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R O S I N E L E W I N 

du nouveau 
dans le monde catholique 

Les v a n n e s o u v e r t e s p a r le c o n c i l e V a t i c a n II — e t o u v e r t e s 
s o u s la p o u s s é e du p r o g r è s — ne p o u r r o n t p l u s se r e f e r m e r e n t i è r e 
m e n t . Depu i s 1959 , les c a t h o l i q u e s o n t le d r o i t e t p r e s q u e le d e v o i r 
d e s ' i n t e r r o g e r s u r la v a l e u r d e ce q u e l 'Egl ise a p p o r t e au m o n d e . 
Au m o n d e o u v r i e r e t au T i e r s - m o n d e ; au m o n d e s c i e n t i f i q u e e t 
t e c h n i q u e ; aux p e u p l e s qu i o n t p r i s l eur d e s t i n en m a i n s , e t a u x 
p e u p l e s qu i c h e r c h e n t à s ' en sa i s i r . 

C ' e s t à un g i g a n t e s q u e a f f r o n t e m e n t a u t o c r i t i q u e avec l ' h u m a 
n i t é q u e le c o n c i l e a inv i té les f i d è l e s . Et un c e r t a i n n o m b r e d ' e n t r e 
eux — les m e i l l e u r s , p e n s o n s - n o u s — o n t p r i s l ' i nv i t a t i on au s é r i e u x . 
Ils se s o n t m i s à r e g a r d e r l ' h u m a n i t é e t à l ' é c o u t e r , à l i q u i d e r d e 
v ieux t a b o u s et à r e n v e r s e r d ' a u g u s t e s c l o i s o n s . A t e n t e r d e c o m 
p r e n d r e p o u r q u o i t a n t d ' h o m m e s o n t c e s sé d ' a v o i r b e s o i n d ' u n d i e u . 
Paul VI l u i - m ê m e , s ' e s t e f f o r c é d a n s l ' e n c y c l i q u e « Ecc l e s i am s u a m » 
d ' a n a l y s e r les m é c a n i s m e s d e p e n s é e d e l ' a t h é e , e t il a r e c o n n u qu ' i l 
y a là p l ace p o u r la g é n é r o s i t é e t la n o b l e s s e . C ' é t a i t en 1964 . 
C o m m e n t s ' é t o n n e r q u e d e p u i s lors d e s idées p r o c h e s d e s n ô t r e s 
a i en t p r o g r e s s é d a n s le m o n d e c a t h o l i q u e ? Il s ' e s t p r o d u i t p a r m i 
les c h r é t i e n s u n e e s p è c e d e f r é n é s i e d e la d é c o u v e r t e d e s « a u t r e s ». 
Et g r â c e à la f o r c e e t au r a y o n n e m e n t du m a r x i s m e , g r â c e à l ' expé
r i e n c e q u o t i d i e n n e d e la lu t t e , e t auss i p a r c e q u e les r y t h m e s d e 
l ' H i s t o i r e s ' a c c é l è r e n t , les p r o g r è s son t m a i n t e n a n t t a n g i b l e s . Auss i 
la p a p a u t é es t -e l le p r i s e d e p e u r : e l le n ' a p l u s le c o n t r ô l e d e la 
d y n a m i q u e pos t - conc i l i a i r e . 

Et n o u s m é c o n n a î t r i o n s la p o r t é e d e l ' é v é n e m e n t ? 

Et n o u s ne v e r r i o n s p a s les p e r s p e c t i v e s n o u v e l l e s qu ' i l o u v r e 
à la l u t t e p o u r le s o c i a l i s m e d a n s n o t r e p a y s ? 
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Ce s e r a i t t o u r n e r le d o s au m a r x i s m e — et à l ' a v e n i r . 

* * * 

La c o m p l e x i t é du « s y s t è m e » c a t h o l i q u e be lge e s t n o t o i r e ( 1 ) . 
P r o d u i t d ' u n e l en te é v o l u t i o n h i s t o r i q u e , qu i r e m o n t e b ien au de là 
d e la C o n t r e - r é f o r m e , il e n t r e m ê l e é t r o i t e m e n t les é l é m e n t s re l ig ieux 
e t s o c i o - p o l i t i q u e s — e n g l o b a n t p a r o i s s e s , c l e rgé , o r d r e s re l ig ieux , 
éco le s c o n f e s s i o n n e l l e s , m u t u e l l e s , c o o p é r a t i v e s e t s y n d i c a t s c h r é 
t i ens , h ô p i t a u x e t c e n t r e s d e t o u r i s m e , u n i v e r s i t é , g i ldes p a y s a n n e s 
e t a s s o c i a t i o n s d e c l a s s e s m o y e n n e s , p r e s s e c a t h o l i q u e et p a r t i socia l -
c h r é t i e n . 

Si on v e u t a n a l y s e r la p o r t é e d e la c r i s e q u e t r a v e r s e le c a t h o 
l i c i sme be lge — et on sa i t q u e c e t t e c r i s e n ' é p a r g n e a u c u n p a y s — 
il f a u t d i s t i n g u e r d e u x p l a n s . 

D ' a b o r d , celui d e l 'Eglise, i n s t i t u t i o n ecc lés ia l e , s o u m i s e a s s u r é 
m e n t à l ' a c t i on d e s f a c t e u r s soc i aux , é c o n o m i q u e s e t p o l i t i q u e s envi
r o n n a n t s , m a i s d é p e n d a n t e p a r a i l l eu r s du g o u v e r n e m e n t c e n t r a l d e 
l 'Eglise r o m a i n e . 

E n s u i t e , et en a y a n t le souci d e le d i v e r s i f i e r au m a x i m u m , le 
p l a n d e s i n s t i t u t i o n s « t e m p o r e l l e s » se r é c l a m a n t d u c h r i s t i a n i s m e , 
où l ' ac t ion d e l ' e n v i r o n n e m e n t s ' e x e r c e d e m a n i è r e p lu s d i r e c t e , et 
où l ' o b s t a c l e au p r o g r è s v ien t p lus d e la b o u r g e o i s i e c a t h o l i q u e 
be lge e t d e la b u r e a u c r a t i e d e s « a p p a r e i l s » q u e d e R o m e . 

Bien e n t e n d u , r ien d ' é t a n c h e ne s é p a r e ces d e u x p l a n s ; e t l 'on 
r e t r o u v e c e r t a i n s ici e t là. P a r f o i s , il p e u t s e m b l e r q u e la l uc id i t é e t 
l ' a u d a c e s o n t p lu s vives chez c e r t a i n s p r ê t r e s « d e c h o c » ( q u ' o n 
s o n g e à la m a n i f e s t a t i o n d e s p r ê t r e s e t p a s t e u r s d e v a n t l ' a m b a s s a d e 
d e s E ta t s -Unis à Bruxe l l e s , p o u r p r o t e s t e r c o n t r e la g u e r r e d u Viet
n a m ) . Ma i s c ' e s t , n o u s semble- t - i l , d a n s les o r g a n i s a t i o n s d e m a s s e 
q u e p e u v e n t d e v e n i r déc i s ives c e r t a i n e s r é o r i e n t a t i o n s p o l i t i q u e s . 

L ' E R O S I O N DE LA F O I 

M o i n s s p e c t a c u l a i r e q u ' a u x Pays-Bas ou en F r a n c e , q u ' e n Espa
g n e o u en I tal ie , la c r i s e d e l 'Eglise d e Be lg ique es t c e p e n d a n t p ro 
f o n d e , et n o m b r e u x s o n t les n o t a b l e s c a t h o l i q u e s , c a r d i n a l S u e n e n s 
c o m p r i s , qu i en f o n t le c o n s t a t . Il es t d e v e n u bana l d ' a c t e r q u e « la 
c o n t e s t a t i o n e s t e n t r é e d a n s la m a i s o n d e Dieu ». Ma i s s u r q u o i 
po r t e - t - e l l e ? Le p l u s s o u v e n t — et c ' e s t ce qu i n o u s i n t é r e s s e — 
s u r d e s c h o s e s e s s e n t i e l l e s : le p o i d s du p a s s é , l ' exe rc i ce d u p o u v o i r 
d a n s l 'Eglise, la t r a n s m i s s i o n du m e s s a g e é v a n g é l i q u e , la m i s e en 
p r a t i q u e d ' u n « a g g i o r n a m e n t o » i m p u l s é p a r le c o n c i l e V a t i c a n II 
en r a i s o n d e s « g r a v e s é b r a n l e m e n t s » e t d e « l ' e x t r a o r d i n a i r e m u t a 
t ion » d e la s o c i é t é . ( 2 ) C ' e s t c o m m e si l ' é n o r m e r e t a r d a c c u m u l é 
p a r les s t r u c t u r e s d e l 'Egl ise r o m a i n e à l ' éga rd d e s c o n q u ê t e s sc ien
t i f i q u e s e t t e c h n i q u e s , à l ' éga rd d e l ' e s sor d e s f o r c e s p r o d u c t i v e s , 

( 1 ) Vo i r à ce sujet « L'Eglise et le mouvement ouvr ier » de P. Joye et R. Lewin, 
pub l ié sous le patronage de la Fondat ion Jacquemotte, à la Société Populaire d 'Ed i t ions , 
Bruxel les, 1967. 

( 2 ) Jean X X I I I , Bul le d ' i nd i c t i on du conci le. 



à l ' é g a r d d e la m a r c h e en a v a n t d e s p e u p l e s — p r e n a i t s o u d a i n sa 
r e v a n c h e , b o u s c u l a n t en dix a n s un s iècle d ' i m m o b i l i s m e . 

C e r t e s , l ' é ro s ion d e la p r a t i q u e re l ig ieuse e s t un p h é n o m è n e 
b ien a n t é r i e u r à V a t i c a n II. Voi là p r è s d ' u n s ièc le q u e l 'Egl ise s ' i n 
q u i è t e d e p e r d r e la c l a s se o u v r i è r e . En 1931 , Pie XI c o n s t a t a i t : 
« P o u r un j e u n e o u v r i e r , p o u r u n e j e u n e o u v r i è r e , la d é c h r i s t i a n i s a 
t ion ne re lève p a s d e f a c t e u r s p u r e m e n t p e r s o n n e l s . La vie d a n s 
l a q u e l l e ils s o n t , j o u e s u r ce p o i n t , un rô le d é t e r m i n a n t . Au f u r e t 
à m e s u r e q u ' i l s e n t r e n t p lu s p r o f o n d é m e n t d a n s la v ie o u v r i è r e , o n 
d i r a i t q u ' i l s s ' é l o i g n e n t d e p lu s en p lu s d e l 'Egl ise . » ( 3 ) Et d e f a i t , 
la c r é a t i o n d e la J .O.C. , d a n s les a n n é e s v ing t , v i sa i t p r é c i s é m e n t 
à r e c o n q u é r i r ces j e u n e s t r a v a i l l e u r s , qu i t o u r n a i e n t le d o s à u n e 
re l ig ion d o n t la m i s s i o n s e m b l a i t ê t r e d e s a c r a l i s e r le c a p i t a l i s m e . 

Q u a n d , a p r è s la d e u x i è m e g u e r r e m o n d i a l e , la soc io log ie reli
g i e u s e e n t r e p r i t d e m e s u r e r « le s c a n d a l e d e l ' a p o s t a s i e o u v r i è r e », 
c e f u t p o u r c o n f i r m e r q u ' « à u n e d e n s i t é o u v r i è r e c r o i s s a n t e , co r 
r e s p o n d e n t d e s t a u x d e p r a t i q u e d o m i n i c a l e o u v r i è r e d é c r o i s s a n t s ». 
Et p o u r c o n s t a t e r q u e la s t r u c t u r e s o c i o - é c o n o m i q u e a s u r la p r a 
t i q u e r e l ig i euse u n e p lu s g r a n d e i n f l u e n c e q u e la f r o n t i è r e l inguis
t i q u e e n t r e W a l l o n s e t F l a m a n d s . ( 4 ) 

C e t t e é r o s i o n d e la foi s ' e s t p o u r s u i v i e ; e l le s ' e s t a m p l i f i é e en 
F l a n d r e , où la d é s e r t i o n s e m b l e d e v e n u e m a s s i v e . « Les p l u s j e u n e s 
q u i t t e n t l 'Eglise p a r c e q u ' i l s o n t l ' i m p r e s s i o n q u ' i l s n ' o n t p l u s r ien 
à en a t t e n d r e . La g é n é r a t i o n i n t e r m é d i a i r e a b a n d o n n e l 'Egl ise p a r c e 
q u ' e l l e lui a c a u s é u n e i m m e n s e d é c e p t i o n . Et p a r m i ceux q u ' o n 
a p p e l l e e n c o r e les f i dè l e s , il en es t q u e l q u e s - u n s qu i se p o s e n t la 
q u e s t i o n d e s avo i r s ' i l s v o n t r e s t e r d a n s l 'Eglise ou s ' e n a l l e r , eux 
a u s s i , t o u t d o u c e m e n t », éc r iva i t r é c e m m e n t le p é r i o d i q u e c a t h o l i q u e 
f l a m a n d « Raak ». 

P o u r q u o i ce t a b a n d o n mass i f d a n s un v ieux fief d 'Eg l i s e ? Pas 
s e u l e m e n t p a r c e q u e d ' i m p o r t a n t s i n v e s t i s s e m e n t s o n t é t é e f f e c t u é s 
en f a v e u r d ' i n d u s t r i e s nouve l l e s , d a n s le t r i a n g l e Anve r s -Ma l ines -
G a n d . Mais aus s i , p lu s g é n é r a l e m e n t , p a r c e q u e les c a t h o l i q u e s 
d é c o u v r e n t q u e p e u v e n t ê t r e i n s t a u r é s d ' a u t r e s r a p p o r t s d e p r o d u c 
t ion q u e ceux i m p o s é s p a r le c a p i t a l i s m e , p a r c e q u ' i l s d é c o u v r e n t 
q u e la t r a d i t i o n c h r é t i e n n e e t o c c i d e n t a l e n ' e s t p a s le n o m b r i l d u 
m o n d e , p a r c e q u ' i l s s o n t les t é m o i n s d e « m i r a c l e s » s c i e n t i f i q u e s 
q u a s i - q u o t i d i e n s . T o u t cela m è n e à d e s r e m i s e s en q u e s t i o n f o n d a 
m e n t a l e s , d ' a u t a n t p lu s p r e s s a n t e s q u ' à l ' i n t é r i e u r d e l 'Egl ise se 
m a i n t i e n n e n t à b ien d e s é g a r d s un a u t o r i t a r i s m e e t un c l é r i c a l i s m e 
o b t u s . 

U N N O U V E A U S E N T I M E N T R E L I G I E U X 

Mais l ' a b a n d o n d e la p r a t i q u e re l ig ieuse , p o u r q u a n t i t a t i v e m e n t 
i m p o r t a n t qu ' i l so i t , n e d o i t p a s m a s q u e r d ' a u t r e s e f f e t s d e la c r i s e 

( 3 ) Cette constatat ion n 'empêchai t pas Pie X I dans la même encycl ique « Quadra-
gesimo anno » de recommander aux ouvr iers « d 'accepter sans rancœur la place que 
la Divine Providence leur a assignée ». 

( 4 ) Centre de recherches socio-religieuses, « La prat ique religieuse en Wal lo
nie », 1956. 
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d e l 'Eglise, e f f e t s d ' o r d r e q u a l i t a t i f , et qu i p r é s e n t e n t un a s p e c t d e 
n o u v e a u t é réel le . C a r t o u s ceux qu i d é s e r t e n t la m e s s e du d i m a n c h e 
n ' o n t p a s f o r c é m e n t p e r d u la fo i . Ce qu i e s t en c a u s e en e f f e t p o u r 
b ien d e s c o n t e s t a t a i r e s c h r é t i e n s , c ' e s t p r é c i s é m e n t ce q u ' o n a p p e l l e 
le « c h r i s t i a n i s m e s o c i o l o g i q u e », c ' e s t - à -d i r e u n e m a n i è r e t r a d i t i o n 
nel le , p a s s i v e , e x t é r i e u r e , d ' ê t r e c h r é t i e n — p a r h a b i t u d e , p a r hé ré 
d i t é ou p a r c o n f o r m i s m e — s a n s q u ' e l l e n ' e n g a g e l ' h o m m e en p r o 
f o n d e u r . A c e t t e re l ig ion q u ' i l s e s t i m e n t d é v o y é e , e t d é v o y é e d e p u i s 
p lu s d e q u i n z e s ièc les , les c o n t e s t a t a i r e s o p p o s e n t u n e foi « v é c u e », 
« a u t h e n t i q u e », « a d u l t e ». Ou bien ils la t r o u v e n t , e t ceux- là peu
ven t f i g u r e r p a r m i les d é s e r t e u r s du d i m a n c h e , c a r ils o r g a n i s e n t la 
p r a t i q u e r e l i g i euse à leur m a n i è r e — ou b ien r ien ne se s u b s t i t u e 
s u r le p lan re l ig ieux au c h r i s t i a n i s m e s o c i o l o g i q u e q u ' i l s r é c u s e n t , e t 
a l o r s c ' e s t l ' a b a n d o n , non s e u l e m e n t d ' u n e p r a t i q u e c u l t u e l l e d é p o u r 
v u e d e s i g n i f i c a t i o n , m a i s d e t o u t s e n t i m e n t re l ig ieux . Q u ' o n ne s 'y 
t r o m p e p a s n é a n m o i n s : le d o m i n i c a i n f l a m a n d De C l e r c q o b s e r v e 
avec r a i s o n ( 5 ) q u e si en F l a n d r e l 'Eglise « se d é p e u p l e », en r a i s o n 
d e son t r a d i t i o n a l i s m e et d e son c l é r i c a l i s m e , e l le s a t i s f a i t e n c o r e 
un n o m b r e a p p r é c i a b l e d e f i dè l e s qu i se t r o u v e n t p a r f a i t e m e n t à 
l ' a i se d a n s d e s s c h é m a s s é c u r i s a n t s e t peu e x i g e a n t s . ( 6 ) 

Ce q u e les c a t h o l i q u e s a p p e l l e n t le m a l a i s e s a c e r d o t a l c o n s t i t u e 
u n e a u t r e m a n i f e s t a t i o n d e la c r i s e d e l 'Eglise. Et d e n o u v e a u o n 
c o n s t a t e q u e si le m a l a i s e es t chez n o u s m o i n s convu l s i f q u ' a u x 
Pays-Bas ou en F r a n c e , il es t p r o f o n d . Q u e l q u e s c h i f f r e s p o u r en 
i n d i q u e r les d i m e n s i o n s : en 1947 , 6 6 o r d i n a t i o n s d e p r ê t r e s a v a i e n t 
e n c o r e lieu d a n s l ' a r c h i d i o c è s e d e Mal ines . En 1968 , on ne c o m p t a i t 
p l u s q u e 14 i n s c r i p t i o n s au s é m i n a i r e — et au c o u r s d e s dix pre
m i e r s m o i s d e 1968 , p o u r l ' e n s e m b l e d u pays , 118 p r ê t r e s accé
d a i e n t à l ' é t a t laïc. 

Ma i s c e t t e é v i d e n t e d i f f i c u l t é à r e c r u t e r e t à g a r d e r d e s p r ê t r e s 
re f lè te - t -e l le u n i q u e m e n t u n e d i m i n u t i o n d u s e n t i m e n t re l ig ieux ? 
Non , e t on a u r a i t t o r t , p a r un r é f l exe an t i c l é r i ca l p r i m a i r e , d e con
c l u r e à la f in p r o c h a i n e d e l 'Eglise p a r c e q u e les s é m i n a i r e s s o n t 
d é p e u p l é s . Les avis e x p r i m é s p a r les i n t é r e s s é s , d a n s d e s a r t i c l e s d e 
r e v u e s ou p a r le t r u c h e m e n t d ' e n q u ê t e s , r évè l en t la r e c h e r c h e d ' u n 
a u t r e , d ' u n n o u v e a u s t a t u t p o u r le p r ê t r e , d ' u n s t a t u t qu i lui pe r 
m e t t r a i t ( e t p a s s e u l e m e n t s u r le p lan s e x u e l ) d e v iv re u n e vie 
n o r m a l e , p a r m i e t avec les gens n o r m a u x , a f i n d e m i e u x les c o m 
p r e n d r e et d e m i e u x les s e rv i r . P r e m i è r e r e v e n d i c a t i o n d ' u n g r a n d 
n o m b r e d e p r ê t r e s : e x e r c e r u n e p r o f e s s i o n s a l a r i é e . C ' é t a i t , o n le 
s a i t , l ' o p t i o n p r i s e d è s 1 9 4 3 p a r les p r e m i e r s p r ê t r e s - o u v r i e r s , e t 
p r e s q u e a u s s i t ô t c o n d a m n é e p a r R o m e . La p o r t e d e n o u v e a u 
e n t r ' o u v e r t e s u r les p r ê t r e s o u v r i e r s n e règ le p a s g l o b a l e m e n t le 
p r o b l è m e , qu i e s t en t r a i n d e p o u r r i r s o u s u n e a b o n d a n t e l i t t é r a t u r e 
à c a u s e d u r e f u s d e la h i é r a r c h i e d ' a s s u m e r p o u r les m i n i s t r e s du 
c u l t e le r i s q u e d ' u n e p l o n g é e d a n s la vie rée l le , d ' u n e c o n f r o n t a t i o n 

( 5 ) V o i r le numéro « œcuménique » du mensuel « Het Pennoen », mars 1969. 

( 6 ) On notera par a i l leurs que 100.000 baptisés ont par t ic ipé dans la capitale aux 
i l ec t ions pour le Conseil pastoral bruxel lo is . 
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p e r m a n e n t e avec les c o m p o r t e m e n t s et les idées d e s a t h é e s — s a n s 
c l o i s o n s p r o t e c t r i c e s . 

A U N O M DE L ' E V A N G I L E , C O N T R E LA H I E R A R C H I E 

C'es t c e p e n d a n t ce d é c l o i s o n n e m e n t q u e r é c l a m e n t ceux qu i 
c h e r c h e n t à f o r g e r u n e Eglise nouve l l e , en v e r t u d ' u n s e n t i m e n t 
re l ig ieux t r a n s f o r m é . Voici q u e l q u e s m a n i f e s t a t i o n s d e ce c o u r a n t 
q u i , au n o m d e l 'Evangi le , en a r r i v e à d r e s s e r les f i d è l e s c o n t r e les 
é v ê q u e s . 

A Sint-Gi l l i s , p r è s d e T e r m o n d e , M. G i l b e r t V e r h a e g e n , d e p u i s 
t r o i s a n s v i ca i r e , s ' e s t vu inv i té p a r son é v ê q u e à a l le r o f f i c i e r 
a i l l e u r s . P a r c e q u e la déc i s i on e s t a p p a r u e c o m m e a r b i t r a i r e , p a r c e 
q u ' e l l e s e m b l a i t p é n a l i s e r un n o u v e a u « s ty le d e t r ava i l » o u v e r t au 
d i a l o g u e , p lu s s o u c i e u x d e s b e s o i n s d e la j e u n e s s e q u e d ' a p p a r a t 
p o u r le c u l t e , les p a r o i s s i e n s c o n c e r n é s o n t m i s s u r p ied un C o m i t é 
d ' a c t i o n . Avec le c o n c o u r s d e n o n - c a t h o l i q u e s , ce c o m i t é a o r g a n i s é 
d e s p é t i t i o n n e m e n t s et d e m a s s i v e s r é u n i o n s p r o t e s t a t a i r e s . Des 
a f f i c h e s d e s o l i d a r i t é avec le v i c a i r e se s o n t r é p a n d u e s d a n s la loca
l i té , qu i a a r b o r é des d r a p e a u x n o i r s lo r s d e la v i s i t e d e l ' é v ê q u e 
a u x i l i a i r e d e G a n d , a u q u e l a d ' a i l l e u r s é t é f a i t e u n e c o n d u i t e d e 
G r e n o b l e . Q u e l l e q u e so i t l ' i s sue d e ce t é t r a n g e a f f r o n t e m e n t , qu i 
é v o q u e à b ien d e s é g a r d s l ' a f f a i r e d e l ' I s o l o t t o à F l o r e n c e , l ' a u t o r i t é 
é p i s c o p a l e n ' en s o r t i r a p a s g r a n d i e . Et la p a r o i s s e f a i t l ' a p p r e n t i s 
s a g e d e la d é m o c r a t i e d i r e c t e . 

