p o lit iq u e .

L’A C T U A LIT E  
DU  M O T D ’O R D R E  
DE LA C O N S T IT U A N T E  
SO U V E R A IN E  A U  PERO U

A ujourd’hui, dans plusieurs pays 
im portants d ’A m érique latine, la cri
se des form es de dom ination bour
geoise vient d o n n er une actualité 
toute spéciale au m ot d ’ordre de la 
Constituante souveraine.

Dans ces pays, la bourgeoisie^ se 
voit contrainte de braquer tllc-vnètne 
les yeux des masses sur la question 
des institutions politiques et provo* 
9ue, dans la recherche d’une
* ses problèmes politiques, des &
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tuations ou c ’est dc façon immédiate 
qlic la question de la Constituante
souveraine peut être posée

Les discussions de l’OCI avec les 
camarades péruviens et brésiliens 
nous incitent à choisir ces deux pays 
pour poser le problème de ce mot 
do rd re  et de son utilisation, même 
s-j| y a un nombre plus large de 
situations nationales où la question 
se pose.

Au P érou , la crise de caractère 
p rérévo lu tionnaire  qui secoue le pays 
depuis les dern ie rs  m ois du gouver
nem ent V ciasco, et su rto u t depuis 
sa chute et la fo rm ation  du gouver
nement M orales B erm udez, est plus 
qu’une sim ple crise du nationalism e 
bourgeois co n tra in t p a r  natu re  à s’in
féoder à l’im péria lism e. Il s’agit de 
la faillite d ’un régim e bonapartiste  
né d ’un coup  d ’E ta t à ca rac tère  pré
ventif des tiné  à  co u rt-c ircu ite r un 
m ouvem ent de m obilisa tion  des mas
ses en voie de cen tra lisa tion  face au 
gouvernem en t co m p ra d o re  de Be- 
launde T erry .

Loin de réussir à  canaliser ce 
m ouvem ent, le rég im e V elasco a été 
am ené, sous l’im p act des puissants 
com bats de  classe, à p ren d re  des m e
sures an ti-im p éria lis tes  lim itées afin 
de p rése rv e r l’essen tiel : la d o m in a
tion de classe de la bourgeoisie , tout 
en c h e rc h a n t à u tilise r ces m esures 
lim itées p o u r  m e ttre  en place des 
in stitu tions de  ty p e  b o n ap a rtis te . La 
grande g rève des ense ignan ts , les g rè
ves dans les m ines, la grève des tra 
vailleurs de la p èche  o n t représen té 
les ja lo n s  d ’un  m o u v e m en t de heurt 
cro issan t e n tre  le g o u v ern em en t et 
les m asses. D a n s  ce m ouvem ent, le 
p ro lé ta ria t a p ris  a p p u i su r les syn
d icats in d é p e n d a n ts  de  classe, à l’in 
té rieu r co m m e à l’ex té rieu r  de la 
C G T P  d irig é e  p a r  le P C  péruvien.

La c h u te  d u  g o u v ern em en t Ve
lasco a c o n s titu é  u n  bond  en avant 
de la crise  d es  fo rm e s  de dom ina
tion. A u jo u rd ’hu i, les institu tions bo
n ap a rtis te s  d e  l’E ta t bourgeois créées 
*ous V e la sc o  se d is lo q u en t, la jun te

ZZt: chY 7rad,c,io"’'

ration jusqu'à un VCrs *a rcs,au- 
Pouvoir c,vil u  CfCrta,n P«*nt du 
troyée vise â opérer f' t,lan,e oc" 
,K)n <le la forme dp mo<,if«ca- 
>a bourgeoisie (dictât,.?.?1rM,nla,,0n dc 
crise, héritière d*lin • m,ll,‘*'re en 
t" te ,  en u n e , " "  ^ p a r -
nation, et à mettre c n T  de d° mu 
[ementansme truqué, ahàtïrdl" F " '  

espoir de s'oppose; T
passes et de la canaliscr » ^ 2 *  
Pour la dictature militaire en crf £  

ppuyee sur I impérialisme US cte 
tenter d operer en douceur la liqui
dation des institutions velasqumes
W CnSC f  CeS ,nst,tut,ons engen- dree par la montee des masses et 
1 incapacité du régime militaire à y 
taire face représentent en effet un 
appel d air en permanence a l'action 
des masses. Elle motive l'impérialis
me et la bourgeoisie péruvienne à 
rechercher pour 1 instant un transfert 
de pouvoir vers un régime «civil», 
dégageant 1 armée de ses responsabi
lités directes de gestion en vue de lui 
perm ettre de résoudre sa propre cri
se et de contrôler plus efficacement 
le pouvoir politique.