A Bruxe l l e s , le d o m i n i c a i n f r a n ç a i s J e a n C a r d o n n e l ava i t é t é 
inv i t é p a r le g r o u p e d e s Amis be lges d e « T é m o i g n a g e c h r é t i e n » 
à f a i r e u n e c o n f é r e n c e p u b l i q u e . S a n s en av i se r les o r g a n i s a t e u r s , le 
c a r d i n a l S u e n e n s a a d r e s s é in e x t r e m i s au P è r e C a r d o n n e l un télé
g r a m m e lui s i g n i f i a n t q u ' « en r a i son d e ses d i f f i c u l t é s avec l ' ép i sco-
p a t f r a n ç a i s », il lui é t a i t i n t e r d i t d e p r e n d r e la p a r o l e d a n s l ' a r ch i -
d i o c è s e d e Ma l ines -Bruxe l l e s . A la s u i t e d e ce t a c t e d ' a u t o r i t é , les 
A m i s be lges d e « T.C. » o n t o r g a n i s é un m e e t i n g d e p r o t e s t a t i o n 
à Bruxe l l e s , m e e t i n g où le m a n q u e d e l i be r t é d ' e x p r e s s i o n d a n s 
l 'Egl ise a é t é v i g o u r e u s e m e n t c r i t i q u é . 

A Sint-Gil l is c o m m e à Bruxe l l e s , n o u s s o m m e s en p r é s e n c e d e 
p h é n o m è n e s i n t é r i e u r s à l 'Eglise, d o n t le m a n q u e d e d é m o c r a t i e e s t 
m i s p u b l i q u e m e n t en c a u s e , au n o m du s e n t i m e n t re l ig ieux . 

De la m ê m e m a n i è r e , d e s c a t h o l i q u e s be lges t r è s r e p r é s e n t a t i f s 
o n t , au n o m d e leur a t t a c h e m e n t à l 'Evangi le , p r o t e s t é p u b l i q u e m e n t 
c o n t r e c e r t a i n e s c o n c e p t i o n s d e l ' e n c y c l i q u e « H u m a n a e vitae ». Ces 
c o n c e p t i o n s n e r e s p e c t e n t p a s le s e n s d e s r e s p o n s a b i l i t é s r e v e n d i q u é 
p a r les la ïcs , et s p é c i a l e m e n t p a r les c o u p l e s c a t h o l i q u e s . C ' e s t 
e n c o r e le m ê m e m é c a n i s m e qu i d é t e r m i n e la p r é s e n t a t i o n , lo r s d e s 
é l e c t i o n s p o u r le Consei l p a s t o r a l f r a n c o p h o n e d e Bruxe l l e s ( 7 ) , d ' u n 

( 7 ) La mise en place d 'un Conseil pastoral , chargé de « consei l ler » l 'évêque 
dans sa tâche pastorale grâce à une large par t i c ipa t ion de laïcs, résulte d 'une exigence 
de démocrat ie dans l 'Eglise. Elle ref lète en même temps, au travers d ' un système com
p l iqué d'é lect ions à deux degrés, le souci de l im i te r autant que fa i re se peut cette 
démocrat ie . Plus encore que le Conseil néer landophone de la capi tale, le Conseil pasto
ral f rancophone accuse le visage d 'une Eglise bourgeoise et fermée. 



p r o g r a m m e i n t i t u l é « P o u r u n e Eglise s e r v a n t e et p a u v r e ». Ce 
g r o u p e ( d o n t q u a t r e c a n d i d a t s o n t é t é é lu s s u r 36 s ièges à p o u r 
v o i r ) v e u t en e f f e t « u n e Eglise l ibre , c o m m e J é s u s - C h r i s t vis-à-vis 
d e s p u i s s a n t s d e ce m o n d e , d e s p u i s s a n c e s d ' a r g e n t c o m m e d e cer 
t a i n s g r o u p e s p o l i t i q u e s e t d e s p o u v o i r s p u b l i c s q u i , t r o p s o u v e n t , 
m a i n t i e n n e n t un s y s t è m e é c o n o m i q u e i n c a p a b l e d e s u p p r i m e r la 
m i s è r e et la f a i m d a n s le m o n d e ». P o u r le s u r p l u s , ce g r o u p e 
r é c l a m e « u n e t r a n s f o r m a t i o n r a d i c a l e d e s s t r u c t u r e s ecc l é s i a l e s 
a c t u e l l e s », a insi q u e la m i s e en q u e s t i o n d e s i n s t i t u t i o n s t e m p o 
re l les c h r é t i e n n e s , q u e l 'Eglise e s t inv i tée à a b a n d o n n e r . 

De la m ê m e m a n i è r e e n c o r e , un e c c l é s i a s t i q u e be lge d e g r a n d 
r e n o m , Mgr S c h i l l e b e e c k x , p r o f e s s e u r à l 'Un ive r s i t é d e N i m è g u e e t 
t h é o l o g i e n d e l ' é p i s c o p a t n é e r l a n d a i s , r é c l a m e , au n o m d e sa fo i , q u e 
R o m e la isse p lu s d e l i be r t é à la r e c h e r c h e t h é o l o g i q u e e t c e s s e e n f i n 
d e f a i r e r é g n e r ce qu ' i l a p p e l l e « un c l i m a t d e r é p r e s s i o n idéolo
g i q u e ». P o u r le P è r e S c h i l l e b e e c k x , la t h é o l o g i e d o i t e x e r c e r u n e 
f o n c t i o n c r i t i q u e à l ' éga rd d e l 'Eglise, e t il d o n n e r a i s o n à M a r x 
qu i r e p r o c h a i t ( n o t a m m e n t ) aux c h r é t i e n s d ' i n t e r p r é t e r le m o n d e 
s a n s v o u l o i r le t r a n s f o r m e r . O n voi t c o m m e n t , d a n s l ' o p t i q u e d e ce t 
e c c l é s i a s t i q u e , la t r a n s f o r m a t i o n d u m o n d e p e u t se l é g i t i m e r c o m m e 
u n e m a n i f e s t a t i o n d e la fo i . Et au b o u t d e ce c h e m i n , on a p e r ç o i t la 
f i g u r e d e C a m i l l o T o r r è s , p r ê t r e c o l o m b i e n ( q u i a c c o m p l i t u n e 
p a r t i e d e ses é t u d e s à l 'Un ive r s i t é d e L o u v a i n ) , m o r t au c o m b a t 
d a n s le m a q u i s a n t i - i m p é r i a l i s t e , p a r c e q u e sa foi le c o n t r a i g n a i t 
à ê t r e r é v o l u t i o n n a i r e . . . 

D E U X POLES 

On p o u r r a i t m u l t i p l i e r les e x e m p l e s be lges d e ce g e n r e d e m a n i 
f e s t a t i o n s c r i t i q u e s e f f e c t u é e s au n o m d e la fo i , à l ' i n t é r i e u r d e 
l 'Eglise. Elles r e p r é s e n t e n t un p h é n o m è n e n o u v e a u e t en d é v e l o p p e 
m e n t . At ten t i f à la d i g n i t é h u m a i n e , c e n t r é s u r la r é h a b i l i t a t i o n d e 
la v ie t e r r e s t r e , ce s e n t i m e n t re l ig ieux r é n o v é s ' a f f i r m e c o m m e un 
f e r m e n t d e p r o g r è s . Mais ce « sel d e la t e r r e » a p p a r a î t d i s s o l v a n t 
au g o u v e r n e m e n t c e n t r a l d e l 'Eglise. Paul VI d é n o n c e c h r o n i q u e m e n t 
« la m o d e d e la c o n t e s t a t i o n et l ' a r b i t r a i r e d e la d é s o b é i s s a n c e » ; 
il se p l a i n t d e v o i r l 'Eglise en p r o i e à « l ' a u t o c r i t i q u e e t l ' au to -
d e s t r u c t i o n » ; il s ' i n q u i è t e q u ' o n p u i s s e avo i r « l ' a u d a c e d e s u p p o 
se r d e s t r a n s f o r m a t i o n s d e s t r u c t u r e s ecc lés ia les » ou e n c o r e « le 
d é s i r d ' a s s i m i l e r la vie c a t h o l i q u e à la v ie p r o f a n e » ; il i n v o q u e les 
g r a v e s d a n g e r s q u e c o u r t « la s û r e t é i n t é r i e u r e » d e l 'Egl ise ; il cou 
v r e u n e o p é r a t i o n « c h a s s e aux s o r c i è r e s » c o n t r e un S c h i l l e b e e c k x 
ou un l l l ich. ( 8 ) Bre f , le p a p e t e n t e d e c o n t e n i r e t d ' e n t r a v e r le 
m o u v e m e n t l ancé p a r J e a n XXII I , et qu ' i l ava i t l u i - m ê m e e n c o u r a g é . 

( 8 ) Vo i r dans « La Revue Nouvel le » de mars 1969, la liste inqu is i to r ia le des 
85 questions posées à ce prélat qu i d i r igeai t au Mexique un « Centre in te rcu l tu re l de 
documenta t ion », et auxquelles Mgr . l l l i ch a d 'a i l leurs refusé de répondre. 
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Dans la r e t e n t i s s a n t e i n t e r v i e w qu ' i l a r é c e m m e n t a c c o r d é e a u x 
I n f o r m a t i o n s c a t h o l i q u e s i n t e r n a t i o n a l e s , le c a r d i n a l S u e n e n s c o m b a t 
c e t t e t e n d a n c e , au n o m m ê m e d u c o n c i l e V a t i c a n II. Le p r é l a t q u i , 
s u r le p lan be lge , se g a r d e b ien d ' e n c o u r a g e r les c h r é t i e n s « r ad i 
c a u x » s o u c i e u x d ' o r g a n i s e r d e m a n i è r e a u t o n o m e leur c r i t i q u e d e s 
i n s t i t u t i o n s d 'Eg l i se e t « leur e n g a g e m e n t en J é s u s - C h r i s t », p a r t 
s p e c t a c u l a i r e m e n t en g u e r r e , d a n s c e t t e i n t e r v i e w , c o n t r e c e r t a i n s 
a s p e c t s d u c e n t r a l i s m e r o m a i n . Si ces c r i t i q u e s s o n t p e r c u t a n t e s , le 
d i a g n o s t i c qu ' i l f o r m u l e à p r o p o s d u m a l a i s e d e l 'Egl ise e s t s u p e r 
f i c i e l . Le p r i m a t d e Be lg ique a t t r i b u e la c r i s e d e l 'Egl ise à « la ten
s ion e n t r e le c e n t r e e t la p é r i p h é r i e ». O r , il es t d e n o m b r e u x p a y s 
« p é r i p h é r i q u e s » où c o e x i s t e n t d e s é v ê q u e s p l u s r é t r o g r a d e s q u e 
la C u r i e , e t d e s é v ê q u e s p r o g r e s s i s t e s . 

La t e n s i o n , qu i es t réel le , t r o u v e sa s o u r c e a i l l e u r s . S o u s d e s 
a s p e c t s et à d e s d e g r é s d ive r s , e l le a t o u j o u r s e x i s t é e n t r e d e u x 
pô les d e la c a t h o l i c i t é , e t d é j à M a r x l ' ava i t m i s e en l u m i è r e . C a r 
e n f i n la f o r m u l e « o p i u m du p e u p l e », qu i p a s s e p o u r r e p r é s e n t e r 
l ' a l p h a e t l ' o m é g a d e l ' ana lyse m a r x i s t e en m a t i è r e d e r e l i g ion , n ' e s t 
q u ' u n l a m b e a u d e c i t a t i o n , q u e voici r e c o n s t i t u é e . « La d é t r e s s e 
r e l i g i euse es t , p o u r u n e p a r t , l ' e x p r e s s i o n d e la d é t r e s s e rée l le e t , 
p o u r u n e a u t r e , la p r o t e s t a t i o n c o n t r e la d é t r e s s e rée l le . La re l ig ion 
e s t le s o u p i r d e la c r é a t u r e o p p r i m é e , l ' â m e d ' u n m o n d e s a n s c œ u r , 
c o m m e el le e s t l ' e sp r i t d e c o n d i t i o n s soc ia l e s d o n t l ' e s p r i t e s t exc lu . 
Elle e s t l ' o p i u m d u p e u p l e ». ( 9 ) 

E x p r e s s i o n d e la d é t r e s s e — p r o t e s t a t i o n c o n t r e la d é t r e s s e . 
D ' u n e p a r t l ' i n t é g r a t i o n à l ' o r d r e é t ab l i ; d ' a u t r e p a r t , le c o m b a t 
c o n t r e ce t o r d r e . D ' u n e p a r t , la h i é r a r c h i e e t ses l iens d i r e c t s ou 
i n d i r e c t s avec le r é g i m e néo -cap i t a l i s t e , la g r a n d e b o u r g e o i s i e , 
l ' a r m é e , l 'OTAN. D ' a u t r e p a r t , les g r o u p e s d e c h r é t i e n s p o u r l e s q u e l s 
Evang i l e s ign i f i e i n d é p e n d a n c e à l ' éga rd d e s p u i s s a n c e s d ' a r g e n t e t 
l u t t e p o u r la j u s t i c e , s i n o n p o u r le s o c i a l i s m e . A un pô l e : la C u r i e 
r o m a i n e , les p r é l a t s ( d e p lu s en p lu s r a r e s ) f i d è l e s à F r a n c o , les 
é v ê q u e s p o r t u g a i s , c e t t e f r a c t i o n d e l ' é p i s c o p a t l a t i n o - a m é r i c a i n qu i 
a p p u i e la d o m i n a t i o n d e l ' i m p é r i a l i s m e y a n k e e . A l ' a u t r e pô l e : t o u s 
c e u x qu i v e u l e n t u n e « Eglise s e r v a n t e e t p a u v r e » ( s a n s s a v o i r 
j u s q u ' o ù d o i v e n t a l le r la p a u v r e t é et l ' a b s e n c e d e s t r u c t u r e s ) , les 
g r o u p e s m i n o r i t a i r e s m a i s d y n a m i q u e s a p p e l é s chez n o u s « L e t t r e », 
« Foi c r i t i q u e », « E x o d u s », e tc . , p o u r qu i le ma l qu i r o n g e l 'Egl ise 
e s t d a n s sa s o l i d a r i t é avec les c l a s se s d i r i g e a n t e s . 

Le c o m b a t , à l ' i n t é r i e u r d e l 'Eglise, es t i n c e r t a i n d a n s l ' i m m é 
d i a t . Les c h a n c e s d ' u n e r e s t a u r a t i o n ne s o n t p a s nég l igeab l e s . C e p e n 
d a n t les m ê m e s f e r m e n t s c o n t e s t a t a i r e s , la m ê m e r é f l ex ion c r i t i q u e 
p e u v e n t , au sein d e s o r g a n i s a t i o n s d e m a s s e d ' i n s p i r a t i o n c h r é t i e n n e , 
a v o i r u n e i n c i d e n c e b e a u c o u p p lu s f é c o n d e . 

« LE B I E N C O M M U N » 

S u r le p lan t e m p o r e l d e ce qu i c o n s t i t u e le « s y s t è m e » c a t h o 
l ique , on v i en t d e loin. N o t r e C h a r t e f o n d a m e n t a l e p o r t e l ' e m p r e i n t e 

( 9 ) Kar l Marx : « In t roduc t ion à la Cr i t ique de la phi losophie du d ro i t de 
Hegel » — Annales franco-al lemandes, Paris 1844 — Traduc t ion française dans Kar l 
Marx et Fr iedr ich Engels ; « Sur la re l ig ion », Paris 1960, Edi t ions Sociales, p. 41. 
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d e s é m i s s a i r e s d e l ' a r c h e v ê c h é d e Ma l ine s qu i en 1830-31 s ' em
p l o y è r e n t à en f a i r e « u n e b o n n e C o n s t i t u t i o n ». Né v e r s 1880 , le 
Par t i c a t h o l i q u e e u t , t o u t au long d e sa vie, d e s l iens é t r o i t s e t r égu
l iers avec la h i é r a r c h i e . Ces l iens f u r e n t m o i n s a p p a r e n t s q u a n d , au 
Par t i c a t h o l i q u e , s u c c é d a en 1945 le Par t i s o c i a l - c h r é t i e n . Ma i s les 
d e u x g r a n d e s b a t a i l l e s m e n é e s au l e n d e m a i n d e la g u e r r e p a r le 
P.S.C. — p o u r Léopo ld III et c o n t r e l ' école o f f i c i e l l e — b é n é f i c i è r e n t 
d e l ' a p p u i é c l a t a n t d e l ' é p i s c o p a t . La d e r n i è r e i n t e r v e n t i o n o u v e r t e 
d e M a l i n e s d a n s les l u t t e s s o c i o - p o l i t i q u e s f u t le m e s s a g e d u c a r d i n a l 
V a n Roey c o n t r e la g r a n d e g rève , en d é c e m b r e 1960 . Depu i s lors , si 
Mgr S u e n e n s f a i t s o u v e n t e t v o l o n t i e r s p a r l e r d e lui, ce n ' e s t p a s 
p o u r i n d i q u e r à ses o u a i l l e s c o m m e n t e l les d o i v e n t v o t e r ou gou
v e r n e r . 

Mais si c e t t e é v o l u t i o n ne p e u t ê t r e a t t r i b u é e s e u l e m e n t à la 
d i f f é r e n c e d e t e m p é r a m e n t e n t r e d e u x c a r d i n a u x , il n ' en r e s t e p a s 
m o i n s v ra i q u e le P.S.C. s ' e s t c r a m p o n n é à la d o c t r i n e , si c h è r e à 
la p a p a u t é , d u « Bien c o m m u n », qu i p o s t u l e u n e c o m m u n a u t é d ' i n 
t é r ê t s d e t o u s les mi l i eux e t d e t o u s les g r o u p e s s o c i a u x . D an s le 
P r o g r a m m e d e Noël du P.S.C. ( 1 9 4 5 ) m a l g r é d e s c o n c e s s i o n s à 
l ' a n t i f a s c i s m e et à l ' a n t i c a p i t a l i s m e a m b i a n t s , la l u t t e d e s c l a s s e s 
a p p a r a î t e n c o r e c o m m e u n e i n v e n t i o n d e s m a r x i s t e s . Et le P.S.C. 
p r é t e n d a i t d é f e n d r e les i n t é r ê t s d e t o u s les g r o u p e s s o c i a u x d a n s le 
c a d r e d u b ien c o m m u n d e t o u t e la c o m m u n a u t é be lge . D an s le 
m ê m e t e m p s , le P.S.C. m e t t a i t sa p r o p r e u n i t é au s e r v i c e d e l ' u n i t é 
d e l 'E ta t be lge . En 1963 , M. H o u b e n , a l o r s p r é s i d e n t d u C e n t r e 
d ' é t u d e d e son p a r t i , é c r i va i t e n c o r e : « R o m p r e l ' u n i t é d u p a r t i , 
s u r t o u t m a i n t e n a n t , e s t e x t r ê m e m e n t g r a v e p o u r l ' u n i t é d u p a y s e t 
p o u r le g o u v e r n e m e n t d e l ' E t a t » . ( 1 0 ) 

P r é t e n d r e s ' i d e n t i f i e r avec t o u t e s les c l a s s e s à la f o i s , e t avec 
la Be lg ique u n i t a i r e : voi là qu i d e v a i t a s s u r é m e n t v a l o i r q u e l q u e s 
d é b o i r e s au P.S.C. C ' e s t s u r le p lan c o m m u n a u t a i r e q u ' i l s s o n t le 
p lu s s p e c t a c u l a i r e s , et on sai t au p r ix d e q u e l s e x p é d i e n t s la f i c t i o n 
d ' u n p a r t i g a r d a n t u n e c o n c e r t a t i o n d e ses « a i les » a pu ê t r e sau 
v e g a r d é e a p r è s le c o n g r è s du C.V.P. , en avri l 1969. E n c o r e est-il 
d e v e n u é v i d e n t q u e le P.S.C. a p e r d u c e t t e u n i t é qu ' i l c o n s i d é r a i t 
v o l o n t i e r s c o m m e le c i m e n t d e la Be lg ique . Les e f f o r t s d e la d i r ec 
t ion d u P.S.C. p o u r e m p ê c h e r le f é d é r a l i s m e , en son sein e t d a n s 
l 'E ta t be lge , s o n t d e s e f f o r t s d é s e s p é r é s , v o u é s à l ' échec à b r è v e 
é c h é a n c e . C ' e s t un d e s d é s a v e u x les p lu s c i n g l a n t s q u e les f a i t s 
a u r o n t in f l igés à sa d o c t r i n e . 

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

S u r le p lan d e la l u t t e d e s c l a s ses , l ' évo lu t ion es t t r è s r e m a r 
q u a b l e a u s s i , m a i s e l le se m a n i f e s t e m o i n s d a n s le P.S.C. q u ' à 
l ' i n t é r i e u r du M o u v e m e n t o u v r i e r c h r é t i e n , e t m o i n s d a n s le synd i 
ca t c h r é t i e n q u ' a u sein d e s o r g a n i s a t i o n s « a p o s t o l i q u e s e t c u l t u -

( 1 0 ) Robert Houben : « L e P.S.C. con tes té» , Bruxel les 1963 
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re l ies ». Ne r e m o n t o n s ni au d é l u g e ni au f a m e u x M a n i f e s t e d u 
K a t h o l i e k e W e r k i i e d e n b o n d q u i , d è s 1964 , d é n o n ç a i t en t e r m e s pe r 
c u t a n t s l ' a l i éna t i on c a p i t a l i s t e . Un é v é n e m e n t r é c e n t , la ST" S e m a i n e 
s o c i a l e w a l l o n n e , t e n u e à C o i n t e en avri l d e r n i e r s u r le t h è m e « Une 
W a l l o n i e p o u r les t r a v a i l l e u r s », p e r m e t d e m e s u r e r la r a d i c a l i s a t i o n 
i n t e r v e n u e d a n s le m o u v e m e n t o u v r i e r c h r é t i e n . L ' a n a l y s e d e la 
s i t u a t i o n é c o n o m i q u e , soc ia le e t p o l i t i q u e d e la W a l l o n i e , te l le 
q u ' e l l e a é t é f a i t e p a r J e a n Hal le t , M a r c De lbov ie r , A n d r é C o r t e n , 
Emi l e C r e u t z , p r é s e n t a i t b e a u c o u p p lu s d e r i g u e u r q u e d ' h a b i t u d e 
d a n s ces m i l i e u x , o ù on h é s i t e s o u v e n t à a p p e l e r un c h a t un c h a t . 
C e r t e s , d e p u i s un demi - s i èc l e q u ' e x i s t e l ' i n s t i t u t i o n d e s S e m a i n e s 
soc ia l e s , on p e u t p r e s q u ' à c h a q u e c o u p t r o u v e r d e s c i t a t i o n s accus -
s a t r i c e s p o u r le r é g i m e c a p i t a l i s t e . Mais ces p e r l e s se p e r d a i e n t 
g é n é r a l e m e n t d a n s un f l o t v e r b e u x , ou n ' é t a i e n t q u e le f a i t d ' u n 
p r o f e s s e u r isolé, c o n t r e d i t p a r les a u t r e s . C e t t e fo i s -c i , les q u a t r e 
r a p p o r t e u r s d é j à c i t é s n ' o n t p a s c r a i n t d ' ê t r e c l a i r s . Si le d é p u t é 
s o c i a l - c h r é t i e n F r a n ç o i s P e r s o o n s a é t é c la i r , lui a u s s i , c ' e s t d a n s le 
c a d r e qu i es t le s ien , celui d e la t e c h n o c r a t i e n é o - c a p i t a l i s t e . Et il 
n ' e s t p a s i n d i f f é r e n t q u e l ' a u d i t o i r e l 'ai t b o u d é . 

Voici en s u b s t a n c e l ' a p p o r t n o u v e a u d e s l eçons d e la 51'= Se
m a i n e soc i a l e w a l l o n n e . 