C’est sur la base de l'ensemble des 
relations présentes entre les classes 
m arquées essentiellement par la puis
sante poussée des masses, que surgit 
la nécessité politique du mot d'ordre 
révolutionnaire de l’Assemblée cons
tituante souveraine en vue d’ordonner 
et de centraliser le mouvement des 
masses contre le constitutionnalisme 
« cctroyé » de Morales Bermudez. 
C ’est autour de ce mot d ’ordre que 
peut s’ordonner le combat pour le 
front unique anti-impérialiste au P é 
rou aujourd’hui.

Dans les conditions concrètes au 
Pérou la crise de la dictature mili
taire et de ses institutions est deve
nue la crise des institutions de 1 Etat 
bourgeois. Les revendications les 
plus pressantes des masses travailleu- 

*e heurtent directement au pou-
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Y,„N la nu»l'ili\aln»n pohlujuo i|nc 
Jvnnaù a inouuriun  la jounossc uni-

\ e vonU'al mono par te h nuMallm- 
JsU.N ilo Sao Paulo on NopumtMe 

, o' * U' »aUiapi;o sa lana l 0 *  ,1Î* 
,vivlu> o»U»o l ‘> *l l ° ‘-l on v'onsc- 
tjuonoo ilo la polilit|iU' ilo Movajii' 
^U's \alanos> a uu'1*»I»m' nno oaïojît'uc 
tpii o o m p lo  MMMMH' o u M ' i o u  Ja« \ \  
vYllo nouIo \illo  A Sao Homa»vU\ 
pluMouiN aNNOinbloiA xo xv'nt tonnex  
a\oo la pa» l»v »paiu'»\ do MHH' »\\C 
lalK'x l»n x\'pio»nlMo IV  loin o*Mi\ 
U'\ v'üulianlx %lo l'\»»\»\o»N\lo vio H»a- 
Mita o»\l »no»uv »»»\v' ÿi»»x\o  ^ o u o u lc  
kMulani plux vte Hi'ix »»\vmn en vtepil 
\V l'»n\ax»v'»\ \lu oam pux p<u l '^ u m v  
el la |vl»w '

l'a»alKxK w w w \K la  p u 'x x ^ 'n  iW » \o -  
\w\\\\w  ol h n a n o u v»o l '»n laU ' \lo l ‘m ^Hv 
nal\xnu ' ol lox \ \M \t» \voupx  vte la evixc 
vVvM\vM\\»vp»o nuM whate  xxn l\Vv'»\o»»»o 
lMvvx»hon»u' v'vM\vh»»\o»tl la  K n n ^ o o i M t  
l'u'N»lu-nno A on\»xajio» \ l ‘\n \  |v>\n Ion  
|o»»»x plux vUM a\o»ahte  \\\\ vju»
üu oll»\ '  »\»v\nw vio pi>MooUvM\ « p \ 'a \ a n l  
Irtoo A ev'x |M\'xx»»\»\\ ol o v x n tu v o u p x

l'AxMvinlUNn ov>nu\u'»vMalo vte Nm*
I *»ilo ol vl'anliox o»aamxmox irp»^ 
^'nialifüi di» p«u»v\nal Inv'Mlien \'H\ 
jnuliiplio los vio» la ialionx  atl'ninaiU  
' noooxxllo do mioux itSixioi «»t\ 

l'>ox>i,>i»N do ri»»»po»»allMn»o Plux >tl 
^ 'l i 'H liv o  onooio \ xl la m anit'io  vl«'»\l

*'*' «lo n o m o n n x  p n i lU  p o lit lv p io x  

,n , , i  n iu lo n a liN lo .  P m t i H n v n i l lW c  
'• ''l l io n , ,«( d 'tm h o x  iv iin M ip o n to n U  

Jl'11 xo lo i i t t o i t l  a n tm n  do N rv o W  

< ‘ i»m o t im n  r t  d 'au ln e*  «n* 
m im m r n  d r  la  dteinm r*»)

de («ilcuri *  v„niu- 
[ " u , u *i la K m r^o o iM e  à

'  t * * * '  ^  la rtv hrrvhc* v io  umcn

X "  U" C

“ " ....... . ........... ia
0 ',K' * 1 A'H-mMcc v.MKhltmntc 

a v v \  ( u ' i s c l .  ( s c p t n n l n c  l')?"*) l ‘n 
o c l u b i o .  la u»xo p ^ i . tu ju c  j  l o u c h e
m c a m a r i l l r t  n u l i i a i t r  i l i r tM o m e n l .  
rtyev |a  i n u a l u c  a v o i t c c  a c  c o u p
vl l ' l a l  vie lu p a r i  ,lu m im s i r e  de r * r -  
m o e  vie l e n e  Nilvio I (l, u  l e  d ev h i  
r c m e n i  vle> ti>icrx a im o c 't  n’est ap-
prvMoiuli  a v e c  la vIovixumi vio t t c i w l  
vio u t ' n n n e i  cvmuhk1 -von ■vmvrv'teur le 
c h e f  vies NeiMvvx ife* S e v u n ie .  W 
n e i a l  Kiÿtuv'ncvU'. piv^ws^iuini u n e  
d r u x i v 'm c  e i ixc  iuiIiI m i t  en Uv'ih m o n

Il n e  p e u l  \  a v o u  J c  J  une
li>«me vie v lo m m a t io n  |svltii%jue tel le 
q u e  la v l u ' t a l u t r  a e n u ' l t e  A ihx> f o r  
n>e q u i  i n i t i e  %\<\ e lemewtx tK% 
U H M a l i e  pa» I v m e n U u e  N 'u i ÿ w i v p  
xa»w v»»xe |H 'h tu ju v  C h fm i  vlex
b u V h e x  A r>ntv»>voiu>o a%i »w  et 
o e n u a l e  vlv*x i. U ' h ' x l e  uM»* »k“\  
tU ' l \k \N lv ’x d»Mt vMiv vk‘ \ x  p u 'p a t v f
i l  d o  lo p u ' p a u ‘i INhu w b  i!> j v u  
xv'»U >o \a>\»« d u  i t 'o l \\ o u h v  »V 
l 'X x x o iu M o e  » o u x t i iu  »*u. v 'v u o i .o o e  

I V  (Uv'l d V i d u - \  iuijwx*' U '*>u»d 
vte I V n x o m N o  vte U  \«tvut»oo 1! %xi 
x t ^ m l u  a l t l  q » u \  vU»\> U  vUNUKln'» ' 
r tdopU Y  A I’ixxue vio
lU lv 'x U iu M »  C lu d ia n to  v lu  ? '  w m  î 0 ' *

oxpioxviv 'n  v U n e  vio U ix' ^ umùvV  
dv x i n a x w x  v tex n ^ m l w U n t v  x^
M'H'»\I pIvMUMUt'X |H'U» » U*H‘ l  vMWtl
t u a n t e  lilM v in o n i *vlu o  axov M v iU '
dV xpix 'xxiv 'n  I ^ u »  Io n s  tex pa»t»x. N

tex p a i t i '  oux ih m x  v
\  ex x m lu u o n x  ontertvtenl  \ * u *

»i»iio À r - W i u h l t ' o  w>nxi»tv»anio mm». 
v m w w  AKm> q u v  tex »uandoxi«tuM>x 
e t  lox üv* vi' x O lu d ian to x  xo xuooi 
dtttenl, te 1K' b i l l i o n  puMirtH. vUm

.  M nivlli'lr A I .  * J« k w »  V ,VÎ h '«  
Bfj/pri». nwtiibif J» CX tj» H »>

„ | l # .  il» U  N »  |y ?1  :



i* tao n  immédiate 
t'ons**wantc«usons eà "  7.’*j âesw's' *  J

£ « * *  ,•«« flre ^v rooi auv fcs
^  ^ r ^  Jasx p3}? 
:%“V'V Je cc mot

^ Z ^ J c ^ 'u U h ^ . meme 
si] V a un nomto' p/us large Je 
* L fc w  nwnsle* où la questron