— La r e c o n v e r s i o n d e la W a l l o n i e est a f f a i r e d e p o u v o i r . O r , 
en r é g i m e c a p i t a l i s t e , le p o u v o i r a p p a r t i e n t aux p u i s s a n c e s d ' a r g e n t 
l e sque l l e s o n t , d a n s le c a s d e la Wa l lon i e , b l o q u é à l eur p r o f i t u n e 
s i t u a t i o n i n d u s t r i e l l e l uc ra t i ve , l a i s san t à l 'Eta t le so in d e co l lec t i -
v i se r les p e r t e s , et p r e n a n t e u x - m ê m e s celui d ' a c h e m i n e r l e u r s 
c a p i t a u x v e r s d ' a u t r e s c ieux . 

— La m a s s e p o r t e en el le les v a l e u r s soc i a l e s f o n d a m e n t a l e s . 
Il f a u t m e t t r e un t e r m e à la d i s t o r s i o n e n t r e p r o p r i é t é p r i v é e d e s 
m o y e n s d e p r o d u c t i o n e t co l l ec t i v i s a t i on d e s c h a r g e s . L ' é c o n o m i e 
p o s t u l e s o c i a l e m e n t et m o r a l e m e n t la p r o p r i é t é p u b l i q u e d e s m o y e n s 
d e p r o d u c t i o n . 

— Seu le u n e p r i s e d e c o n s c i e n c e p o l i t i q u e , d é m o c r a t i q u e e t 
p o p u l a i r e es t à m ê m e d ' a p p o r t e r u n e r é p o n s e s t r u c t u r e l l e au p r o 
b l è m e du r e l è v e m e n t w a l l o n , en d é b o u c h a n t s u r un p o u v o i r p o p u 
la i re w a l l o n à b a s e d e d é m o c r a t i e d i r e c t e . 

— L ' e n t r e p r i s e do i t ê t r e au p o u v o i r d e s t r a v a i l l e u r s , p u i s q u ' e l l e 
es t un p r o d u i t d é r i v é du t r ava i l . 

— Il es t t e m p s p o u r les d é m o c r a t e s - c h r é t i e n s d e d r e s s e r le 
c o n s t a t d e d é c è s d ' u n v ieux s c h é m a en v e r t u d u q u e l le l i b é r a l i s m e 
es t m a u v a i s , le m a r x i s m e es t p i r e e n c o r e e t le s a l u t e s t d a n s la 
v e r t u . Il y a un r a p p r o c h e m e n t e n t r e c h r é t i e n s e t « m a r x i s t e s a f f r a n 
c h i s d e s b u r e a u c r a t i e s ». 

•— La W a l l o n i e do i t ê t r e d o t é e d ' u n e a s s e m b l é e é l u e e t d ' u n 
Exécut i f r e s p o n s a b l e d e v a n t el le, s ' i n s c r i v a n t d a n s u n e c o n c e p t i o n 
c o m m u n a u t a i r e d e t ype f é d é r a l i s t e . 

— Le B u r e a u d e p r o g r a m m a t i o n r e s t e r a a f f a i r e d e t e c h n o c r a t e s 
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t a n t q u e les f o r c e s v ives d e la n a t i o n ne s e r o n t p a s a s s o c i é e s à ses 
t r a v a u x . 

— L ' e n s e i g n e m e n t , f a i t p a r e t p o u r la b o u r g e o i s i e , d o i t ê t r e 
e n t i è r e m e n t r e p e n s é . 

— Une r e c h e r c h e a c t i v e d o i t ê t r e f a i t e p a r les f o r c e s d e p r o 
g r è s e n v u e d e se r a s s e m b l e r , s a n s exc lus ive , s u r d e s o b j e c t i f s 
c o m m u n s . 

B re f , l ' ana lyse , f a i t e en t e r m e s d e c l a s se , d é b o u c h e s u r d e s 
o b j e c t i f s p r o g r e s s i s t e s e t d é m o c r a t i q u e s . C ' e s t i m p o r t a n t e t c ' e s t 
n o u v e a u , m ê m e si s u b s i s t e n t e n c o r e p a s mal d ' a m b i g u ï t é s e t d e 
c o n f u s i o n d a n s le chef d e c e r t a i n s d i r i g e a n t s d é m o c r a t e s - c h r é t i e n s 
à p r o p o s d e s n o t i o n s d e « t r a v a i l l i s m e » e t d e « s o c i a l i s m e » ; 
m ê m e si u n e S e m a i n e soc i a l e n ' a p a s v a l e u r d e c o n g r è s . 

Q u a n d en 1924 l ' a b b é C a r d y n p r o c l a m a i t « L ' h e u r e d e la c l a s s e 
o u v r i è r e a s o n n é », on v i t , m a l g r é le d y n a m i s m e d e l ' h o m m e , le m o t 
d ' o r d r e v idé b i e n t ô t d e son c o n t e n u d e c lasse , e t r é c u p é r é p a r la 
c h a r i t é c h r é t i e n n e . Dans le c o n t e x t e n a t i o n a l et i n t e r n a t i o n a l 
d e 1969 , p a r e i l l e o p é r a t i o n d e v i e n t p l u s d i f f i c i l e . Mais les t e n t a t i v e s 
ne m a n q u e r o n t p a s d e f a i r e dév i e r les c o n c l u s i o n s d e C o i n t e , e t d e 
les d i l u e r p o l i t i q u e m e n t . O n p e u t t e n i r p o u r a s s u r é q u e d e s b o u r 
geo i s c a t h o l i q u e s c o m m e M. H a r m e l , ou le c h e v a l i e r d e S t e x h e , s 'y 
e m p l o i e n t avec zèle . 

En F l a n d r e , le K.W.B. qui ava i t u n e l o n g u e u r d ' a v a n c e s u r les 
E q u i p e s p o p u l a i r e s , n ' a p l u s f a i t d e « b o n d en a v a n t » au c o u r s d e 
la d e r n i è r e p é r i o d e . C ' e s t avec c o n s t a n c e , q u ' à p a r t i r d e l ' a c t u a l i t é , 
« Raak » d é n o n c e m o i s a p r è s m o i s l ' exp lo i t a t i on c a p i t a l i s t e et 
e n g a g e les t r a v a i l l e u r s c a t h o l i q u e s à se p o l i t i s e r . Q u e c e t t e o r i e n t a 
t ion ne so i t p a s u n a n i m e m e n t a p p r o u v é e , le c o u r r i e r d e s l e c t e u r s 
en t é m o i g n e . L a r g e m e n t su iv ie q u a n d il s ' ag i t d e c r i t i q u e s à l ' é g a r d 
d e l ' e n c y c l i q u e « H u m a n œ vitae », ou d e s o l i d a r i t é avec les t r a 
va i l l eu r s i m m i g r é s , la t e n d a n c e r a d i c a l e d e « Raak » s u s c i t e p l u s d e 
p o l é m i q u e s q u a n d e l le s ' e x e r c e aux d é p e n s du C.V.P. , d o n t le j o u r n a l 
a f f i r m e qu ' i l ne d é t i e n t p a s le m o n o p o l e d e la t e n d a n c e d é m o 
c h r é t i e n n e . Le K.W.B. a p p a r a î t en f a i t c o m m e d i s p o n i b l e p o u r un 
r a p p r o c h e m e n t d e t y p e t r ava i l l i s t e , c o m m e celui a u q u e l r ê v e n t les 
C .V .P . - Jonge ren . L ' e n t r é e d e ces d e r n i e r s à la d i r e c t i o n d u C.V.P. 
va-t-el le d o n n e r p l u s d e c o n s i s t a n c e au rêve , ou f audra - t - i l e n c o r e 
u n e l o n g u e p é r i o d e d e d é c a n t a t i o n ? T o u t e s t p o s s i b l e , c a r t o u t e s t 
en p l e i n e m u t a t i o n . Q u o i q u ' i l en so i t , c e t t e i n c e r t i t u d e s u r le p l a n 
d e s s t r u c t u r e s p o l i t i q u e s n ' e m p ê c h e p a s « Raak » d e s ' e x p r i m e r 
avec la p l u s g r a n d e c l a r t é c o n t r e la c o l o n i s a t i o n é c o n o m i q u e d u p a y s 
p a r les E ta t s -Unis . La g r è v e chez F o r d - G e n k , la m e n a c e d e m a i n 
m i s e s u r les A.C.E.C. a m è n e n t le K.W.B. à r é c l a m e r « u n e r é f o r m e 
t o t a l e d e s s t r u c t u r e s », d e m a n i è r e à d o n n e r d e s p o u v o i r s ( d e con
t r ô l e au m o i n s ) a u x t r a v a i l l e u r s , s u r le p l a n d e l ' e n t r e p r i s e n o t a m 
m e n t . 
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L ' u n i v e r s i t é d e Louva in es t auss i en p l e ine f e r m e n t a t i o n an t i 
c l é r i ca l e . Au-delà d u g r a v e c o n t e n t i e u x l i n g u i s t i q u e qu i a m i s aux 
p r i s e s F l a m a n d s et f r a n c o p h o n e s — d e s é v ê q u e s aux é t u d i a n t s en 
p a s s a n t p a r les m i n i s t r e s e t les p a r l e m e n t a i r e s — il n ' e s t p a s pos
s i b l e d e ne p a s vo i r la v o l o n t é d e d é m o c r a t i s a t i o n e t d ' o u v e r t u r e 
d e s é t u d i a n t s c a t h o l i q u e s d e Louva in , n é e r l a n d o p h o n e s e t f r a n c o 
p h o n e s . Le s u j e t m é r i t e r a i t u n e é t u d e à lui s eu l . B o r n o n s - n o u s à 
s o u l i g n e r ici d e u x a s p e c t s d e s c h a n g e m e n t s p r o f o n d s i n t e r v e n u s : 
1 ) le c o n t a c t avec d e s t r a v a i l l e u r s , en p a r t i c u l i e r la p a r t p r i s e p a r 
les é t u d i a n t s f l a m a n d s d e Louva in à la g r è v e d e F o r d ; 2 ) la r e m i s e 
en q u e s t i o n d u p r i n c i p e m ê m e d ' u n e u n i v e r s i t é c o n f e s s i o n n e l l e . Pa r 
ces d e u x a s p e c t s , l ' ac t iv i t é e t la r é f l ex ion d e s u n i v e r s i t a i r e s d e Lou
va in r e j o i g n e n t le r e s t e d u c o u r a n t c a t h o l i q u e qu i r é c u s e les g h e t t o s , 
q u ' i l s s o i e n t soc i aux ou c u l t u r e l s . Mais s'il e s t lo i s ib le aux é t u d i a n t s 
d ' a l l e r se f a i r e m a t r a q u e r à G e n k , p a r s o l i d a r i t é avec les g r é v i s t e s 
d e F o r d , il n ' e s t p a s e n c o r e lo is ib le à la c o m m u n a u t é u n i v e r s i t a i r e 
( e n s u p p o s a n t q u ' e l l e soi t u n a n i m e ) d e d é c r é t e r p é r i m é e l ' un ive r 
s i té c a t h o l i q u e . C a r R o m e n ' e s t p a s d i s p o s é e à a c t e r pa re i l d é c è s , 
e t le c o n c i l e l u i - m ê m e a d o n n é à l ' e n s e i g n e m e n t c o n f e s s i o n n e l ( m o 
d e r n i s é , e t s o u v e n t avec u n e a u d a c e e x e m p l a i r e ) d e s j u s t i f i c a t i o n s 
t h é o l o g i q u e s p o u r se s u r v i v r e . De t o u t e s m a n i è r e s , le d é b a t a u t o u r 
d e la p e r s p e c t i v e d ' u n e n s e i g n e m e n t p l u r a l i s t e e s t d ' o r e s e t d é j à 
o u v e r t . 

S O C I A L I S M E ET P L U R A L I S M E 

« Q u ' o n le veui l le ou n o n , n o u s les c a t h o l i q u e s , n o u s s o u f f r o n s 
à c a u s e d ' u n e é d u c a t i o n s é c u l a i r e , d ' u n e i n s e n s i b i l i t é c a r a c t é r i s t i q u e 
à la p o l i t i q u e . L ' o r d r e p o l i t i q u e d e n o t r e m o n d e o c c i d e n t a l c a p i t a 
l i s te p r e n d p o u r n o u s le v i sage d e « l ' o r d r e n a t u r e l » d e s c h o s e s . 
Le s o c i a l i s m e es t né h o r s d e l 'Eglise, e t m ê m e c o n t r e l 'Eglise, p a r la 
f a u t e d e s a u t r e s s a n s d o u t e , m a i s auss i e t s u r t o u t p a r n o t r e f a u t e . 
C ' e s t p o u r q u o i t o u t c h a n g e m e n t n o u s a p p a r a î t , d a n s le m e i l l e u r d e s 
c a s , c o m m e un p r o b l è m e d ' o r d r e t e c h n i q u e , non c o m m e un a p p e ' 
à la fo i . » 

Ces p h r a s e s son t d u j é s u i t e A n t o n i o Marza I , m e m b r e d u c o m i t é 
d e r é d a c t i o n du m e n s u e l m a d r i l è n e « C u a d e r n o s p a r a el d i a l o g o », 
o ù s ' e s t i n s t a u r é un d i a l o g u e avec les m a r x i s t e s e s p a g n o l s . Elles dé f i 
n i s s e n t f o r t b i en u n e « i n sens ib i l i t é » ( d é j à d é n o n c é e p a r E m m a n u e l 
M o u n i e r ) q u i , chez n o m b r e d e c a t h o l i q u e s d ' E s p a g n e e t d ' a i l l e u r s , 
e s t en t r a i n d e se t r a n s f o r m e r en son c o n t r a i r e . 

Le r e f u s d ' u n « c h r i s t i a n i s m e s o c i o l o g i q u e », la v o l o n t é d ' a s s u 
m e r t o u t e s les c o n s é q u e n c e s d ' u n e foi a d u l t e , m è n e n t aus s i au r e f u s 
d e l ' a p o l i t i s m e t r a d i t i o n n e l . C 'es t le c h a n o i n e H o u t a r t p a r e x e m p l e 
qu i a f f i r m e q u e l ' a p o l i t i s m e n e p e u t s i gn i f i e r q u ' u n e a p p r o b a t i o n 
t a c i t e d e l ' i n j u s t i c e soc ia le . « N o t r e fo i , d i t - i l , d o i t se t r a d u i r e p a r 
un c o m p o r t e m e n t p o l i t i q u e ». Et ce « c o m p o r t e m e n t p o l i t i q u e » 
i m p l i q u e le d e v o i r d ' a u t o c r i t i q u e et d e c r i t i q u e à l ' éga rd d e t o u t 
ce qu i a l i ène l ' h o m m e . 
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N o u s voi là au c œ u r d e l ' aven i r . Au c œ u r d e ce q u ' e n t r e v o y a i t 
d é j à Tog l i a t t i en 1 9 6 3 : « L ' a s p i r a t i o n à u n e soc i é t é soc i a l i s t e p e u t 
n o n s e u l e m e n t se f r a y e r un c h e m i n chez d e s h o m m e s qu i o n t la fo i 
r e l ig ieuse , m a i s u n e te l le a s p i r a t i o n p e u t t r o u v e r un s t i m u l a n t d a n s 
la c o n s c i e n c e re l ig ieuse , e l l e - m ê m e a f f r o n t é e aux p r o b l è m e s d r a m a 
t i q u e s du m o n d e c o n t e m p o r a i n . » T r a d u i t e en l angage Be lg ique -1969 , 
c e t t e c o n s t a t a t i o n q u ' a r e p r i s e p o u r son c o m p t e le Par t i c o m m u n i s t e 
d ' E s p a g n e , s ign i f i e q u e n o u s s o m m e s , non p a s les t é m o i n s , m a i s les 
c o - a c t e u r s d ' u n é v é n e m e n t c o n s i d é r a b l e . Le s e n t i m e n t re l ig ieux es t 
en t r a i n d e d e v e n i r p o u r un n o m b r e c e r t e s l imi té , m a i s p e u t - ê t r e 
décis i f d e c a t h o l i q u e s , u n e r a i s o n d e l u t t e r , aux c ô t é s d e s c o m m u 
n i s t e s e t d e s soc i a l i s t e s , p o u r u n e soc i é t é nouve l l e . Ce qu i inc i t a i t 
h i e r à la r é s i g n a t i o n , d e v i e n t mot i f d e c o m b a t a u j o u r d ' h u i . Les res
s o u r c e s d u m o u v e m e n t r é v o l u t i o n n a i r e s ' a m p l i f i e n t d o n c s ens ib l e 
m e n t . Il d é p e n d d a n s u n e la rge m e s u r e d e s c o m m u n i s t e s q u e ces 
r e s s o u r c e s s o i e n t a p p r é c i é e s à l eur j u s t e v a l e u r , q u ' o n ne les r é d u i s e 
p a s à d e s m a r c h a n d a g e s p a r t i s a n s . « A n o t r e é p o q u e , la p e r s p e c t i v e 
qu i s ' o u v r e à la Be lg ique e s t ce l le d u s o c i a l i s m e . L ' idée en m û r i t . Il 
i m p o r t e m a i n t e n a n t d ' e n d é f i n i r les c o n d i t i o n s , d e p r é c i s e r la vo ie 
b e l g e v e r s le s o c i a l i s m e . Dans n o t r e p a y s , la s o c i é t é s o c i a l i s t e s e r a 
p l u r a l i s t e e t p l e i n e m e n t c o n f o r m e à sa v o c a t i o n d é m o c r a t i q u e e t 
h u m a n i s t e », est-il d i t d a n s les t h è s e s a d o p t é e s en n o v e m b r e 1968 
p a r le 19'" c o n g r è s d u Pa r t i c o m m u n i s t e d e Be lg ique . C e t t e s o c i é t é 
p l u r a l i s t e , d o n t il n ' e x i s t e e n c o r e a u c u n m o d è l e , les c a t h o l i q u e s 
p e u v e n t , en t a n t q u e c a t h o l i q u e s , c o n t r i b u e r à en é l a b o r e r les p l a n s , 
d e c o n c e r t avec les m a r x i s t e s , avec t o u s ceux qu i v e u l e n t , d e t o u t e s 
l eu r s f o r c e s , en f i n i r avec le r é g i m e c a p i t a l i s t e , é l a r g i r e t r é n o v e r la 
d é m o c r a t i e p o u r é d i f i e r u n e d é m o c r a t i e soc ia l i s t e . P o u r r a p p r o c h e r 
c e t t e p e r s p e c t i v e , l ' ob jec t i f n° 1 es t d e r éa l i s e r le r a s s e m b l e m e n t d e 
t o u t e s les f o r c e s p r o g r e s s i s t e s s u r un p r o g r a m m e d i r i g é c o n t r e les 
m o n o p o l e s c a p i t a l i s t e s e t c o n t r e l 'Eta t u n i t a i r e . 
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J E A N T E R F V E 

vers la conférence 
des partis communistes 

A u d é b u t de j u i n , v r a i s e m b l a b l e m e n t le 5 de 
ce mo is , s ' o u v r i r a , à M o s c o u , la C o n f é r e n c e 
i n t e r n a t i o n a l e des Par t is c o m m u n i s t e s et ou
v r ie rs d o n t la p r é p a r a t i o n a r é c l a m é , o n le 
sai t , un long t r a v a i l de p lus d ' u n e année . 
A v ra i d i r e , l ' idée m ê m e de la c o n f é r e n c e re
m o n t e plus lo in encore . Pendant l o n g t e m p s , 
e l le n 'a pu p r e n d r e corps b ien q u e le besoin 
d ' u n e te l le c o n c e r t a t i o n ait é té ressent i p a r 
b e a u c o u p de c o m m u n i s t e s c o m m e u n e néces
sité. D i f f i cu l tés et l en teur de p r é p a r a t i o n on t 
fa i t l ' o b j e t , de toutes p a r t s , de n o m b r e u s e s 
s u p p u t a t i o n s . Ce q u i est sûr , c 'est q u e les 
c o m m u n i s t e s de n o t r e pays p a r t i c i p e n t à la 
r e n c o n t r e de M o s c o u , c o m m e ils on t p a r t i c i p é 
à sa phase p r é p a r a t o i r e , sans r i e n i g n o r e r des 
d i f f i c u l t é s q u i subsistent . I ls sont p r o f o n d é 
m e n t conva incus q u e leur e n g a g e m e n t in te r 
na t iona l i s te se t r o u v e en e n t i è r e c o n c o r d a n c e 
avec les responsabi l i tés qu ' i l s a s s u m e n t d a n s 
leur c o m b a t p o l i t i q u e sur le t e r r a i n n a t i o n a l . 

P O U R Q U O I C E T T E R E N C O N T R E ? 

L a m a r c h e d e l ' h i s t o i r e s ' a c c é l è r e , la p o u s s é e d e l a r é v o l u t i o n s c i e n t i 
f i q u e e t t e c h n i q u e se f a i t p l u s p r e s s a n t e , l es risques d ' u n e t r o i s i è m e g u e r r e 
m o n d i a l e , q u a l i t a t i v e m e n t d i f f é r e n t e d e la p r e m i è r e e t d e la d e u x i è m e — 
e n r a i s o n d e l ' e x i s t e n c e d e s a r m e s d e d e s t r u c t i o n m a s s i v e — s o n t p e r p é 
t u e l l e m e n t p r é s e n t s , l a l u t t e d e s c l a s ses à l ' é c h e l o n i n t e r n a t i o n a l o p p o s a n t , 
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sur plusieurs f ron t s , l ' impérialisme et les forces diverses du socialisme ne 
s'apaise pas. A u contraire . 

Dès lors, il f a u t vér i f ier et met t re à jour , à la lumière des événements 
et des t r ans fo rmat ions survenus au cours des dix dernières années, les a n a ' 
lyses auxquelles il f u t procédé lors des conférences internat ionales de 
1957 et 1960. Leurs conclusions et les objectifs de lut te qui en décou
laient doivent être adaptés au présent . 

L'obstacle pr incipal à une tenue plus rap ide de l 'actuelle conférence 
a été l ' aggravat ion des divergences internes d u mouvement communis te 
in te rna t iona l sur des quest ions essentielles. Ces divergences ont pris u n e 
fo rme aiguë dans les opposit ions qui se sont développées en t re les posi
t ions du Par t i communis te chinois et celles du Par t i communis te de 
l 'U.R.S .S . et de la p lupa r t des autres par t is communistes. Des tentat ives 
ont été faites pou r les réduire . Elles n 'on t pas réussi. Les opposit ions .se 
sont au cont ra i re appro fond ies et ont débouché sur une r u p t u r e de fa i t . 
C e t é ta t de tension a eu inévi tablement des répercussions sérieuses à l ' in
tér ieur de tou t le mouvement . Il a aussi créé une s i tuat ion de périls 
nouvelle dans le cadre d ' une conjonc ture in ternat ionale devenue plus 
tendue à la suite des actes agressifs de l ' impérialisme. Il a engendré en 
out re une cer taine diversif icat ion dans les a t t i tudes adoptées à l 'égard de 
l 'or ienta t ion du par t i communis te chinois. La préoccupat ion dominan te de 
ne pas déboucher sur une r u p t u r e consommée et, moins encore sur u n e 
« excommunicat ion », a pesé sur la p répara t ion d ' u n e nouvelle rencont re 
in ternat ionale dans la mesure où celle-ci pouvai t appara î t re comme com
por tan t ces risques. 

Il serait f aux , toutefois , de ramener la problémat ique des d i f f icu l tés 
actuelles de la synthèse de l 'expérience du mouvement communis te inter
nat ional à la seule quest ion chinoise. 

Des diversités d 'opin ion et même des opposit ions sont apparues sur 
une série d ' au t res points. Appréc ia t ions d i f fé ren tes sur la concept ion de 
la coexistence pac i f ique et de ses perspectives révolut ionnaires , sur les 
formes de la lu t te pou r la l ibération et l ' indépendance dans les pays dits 
du « Tie rs monde », sur les relations en t re les notions de souveraineté 
des Eta ts et d ' in ternat ional isme prolétar ien, sur les distorsions possibles 
en t re les positions d 'E t a t et les positions de partis . 

T o u t e s ces questions, dans la mesure où elles n 'on t pas été élucidées, 
ont re ta rdé le pro je t de réuni r une conférence internat ionale . Elles expli
quen t les hésitations. Celles-ci, en passe d 'ê t re levées en févr ier 1968, 
resurgi rent , avec une part icul ière acuité, après l ' in tervent ion des 5 pays 
du Pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie, a jou tan t aux problèmes déjà 
posés de nouvelles in terrogat ions et des jugements contraires sur les 
mêmes événements . 

L 'é tape de la p répara t ion de la conférence était , à cette époque, 
entamée. Si elle s'est poursuivie, par un chemin tourmenté , c'est assuré
ment parce que le plus g rand nombre des par t is communistes engagés 
dans le processus complexe de recherche de l 'uni té d 'act ion ont estimé 
que les di f f icul tés , même si elles étaient aggravées par u n élément nou
veau, devaient être surmontées en raison de la si tuat ion de périls à 
l 'échelle du monde. 
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L ' O R D R E D U JOUR 

A la première réunion de la Commission consul ta t ive qui s'est t enue 
à Budapest , en février 1968, sur le premier point mis en discussion 
— celui même de l ' oppor tun i té d ' une conférence — l 'accord f u t assez 
aisément réalisé. Il est appa ru que, compte tenu de la s i tuat ion pol i t ique 
générale, sa convocation correspondai t à un besoin. Mais quel serait son 
ordre du jour ? Ce t t e quest ion permi t de cerner les obstacles. Fallait-il 
rédui re cet ordre du jour à la seule quest ion — une des clés, il est vrai , 
de la lu t te contre l 'agression impérialiste — du V i e t n a m ? O u bien, à 
l 'opposé, aborder toutes les quest ion sur lesquelles existaient des points 
de divergence préoccupants ? 

La proposi t ion f ina lement adoptée, après une très large discussion, 
f u t celle d ' u n examen général axé sur les tâches actuelles de la lu t te anti
impérialiste. Ce t t e proposi t ion f u t soutenue par les communistes belges. 

La stricte précision de cet ordre du jour n 'a r ien de c o m m u n avec 
une l imitat ion arbi t raire de l 'éventail des problèmes à inventor ier . 

La lut te concrète est tou jours la tâche pr ior i ta i re . Il s 'agit au jour 
d 'hu i de vinculer l 'agressivité de l ' impérialisme, de l 'empêcher de repren
dre, dangereusement , dans la poli t ique mondiale , pa r le biais de guerres 
locales no tamment , l ' init iative qu'i l a globalement perdue , de le cont ra in
dre à accepter des formes organisées de coexistence pac i f ique et d ' abandon 
de la course aux armements , seuls moyens d 'empêcher le déclenchement 
d ' u n e troisième guer re mondiale. 

O r , la communau té de vue des part is communistes sur cet objectif 
demande , au-delà de leur accord fondamenta l , d 'ê t re sou tenue par u n e 
meilleure coordinat ion de leurs activités susceptible de leur impr imer un 
élan plus of fens i f . L 'en tente dans l 'action créerai t à son tou r des condi
t ions plus favorables à l 'examen des oppositions et divergences. 

Les communistes belges désirent aborder, sans réticence, l ' é tude minu
tieuse des phénomènes négat i fs qui se sont développés dans le mouvement 
communis te internat ional . Ils ne perdent pas de vue, cependan t , que 
ceux-ci se sont produi ts dans le contexte d ' u n aiguisement des a f f r o n t e 
ments de classes. Leur opt ion dépasse donc largement la préoccupat ion 
tac t ique just if iée de ne pas o f f r i r d 'ouver tu re à l 'ennemi, 

R E M O N T E R A LA S O U R C E 

Surmon te r les opposit ions et les divergences, cela ne peu t se faire ' , 
sans une prospect ion en p r o f o n d e u r de leurs sources réelles, objectives et 
subjectives. Leur fo rmat ion est inséparable des évolutions par t icul ières qui»-' 
se sont déroulées dans un to r ren t d 'événements qui ont por té au jour des 
s i tuat ions originales et celles-ci doivent être éclairées par une analyse 
marxis te appropr iée . 

A la d i f fé rence de ce qui f u t dans la période de la III" In terna t io
nale, les par t is communistes ne sont plus un iquemen t des avant-gardes 
révolut ionnaires en lut te contre un capi tahsme t enan t sol idement les rênes 
du pouvoir . 

Plusieurs d ' en t re eux, parmi les plus grands, assument la tâche 
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d 'organiser leurs pays selon les règles et les lois du socialisme. Le socia ' 
lisme est devenu u n système s ' é tendant à u n ensemble de pays qu i ont 
en t re eux des r appor t s d ' u n type par t icul ier en voie de construct ion. Il 
doit fa i re face à des problèmes nés du développement inégal de ces pays. 
Ses responsabilités à l 'échelle mondiale se sont accrues et se sont modi
fiées. 

D e nombreux par t is communistes se sont implantés p r o f o n d é m e n t 
dans la vie nat ionale. Ils mènen t leur combat anticapital iste sur ce te r ra in 
et accomplissent leur fonc t ion internat ional is te dans des formes a p p r o ' 
priées à leurs condit ions particulières. 

L 'éc la tement du colonialisme classique, l ' ampleur du mouvement pour 
l ' indépendance nat ionale, le néocolonialisme ont créé dans une vaste zone 
u n é ta t de choses m o u v a n t et complexe au sein duquel la l ibérat ion des 
forces progressistes revêt des aspects inat tendus . 

L ' a f f r o n t e m e n t de classes et les pressions de l ' impérialisme sont res ' 
senties de manières fo r t d i f fé ren tes dans chacun de ces secteurs. Les 
ripostes à ces pressions y p rennen t nécessairement des formes nouvelles et 
part iculières. 

La mult ipl ici té , la diversité et la nouveauté des problèmes en t ra înen t 
nécessairement recherches, hésitations, t â tonnements et même erreurs . 

Il s 'ensuit inévi tablement opinions, jugements d i f f é ren t s à l 'égard 
d ' u n même objet. 

C e t t e diversité n 'a rien de négat i f . Elle est le ref le t même de la vie. 
C 'es t précisément la con f ron ta t ion ordonnée des vues d i f férentes , par fo is 
même opposées, qui permet de dégager l 'or ienta t ion juste, la solution 
valable, la l igne d 'act ion eff icace. 

C e t t e conf ron ta t ion , nécessaire au sein d ' u n par t i , doit pouvoir se 
mener également dans le cadre du mouvement communis te in ternat ional , 
la somme des connaissances et des expériences communes a idant chacun à 
voir plus clair et à t rouver les solutions les meilleures. 

U N O U T I L DE T R A V A I L 

U n e quest ion se pose : le mouvement communis te in ternat ional a-t-il 
t rouvé des normes de fonc t ionnement adéquats aux besoins actuels ? 

D e la dissolution de l ' In ternat ionale communiste , de celle du Bureau 
d ' I n fo rma t ion , des indicat ions du XX"' Congrès du Par t i communis te de 
l 'Un ion Soviét ique et de la Confé rence des 81 re je tan t la not ion d ' un 
« par t i guide », s'est dégagée progressivement une notion fondamen ta l e : 
la recherche de l 'un i té dans la diversité comme ins t rument d ' u n e harmoni
sation de l ' au tonomie des par t is communistes avec le respect des obliga
tions collectives résul tant de l ' internat ional isme. Ce t t e not ion a besoin 
d 'ê t re précisée, approfondie , concrétisée. En t r e un proje t théor ique et sa 
réalisation concrète, il reste u n espace où la lut te en t re l 'ancien et le 
nouveau se mène au tou r de s t ruc tures qui, pour avoir été utiles, indispen
sables même, con t inuen t à avoir u n poids excessif et f r e inen t le dégage
ment de formes nouvelles. 
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A ce propos, il f a u t souligner que le mode de p répa ra t ion de la 
C o n f é r e n c e actuelle doit ê tre considéré comme une cont r ibu t ion valable 
et uti le au renouveau des méthodes. 

Dès la première réunion de la Commission de consul ta t ion, l 'accent 
a été mis sur l 'organisat ion d ' u n travail collectif très poussé, sur la garan
tie d 'égali té de tous les par t ic ipants , sur les possibilités d 'expression corn-
plète de points de vue respectifs. 

Commission prépara to i re et G r o u p e de travail f u r e n t ouver ts à tous. 
Envi ron 50 par t is y ont e f fec t ivement part icipé. U n seul collège restreint : 
le g roupe de rédact ion des textes de base des discussions. La Commission 
p répara to i re a décidé d 'envoyer le proje t de document à chaque par t i en 
vue d ' u n e discussion appro fond ie devant son Comi té central . Les amen
dements des Comités cen t raux seront examinés dans la dernière réun ion 
de la Commission prépara to i re avant l ' ouver ture de la Confé rence . Tou te 
fois, la Commission n 'a aucun pouvoir de décision. C 'es t la C o n f é r e n c e 
elle-même qui, après les débats, donnera aux documents leur fo rme défi
nitive. La possibilité a été donnée à tous les par t i s communis tes et 
ouvriers de p rendre par t à la p répara t ion et à la C o n f é r e n c e plénière. 
T o u s ont reçu les documents in t roduct i fs . 

Sur le r e f u s des positions discriminatoires, ce passage du document 
p répara to i re est pa r fa i t emen t clair : 

« Les par t ic ipants à la Confé rence considèrent celle-ci comme 
u n e é tape impor tan te sur la voie qui mène vers l 'un i té du Mouve
men t Communis t e mondial . Les par t is représentés à la C o n f é r e n c e 
considèrent que l 'absence de certains part is ne doit pas po r t e r a t te in te 
aux relations f ra ternel les de tous les part is communistes sans excep
tion et à leur coopérat ion. Ils sont résolus à condui re des lut tes 
communes contre l ' impérialisme et pour les buts communs du mou
vement ouvrier in ternat ional avec tous les part is f rè res y compris 
avec ceux qui ne sont pas représentés à la C o n f é r e n c e ». 

Il est certain que la par t ic ipat ion à la Con fé r ence sera impor tan te . 
Soixante-six à soixante-huit par t is ont été associés aux t r avaux prélimi
naires. P a r m i les absents : des part is v ivant dans l'illégalité, d ' au t r e s avec 
lesquels u n contact régulier n 'a pu être assuré. Deux abstentions on t été 
justif iées par des raisons étrangères à tou te opposit ion, celles du Par t i du 
Trava i l de Corée et celle du Par t i des Travai l leurs du 'Vietnam. U n par t i 
demeure dans l 'expectative ; quat re , pour des raisons diverses, on t fa i t 
savoir qu' i ls ne seraient pas présents à Moscou. Le Pa r t i Commun i s t e 
chinois et le Par t i Communis t e albanais par contre ont adopte une atti
tude d'hosti l i té ouverte . 

La l imitation délibérée de l 'ordre du jour n 'a pas empêché u n e ana
lyse générale de la si tuat ion mondiale, la recherche d 'object i fs de lut te 
précis cor respondant à la s i tuat ion présente, l 'échange de vues sur les 
normes actuelles des rappor t s en t re les par t is communistes. 

T o u t ceci a présenté les caractères d ' une discussion réelle, d ' u n débat 
serré, par fo is même très t endu . 

Il reste que, dans l 'ensemble, les part is réunis à la confé rence prépa-
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ratoire de Budapes t ont fou rn i la p reuve de leur matur i t é et de leur 
sens des responsabilités. La démonst ra t ion a été fa i te que, nonobstant les 
divergences et l ' impossibilité de les résoudre toutes, ce qu i un i t les com-
munistes est resté plus fo r t que ce qui les sépare ; et ceci leur donne la 
possibilité de t rouver des solutions communes, imparfa i tes encore, mais 
qui , empêchan t les cassures, pe rmet ten t d'aller plus loin. 

Ceci dit, le p ro je t de document soumis aux Comités cen t raux est 
loin d ' a t t e ind re à la perfect ion. Il laisse subsister des in ter rogat ions ; il 
por te la m a r q u e de la recherche du compromis acceptable et nécessaire. 
Mais il cont ient la promesse d ' une é tape impor tan te vers une plus g rande 
cohésion des forces d u socialisme. 

L ' O P T I O N DES C O M M U N I S T E S B E L G E S 

C'es t assurément dans cette (îptique que les communistes belges l 'ont 
examiné et adopté. La délégation du P .C.B. a part ic ipé à tous les t r avaux 
prépara to i res de la Confé rence . Son Bureau poli t ique et la Commission 
des A f f a i r e s é t rangères de son Comi té central ont é tudié avec soin le 
pro je t de document . Remis aux membres du Comi té central , il a é té 
la rgement discuté à la session des 3 et 4 mai. 

Il est uti le de rappeler que celle-ci a approuvé le pro je t par la réso
lut ion suivante , votée à l 'unanimi té moins une abstention : 

« Le Comi té central du Par t i communis te de Belgique adopte 
les object ifs et les principes contenus dans le pro je t de déclarat ion 
soumis à la conférence in ternat ionale des par t is communistes et 
ouvriers. 

» C e t t e position n 'exclut pas certaines cri t iques que le Comi t é 
central se réserve de formuler . 

» Les pr incipes du pro je t de déclarat ion se re t rouven t à la base 
des décisions des Congrès d u Pa r t i communis te de Belgique. Le 
Comi t é central considère que le respect de ces principes const i tue un 
devoir pour tous les par t is communistes et ouvriers. 

» Il charge ses délégués qui assisteront à la C o n f é r e n c e de 
dé fend re des proposi t ions ayant pou r bu t de facil i ter le regroupe
men t de toutes les forces de paix et de toutes les forces ant i - impéria
listes. 

» Il leur donne manda t de dé fendre un proje t de con t inuer 
u l té r ieurement la discussion en t re les par t is en vue de procéder à 
l 'analyse concrète des si tuations concrètes qui p rovoquen t des diver
gences durables dans le mouvement communis te in ternat ional et dans 
le mouvemen t général pour la paix et la démocrat ie . 

» Il décide de renforcer ses liens internat ionalis tes avec tous les 
par t i s communistes et ouvriers, y compris ceux qui ne seront pas 
représentés à la Confé rence . 

» Le Comi t é central décide que l ' in tervent ion de sa délégation 
à la C o n f é r e n c e de Moscou sera publiée. » 

L ' e f f o r t des communistes belges s ' inspirera donc du souci essentiel de 
tou t fa i re p o u r faci l i ter le r egroupement des forces de paix et de toutes 
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les forces anti-impérialistes. Dans ce sens, et a f in d 'évi ter tou t r e t a rd dans 
cette tâche, ils poursu ivront la discussion sur les problèmes du mouvemen t 
communis te avec la préoccupat ion d ' appo r t e r une cont r ibu t ion active et 
au tonome à la reconst i tut ion de l 'uni té de vues des par t i s communistes , 
p a r l 'é l imination pat iente et progressive des divergences. Ils ne considèrent 
pas, en e f fe t , les divergences comme inévitables, et moins encore comme 
nécessaires. Ils ne les considèrent pas non plus comme s implement passa
gères ou négligeables ni comme susceptibles d ' ê t re écartées sans u n débat 
serré et sérieux. Mais ils en tenden t mener celui-ci avec esprit de responsa
bilité, selon la méthode de l 'analyse concrète des fai ts concrets dans tou te 
leur complexité réelle. C a r ils pensent que la diversité des posit ions 
— qui est ref le t de la diversité des si tuations et condi t ion de la recherche 
pe rmanen t e en vue de l ' adapta t ion de la théorie et de la p r a t i que aux 
réalités en même temps que r e f u s du dogmatisme — doit tou te fo i s pou
voir déboucher non sur des opposit ions stériles mais sur des synthèses 
génératr ices d 'act ion. 

A t t a c h é s p r o f o n d é m e n t au mouvement communis te in ternat ional , 
lorsqu'i ls se t rouven t en désaccord avec certaines orientat ions, lorsque des 
actes de par t is f rè res leur semblent en cont radic t ion avec la théorie et les 
objectifs du mouvement , c'est de l ' in tér ieur qu' i ls combat tent . Ils ne 
croient ni à la ver tu ni à l 'uti l i té des scissions. 

Ils voient clairement l 'usage que les adversaires de classe voudra ien t 
fa i re de certaines déficiences. Mais ils savent que le danger ne vient pas 
seulement des ennemis avérés. 

Ils sont l 'objet de sollicitations venan t d 'hommes et d 'organisat ions, 
avec lesquels, sur le ter ra in national , ils mènen t des actions et qui sont 
des alliés honnêtes dans la lut te anti-impérialiste, dans le combat p o u r la 
paix. En présence des diff icul tés actuelles, ceux-ci ne sont pas loin d'exi
ger comme un test de l ' intégri té poli t ique des communistes u n détache
ment de leur pa r t du mouvement communis te in ternat ional . Ils doivent 
savoir que les communistes ne céderont pas d ' u n mil l imètre sur ce po in t 
et qu' i ls s 'expl iquent à ce suje t en toute net teté . La lu t te pour empêcher 
le déchaînement d ' une troisième guerre mondiale peut ê t re victorieuse. 
Elle réclame, toutefois , un e f f o r t plus g rand et convergent de toutes les 
forces paci f iques du monde. Parmi celles-ci, le mouvement communis te 
occupe une position dé te rminante et telle que rien ne peu t être en t repr i s 
sans lui. Dès lors, ce que les alliés sont en droi t d 'exiger des communistes , 
ce n 'est certes pas un dis tancement mais, au contra i re , u n e f f o r t consé
quen t , de l ' in tér ieur du mouvement , pour mul t ip l ier sa capaci té d ' ini t ia
tives en f aveur de la paix. 

Les communistes belges i ront à Moscou avec l 'acquis des t r avaux de 
leur X I X " Congrès . 

Ils reconnaissent dans le proje t de document de la C o n f é r e n c e des 
éléments essentiels de leur p ropre analyse du r appor t actuel des forces 
dans le monde sur laquelle ils fonden t leur conviction que la gue r re est 
cvitablc, que la coexistence pac i f ique en t re Eta ts à systèmes sociaux d i f fé
rents n ' a f fa ib l i t ni l 'élan de la lut te des classes, ni le combat des peuples 
pou r leur indépendance . Ils y re t rouven t leur conviction qu ' i l f a u t accen-
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t ue r les e f fo r t s pou r la dissolution des blocs militaires, pour l 'établisse' 
ment d ' u n système eff icace de sécurité en Europe et, dans cette direction, 
pour la mise en œuvre d ' u n e contr ibut ion hardie de la Belgique à la 
détente . 

Ils sont d 'accord sur l 'obligation pressante de p rendre et de fa i re 
p r e n d r e conscience du fa i t que l 'évitablité de la guer re dépend d 'une 
activité plus décidée des forces pacif iques et de leur vigilance plus aiguë 
vis-à'vis de toutes les menées impérialistes. 

Ils app rouven t l 'appel à lu t te r contre le déclenchement des guerres 
locales — que l ' impérialisme tend à mul t ipier à dé f au t d 'oser p r e n d r e le 
r isque d ' u n e guer re générale — contre les derniers foyers du colonialisme 
et cont re la relève néocolonialiste. 

Ils se réjouissent de la condamnat ion renouvelée de l 'idéologie et de 
la p ra t ique inhumaines du racisme. Ils saluent l ' impor tance accordée par 
le proje t de document à la quest ion de la démocrat isat ion de plus en 
plus p r o f o n d e de tous les aspects de la vie sociale. 

Tou te fo i s , ils fo rmulen t un ensemble de réserves et de crit iques. Ces 
cri t iques por t en t moins sur des détails que sur diverses or ientat ions du 
document prépara to i re . 

L 'analyse de l ' impérialisme y appara î t comme t rop générale et sur
tout comme superficiel le et schématique. 

Il y m a n q u e une recherche systématique des éléments nouveaux inter-
venus au cours de ces dernières années, non seulement de leur appar i t ion 
mais des causes qui les ont provoquées. O r dans la dé te rmina t ion d ' u n e 
tact ique anti- impérial iste adaptée à la s i tuat ion présente, ce sont les trans
format ions et les causes des t rans format ions qui const i tuent la base essen
tielle d ' u n e ligne d 'ac t ion appropr iée . 

C 'es t par r appo r t à elles et en fonct ion d'elles que seront t rouvées 
les formes et les méthodes de lut te qui y correspondent . 

N o u s pensons par exemple à l 'échec très grave subi pa r l ' impéria
lisme américain au V ie tnam. Quel les sont les causes de cette défa i te ? 
Quel le por tée exemplat ive peuvent-elles avoir pour la lu t te anti- impéria
liste en d ' au t res lieux ? N o u s pensons aussi à la chute du Généra l 
de Gaul le dans sa signif icat ion de l iquidat ion du pouvoir personnel . Le 
gaullisme est u n phénomène typ ique des e f fo r t s tentés pa r la bourgeoisie 
pou r garder en main un pouvoir qui lui échappe. Il est une fo rme infini
ment plus per fec t ionnée et plus subtile que le recours au fascisme utilisé 
dans l 'entre-deux-guerres . Et cependant cette fo rme ne parv ient pas à se 
main ten i r , comme elle ne parv ient guère à se t ransposer en d ' au t res 
endroits . Pourquo i ? Quel les leçons peut-on en ret i rer ? N o u s pour r ions 
aisément t rouver d ' au t res exemples. 

Le compor tement de l 'adversaire a besoin d 'ê t re soumis à une analyse 
marxiste véritable, sans fards , t enan t compte des éléments positifs et 
négat ifs . Si l 'on n 'y procède pas, les formes et méthodes d 'ac t ion propo
sées r isquent d ' ê t re inadéquates et pa r conséquent inefficaces. 

Ce t t e r emarque est également valable pour les passages relat ifs à 
l 'évaluat ion des forces anti-impérialistes. 
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Il nous semble que là aussi dominent certaines tendances volonta
ristes, des appréciat ions en surface. 

Ces lacunes apparaissent dans l 'examen des problèmes du Tie rs 
M o n d e où les succès des poussées néocolonialistes qui m a r q u e n t ces der
nières années sont insuf isamment analysés. O r , sans cet te analyse serrée, 
quelles perspectives de lut te concrètes peut -on valablement t racer ? 

N o u s croyons aussi qu ' on ne tire pas tous les enseignements des 
t r ans fo rmat ions in tervenues dans la lu t te du mouvement ouvr ier dans 
cer ta ins pays capitalistes avancés. N o u s pensons par exemple à la situa
t ion en Espagne ou les méthodes de lut te , les systèmes d 'al l iances on t pris 
des formes nouvelles, qui ont pour l 'ensemble du mouvement u n e valeur 
éducat ive de premier ordre. Q u a n t aux pays socialistes, il est peu procédé 
à l 'examen des modif icat ions in tervenues dans les formes in ternes de leur 
développement , des problèmes nouveaux qu'elles ont fa i t naî t re , des d i f f i 
cultés qui ont pu en résulter et des moyens mis en œuvre pour les sur
monter . 

Ces quest ions ont une importance très g rande p o u r l 'ensemble du 
mouvement et ont une incidence directe sur les possibilités de consolider 
et d 'é largir le f r o n t anti-impérialiste. L 'a t t rac t ion exercée pa r le socialisme 
sur l 'ensemble des couches antimonopolistes et plus spécialement sur la 
jeunesse est fonc t ion de l ' ap t i tude qu' i l mont re à su rmonte r les d i f f icul tés 
et à ins taurer u n système de vie réellement appropr ié au déve loppement 
nouveau des forces productives. 

V o y o n s en f in q u ' u n e analyse autocr i t ique des fléchissements de 
l 'un i té du mouvement communis te in ternat ional et des crises qui l 'ont 
traversées et le t raversent encore est à peine esquissée. O n les aperçoi t 
plus ou moins à t ravers des polémiques voilées sans que soit amorcé u n 
examen objectif des situations. O n peut accepter q u ' a u s tade actuel les 
analyses en p r o f o n d e u r ne soient guère possibles. Mais il n 'est pas juste 
que les conséquences négatives de ces si tuations apparaissent comme quasi 
inexistantes q u a n d on fai t le tableau des forces sur lesquelles on peu t 
p r e n d r e appu i dans la lu t te contre l ' impérialisme. 

N o u s pensons que ces cri t iques du document p répara to i re devra ient 
ê t re por tées devant la conférence elle-même. 

T o u t d ' abord parce qu' i l est mauvais et dangereux de vivre sur des 
équivoques. N o u s avons des responsabilités non seulement vis-à-vis de nos 
propres par t is mais vis-à-vis de tous ceux que nous nous proposons d 'en
t ra îner avec nous dans u n mouvement anti- impérialiste élargi et renforcé . 

Le texte de dépar t est susceptible d 'ê t re amendé, des imperfec t ions 
peuven t être éliminées, des lacunes comblées. 