« pose
.Au Pérou. la ense de caracîcre 

prenriotoîionnarr juj sceoue le pays 
depuis /«  derniers mois du couver- 
nemeni Velasco. ci surtout depuis 
sa chute et U formation du gouver
nement Morales Bermudez. est plus 
qu’une simple ense du nationalisme 
bourgeois contraint par nature à s'in
féoder à l'impenalisme. Il s'agit de 
la faillite d'un régime bonapartiste 
né d'un coup d'Eta: à caractère pré
ventif destiné à court-circuiter un 
mouvement de mobilisation des mas
ses en voie de centralisation face au 
gouvernement compradore de Be- 
launde Tem.

m ilitaire est rongee de 
M orales Rerm uricr cherr*? 'ltau»cti^ 
s u .  U  h a »  , r „ „ c
iroycc. ctape cen trale  ^ ‘^ n t e ^

* la tr.
rc,'»u.c ï »  ration jusqu 'à un Ccrtain

trovee msc à o p e re ^ 0^ * 1131̂
pouvoir CMl. La C o ^ t ^ n ' i

Oc.■ u n e  m e v i f 0 ^  tlC„ de la forme de d o m m a Z ^  
la bourgeoisie (dictature mil,ta,r *  
crise, héritière d ’un régime b o j  
liste) en une autre forme h» . pJf*
nation, et à m ettra  ^ '1 7  c de do'

’ p
1 opposer à l a V ’’ difn 

masses ci de la canaliser 
pour la d ic ta tu re  m ili,aire "  5 agit, 
:innuve** mit «. en crit«

mettre en piacc u » ^
Icmentarisme truqué, abâtardi n 
l'espoir de s’o p p o ser  ̂ 1- * * dan*

impérialisme 7icCrise- 
tenter d operer en douceur |a ,' *
f t a l i r t n  f ine  '«  *ÎQljj.

appuyée sur

îf^tinn des institutions velasquistes. 
1 crise de ces institutions engen
drée par la montée des masses et 
?  ^nracité du régime militaire a y 
V nrC; r'fac l  représentent en effet un 

M d 'air en permanence a I action 
5  masses E lle motive l’impenalis- 

p. U  bourgeoisie péruvienne a 
me e w L ,r l 'in s ta n t  un transfertrechercher po ^  régiroe «civil»,
de Pouv0. .-arm ée de ses responsabi- 
dégageant 1 a™ e tion en vue de lu.
lités d'rect“  dreé sê0U d re  sa propre en-
ï r t T c o n t r ô l e r  plus efficacement

révolutionnaire de 1 A*^ d.ordonne 
ütuante souveraine en en, «jo
et de central,ser ^ ^ t u t io n n a ^  
masses contre ><= c° ales ? £ Ud«
« octroyé » de M ^  d.ordre q fc
C ’est autour de rn rnbat P° «*........ «uvement, le s>ordonner . le ^ rjaliste a» Pprolétariat a pris appui sur les syn- J T ^  unjqUe anti-î»11̂

dicats indépendants de classe, à Vin- ^  aujourd’hui. s au
térieur comme à l’extérieur de la • ns c00cre m|Ü-
CGTP dirigée par le PC péruvien. D ans les c o n d u  ^  dictature

La chute du gouvernement Ve- Pérou, ^  cr̂ L  institutions ^ ta t
lasco a constitué un bond en avant taire e . . « in stitu t^0 § les
de la crise des formes de domina- nue la crise * revend»ca vaill^ '
tion. Aujourd’hui, les institutions bo- bourgeois. passes tr poU*
napartistes de l’Etat bourgeois créées plus pressantes , . ctemerrt
sous Velasco se disloquent, la junte ses se heurtent

Loin de réussir à canaliser ce 
mouvement, le régime Velasco a été 
amené, sous î impact des puissants 
combats de classe, à prendre des me
sures anti-impérialistes limitées afin 
de préserver l'essentiel : la domina
tion de classe de la bourgeoisie, tout 
en cherchant à utiliser ces mesures 
limitées pour mettre en place des 
institutions de type bonapartiste. La 
grande grève des enseignants, les grè
ves dans les mines, la grève des tra
vailleurs de la peche ont représenté 
les jalons d'un mouvement de heurt 
croissant entre le gouvernement et
«es masses. Dans ce mouvement, le 
prolétariat a pris arm..; —- *
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