P o u r cela il est indispensable que la conférence plénière sache claire
ment ce que chacun considère comme insuff i sant ou criticable. 

Ces cri t iques engendre ron t nécessairement des controverses. 
Il est cer ta in que toutes les diversités d 'opin ion ne seront pas sur

montées et que, sur divers points, des compromis temporai res devron t ê t re 
t rouvés. C 'es t la rançon de l 'uni té dans la diversité don t nous devons 
fa i re progressivement l 'apprentissage. 
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Dans la s i tuat ion actuelle du mouvement communis te et ouvr ier 
in ternat ional , l 'é laborat ion du dernier chapi t re d u document p répara to i re 
relatif aux r appor t s en t re par t is et à la créat ion des condit ions du r é t a ' 
blissement et du renforcement de l 'uni té apparaissait comme le plus d i f f i ' 
cilc et le plus délicat. 

Il r isquai t de p rovoquer d 'âpres controverses. 

N o u s pensons que la méthode utilisée est la meilleure. 

Sans taire l 'existence des divergences, sans dissimuler les d i f f icul tés 
sérieuses apparues à l ' in tér ieur du mouvement , on s'est gardé d ' en fa i re 
l ' inventa i re et encore moins l 'analyse. 

O n s'est borné à repréciser avec g rand soin quelles devaient ê t re les 
normes des rappor t s en t re par t is et comment devaient être conciliés les 
impéra t i f s s imultanés de l ' au tonomie et de l ' indépendance de chaque par t i 
et de leurs responsabilités vis-à-vis de l 'ensemble du mouvement . 

D ' a u t r e pa r t , on a rappelé les méthodes qui semblaient les plus 
susceptibles de permet t re de surmonter les divergences durables. 

U n accord renouvelé sur ces deux points au cours de la C o n f é r e n c e 
de Moscou est dans le moment présent d ' une extrême importance. 

C h a q u e par t i sera garan t du respect des engagements pris qui , comme 
le dit la résolut ion du Comi té central , consti tue un devoir pour tous 
les par t is communistes et ouvriers. 

C 'es t ce qui appara î t comme possible à l 'é tape actuelle. 

Il ne peut toutefois être quest ion d 'en rester là. 

Les normes des rappor t s ent re par t is é tan t admises par tous, il f a u d r a 
en t r ep rendre le règlement des divergences qui subsistent à l ' in tér ieur du 
mouvement . 

Ceci impl iquera un t rès g rand e f f o r t po r t an t à la fois sur l 'analyse 
minut ieuse des si tuations qui ont donné naissance à chacune des diver
gences et sur le con tenu réel de celles-ci. Cela réclamera une uti l isat ion 
constante de l ' autocr i t ique et la recherche de méthodes de discussion 
appropriées . 

C e travai l indispensable conduira à rétablir sur des bases solides 
l 'uni té du mouvement . Il aidera celui-ci à adap te r ses méthodes de fonc
t ionnement aux si tuat ions nouvelles en présence desquelles il se t rouve et 
à combler certains re ta rds du développement de la pensée collective du 
mouvement communis te mondial . 
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J A C Q U E S M O I N S 

europe des travailleurs? 

U n e observation superficielle pour ra i t fa i re croire que la crise des 
inst i tut ions européennes , l ' incer t i tude de leur avenir , les d i f f icu l tés ren-
contrées pa r les divers Eta ts européens membres de l 'alliance a t lan t ique 
p o u r se me t t r e d 'accord sur une poli t ique commune const i tuent le début 
d ' u n e crise p r o f o n d e et la f in d ' u n songe creux. 

Lorsqu 'on étudie les problèmes liés à l 'avenir des inst i tut ions de la 
C .E .E . , l ' ent rée de la Grande-Bre tagne dans le M a r c h é c o m m u n ( E u r o p e 
des patries, Europe des régions, e tc . ) , il ne f a u t pas pe rdre de vue u n e 
réalité incontestable : Vévolution irréversible vers de grands ensembles 
économiques, qui caractérise no t re époque. 

Sous la pression des changements technologiques, des exigences du 
marché mondial et de la concurrence internat ionale , la central isat ion 
f inancière , la concentra t ion industrielle s 'accélèrent. 

Les groupes monopolistes les plus puissants évincent du marché de 
nombreuses pet i tes et moyennes entreprises, les absorbent . C e phénomène 
s 'é tend même à de puissantes sociétés rivales. 

Ce t t e concent ra t ion correspond à des nécessités objectives mais, du 
fa i t qu 'el le s 'accomplit sous la direction et au p ro f i t des monopoles natio
naux et in te rna t ionaux, elle s 'accompagne d ' une aggravat ion des déséqui
libres en t re branches industrielles, en t re l ' indust r ie et l ' agr icul ture , en t re 
les régions. 

E m p r i s e des m o n o p o l e s 

Le par t i communis te a dénoncé, à juste t i t re, l 'emprise des monopoles 
sur la vie économique de not re pays et, plus généra lement , il a souligné 
q u e l 'Eu rope des six étai t appa rue comme u n e créat ion des monopoles, 
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dictée p a r leurs intérêts fondamen taux , qu'el le étai t née avec le déve
loppement de la pol i t ique des blocs. 

Dans des condi t ions parfo is difficiles, il a combat tu les illusions 
ent re tenues , no t ammen t pa r nombre de dir igeants sociaux démocrates, 
sur la créat ion et le développement du marché commun qui , à les en 
croire, appor te ra i t la démocrat ie économique et la prospér i té pour tous. 

Dix ans plus t a rd , il appara î t évident que la réalisation de grands 
ensembles économiques, la réorganisat ion des techniques, les t r a n s f o r m a ' 
t iens économiques p ro fondes n 'é l iminent pas les contradict ions de not re 
société, bien au contrai re . La dominat ion des monopoles sur l 'économie 
des six pays du M a r c h é commun est plus fo r te ma in tenan t qu ' i l y a 
dix ans, la législation ant i ' car te l a échoué, de vieux déséquilibres se sont 
accentués, de nouveaux apparaissent et, d ' u n e manière générale, le niveau 
de l 'emploi ne r épond pas aux exigences. 

La pol i t ique économique de la communau té reste dominée pa r la 
p r é t endue eff icaci té de l 'économie libérale qui fa i t naî t re des déséquilibres 
économiques et sociaux dans chaque pays concerné. Il f a u t y a jou te r 
l ' in tervent ion de capi taux américains, sur tou t dans les secteurs de pointe , 
d ' avant -garde . 

Ma i s les aspects négat i fs ne doivent pas fa i re pe rdre de vue la 
réali té de la const ruct ion d ' u n puissant et vaste ensemble économique, 
dominé pa r les monopoles. L 'un ion douanière des six est réalisée, la 
C .E .E . a adop té des règlements impor tan ts en mat ière de pol i t ique corn-
merciale et agricole. 

R e t a r d d e l ' E u r o p e Socia le 

L ' E u r o p e sociale r e t a rde s ingul ièrement sur l 'Europe économique. La 
démonst ra t ion est aisée. Les object ifs de progrès social indiqués en des 
formes souvent déclamatoires par le t ra i té de Rome n 'on t pas é té at teints , 
les poli t iques économiques se sont en fa i t coordonnées en t re les gouver-
nements et en t re les groupes monopolistes dans le seul intérêt de ceux-ci. 

C 'es t ainsi que l 'harmonisat ion des législations sociales piét ine, la 
bureaucra t ie grossit au niveau des inst i tut ions communauta i res et les dis
positions sociales n ' avancen t guère malgré l 'avalanche de documents , 
d ' é tudes et de circulaires. ( V o i r par exemple la lenteur avec laquelle 
s ' inscrit dans la réali té le pr incipe de l 'égalité des salaires en t re hommes 
et femmes proclamé dans l 'article 119 du t rai té , voir les d i f f icul tés d 'ap
plication du règlement sur la libre circulation des travail leurs présenté au 
conseil le 29 juillet 68 qui suscite des problèmes et crée de nouvelles 
barr ières en t re t ravai l leurs é t rangers , même si certains résultats ont été 
a t te in ts dans ce domaine l imité) . 

N o t r e propos n 'est pas de dresser l ' inventaire des carences mais de 
rechercher les causes de ce re ta rd « social » que tout le monde souligne 
main tenan t . 

Elles nous paraissent de deux ordres. 

Causes d u r e t a r d 

1. Puissance des monopoles au niveau de la C.E.E. 
Les monopoles fon t évidemment passer les préoccupat ions stricte-
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ment économiques, les impérat i fs de p ro f i t avant tou te au t r e considéra
t ion, au nom de l 'eff icaci té et de la compéti t ivi té face au dé f i améri
cain, etc. 

Ils disposent également de puissants groupes de pression qui agissent 
en direct ion des techniciens européens installés à Bruxelles qui, la p lupa r t 
du temps, sont coupés des réalités polit iques nationales. 

Si la pression popula i re peut se fa i re sentir avec des forces diverses 
à l 'échelon national , au plan européen elle est très faible, p o u r ne pas 
écrire inexistante. A j o u t o n s que les ins t ruments créés par le t ra i t é de 
Rome sont inadéquats pour a t te indre les buts fixés, que la quest ion de 
leur r é fo rme est posée comme celle de la f inal i té du t ra i té . 

Il f a u t en e f f e t savoir que le pouvoir de négociat ion des syndicats , 
conquis dans chaque pays au prix de dures luttes, est rédui t à néan t au 
plan de la communau té . Il arr ive ainsi que les possibilités d ' in f luence sur 
les réalités nat ionales s 'en t rouven t compromises. Q u e l 'on songe à la 
réalisation de la T . V . A . décidée au niveau de la c o m m u n a u t é sans que 
les syndicats n 'a ient fa i t en tendre leur point de vue. 
2. Insuffisance de l'action et division du mouvement ouvrier, de ses orga

nisations au niveau de la C.E.E. 
Le rôle réservé aux syndicats par le T ra i t é de Rome est insuf f i san t , 

presque f igura t i f . Leur présence souvent consultat ive dans des orga
nismes aux pouvoirs limités explique en par t ie cet te s i tuat ion. Il f a u t évi
demment y a jou te r les divisions entre organisations concurrentes et les 
discriminations vis-à-vis des puissantes centrales C . G . T . et C .G . I .L . 

Le développement de l 'économie moderne , les tendances à l ' in terna
t ionalisat ion de la product ion , la poli t ique générale des monopoles et 
toutes les conséquences qui en découlent pour les t ravai l leurs r enden t 
impérieuses l ' entente et l 'uni té in ternat ionale des travail leurs et de leurs 
syndicats. 

Rôle et ac t ion des syndicats 

Devan t cette si tuat ion, il ne su f f i t plus de fo rmule r le vœu de 
l 'uni té des t ravail leurs européens. Pour s 'unir , il f a u t déf in i r les buts à 
cour t et moyen t e rme de l 'action, à peine de voir les alliances momenta 
nées se désagréger pou r se r e fo rmer ensuite sans que ne se dégagent p o u r 
au t an t des objectifs. 

C 'es t év idemment une quest ion impor tan te , d ' a u t a n t que les puis
santes forces capitalistes ne restent pas inactives vis-à-vis du syndicat . Il y 
a longtemps que la lut te f ronta le a fa i t place à une action plus subtile 
visant à subordonner le syndicat , à l ' in tégrer dans la société capitaliste. 

Il en a été ainsi lors de la tenta t ive d ' empr i sonner les organisat ions 
syndicales dans une poli t ique des revenus à l 'échelon européen (pro
g rammat ion sociale) visant à les intégrer dans des mécanismes déf inis en 
dehors d ' eux (concer ta t ion et trêve sociale). La faillite de cette pol i t ique 
est admise pa r tous. 

Il peu t en être ainsi également à l 'occasion de l 'établissement d ' u n 
s ta tu t de la société européenne où les droits syndicaux pour ra i en t se 
t rouver affaiblis . Mais sans doute reviendrons-nous sur ce thème. 
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Q u e l rôle a t t r ibuer aux syndicats ? Dans l 'exposé social de la C .E .E . 
pour l ' année 1968, on relève que « la poli t ique énergét ique, la pol i t ique 
industriel le, la pol i t ique régionale et la poli t ique de recherche scient i f ique 
et technologique ont ou au ron t des aspects sociaux dont l ' impor tance 
t endra à devenir p r épondé ran t e au f u r et à mesure que p o u r r a progresser 
la réalisation de l 'union économique des six ». 

C e t t e a f f i rma t ion en t ra îne la reconnaissance de la pr ior i té d u social. 
Les milieux dir igeants de l 'Europe capitaliste a f f i r m e n t d 'ai l leurs que la 
pol i t ique sociale est u n élément de l 'équil ibre économique. 

Le progrès technique doit se t r ans fo rmer en progrès social, mais 
comment ? La quest ion est d ' a u t a n t plus grave que l ' incidence de la 
r é fo rme de l ' agr icul ture envisagée sous le nom de plan Mansho l t aura i t 
des répercussions par t icul ièrement graves sur le problème de l 'emploi p a r 
exemple. 

La commission de la C .E .E . déclarait déjà le 1er juillet 68 qu ' i l est 
nécessaire de fa i re appel aux grands groupes sociaux existant dans la 
c o m m u n a u t é et envisageait u n e conférence sur les problèmes de l 'emploi. 

L ' ini t iat ive, comme tou jou r s à ce niveau, est lente à en t re r dans la 
réalité, elle soulève nombre de problèmes ( représenta t ion des organisa
t ions syndicales) et p e u t ' ê t r e quelque inquié tude pour l 'avenir . Elle don
nerai t l 'occasion aux syndicats d 'avancer des revendicat ions précises et de 
contester cer ta ins p lans européens. 

L 'exigence s ' impose, évidente, de voir représenter dans telle confé
rence, comme d'ai l leurs plus généralement dans les organismes communau
taires, les syndicats les plus puissants de France et d 'I talie. 

D a n s no t re pays d'ailleurs, du moins au niveau des résolutions de 
congrès, cet te exigence est généralement admise et a f f i r m é e à la C . S . C . 
comme à la F .G .T .B . U n peu faci lement peut -ê t re invoque-t-on des d i f f i 
cultés in ternat ionales pour ne point p rendre d ' ini t ia t ive en ce sens. 

Tou te fo i s , dans la dernière période, la s i tuat ion a évolué posi t ivement 
à ce propos. 

Il y a que lque temps déjà, u n syndicaliste f rança is de la C . G . T . a 
été inclus dans la liste officielle des candidats f rançais , membres d u comité 
consultat if pou r la libre circulat ion de la main-d 'œuvre , une des com
missions de la C .E .E . 

P lus récemment encore, le 28 févr ier dernier , le comité p e r m a n e n t 
C . G . T . - C . G . I . L . const i tué il y a plusieurs années en t re les centrales 
f rançaise et i ta l ienne a été reçu à sa demande à la C o m m u n a u t é euro
péenne pa r son prés ident Jean R e y et son vice-président Levi-Sandri . 
La commission vient de fa i re savoir qu 'el le étai t disposée à établ ir des 
contacts avec ce comité. 

Peu t -on fo rmule r l 'espoir que dans u n avenir pas t r op éloigné, l 'en
semble des organisat ions syndicales se re t rouven t au moins dans certaines 
act ions communes ? Il para î t possible de dégager des convergences alors 
que souvent les cri t iques formulées à l 'égard de la c o m m u n a u t é euro
péenne sont les mêmes et les solutions avancées, les remèdes proposés, 
voisins. 
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D « nouveaux d r o i t s et p o u v o i r s au n iveau e u r o p é e n 
p o u r p e r m e t t r e de nouvel les conquêtes sociales 

E n général , toutes les organisations syndicales réc lament la mod i f i ' 
cat ion du T r a i t é de Rome pour mieux assurer la présence des organisa
t ions syndicales dans les inst i tut ions communauta i res . 

O n a f f i r m e la nécessité de donner n o t a m m e n t au Comi té Econo
mique et Social des droits et des prérogatives. 

C e t t e exigence vise non à l ' in tégrat ion dans la c o m m u n a u t é euro
péenne comme elle existe, mais à t en te r de modi f ie r ses or ienta t ions en 
fa isant en tendre mieux, plus souvent et avec plus de force, les exigences 
des travail leurs. 

Sans verser dans l 'optimisme béat qu i f i t beaucoup de mal dans le 
passé, une présence plus active des syndicats dans les organisat ions com
munau ta i r e s permet t ra i t cer ta inement de modi f ie r le climat des discus
sions et su r tou t elle pe rmet t ra i t d ' é tendre les actions des t ravai l leurs au 
niveau européen, le mouvement syndical pour ra i t se f ixer des object i fs 
plus larges, déf in i r des actions en commun, met t re en cause le rôle de 
subord ina t ion dévolu jusqu 'à présent au syndicat sur ce plan. 

La quest ion de la démocrat isat ion des inst i tut ions communau ta i r e s 
ne doit donc pas être sous-estimée. De nouveaux r appor t s peuven t na î t re 
si de nouveaux droits (contrôle, gestion, init iatives) sont ar rachés par 
les syndicats. L 'expérience de chaque lut te nat ionale est là p o u r nous 
en démont re r l 'util i té. 

Mais n 'y a-t-il pas danger de « capta t ion » du syndicat dans les orga
nisations européennes ? 

Sur le p lan nat ional , la quest ion s'est déjà posée en fa i t dans les 
d i f f é r en t s pays et les d i f fé ren tes organisations syndicales ont été appelées 
à y répondre . 

Il est évident q u ' a u niveau européen aussi, le danger existe de voir 
des é ta ts-majors établir une stratégie en dehors d 'actions, de luttes, d ' u n e 
présence active de la masse des syndiqués. 

Mais le passé est là pour enseigner et la peur du nouveau ne doit 
pas paralyser . 

U n e réf lexion sur le rôle du syndicat dans la société actuelle n 'est 
sans doute pas inutile. 

Q u e l est son t ra i t fondamenta l , en fait, i n d é p e n d a m m e n t des moti
vat ions idéologiques, théoriques, dans not re société ? Il la conteste et 
veu t la t r ans fo rmer . 

C a r a c t è r e d u syndicat en E u r o p e cap i ta l i s te : 

L'organisa t ion syndicale représente les intérêts des t ravai l leurs en 
lu t te cont re le capitalisme. P o u r réussir, son action doit se développer 
i n d é p e n d a m m e n t des employeurs , des gouvernements et des partis . Il 
doit mener u n e action au tonome à peine d 'ê t re empr isonné dans des liens 
qui l imitent son action. 

T o u t syndicat lié à l ' employeur ne t a rde pas à pe rd re la conf iance 
des travail leurs. Il en est de même de celui qui expr ime les volontés 
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de l 'exécutif . Pa r l an t au nom de l 'ensemble des travail leurs, le syndicat 
ne peu t accepter les divisions idéologiques ou religieuses q u ' a u pr ix d ' u n 
affaibl issement de son audience. 

Ceci dit, son action actuelle le condui t à agir sur les r appor t s pol i ' 
t iques. Il f a u t être a t tent i f à ce phénomène. Sa présence dans de nou
velles instances de décision (là où se p r e n n e n t certaines opt ions qui 
in f luen t sur le niveau de vie et les intérêts des t ravai l leurs) le condui t 
à se poser des problèmes plus généraux tou t en con t inuan t à poursu ivre 
la lu t te revendicat ive. 

Ains i s 'estompe quelque peu la division t radi t ionnel le en t re l 'action 
pol i t ique et l 'act ion syndicale, l 'action poli t ique d ' u n côté, l 'action syndi
cale de l 'autre . Il n ' y a plus de f ron t iè re étanche. 

Peu à p e u d'ai l leurs on voit les organisations syndicales déba t t re 
d 'opt ions nat ionales mais aussi internat ionales (défense de la paix, con
tacts i n t e rna t i onaux ) . 

Ce t t e évolution, positive et peut-ê t re fondamenta le dans l 'act ion pour 
des ré formes de s t ructures , doit être analysée à l 'échelon de l 'Europe . 

Les synd ica ts et l ' E u r o p e 

II ne nous appar t i en t pas de déf in i r ici quel pour ra i t ê tre l 'ensemble 
des revendicat ions communes des organisations syndicales à l 'échelon du 
marché commun. C 'es t précisément la tâche des travail leurs et de leurs 
organisat ions syndicales. 

Mais les insuff isances constatées jusqu 'à présent dans l 'act ion et 
la déf in i t ion des object ifs nous autorisent peut-ê t re à poser certains pro
blèmes qui d e m a n d e n t une solution : 

1. C o m m e n t r épondre à la poli t ique de blocage des salaires ? En 
d 'au t res termes qu 'opposer à la poli t ique dite « des revenus », comment 
lu t te r e f f i cacement contre l 'aggravat ion des condit ions de t ravai l et 
l 'a t te inte aux classifications que pe rmet ten t les nouvelles méthodes d 'orga
nisation de la product ion . L ' idée de convent ions collectives européennes 
que la F .G .T .B . vient de met t re en avant o f f r e un g rand intérêt à ce 
propos. 

2. C o m m e n t dé fend re l 'emploi et main ten i r les classifications, face 
no t ammen t aux fusions qui se mult ipl ient ? (voir no t ammen t l 'accord 
Ci t roën-Fia t qui concerne 220.000 travail leurs p roduisan t annuel lement 
plus de deux millions de voitures, chez nous A . C . E . C . - W e s t i n g h o u s c ) . 
C e problème est lié aux questions de fo rmat ion professionnelle, de pro
tect ion des travail leurs en cas de f e rme tu re d 'entrepr ise , de licencie
ment . 

3. C o m m e n t assurer le développement régional, l 'emploi et le niveau 
de vie ? O n ne peu t s 'empêcher de songer ici aux possibilités du fonds 
social européen dont l 'ef f icaci té a été limitée par u n rôle et u n champ 
d 'ac t ion t rop rédui t , bien en deçà de ce que prévoyai t le T r a i t é de Rome. 

R e n d u plus ef f icace et géré plus démocra t iquement , le Fonds social 
pour ra i t devenir un ins t rument impor tan t d ' in te rvent ion eff icace pour 
une poli t ique active de l 'emploi. 

Mais le con tenu d ' une poli t ique syndicale uni ta i re à l 'échelon euro-
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péen ne peu t ê t re élaboré dans l 'abstrait . C 'es t à pa r t i r des lut tes 
existantes qu' i l f a u t déf in i r des perspectives, sans quoi les actions pour
ra ient devenir des combats d 'arr ière-garde. 

L 'exemple de l 'action menée aux A . C . E . C . peu t aider à ce sujet . 
Il ne s 'agit pas de s 'opposer à de grands ensembles de p roduc t ion mais 
de voir, concrè tement , face aux fus ions et ententes , comment augmen te r 
le pouvoir des t ravail leurs et le contrôle de la collectivité. 

L ' in te rdépendance des phénomènes na t ionaux et i n t e rna t ionaux est 
devenue la caractér is t ique de not re époque. La solution aux di f f icul tés ne 
peu t être t rouvée dans u n vain repli nat ional mais dans la recherche d ' u n e 
a l ternat ive à l 'Europe des monopoles. 

P o u r les A . C . E . C , la proposi t ion de régie nat ionale avancée pa r 
le par t i communis te n 'é ta i t pas motivée pa r la nécessité d ' imposer une 
solution « nat ionale » dépassée souvent pa r des exigences techniques mais 
de p r e n d r e des mesures pour dé fendre et sauver le pa t r imoine de la 
collectivité, donne r la possibilité de négocier mieux et avec plus de force 
les condit ions de certaines ententes et d 'agir sur leurs conséquences 
sociales et économiques. 

R a p p o r t s nouveaux e n t r e syndicats 

N o u s avons vu que l 'exigence des fai ts a déjà imposé aux syndicats 
d ' aborder les problèmes de la défense des intérêts des t ravai l leurs é g a l e 
men t au niveau européen. 

La nécessité de la concer ta t ion en t re syndicats de d i f f é ren te s a f f i ' 
l iations internat ionales s ' impose également. Il f a u t dire q u ' a u niveau des 
centrales internat ionales , les r appor t s se modif ient . La crise récente de la 
C.I .S.L. en est une i l lustration. O n y a vu les syndicats américains 
décider de se re t i rer de l 'organisat ion in ternat ionale car celle-ci p rena i t 
des contacts et des initiatives qui ne plaisaient pas aux Eta ts-Unis . La 
t r ans fo rma t ion de l ' in ternat ionale des syndicats chrét iens témoigne égale
men t de changements qui ne concernent pas seulement le sigle. E n f i n 
à la F .S .M. également, la nécessité de renouveler , d ' adap te r les s t ruc tures 
et l 'act ion aux réalités diverses du monde a été soulignée. 

Il devient possible d 'envisager des r appor t s nouveaux d ' a u t a n t plus 
que les centrales C.I .S.L. et C M . T . disposent de s t ruc tures eu ropéennes 
autonomes. 

Les syndicats des t ravail leurs d ' u n e même société ou encore de la 
même branche industrielle sont souvent conf ron tés avec les mêmes pro
blèmes sans égard à leur é t iquet te nationale. Il devient dès lors nécessaire 
de se rencont re r , de discuter et s ' en tendre pour l 'é laborat ion de revendi
cations communes et la coordinat ion des actions. Les thèmes, ici encore, 
ne m a n q u e n t pas : problèmes soulevés par la pol i t ique énergét ique (char
bon, pétrole, électricité, énergie nuc léa i re ) , par la pol i t ique des t rans
ports , recherches de solutions concrètes pour l 'améliorat ion des régimes 
de sécurité sociale, a t t i tude vis-à-vis des proje ts de société eu ropéenne 
(droi t c o m m u n a u t a i r e ) , etc. 

De ces contacts, de ces rencontres pour ra ien t naî t re des organismes 
uni ta i res autonomes, par secteur, ou encore pour certains objets précis. 
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Il est évident que les s t ruc tures nationales res teront longtemps 
encore les organes f o n d a m e n t a u x de l 'act ion syndicale mais cela ne doit 
pas empêcher la recherche des formes nouvelles qui peuvent aider au 
développement de l 'action. 

Q u e l l e E u r o p e ? 

Il nous para î t clair que si l 'action économique et sociale doit débou
cher au p lan européen , elle ne p o u r r a limiter ses object ifs et ses actions 
aux seuls pays du marché commun. 

C 'es t dans toute l 'Europe capitaliste qu' i l f a u t renverser le r appo r t 
des forces actuel et que le social doit dominer l 'économique, qu ' i l f a u t 
procéder à des redis t r ibut ions de revenus et lu t te r contre les déséquilibres 
s t ructurels . 

Il est évident par exemple que la Grande-Bre tagne est nécessaire
men t présente dans cette action. L ' incidence des lut tes qui s'y déroulen t 
se fai t sent i r sur le cont inent européen (voir la récente grève de la F o r d ) . 

Mais si l 'act ion ouvrière pose les problèmes du développement éco
nomique et social d i f f é r emmen t des monopoles, il en est de même p o u r 
les r appor t s en t re ce qu 'on a appelé la pet i te E u r o p e (les six pays du 
marché c o m m u n ) et les autres pays capitalistes, les Eta ts socialistes et le 
tiers monde. 

Les r appor t s économiques actuels avec le reste du monde, en par t i 
culier avec les pays en voie de développement et les pays socialistes, sont 
a f fec tés et restreints pa r la poli t ique des groupes monopolistes et les 
discr iminat ions qui en sont la conséquence. 

O n ne peut pe rd re de vue que le marché c o m m u n est a p p a r u au 
moment où la logique des blocs dominai t encore toute la vie inter
nat ionale. 

G u i d é pa r les intérêts des monopoles, il obéit à des impéra t i f s d'ex
pansion qui ne sauraient ê t re ceux des travail leurs. 

A u nom de l 'expansion du marché in ternat ional et de la concurrence, 
du déf i à l 'Amér ique , on commence à prêcher les sacrifices, la réduc t ion 
du marché in tér ieur . A u nom de la concurrence et des lois du marché, 
on ten te d 'opposer les classes laborieuses des d i f fé ren t s pays. Il su f f i t de 
voir dans quels termes se posent les discussions a u t o u r de la T . V . A . et 
de l 'emploi des é t rangers en Belgique. 

La compét i t ion économique sur le t e r ra in in ternat ional doit se dérou
ler selon de nouvelles formules . Elle implique pou r être valable le sout ien 
au développement économique et poli t ique des pays du tiers monde. Elle 
ne peut plus être u n moyen de dominat ion poli t ique et su r tou t écono
mique envers d ' au t res peuples si l 'on veut qu'elle soit u n f ac teu r de paix 
et de sécurité. 

Il f a u t briser les barr ières artificielles mises à l 'expansion des 
échanges avec les pays socialistes. L ' in tensif icat ion des échanges peut aider 
à dépasser les blocs militaires et poli t iques qui divisent l 'Europe . 

C e qui appa ra î t a u j o u r d ' h u i comme une a f f i rma t ion volontar is te 
peu t devenir demain une réalité à condi t ion év idemment que changen t 
les f ac teurs poli t iques. 

La lut te syndicale peu t y aider si elle se fixe des object ifs nouveaux . 
Cer tes , à elle seule, elle ne peu t su f f i r e à changer le climat poli t ique. 
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Sur ce t e r ra in aussi, des éléments nouveaux se dégagent . D a n s une 
assemblée aussi académique que le Par lement de Strasbourg, u n souf f l e 
nouveau appara î t . Les communistes italiens, au te rme d 'une longue lut te , 
y sont représentés. Leur porte-parole, G . Amendo la , a excellemment posé 
le p rob lème en déclarant : 

« Les communistes s ' apprê ten t à en t re r au Par lement de S t rasbourg 
conscients des limites de cette inst i tut ion. Ces limites sont dues à la fois 
au fa i t q u ' u n e fo r te par t ie des forces démocrat iques et socialistes de 
l 'Europe occidentale est exclue de l 'Assemblée, et à la crise p r o f o n d e 
que traverse l 'ensemble de la pol i t ique européenne . Toute fo i s , nous nous 
proposons d 'obteni r à l 'assemblée une connaissance plus directe des termes 
des quest ions qui se posent à la pet i te Europe , et d 'ut i l iser les possibilités 
de nouveaux contacts avec toutes les forces de gauche p o u r fa i re avancer 
en Europe la bataille contre les monopoles, le mili tarisme, le revanchisme, 
pou r la paix et le dépassement des blocs ». 

Voi là posé en termes polit iques le problème de l 'act ion pol i t ique pour 
dégager une gauche rénovée qui puisse r épondre aux exigences du d é v c 
loppement de l 'Europe des travail leurs. 

N o s lut tes et nos e f fo r t s à l 'échelon belge s ' inscrivent dans cette 
direct ion. L 'ouver tu re d ' u n nouveau « f r o n t » européen sur le plan 
syndical et peut - t rc sur le p lan poli t ique ne peut que cont r ibuer à la 
réalisation de ces objectifs. 
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J E A N L A I T A T * 

tournai : une maison de la culture 
pourquoi ? comment ? 

L 'ERE DES P I O N N I E R S 

Une Maison de la Culture ne se justifie que « là où une situation 
culturelle profondément préparée en assure le plein emploi immédiat, là 
surtout où le public est entraîné par une action ancienne à entrer dans 
le jeu Si cette remarque déjà vieille d'un ancien directeur du théâtre 
et de l'action culturelle (1) au Ministère de Monsieur Malraux peut 
incliner à juger sévèrement les situations qui se sont développées en 
fait, si même l'implantation d'une Maison de la Culture a pu apporter 
parfois, comme à Amiens, une impulsion salutaire dans un milieu assez 
mal préparé, il n'en reste pas moins vrai que la Maison de la Culture 
idéale devrait être l'aboutissement des efforts unanimes d'une collectivité. 
Pour rester réalistes, remarquons toutefois que les manifestations de 
10.000 personnes revendiquant une Maison de la Culture ne sont pas 
pour demain ; et aucun parti politique n'avait même inscrit la Maison 
de la Culture au programme des dernières élections communales à 
Tournai. Pourtant le besoin était perceptible et tous les partis appuient 
maintenant le projet en parfaite lucidité, le clivage trop souvent figé 
entre la majorité et l'opposition ayant été dépassé pour la circonstance. 

Une analyse superficielle pourrait donc faire croire à une situation 
qui aurait évolué rapidement, la masse des électeurs ayant tout à coup 
été frappée par la grâce en 1968, jusqu'à pousser ses mandataires à 
accepter la participation de la Ville dans l'association « Maison de la 
Culture " qui devait être fondée en juin de la même année. On se trou
verait devant un bel exemple de prise de conscience des foules débou
chant sur l'activisme culturel. 

Ce qu'on appelle le besoin d'une collectivité locale relève d'un 
mécanisme moins simple, et on connaît en pareil cas le rôle joué par 
certains porte-parole privilégiés qui peuvent entraîner l'adhésion au 
moins passive. Ce processus qu'ils sont sans doute seuls à pouvoir enga
ger dans l'état actuel des choses, et surtout en matière culturelle, recèle 
un danger : si les meneurs sont marqués politiquement, leurs intentions 

* Secré ta i re généra i de ia Ma i son de la C u l t u r e de T o u r n a i , Cent re rég iona l d ' a c t i o n 
c u l t u r e l l e . 

( I ) Emi le -Jean B I A S I N I « L ' a c t i o n c u l t u r e l l e 1961-1962 ». Document c i té p a r And ré 
de BAECQUE, Les Maisons de la Culture - Seghers, éd . , 1967 ( p . 2 3 ) . 
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sont vite suspectées, et comme ils sont généralement issus d'une classe 
culturellement privilégiée, ils font vite figure de défenseurs, peut-être 
inconscients, des droits d'une élite. Leur attitude semble au moins pater
naliste. Même un responsable syndical peut ne pas échapper à la critique 
et se faire accuser de surenchère intellectualiste ; et un animateur de 
gauche, sans lien avec la classe bourgeoise par ses origines, apparaît 
comme un technocrate de la culture. 

On voit donc q u « une situation culturelle profondément préparée » 
relève de l'utopie si on croit qu'elle doit se manifester par une quasi 
unanimité de l'appétit culturel. Les milieux officiels crient du reste déjà 
à la victoire si, après plusieurs années d'existence, une Maison de la 
Culture réunit un nombre de membres adhérents qui équivaut à environ 
un dixième de la population de la ville : à Caen, 7.659 adhérents pour 
95.000 habitants; à Bourges, 7.780 adhérents pour 63.500 habitants (2) 
A Tournai, même avec 3.500 adhérents, pour une première année, dans 
une population de 33.000 habitants, on est loin d'un mouvement d'en
semble. 

André de Baecque indique du reste ce qu'il estime la meilleure 
situation possible : « C'est incontestablement là où les centres drama
tiques ont atteint à leur plénitude que (les) conditions sont présentement 
les mieux remplies. (3) Il serait trop facile d'ironiser en montrant que 
depuis l'époque de cette affirmation, ce sont souvent les Maisons de la 
Culture nées d'un centre dramatique qui se sont révélées les plus fra
giles ; ce qu'il faut remarquer, c'est la nécessité aff irmée de prendre 
appui sur un noyau actif. Ainsi à Grenoble a-t-on d'abord mis en place 
une « Association pour la Maison de la Culture : elle groupait plus 
d'une centaine d'organisations privées. 

L'exemple plus récent de Créteil peut paraître le plus convaincant 
parce qu'il veut toucher tout le monde au départ alors que les associa
tions culturelles sont souvent le fait des notables d'une ville. Il n'en 
reste pas moins que c'est une équipe de spécialistes — les notables de 
notre époque — qui prend l'affaire en main pour fabriquer un public. 

Faut-il dès lors prendre son parti d'une impulsion par les esprits les 
plus éclairés ? 

Le rôle des responsables d'associations privées mais aussi des syndi
cats et des organisations ouvrières a été déterminant à Tournai et la 
Maison de la Culture a été créée le jour où est apparue la coïncidence 
entre les objectifs de ces associations et ceux de l'Etat, de la Province 
et de la 'Ville en matière culturelle. C'est certainement cet accord qui a 
levé bien des obstacles. 

Mais si l'entente était réalisée au niveau des responsables de tous 
ordres, on peut se demander si le simple citoyen se sentait au départ 
concerné. L'équipe chargée de la mise en place de l'Association n'avait 
sûrement pas les moyens de sonder l'opinion, ni même de l'informer. 
Sans doute la presse locale a-t-elle joué alors un rôle non négligeable, 
mais les quatre quotidiens locaux n'ont pas tous certainement accompli 
un effort de même envergure. De toute manière, le public apprenait 
que quelque chose se tramait mais il avait peu l'occasion de réagir. C'est 
seulement après sa fondation que la Maison de la Culture diffusait une 
documentation détaillée dans toute la région, mais on a pu croire 
qu'alors les jeux étaient faits, les objectifs fixés, et les moyens prévus. 

En réalité, l 'Assemble Générale constitutive adoptait seulement des 
statuts prévoyant surtout des procédures de fonctionnement, ne soulevait 
en aucune manière le problème des objectifs, ne disposait d'aucune 
installation. Le seul personnel engagé devait être deux mois plus tard 
un secrétaire administratif et la Maison restait sans autre direction que 
son Conseil d'Administration, et le bureau qui en est issu, jusqu'à la 
désignation d'un secrétaire général le 15 mars de cette année. Et d'un 

( 2 ) C h i f f r e s c i tés en 1967 par A n d r é de BAECQUE • op . c i t . p . 51. 
( 3 ) O p . c i t . p . 23. 
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véritable animateur, il n'est point encore question. La 'Ville prétait par 
ailleurs sa salle de théâtre mal adaptée et certains services de son per
sonnel, pour la dactylographie et la scène notamment. 

En aucune manière l'avenir n'était donc engagé. Si les pro.iets de 
bâtiments, dont le maître d'oeuvre est l'Administration Communale, sui
vent leur cours, sans que l'Association y soit du reste associée, ils pour
raient à la limite ne pas déboucher sur une Maison de la Culture 
véritable dans le cas où l'entreprise actuelle échouerait, et ils contribue
raient tout de même à donner à la 'Ville l'équipement en salles dont elle 
a le plus grand besoin. 

On avait donc seulement mis en place en juin 1968, et pour neuf 
mois seulement, un organe d'étude, de concertation, chargé tout au plus 
d'un premier rôle expérimental servant de test, plus que de véritable 
action culturelle. Un nouveau Conseil d'Administration était élu en mars 
dernier, pour trois ans cette fois, et il lui appartiendra de tirer les pre
mières conclusions de l'expérience (4). 

Entre-temps, l'Association éditait un bulletin destiné essentiel lement 
à faire connaître les activités très nombreuses des associations privées, 
elle prenait en charge quelques manifestations théâtrales ou musicales 
sortant des possibilités normales des associations ou de l'objectif de 
divertissement du théâtre communal. Surtout, elle prenait contact avec 
tous les milieux, mettait en place le Conseil Culturel où sont représentés 
les adhérents qu'elle faisait aussi entrer au Conseil d'Administration. On 
reviendra plus loin sur cet aspect de son travail, mais on veut seulement 
indiquer ici qu'on a voulu instaurer au départ des rapports multiples 
entre la population et la Maison de la Culture : d'une première struc
ture (l'Assemblée Générale), qui serait contestable si elle avait eu des 
objectifs précis, ont découlé d'autres structures (un réseau de 194 délégués 
regroupant 96,7 " o des adhérents, le Conseil Culturel) destinées à vivifier 
les organes plus juridiques de l'association. 

Le public moins concerné pouvait alors juger sur pièce les premiers 
balbutiements d'une action culturelle concertée et il est maintenant 
possible de dialoguer avec les milieux les moins touchés en se référant 
à des exemples précis. Tout objectif, toute nomination de personnel et en 
fin de compte l'utilisation des futurs bâtiments n'interviendront que 
comme une conclusion de ce dialogue, l'expression des besoins précédant 
les moyens, mais les premiers moyens devant permettre l'expression 
des besoins. 

Ainsi nous semble dépassé le problème si controversé de la liberté 
du directeur (souvent appelé animateur) d'une Maison de Culture, pro
blème souvent posé sous la forme d'un dilemme entre la libre création 
d'un spécialiste de la culture et le contrôle démocratique de toute initia
tive. Créateur, l'animateur doit l'être, mais seulement dans la mesure où 
il propose concrètement des solutions qu'il est seul à pouvoir imaginer, 
pour les mettre à l'essai ; différant de l'artiste qui cherche seulement à 
exprimer, il veut convaincre. Le jeu démocratique serait pour lui prosti
tution et stérilité s'il se contentait de répondre à la demande qui est du 
reste presque toujours très vague : il suscite les désirs auxquels il 
répondra. Ni technocrate inspiré ni démocrate à la remorque, il est un 
des éléments des liens qui se tissent sous son impulsion entre le public 
et les œuvres. Administrativement, on conçoit qu'il est difficile d'imagi
ner son statut, alors que ce sont les situations mouvantes qu'il contribue 
à transformer, qui doivent au jour le jour déterminer sa fonction. 

( 4 ) I l c o m p o r t e s t a tu ta i r emen t 50 °o de membres de d r o i t ( sec teur p u b l i c ) et 50 
de m e m b r e s d u secteur p r i vé . Les pourcentages de cet te r é p a r t i t i o n peuvent p rê te r à de m u l 
t i p l es quere l l es selon nous p a r f a i t e m e n t oiseuses. Quel que soi t le n o m b r e de ses rep résen tan ts , 
le secteur p u b l i c aura t o u j o u r s le d r o i t de veto par les subven t ions q u ' i l accorde ; par con t re , 
le secteur p r i v é a p o u r lu i la f o rce de l ' o p i n i o n p u b l i q u e et on imag ine ma! de la pa r t des 
pouvo i r s p u b l i c s une ac t ion d i r e c t i v e qu i les r e n d r a i t i m p o p u l a i r e s . 
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En tout ciis, il devrait avoir avec le public des relais qui soient 
simultanément ses agents de propagande et ses contradicteurs. 

Dans le Tournaisis, au lieu de quadriller la région par des équipes 
de spécialistes en animation culturelle, on a suscité des délégués aussi 
peu préparés que possible à leur rôle mais parfaitement implantés dans 
leurs milieux respectifs. C'est après une saison que les plus dynamiques 
d'entre eux commencent à percevoir l'action qu'ils pourraient menei 
et surtout dans quelle mesure ils devraient être aidés par de véritables 
animateurs. On verra plus loin comment ces animateurs seront à leur 
tour recrutés en fonction des milieux concernés. 

L ' H O M M E C U L T I V É 

Même sans doctrine, sans définition préconçue de la culture, il est 
bien évident que l'association offrait à ses adhérents des activités perçues 
par tous comme culturelles, et qui pouvaient par le fait même donner 
l'impression de délimiter dans les faits le concept de culture. On a dit 
plus haut qu'il s'agissait de théâtre, de concerts, d'expositions, etc. 

Des tentatives de télé-forum, des séances d'initiation aux difféi-ents 
programmes, de décentralisation des activités, élai'gissent incontestable
ment les moyens et facilitent l'accès du plus grand nombre sans pour 
autant modifier les rapports de l'homme avec les formes d'enrichisse
ment spirituel. La culture reste pour beaucoup une information de luxe, 
un ornement de l'esprit qu'on acquiert selon un idéal vaguement huma
niste, selon un goût plus ou moins vif ou affiné, selon le temps qu'on 
peut ou qu'on désire lui consacrer. Alors, le progrès intellectuel consacre 
le fossé entre le déroulement de la vie quotidienne avec ses contingences 
plus ou moins pénibles à supporter, et les moments de libération où il 
serait enfin possible d'être plus pleinement homme. On sait que cette 
dissociation est généralement considérée comme une conséquence du 
progrès technique dont les effets inéluctables seraient de diminuer les 
heures de travail, de rendre les tâches plus abrutissantes en même temps 
que plus courtes, de permettre un temps de loisir nettement séparé des 
obligations professionnelles. 

Or, la distinction entre travail et loisir recouvre presque forcément un 
divorce entre l'homme mécanisé, robotisé, et l'homme cultivé, entre le 
matérialisme avilissant et l'épanouissement par la spiritualité. 

C'est toute la philosophie classique au moins jusqu'à Kant qui a 
placé l'homme devant le dilemme qui est en fait le combat de l'âme 
contre le corps, de Satan contre Dieu. Et il faut bien reconnaître que 
notre civilisation industrielle qui s'est greffée sur une vue du monde 
héritée des Grecs par le rationalisme du dix-neuvième siècle a bien 
paru créer une réalité industrielle qui manifeste concrètement l'irréducti
bilité de l'antagonisme entre le profit matériel fondé sur l'organisation 
aliénante du travail et les joies pures de l'intellectuel nécessairement 
détaché des soucis alimentaires les plus pressants. 

Alors, l'usine se faisait monstre ferraillant tandis que la culture 
s éthérait dans le romantisme d'abord, dans le symbolisme ensuite, à tra
vers une quête désespérée de la transcendance ; et du mal du siècle à 
l'angoisse de Kierkegaard, l'homme n'aspirait qu'à s'évader tout en se 
sachant cloué au sol. 

Certains avaient pourtant osé affirmer ou au moins espérer la fin du 
supplice de l'homme écartelé entre l'aspiration vers le haut et la pesan
teur d'un déterminisme matérialiste. 

Malheureusement, ils n'imaginaient d'abord qu'un homme susceptible 
de nier une part de lui-même, capable de réaliser la victoire du bien 
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sur le mal, qui consacrait l'antique dualité manichéenne : prévoir la vic
toire de l'Esprit, ce n'est jamais que condamner l'enlisement dans la 
matière et l'acceptation du déterminisme se teinte de mépris pour le 
spiritualisme. Dans les deux cas, on consacre, en stigmatisant un de ses 
termes, la dualité qu'on voudrait dépasser. 

C'est bien la raison pour laquelle Marx devait combattre aussi bien 
l'idéalisme triomphant de Hegel que le matérialisme implacable mais 
na'if de Feuerbach. Quand il reproche à Hegel d'avoir « mis le monde 
sur la tète », il perçoit l'irréalisme d'une philosophie qui prétend 
reconstruire, comprendre et dépasser la réalité sensible par les seules 
facultés de l'eprit : le danger, c'est que le monde qui, lui, reste toujours 
sur ses pieds, n'embourbe pas le bas, en l'engluant dans des structures 
aliénantes, l 'homme qui joue avec le hochet des idéologies. Mais Marx 
ne pouvait se satisfaire davantage d'une réduction de l'homme au déter
minisme des forces mécaniques, dont la technique serait un aspect, et 
il combat Feuerbach avec plus d'ardeur encore peut-être que Hegel. 

Il avait compris que les rapports sociaux couvrent le monde d'un 
tissu dont la trame imbrique aussi bien les conditions matérielles 
d'existence que les courants d'idées qui justifient ou combattent l'état de 
fait. Et si le penseur est nécessairement homme d'action parce qu'il n'y 
a pas de pensée désincarnée, toute culture est technique au service de 
l'évolution du monde ; ce que nous appelons habituellement la technique 
n'est qu'une des modalités de l'homme agissant (5). 

Aussi Marx brosse-t-il le portrait de l'homme complet qui pourra 
" chasser, pêcher, faire de l'élevage et de la critique » (6). 

Dans une société marxiste, le peintre fait de la peinture entre autres 
choses, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'on s'oblige à serrer 
des boulons le matin pour s'asseoir au chevalet l'après-midi, mais qu'on 
peut, en peignant, vivre la totalité de l'aventure humaine, y participer, 
comme homme cultivé, et pas seulement l'extérioriser. L'artiste dont 
l'œuvre fait irruption dans notre univers, qui infléchit par elle si peu 
que ce soit nos habitudes mentales est un homme d'action, un technicien 
de l'aventure humaine. 

Mais il ne réussira que s'il ne joue pas d'un formalisme gratuit ou 
d'une spéculation désincarnée : est artiste celui qui, ayant assimilé le 
monde qui l'entoure dans son infinie complexité, parvient à le dépasser. 
Et les seules forces de son esprit, les ressources d'une technique picturale, 
ne créeraient qu'un art vide si sa vie n'adhérait pas absolument aux 
réalités psychologiques, sociologiques, économiques, etc., l'adhésion étant 
autant d'expérience vécue que d'information et de connaissance. Du reste, 
l'expérience peut être vécue de bien des manières selon chacun, tant les 
chemins de la communion sont divers : ni Zola, ni Marx n'ont dû fré
quenter des stages organisés en usines pour participer de tout leur être 
à une réalité devant laquelle réagissait chacune de leurs fibres. Il y a 
différentes façons de descendre de la tour d'ivoire romantique. 

Et la culture du manuel est du même ordre que celle de l'artiste. 
Le laboureur d'une société marxiste serait fort éloigné du portrait que 
nous a laissé George Sand d'un être faisant corps avec la terre dans un 
abrutissement qu'elle juge sublime : que l'écrivain romantique ait senti 
par l'exemple du laboureur sa propre aliénation d'intellectuel coupé du 
réel, rien de plus naturel, mais nous plaignons aujourd'hui aussi bien 
George Sand que le laboureur, à jamais étrangers, même dans l'admira-

( 5 ) Kostas AXELOS c r o i t cependant ( M a r x , penseur de la technique ; De l 'a l iénat ion de 
l 'homme à la conquête du monde, « A r g u m e n t s » , n° 2, éd. de M i n u i t , 1961) que tou t ce qu i 
est pensée, consc ience, reste pou r M a r x dans un monde à p a r t , second et déva lué par r a p p o r t 
au m o n d e de la m a t é r i a l i t é q u ' i l r e c o u v r i r a i t d ' u n nuage obscu rc i ssan t . Nous pensons q u ' i l y a 
là, de la pa r t d ' u n au teur p o u r t a n t m a r x i s t e , une vue de p h i l o s o p h e très occ i den ta l q u i appré
hende par les concepts , r é i n t r o d u i s a n t le d i vo rce que M a r x a tenté de dépasser . 

( V o i r à ce sujet no t r e a r t i c l e « Vers un humanisme de la technique », B u l l e t i n de 
l ' I n s t i t u t de Ph i l osoph ie ULB , M o r a l e et Ense ignement , n°^ 55-56) , 

( 6 ) C i té par Kostas A X E L O S , op . c i t . p . 233. 
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tion de l'une pour l'autre. Si la communication est aujourd'hui possible 
entre le laboureur et l'artiste, c'est au prix de leur expérience commune 
de la vie, expérience se traduisant occasionnellement pour l'un dans l'or
ganisation du travail de la terre et de la vie rurale et pour l'autre dans 
ce qu'on appelle l'art. 

Mais dans la mesure où l'œuvre dépasse nécessairement l'expérience 
commune, il est évident qu'elle exclut la certitude absolue de la com
préhension : cependant, il est au moins important que soit perçue la 
justification de sa simple existence. Et cela est à la portée du laboureur 
dès qu'il sait que la vie s'organise aussi dans un monde de formes se 
concrétisant par l'agencement d'une salle de séjour, le modèle d'un fau
teuil, la couleur d'un mur, l'installation fonctionnelle d'une étable. 

La culture ne nous semble donc pas au départ information sur les 
œuvres, mais découverte ensemble de ce terrain qui produit les œuvres, 
éventuellement. Et l'enfantement ne se produit pas seulement sous la 
poussée d'un idéal artistique, ni seulement par l'éclosion voire l'explosion 
des forces mécaniques de la vie, mais du rapport dialectique entre les 
œuvres du passé, les conditions présentes de vie (sociales, économiques, 
intellectuelles, ...), le refus ou l'adhésion plus ou moins enthousiaste d'un 
esprit singulier, les idéologies, etc. 

Aussi toute réduction au spiritualisme ou au matérialisme (au sens 
où l'entendait Feuerbach) garde-t-elle, en condamnant le jeu multiple 
du réel, la nostalgie d'une valeur privilégiée a priori, c'est-à-dire tout 
compte fait d'une morale qui est souvent implicite dans la pensée des 
philosophes au départ de leur démarche alors qu'ils prétendent ne la 
trouver qu'au bout d'un cheminement métaphysique. Croire en une 
morale, c'est imaginer une définition évidente de la « vraie culture 
d'où découlent logiquement aussi bien l'humanisme occidental que le 
réalisme socialiste, que la « propagande » culturelle (7), la discussion ne 
s'instaurant qu'au niveau des moyens pour atteindre un but qu'on juge 
aller de soi. 

La culture n'est pas un réservoir d'œuvres auxquelles il faut néces
sairement, par obligation morale en quelque sorte, accéder car les 
œuvres ne font que participer à l'ensemble des rapports sociaux. 

Dès lors, si une Maison de la Culture aide à faire connaître des œu
vres, ce ne peut être qu'une part de son rôle. 

Aussi l'action de la Maison de la Culture de Tournai ne nous sem-
ble-t-elle pas se révéler essentiellement dans ses asi>ects les plus mani
festes, proclamés par voie d'affiches ou de son bulletin annonçant spec
tacles et manifestations diverses, car on n'agit là que dans la zone du 
loisir conçu comme une parenthèse de la vie où l'on se divertit, selon la 
définition de Dumazedier, après s'être dégagé de ses obligations profes
sionnelles, familiales et sociales » (8). 

Faut-il donc refouler la vie pour prendre loisir et se cultiver ? 
En fait, la principale manifestation culturelle est pour nous celle 

qui a été menée de la manière la moins visible, la plus ignorée du public 
et probablement des intéressés eux-mêmes, et c'est la création, toujours 
en train, des rapports entre individus et entre collectivités, cristallisés 
autour du concept vague de Maison de Culture. L'inconsistance 
d'une notion qui n'est heureusement même pas matérialisée dans des 
bâtiments laisse toute discussion ouverte, encore que l'existence d'un 
projet de construction accompagné évidemment d'un programme de 
dépenses ait suscité quelques réactions dès avant la constitution de 
l'association qui pouvait apparaître comme devant justifier les futures 
installations. A Créteil, en France, on est sans doute mieux inspiré en 

( 7 ) V o i r à ce sujet l ' a c t i o n c u l t u r e l l e ass im i lée à une p ropagande dans Jacques CHAR-
PENTREAU, Pour une pol i t ique culturel le • ( E d . ouv r i è res , 1966, p . 8 7 ) . 

( 8 ) Jo f f r e DUMAZEDIER - Vers une civi l isation du l o i s i r ? ( E d . du Seu i l , 1966, p. 2 9 ) . 
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souhaitant faire naître la maison de son public (9), mais il faut recon
naître que l'indigence de l'équipement culturel tournaisien ne permettait 
pas d'infinies tergiversations. 

Quoi qu'il en soit, que s'est-il passé jusqu'ici ? Comme l'a souligné le 
président de l'Association, Monsieur Jean Hachez, dans son discours 
d'inauguration, « la création de la Maison de la Culture est un acte poli
tique ; il exprimait ainsi la volonté des promoteurs de considérer les 
problèmes dits culturels dans la perspective du mouvement d'ensemble 
d'une société qui évolue et d'éviter un « domaine réservé » de la culture. 

Dans les faits, les syndicats dont les préoccupations sont traditionnel
lement d'ordre surtout professionnel, participent aux travaux du Conseil 
d'Administration et, ce qui est peut-être plus important, à des travaux 
de commissions s'interrogeant sur des problèmes précis. Des groupes de 
travailleurs, de ruraux, se sont constitués spontanément, hors des cadres 
statutaires et de manière informelle, pour étudier les meilleures formules 
d'approche des divers milieux : ils ont débouché sur l'idée qu'il n'était 
aucune promotion qui ne soit socio-cultui'elle. Plusieurs communes des 
environs ont pris l'initiative de réunir leurs associations pour concerta
tion d'une politique d'ensemble. 

Le personnel de la Maison de la Culture a pu participer à des 
dizaines de réunions au sein même des entreprises, soit en conseil d'en
treprise, soit en conseil de sécurité et d'hygiène, soit de manière plus 
improvisée. 

Les associations agricoles mettent les responsables de la Maison de 
la Culture directement en contact avec des collectivités rurales. Ce qui 
s'instaure est beaucoup moins ambitieux qu'une recherche de « solu
tions >• mais bien plus modestement l'élaboration d'une problématique 
à partir des conditions concrètes de vie des individus et non d'une poli
tique des loisirs. Ce qui est curieux, au premier abord, c'est qu'il arrive 
que des réunions préoccupées de la Maison de la Culture (mais on sait 
que ce n'est là qu'un vocable commode) peuvent grouper une majorité 
de personnes qui ne sont ni membres associés, ni membres adhérents, 
qui n'assistent jamais à un spectacle, mais qui perçoivent la nécessité 
d'agir en fonction de mobiles appelés pour la facilité « culturels », c'est-à-
dire tout simplement un peu différents, plus larges, que les motivations 
habituelles. 

Si la culture commence au moins par un contact avec la civilisation, 
ces réunions dont l'avenir dira les résultats visibles, sont incontestable
ment des manifestations aussi culturelles qu'une représentation de 
Racine. 

L ' A N I M A T I O N C U L T U R E L L E 

En même temps qu'on découvrait que les spectacles et manifesta
tions n'étaient qu'un élément parmi d'autres, et pas nécessairement 
l'aboutissement, de l'animation culturelle, on s'efforçait, outre les réunions 
dont on vient de parler, de créer l'événement au sein même de certaines 
collectivités. L'événement, ce peut être une bande magnétique remplaçant 
brusquement dans un réfectoire d'usine l'habituelle musique de fond par 
des extraits d'un prochain concert avec quelques courtes annonces, la 
présentation d'un spectacle pour enfants à des tout jeunes, une lecture 
vivante de quelques extraits de pièce, la diffusion dans des maisons de 
jeunes d'un spectacle de qualité monté par des jeunes, l'aide à l'organi
sation d'un disco-forum, d'un ciné-club, etc. Pareille animation suppose 
les moyens financiers suffisants pour rémunérer les animateurs et pour 
aider les collectivités à supporter les frais occasionnés par le déplace
ment d'un groupe d'acteurs, de musiciens, de danseurs. On comprend 

( 9 ) Jacques LONCHAMPT - Comment naît une maison de la culture. Le Monde, 
11 avr i l 1969, suppl. page 1. 
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donc que l'expérience n'a pu être que limitée lors d'une première saison 
qui a cependant permis de mieux définir les lignes d'une politique 
future dont on voit mieux maintenant comment elle pourra participer 
de la philosophie générale de l'action. 

On a déjà dit dans quelle crainte d'une conception technocratique de 
la culture on refusait d'envisager une équipe d'animateurs spécialisés 
s'abattant sur une zone culturellement désertique pour la coloniser. Sans 
doute le paternalisme précède-t-il historiquement l'émancipation, mais il 
ne se justifie pas au sein d'une région dont le niveau moyen n'est sûre
ment pas parmi les plus bas du pays : l'éducation populaire, les organi
sations ouvrières et rurales et bien d'autres associations ont depuis long
temps une activité conduite par de véritables animateurs n'en poi'tant 
pas nécessairement le titre. Une équipe qui se présenterait comme formée 
de techniciens de la culture et qui voudrait se substituer à ce que nous 
appellerons les animateurs naturels des collectivités créerait ou accentue
rait incontestablement le divorce entre les habitudes de ces groupes et 
la culture présentée comme un fait exceptionnel. Même en milieu 
scolaire en principe plus perméable, un professeur supporterait mal 
qu'un animateur même très compétent vienne hors des cours préparer 
ses élèves à une activité pour laquelle il s'estime le meilleur initiatieur, 
et la résistance de certains professeurs à la télévision scolaire participe 
du même sentiment d'opposition à une autorité extérieure. On peut 
ironiser comme Michel Tardy (10) : «Une psychanalyse avisée montrerait 
sans doute que l'attitude négativement militante des pédagogues n'est 
qu'une façon détournée de résorber leur panique méthodologique». Cepen
dant, tout en déplorant certaines attitudes de repli sur soi, on peut y voir 
la preuve que la culture n'est pas nécessairement alléchante, même pour 
ceux qu'on estimerait les mieux avertis, quand elle ne s'inscrit pas dans 
le déroulement ordinaire et accepté de la vie. 

Dans la plupart des milieux dits cultivés, le théâtre lui-même partici
pait d'un rite social bien connu et ne tendait nullement à bouleverser 
les habitudes, encore que le contenu du spectacle pût être inquiétant 
à l'occasion. 

Les animateurs spécialisés employés à temps plein par une Maison 
de Culture peuvent fâcheusement incliner à l'entreprise missionnaire et 
il a semblé qu'il valait mieux, dans toute la mesure du possible, susciter 
des vocations d'animateurs dans les milieux concernés après complément 
de formation dans des stages. Si les stages prévus sont fructueux, les 
animateurs dispersés dans la région seront autant de relais pour la 
Maison de la Culture, même pour des domaines qui sortent de leur 
spécialité, de sorte que, investis de la confiance de leur groupe, ils pour
ront l'ouvrir à de nouvelles activités, quitte à ce qu'ils fassent appel 
occasionnellement à des collègues pour les matières qui ne sont pas de 
leur compétence. Un professeur-animateur en initiation théâtrale sera 
en principe tout disposé à demander l'aide d'un spécialiste en disco-club 
pour une préparation musicale dans le cadre d'activités para-scolaires 
qu'il organise lui-même. La Maison de la Culture rémunérera au cachet 
les missions d'un animateur agréé par elle et agissant hors de son milieu 
naturel ; elle interviendra plus pour stimuler des activités déjà au moins 
embryonnaires que pour créer un réseau d'animation juxtaposé à des 
structures existantes. 

Au sein de l'école, le divorce entre enseignement et culture ne nous 
paraît pas a priori évité pour la seule raison que les matières scolaires 
inclinent en principe à une culture dont les élèves sont souvent en fait 
aussi éloignés que le monde des travailleurs, chacun étant prisonnier 
d'un univers de contraintes apparemment sans rapport avec le libre épa
nouissement supposé par les loisirs. Un récent article de M. Pierre Van-
bergen (11), directeur général de l'organisation des études, avec les 

( 1 0 ) Le professeur et les images. C o l l . < L ' E d u c a t e u r >, PUF, 1966, p. 19. 
( 1 1 ) B u l l e t i n d ' i n f o r m a t i o n , av r i l 69, D i r e c t i o n générale de l ' o r g a n i s a t i o n des études. 

M i n i s t è r e de l ' E d u c a t i o n N a t i o n a l e . 
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conclusions de qui nous sommes pourtant profondément d'accord pour 
l'essentiel, a le tort à notre avis de considérer comme inéluctable le 
fossé entre un enseignement utilitaire préparant à la profession et 
l'initiation à la culture apprenant le judicieux usage des loisirs. L'auteur 
part évidemment de la constatation qu'il n'est plus possible à la plupart 
des hommes de notre temps de trouver pleine satisfaction dans l'exercice 
d'un métier stérilisant et qu'il faut donc compenser les heures passées 
à la production par un loisir enrichissant. Les faits sont, hélas ! trop 
évidents qui appuient pareille thèse aujourd'hui. Mais faut-il se résigner ? 
Alors que les prévisions citées dans le même article indiquent une aug
mentation de 60 I, du nombre d'emplois dans le secteur tertiaire entre 
1955 et 1970, peut-on imaginer qu'en ce secteur qui réclame plus qu'un 
autre enthousiasme et dévouement, sens de l'action au service d'une com
munauté, les charges soient exercées par des êtres supportant mal leurs 
quarante heures ? On ne peut croire non plus que les progrès de l'en
seignement, qu'on espère éveil de conscience et de l'éflexion, produisent 
des individus acceptant passivement que la majeure partie de leur vie 
soit jusqu'à l'âge de la pension condamnée à la sclérose. Or, si on suit 
le raisonnement de M. 'Vanbergen, « la préparation aux loisirs, à l'utili
sation du temps libre doit (...) devenir une des préoccupations de 
l'école ». Qui ne voit l'hiatus consacré par une double finalité ? 

Si l'école, aussi bien dans les humanités traditionnelles que dans 
l'enseignement technique, pouvait établir un pont avec les multiples 
aspects de la vie, alors il existerait une chance d'accord plus harmonieux. 
Mais tout empêche ce lien aujourd'hui malgré la meilleure volonté des 
enseignants, et les activités para-scolaires elles-mêmes, nées du monde 
clos de l'école, se déroulant souvent dans des locaux ou des espaces 
réservés aux étudiants confinés entre eux, sont un ghetto, seulement un 
peu plus confortable que la classe habituelle. Il est permis de rêver à 
une époque où chaque école sera une Maison de la Culture ouverte à 
tous en permanence. Un adolescent qui entre en seconde à 16 ans a vita-
lement besoin d'une formation, d'une expérience limitée de la vie, de 
l'information lui permettant le choix de ses études futures, d'un minimum 
d'indépendance économique. Aussi l'école-maison-de-culture idéale de 
l'an 2000 remplacerait-elle peut-être le dernier cycle de deux ans d'hu
manités par des activités à choix multiples débouchant, en trois ou 
quatre ans, sur des certificats d'accès à une formation supérieure, et 
compatibles avec l'exercice d'un métier à mi-temps qui résoudrait à la 
fois le problème du pré-salaire et celui du manque de maturité des 
universitaires, dont on s'accorde à dire qu'ils sont trop jeunes, mais qui 
entassent en quatre ans un savoir qu'ils mettent ensuite toute leur vie 
à distiller. Le recyclage et l'éducation permanente ne restent qu'un v œ u 
pieux la plupart du temps. Il est possible que nous planions dans l'uto
pie, mais l'horizon qui se dessine ainsi un peu abstraitement permet au 
moins de déceler ce qui paraît réalisable aujourd'hui : 
— éviter que les Maisons de Culture se juxtaposent à l'enseignement ; 
— faire des écoles autant de Maisons de Culture ouvertes. 

Nous avons constaté que les spectacles, récitals ou séances d'anima
tion culturelle que nous organisions dans les écoles se déscolarisaient 
dès que le public adulte était admis, les élèves perdant la sensation d'as
sister à un cours supplémentaire. Et une expérience tentée plusieurs fois 
dans une commune des environs a permis de constater que le public 
adulte pouvait reprendre volontiers le chemin de l'école, surtout quand 
il a par ailleurs des liens avec le personnel enseignant. Nous voudrions 
multiplier ces occasions de fusion entre deux mondes en ne rémunérant 
les professeurs-animateurs au sein de leur propre établissement que pour 
des activités ouvertes à tous et annoncées publiquement. Ainsi la Maison 
de la Culture éclaterait-elle en relais dont le rôle semblerait à la limite 
rendre inutile la construction d'une véritable Maison de Culture. 

En fait, si certaines constructions ont parfois donné l'impression 
qu'on implantait des espèces de super-marchés de la culture, il n'en reste 
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pas moins que spectacles, expositions et réunions demandent des installa
tions qu'il faut bien créer. Et si l'aspect fait penser à un libre-service de 
la culture, nous ne pouvons après tout que souhaiter qu'on s'y approvi
sionne autant qu'en poudres à lessiver. 

C O N C L U S I O N 

La philosophie de l'action culturelle telle qu'on vient de l'esquisser 
paraîtra à juste titre sans proportion avec les moyens dont dispose la 
Maison de la Culture de Tournai pour les années à venir, et même 
inimaginable compte tenu du budget global de la culture dans notre 
pays. 

Il y a à notre sens deux raisons de ne pas s'inquiéter outre mesure. 
La première, c'est qu'au stade actuel, les structures de l'éducation 
ouvrière, de l'enseignement, de tous les organismes intéressés à l'éduca
tion permanente, ne s'assoupliront qu'au fur et à mesure que les respon
sables eux-mêmes, et non ceux d'une Maison de Culture, verront l'intérêt 
et la possibilité d'un élargissement de leurs activités. Ils connaissent le 
terrain mieux que n'importe quel technicien de la culture. Aux Maisons 
de Culture, il appartient seulement de donner l'occasion d'ouverture dès 
que c'est possible et donc progressivement. 

La seconde remarque nous est inspirée par le déséquilibre actuel 
qui existe entre un énorme budget de l'Education Nationale et les som
mes dérisoires consacrées à l'éducation permanente, sans qu'il ne soit 
apparu jusqu'ici que l'enseignement, et surtout les enseignants, peuvent 
être des piliers importants d'une éducation permanente le jour où cer
taines murailles auront été abattues autour des écoles et des universités. 
La cloison est actuellement si étanche entre l'enseignement et la culture 
que la loi n'a pas encore prévu le paiement par l'Education Nationale 
du traitement d'un enseignant détaché à l'action culturelle, bien que le 
cas soit envisagé dans certaines limites pour une mise en disponibilité 
au service d'un syndicat. Nous pensons cependant qu'un jour viendra où 
l'action culturelle telle que nous l'envisageons pourra prendre appui sur 
des formes d'enseignement rénovées sans gonflement excessif des budgets 
dès l'instant qu'une rationalisation s'inspirera du problème d'ensemble de 
l'éducation permanente, et pas seulement d'une préparation aux loisirs. 

Il reste évident que toutes nos réflexions participent du souci 
d'amoindrir autant que possible les distinctions entre la phase initiatique 
d'une existence et son époque de rendement, entre la production et le 
loisir, entre le savoir et la culture, entre l'efficacité technique et la 
richesse spirituelle. Rêve de réconciliation entre les aspirations d'un 
homme diversifié à l'extrême, écartelé le plus souvent. 

Nous ne pensons pas être seul à rêver. 
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rapport présenté par les délégués 
de l'aile gauche du parti ouvrier belge 
à l'exécutif 
de l'internationale communiste 

A l'occasion du cinquantième anniversaire de la I I I ' ' Internationale ( 1 9 1 9 - 1 9 4 3 ) , 
la rédaction des « Cahiers marxistes » a obtenu de la Fondation Jacquemotte l'auto
risation de publier un document inédit dont l'intérêt ne peut manquer d'apparaître 
aux lecteurs de notre revue. Il s'agit d'une lettre écrite de la main de Joseph 
Jacquemotte et dans laquelle celui-ci, agissant avec son camarade R. Poulet en qualité 
de délégué de « l'aile gauche du P.O.B. », demandait au Comité exécutif de l'Inter
nationale d'accepter l'adhésion du Parti communiste issu du 111*' congrès des Amis du 
journal « L'Exploité ». Il ressort d'un autre document figurant dans les archives de la 
Fondation Joseph Jacquemotte que cette lettre fut remise à Zinoviev, président de 
l'Exécutif de l ' I . C , le 13 juin 1921. 

I . — Le mouvement ouvrier en Belgique 

L ' E x é c u t i f connaî t la s i tua t ion t ou t e spéciale qu 'occupe 
d a n s le p r o l é t a r i a t mond ia l , le social isme belge, en ce qui con
cerne la forme d'organisation. 

L e P a r t i O u v r i e r Belge n ' e s t pas , à p r o p r e m e n t p a r l e r et 
spéc i f iquemen t , un pa r t i pol i t ique . Il est un a g g l o m é r a t de 
g r o u p e s pol i t iques , de syndicats , de coopé ra t ives , de m u t u a l i t é s 
(caisses de m a l a d i e ) de g r o u p e s d ' a r t , d ' a g r é m e n t , gymnas t i -
ques, choraux , e t c . . 

L e n o m b r e de m e m b r e s du P . O . B . ne p o u r r a i t ê t r e dé t e r 
miné avec e x a c t i t u d e ; les g r o u p e s p a i e n t la co t i sa t ion au P a r t i 
p o u r chaque a d h é r e n t et un m ê m e individu peu t ê t r e a f f i l i é 
p a r p lus ieurs g r o u p e s à la fo is ( syndica ts , c o o p é r a t i v e de con
s o m m a t i o n , c o o p é r a t i v e de p roduc t ion , l igue pol i t ique , e t c . ) . 

L e t o t a l des a f f i l i a t i o n s payées r e p r é s e n t e env i ron 6 0 0 . 0 0 0 
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m e m b r e s , ma i s ce c h i f f r e do i t ê t re r édu i t dans une p r o p o r t i o n 
assez sér ieuse en t e n a n t compte de l ' indica t ion donnée au p a r a 
g r a p h e p r é c é d e n t . D e u x c h i f f r e s sont précis : c 'est le n o m b r e 
de syndiqués en Belgique et le n o m b r e de m e m b r e s des l igues 
pol i t iques . 

L a Commiss ion Syndicale de Belgique — qui g r o u p e des 
syndica t s a f f i l i é s au P . O . B . et des Syndicats I n d é p e n d a n t s 
compte à l ' h e u r e actuel le 7 0 0 . 0 0 0 m e m b r e s en c h i f f r e s r o n d s . 

L e de rn i e r r a p p o r t du P . O . B . s ignale l 'exis tence de g rou
pes pol i t iques avec un t o t a l de 13 .000 m e m b r e s env i ron . 

I L — La social-démocratie et la guerre mondiale. 

N o u s n ' a v o n s nul besoin de d i re que la Belgique vit , à 
l 'occasion de la g u e r r e impér ia l i s te , les p lus ca rac té r i s t iques e t 
les p lus p e r m a n e n t e s t r a h i s o n s soc ia l -démocra tes . 

C i t e r les n o m s de V a n d e r v e l d e ( e x - P r é s i d e n t de la I l e 
I n t e r n a t i o n a l e ) , C. H u y s m a n s ( sec ré t a i r e de la I l e I n t e r n a 
t i o n a l e ) , Ansee le ( m e m b r e du Bureau de la I l e ) , D e s t r é e , de 
B r o u c k è r e , H u b i n , etc. s u f f i t , au r e g a r d du p r o l é t a r i a t révolu
t i onna i r e m o n d i a l , p o u r m a r q u e r la pos i t ion e x t r a o r d i n a i r e -
m e n t a r r i é r é e du p r o l é t a r i a t belge, qui, t r o m p é , abusé et t r ah i , 
s u p p o r t e à sa t ê t e de tels chefs indignes et con t re - révo lu t ion
na i res . 

P e n d a n t la g u e r r e , le t r ava i l po l i t ique f u t r endu ex t r ême
m e n t d i f f ic i le . P o u r t a n t , c 'est dans le g r o u p e actuel de « L ' E x 
p lo i té )) que se t r o u v e n t les h o m m e s qui, m a l g r é les d i f f i cu l t é s 
incontes tab les , t a n t in té r i eu res au P a r t i q u ' e x t é r i e u r e s à celui-
ci (occupa t ion , é t a t c o m p l e t de siège, in te rd ic t ion des assem
blées, suppress ion de la presse , etc .) m e n è r e n t , a u p r è s des t r a 
va i l leurs , une act ion cons t an t e en vue du r é t ab l i s s emen t des 
r e l a t ions i n t e rna t i ona l e s . 

I I I . — Notre action après la guerre. 

A u l e n d e m a i n m ê m e de l ' a rmis t ice , en n o v e m b r e 1918 , 
p a r u t le p r e m i e r n u m é r o du j o u r n a l « L ' E x p l o i t é » qui, sans 
t a r d e r , e n t a m a au sein du P . O . B . et dans le pays, une act ion 
cont inue de d o c u m e n t a t i o n et de p r o p a g a n d e en f a v e u r de la 
d é f e n s e de la Révo lu t i on p r o l é t a r i e n n e rus se ; une lu t t e act ive 
c o n t r e la po l i t ique de co l l abo ra t ion de classe à l ' i n t é r i eu r du 
pays , c o n t r e la I l e I n t e r n a t i o n a l e et ses che f s belges . A u débu t , 
ce t te ac t ion ne f u t p a s é n e r g i q u e m e n t c o m b a t t u e p a r les 
d i r i g e a n t s r é f o r m i s t e s du P . O . B . L ' o n peu t a d m e t t r e qu ' i ls 
ava i en t a v a n t a g e , vis-à-vis de la bourgeoisie belge, à p o s s é d e r 
d a n s le sein du P . O . B . , une f r a c t i o n avancée qui r epoussa i t 
t o u t e c o l l a b o r a t i o n de classe. 

M a i s les p r o g r è s sér ieux réal isés p a r l 'a i le gauche inquié
t è r e n t b i en tô t les d i r i g e a n t s soc ia l -pa t r io tes , et ils e n t a m è r e n t 
d a n s t o u t le pays , une cont re-ac t ion de vas te e n v e r g u r e . 
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A u d e r n i e r C o n g r è s du P . O . B . , tenu les 11-12 d é c e m b r e 
1920, la ques t ion de la discipline au sein du P a r t i f u t mise à 
l ' o r d r e du j o u r et, ap r è s quelques v a g u e s et pâ l e s a t t a q u e s 
con t r e les na t iona l i s t e s pu r s et avérés , tels D e s t r é e et H u b i n , 
une c h a r g e à f o n d f u t e n g a g é e con t re la gauche et un o r d r e du 
j o u r f u t vo t é à une f o r t e m a j o r i t é , c h a r g e a n t le Consei l Géné 
ra l d ' a p p l i q u e r , en cas de récidive des (( m i n o r i t a i r e s », les dis
pos i t ions s t a t u t a i r e s p r é v o y a n t l 'exclusion. 

I l f a u t d i re que le Consei l G é n é r a l du P.O. 'B. ne se sen t i t 
j a m a i s en f o r c e de p r e n d r e des sanct ions d i rec tes con t r e la gau
che. I l r e c o u r u t à des moyens indi rec ts : c o n t r e - p r o p a g a n d e 
dans les cen t res où l ' ac t ion de la gauche p r o g r e s s a i t , et r e f u s 
p a r ce r t a ines coopéra t ives , p r o p r i é t a i r e s des M a i s o n s du Peu
ple, d ' a c c o r d e r des salles p o u r les r éun ions de nos g r o u p e s des 
« A m i s de l ' E x p l o i t é » et p o u r nos confé rences . 

A p a r t i r du l e r j anv i e r 1921, « L ' E x p l o i t é », qui t i r a i t 
à 1 2 . 0 0 0 exempla i r e s (il y a en Belgique env i ron 3 mi l l ions et 
demi d ' h a b i t a n t s de l angue f r a n ç a i s e ) dev in t b i - h e b d o m a d a i r e . 
U n e l ib ra i r i e f u t cons t i tuée qui r é p a n d dans le pays , à p r o f u 
sion, l ivres, b rochu re s , t rac t s , t ou t e la l i t t é r a t u r e communi s t e . 

M a l g r é les in terd ic ions f o r m u l é e s p a r le C o n g r è s de dé
cembre 1920 , n o t r e act ion de cons t i tu t ion des g r o u p e s d ' A m i s 
f u t poursu iv ie avec ténaci té et succès dans tous les cen t res . D è s 
les p r e m i e r s j o u r s d ' o u v e r t u r e de n o t r e l i b r a i r i e ; nous f û m e s 
pe rqu i s i t i onnés p a r le P a r q u e t ( V a n d e r v e l d e r é g n a n t !) et 
p r e sque tous les l ivres et b r o c h u r e s nous f u r e n t enlevés. A p r è s 
t ro i s semaines , ils nous f u r e n t r endus . Il f a u t a j o u t e r p o u r m a r 
quer l ' e x t r a o r d i n a i r e duplici té et le con fus ionn i sme e f f a r a n t 
ex i s t an t d a n s le P . O . B . qu 'un o r d r e du j ou r de p r o t e s t a t i o n f u t 
vo té , à l ' unan imi t é , p a r le Consei l G é n é r a l du P . O . B . , m in i s t r e 
de la Jus t i ce c o m p r i s ! Celui-ci s ' é t a i t r e t r a n c h é d e r r i è r e la 
S é p a r a t i o n des P o u v o i r s et la complè te a u t o n o m i e du P a r q u e t ! 

P e n d a n t le m ê m e t emps , la cont re-ac t ion des soc ia l -pa t r io
tes se r e n f o r ç a i t . D e plus en plus, les M a i s o n s du P e u p l e 
é t a i en t i n t e rd i t e s p o u r les con fé rences des g r o u p e s d ' A m i s et, 
sur les i n jonc t ions o f f i c i euses du S e c r é t a r i a t du Consei l Géné 
ra l , l ' i m p r i m e r i e c o o p é r a t i v e où n o t r e o r g a n e é ta i t i m p r i m é , 
r e f u s a de con t inuer l ' éd i t ion . 

I V . — Notre position actuelle. 
M a i s nous avons h â t e de m a r q u e r la pos i t ion po l i t ique 

pr i se p a r les g r o u p e s d ' A m i s de l ' E x p l o i t é ( l ' a i le gauche du 
P . O . B . ) d a n s ces d e r n i e r s t e m p s et à l ' h eu re p r é s e n t e . 

L a b r o c h u r e , éd i tée en vue du I l l e C o n g r è s des « A m i s 
de l ' E x p l o i t é », nous p e r m e t , cer tes , de ne p a s nous é t e n d r e , 
dans ce r a p p o r t succinct, sur les ca rac té r i s t iques de n o t r e mou
v e m e n t . L a lec ture de cet te b r o c h u r e ( d o n t nous jo ignons quel
ques exempla i r e s au p r é s e n t r a p p o r t ) f i xe ra c o m p l è t e m e n t à 
ce su je t . 
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L e t ro i s i ème congrès des A m i s de l 'Exp lo i t é , réuni le 
29 mai , a vo té , à la quasi unan imi té , exac t emen t p a r 7 1 3 voix 
con t re 35 et 3 0 abs ten t ions , la réso lu t ion p ré sen t ée p a r la C o m 
miss ion spéciale dés ignée p a r le I l e congrès et, c 'est à la suite 
de ce vo t e ainsi que de l ' i nv i t a t ion ad res sée p a r l ' E x é c u t i f , à 
l 'ai le gauche du P . O . B . , d ' ass i s te r , à t i t r e de g r o u p e sympa th i 
san t et avec voix consu l ta t ive , aux t r a v a u x du I l l e C o n g r è s de 
l ' I n t e r n a t i o n a l e C o m m u n i s t e , que nous s o m m e s à M o s c o u . 

N o u s avons la mission précise de nous m e t t r e en r a p p o r t 
avec l 'Exécu t i f de l ' I n t e r n a t i o n a l e C o m m u n i s t e en vue de l ' a f f i 
l ia t ion de n o t r e P a r t i , const i tué à la suite de la scission. 

C e t t e d e m a n d e d ' a f f i l i a t i o n pose la ques t ion : p o u r q u o i 
l 'a i le gauche du P . O . B . réa l i san t la scission d ' avec le P . O . B . , 
n 'a- t-el le pas a d h é r é p u r e m e n t et s imp lemen t au P a r t i commu
nis te de Belgique (sect ion belge de l ' I n t e r n a t i o n a l e commu
nis te) ? 

N o u s s o m m e s d ' av i s qu'i l n ' ex is ta i t pas , en réal i té , en Bel
gique, de Parti communiste. I l y a des groupes communis tes , 
q u a t r e ou cinq, don t l 'un est a f f i l i é à l ' I n t e r n a t i o n a l e C o m m u 
niste , ma i s ce r t a ins des pr inc ipes de ce g r o u p e et ce r t a ines de 
ses act ions , nous semblen t en oppos i t ion f o r m e l l e et en con t r a 
dict ion g r a v e avec les thèses de l ' I n t e r n a t i o n a l e C o m m u n i s t e . 

N o u s vou lons p a r l e r des concept ions p r inc ipa l emen t ant i -
p a r l e m e n t a r i s t e s , t r a n c h o n s le mo t , ana rch i s an t e s de ce g r o u p e 
et de ses concept ions , à base indiv idual i s te , sur l ' o r g a n i s a t i o n 
des masses p r o l é t a r i e n n e s en Belgique. 

Voici, à l 'occasion du d é p a r t de l 'aile gauche du P . O . B . ce 
q u ' i m p r i m e (( L ' O u v r i e r C o m m u n i s t e », sous le t i t r e : « Ce 
qui nous s é p a r e )) : 

Nous rejettotts le parlementarisme, parce que ne pouvant 
que nuire à l'action révolutionnaire ; 'nous combattons la for
mation des partis de masses, parce que, inévitablement, ils sont 
condamnés tout comme la social-démocratie, au réformisme et 
à la trahison. 

D ' a u t r e s f a i t s , décou lan t de ces concept ions , p o u r r a i e n t 
ê t r e é tabl is . 

Ce son t donc des d i f f é r e n c e s p r o f o n d e s sur des ques t ions 
essent iel les ( p a r l e m e n t a r i s m e , pa r t i o rgan i sé en vue du g r o u p e 
m e n t et de l ' ac t ion des m a s s e s ) qui f o n t que nous n ' a v o n s p a s 
cru p o u v o i r e n t r e r en re la t ions , m o m e n t a n é m e n t , avec le g r o u p e 
c o m m u n i s t e a f f i l i é à l ' I n t e r n a t i o n a l e C o m m u n i s t e . 

L a ques t ion nous semble devo i r ê t re so lu t ionnée , du po in t 
de vue des pr incipes , p a r l 'Exécut i f m ê m e . 

L a ques t ion de savo i r si nous avons bien ou ma l agi en 
r e s t a n t au P . O . B . , en vue de mi l i te r dans son sein p o u r le socia
l isme m a r x i s t e , p o u r la Révo lu t i on Russe et p o u r la I l l e I n t e r 
n a t i o n a l e , j u squ ' au m o m e n t où les d é s a v a n t a g e s de cet te posi-
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t ion b a l a n c e r a i e n t ou d é p a s s e r a i e n t les a v a n t a g e s , est un po in t 
dé l ica t . 

P o u r ce fa i t , les c a m a r a d e s d i r i g a n t s du G r o u p e commu
nis te et (( I v 'Ouvr i e r communis t e » nous on t dés igné c o m m e des 
t r a î t r e s au p r o l é t a r i a t ou, t ou t au moins , des amis d a n g e r e u x ! 
N o u s es t imons que la f o r m e d ' o r g a n i s a t i o n du P . O . B . nous 
c o m m a n d a i t d ' a g i r p e n d a n t un cer ta in t e m p s au sein du P . O . B . , 
aussi l o n g t e m p s que nous en avions la l a rge possibi l i té et jus
qu ' au m o m e n t où nous ser ions s u f f i s a m m e n t f o r t s p o u r ag i r e t 
cons t i tue r un P a r t i communi s t e ayan t , dès ses débu t s , une 
inf luence sér ieuse sur les masses p r o l é t a r i e n n e s . 

L e p r o l é t a r i a t belge et, plus p a r t i c u l i è r e m e n t , le p r o l é t a 
r i a t de la W a l l o n i e indus t r ie l le a un p r o f o n d inst inct révolu
t i onna i r e . C ' e s t en Belgique que se p r o d u i s i r e n t les p r e m i è r e s 
g r èves de m a s s e s avec des bu ts pol i t iques . M a i s cet inst inct 
est c o m p r i m é et d é n a t u r é p a r le r é f o r m i s m e le plus i nvé té ré . 

U n e f f o r t f o r m i d a b l e do i t ê t r e e n g a g é p a r le c o m m u 
nisme d a n s ce pays . M a i s si l 'on veu t que cet e f f o r t about i sse , 
il f a u t commence r p a r s u p p r i m e r tous les obs tac les d ' o r d r e 
in t e rne et n o t a m m e n t , la possibi l i té d ' u n e f ausse i n t e r p r é t a t i o n 
des pr inc ipes de l ' I n t e r n a t i o n a l e C o m m u n i s t e . 

N o u s nous p r é s e n t o n s à l ' I n t e r n a t i o n a l e C o m m u n i s t e avec 
la convict ion d ' a v o i r dans le passé, agi en r é v o l u t i o n n a i r e s sin
cères, p a s s i o n n é m e n t et exclus ivement a t t a c h é s à la cause de 
la Révo lu t i on sociale. 

N o u s dés i rons a p p o r t e r n o t r e e f f o r t t o t a l , p r o b e et 
dévoué à l ' I n t e r n a t i o n a l e C o m m u n i s t e . N o u s a t t e n d o n s d 'e l le 
un accueil f r a t e r n e l . 

Vive l ' I n t e r n a t i o n a l e C o m m u n i s t e ! 
Vive la Révo lu t ion p r o l é t a r i e n n e universe l le ! 

P o u r l 'ai le gauche du P . O . B . , ac tue l l emen t 
P a r t i communi s t e belge. 

L e s dé légués , 
R . P O U L E T . J . J A C Q U E M O T T E . 

P . S . — L e P . O . B . g r o u p e politiquement l ' ^ .ooo m e m b r e s . 
N o t r e P a r t i a débu té avec un mil l ier d ' a d h é r e n t s et 
les de rn i è r e s nouvel les reçues du pays , ind iquen t un 
d é v e l o p p e m e n t r ap ide . 
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F R A N C I S C H E N O T 

achille chavée 

Il est deux manières, radicalement opposées, de découvrir la poésie, 
et a fortiori un poète comme Achille Chavée. L'une est l'approche théo-
que que je laisse aux linguistes, aux professeurs, aux pédants et aux 
impuissants. L'autre, probablement plus viscérale, plus subjective en tout 
cas et la seule qui puisse être honnête, est la rencontre dans cet esprit 
qui par exemple a guidé Pierre Seghers dans le choix et la réalisation 
du Livre d'or de la Poésie française et notamment de la seconde partie 

Je n'ai d'ailleurs nullement l'intention de vouloir cerner Achil le 
Chavée ; ce serait fondamentalement contraire à sa nature de vieux 
peau-rouge qui ne marchera jamais en file indienne» et qui n'a jamais 
cessé de clamer à tous les échos sa soif de liberté : 

...mais tuez-moi donc 
redoutez de me voir en liberté 
puisque je suis la liberté 

Chavée échappe à toute explication cartésienne, on le rencontre ou 
l'on passe à côté. C'est probablement la raison de l'indifférence ou plu
tôt du silence des officiels des lettres belges à son égard. 

Ce qui, à prime abord, frappe chez Chavée — il s'agirait tout aussi 
bien de rayonnement — c'est son authenticité, son absolue sincérité, qui 
confère à sa démarche cet étrange mélange de candeur et de grandeur, 
d'humilité aussi. Absolue sincérité qui le rend totalement attentif et lu
cide à ses faiblesses et aux faiblesses de l'homme en général. Mais 
authenticité qui se double d'une grande volonté d'amour envers le 
monde, les choses et surtout les êtres. Dès lors, cette honnêteté foncière 
ne pouvait déboucher que sur l'engagement politique. 

Qu'on ne s'y trompe pas, il n'y a là aucune opposition mais au con
traire parfaite complémentarité, ainsi que le précise Achille Béchet dans 
la fort belle étude qu'il a consacrée à Chavée (*) : 

L'engagement politique de Chavée, son adhésion au surréalisme, sa 
conception de la vie apparaissent comme les résultantes de son amour 
total de la liberté qu'il veut personnelle, inconditionnelle et universelle. 

( • ) A c h i l l e Béchet : A C H I L L E CHAVEE, Le M i r o i r des Poètes, Un imuse , T o u r n a i 
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Une double lutte en résulte : celle qui consiste pour le poète à assu
rer sa propre libération ; celle qui consiste à se battre pour la libération 
des autres. 

Voilà, dans sa remarquable logique envers lui-même, dans son éton
nante pureté, Achille Chavée, l'homme Achille Chavée. Ce sens de l'hu
main est sans conteste la dominante de l'œuvre. Il se retrouve entre 
autres dans cette forme particulière d'humour propre à Chavée et qui 
n'est jamais fort loin, même dans les moments les plus difficiles, les 
poèmes les plus douloureux ; mais n'est-ce pas finalement délicatesse ou 
pudeur. Humour notamment dans de fort beaux titres (Pour cause déter
minée. Une foi pour toutes. L'enseignement libre, Le grand cardiaque...) 
et dans ces aphorismes où Chavée est passé maître et qui dans leur 
concision et leur bon sens (ou bon non-sens) rejoignent la sagesse popu
laire. Humour, pas ironie (l'ironie est le fait de la haine), qui sous le 
voile du sourire recouvre des étapes importantes et des options fonda
mentales. 

On l'a étiqueté comme surréaliste. Certes, il est le plus grand sur
réaliste belge, malgré Nougé et Goemans, malgré l'affection que suscite un 
Louis Scutenaire. Mais Chavée est plus que cela. Parce qu'il est au-delà 
d'une certaine préciosité, d'une certaine gratuité qui caractérisent le 
surréalisme. Parce qu'il est ce « contrebandier de l'absolu ». Parce qu'il 
est tout s implement poète dans le sens le plus plein et le plus haut du 
terme, c'est-à-dire dans la fraternité et la gravité du chant, son chant, 
un chant d'amour puisqu'en définitive les lignes de force de la motiva
tion poétique — enfance, vie, mort — ne se justifient que par là. 

J'en ai déjà dit trop... et pas assez. Alors que l'on m'autorise la para
phrase : Silence, Chenot, tu m'ennuies. A toi, Chavée, toi tu ne m'ennuies 
pas ! 
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A C H I L L E 
C M A V É E poèmes inédits 

P R I S O N 

L E Q U O T I D I E N 

Un h o m m e avai t g r a n d f a i m 
un h o m m e ava i t g r a n d soif 
un h o m m e ava i t t r è s g r a n d e p e u r 
d u s ang c o u l a i t d e ses b l e s s u r e s 
d u s ang p l e u r a i t d e son a r m u r e 

J e le vis t r a v e r s e r la p l a i n e 
je le vis c h a n c e l e r d a n s un c h a m p 
je l ' e n t e n d i s p a r l e r c o m m e un d é m e n t 
j e le vis s ' é c r o u l e r d a n s la ne ige 
je l ' e n t e n d i s i m p l o r e r du s e c o u r s 
je s u s q u e le b r o u i l l a r d a l la i t l ' enseve l i r 
q u e l 'o i seau d e son c œ u r a l la i t s ' é v a n o u i r . . . 

Mais j e n e p o u v a i s r ien p o u r a l l ége r sa p e i n e 
p u i s q u e j ' é t a i s son p r i s o n n i e r f i d è l e 
p u i s q u e ce t i n c o n n u c ' é t a i t m o i - m ê m e 

P o u r André Balthazar 

On s ' i n t r o d u i t t o u j o u r s en p u r e p e r t e 
d a n s la m a i s o n d u r i c h e 
O n s ' i n t r o d u i t p a r f o i s avec b e a u c o u p d e p e i n e 
d a n s la m a i s o n d e son e n f a n c e 
en c o u r a n t le d a n g e r d ' y d é c e l e r le p i r e 

Un f a n t ô m e t r a h i t sa g é n é a l o g i e 
u n e f i l l e t t e b l o n d e 
p o u r la p r e m i è r e f o i s 
d é c o u v r e e n t r e ses c u i s s e s 
l ' a m e r t u m e du s ang 

Aux a n t i p o d e s 
un a r b r e p o u s s e en t o u t e d i g n i t é 
u n e b ê t e s a u v a g e a l l a i t e ses p e t i t s 
un g r a n d s o r c i e r e x h u m e ses a n c ê t r e s 
un m e r v e i l l e u x s i l ence i l l u m i n e la n u i t 
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J A C Q U E S A R O N 

le capitalisme et la ville 

Conséquence de l'industrialisa-
tion, le phénomène de la concen
tration croissante de la population 
au sein des villes se trouve placé 
au cœur des problèmes contempo
rains. Des contradictions nouvelles 
en résultent, qui s'accroissent au 
fur et à mesure que les villes, 
auparavant isolées dans un milieu 
rural, se soudent les unes aux 
autres en gigantesques conurba
tions qui accentuent les déséquili
bres démographiques et les migra
tions de population. Ce phéno
mène paraît aussi irréversible que 
la concentration industrielle, en 
raison des changements qualitatifs 
qu'entraîne l'augmentation du 
chiffre de population des ensem
bles urbains. 

Ces changements sont sensibles 
aussi bien dans les domaines éco
nomiques et sociaux que dans le 
domaine culturel. La ville apparaît 
bien comme le lieu privilégié des 
échanges indispensables au pro
grès. 

A la socialisation qui résulte de 
r i n t e r d é p e n d a n c e accrue des cita
dins, la bourgeoisie a tenté d'op
poser la dispersion des individus 
au sein d'interminables banlieues. 
Elle ajoute aujourd'hui au slogan 
semi-séculaire de Ford « Un 
coin de terre, une maison, une 
auto », le conditionnement des 
esprits par la télévision, qui est 
l'approche la plus passive de l'in
formation et de la culture. 

Il ne saurait y avoir de solu
tion aux problèmes des villes sans 
un renversement radical de l'indi
vidualisme exacerbé, développé et 
entretenu par le capitalisme. La 
ville est cette immense création 
collective qui, en dehors de quel
ques dizaines de m~ qui suffisent 
à notre logement, nous procure un 
éventail de services indispensables 
qui, nulle part ailleurs, ne se 
trouvent enclos dans un si fietit 
périmètre. 

« La prise de conscience de 
cette solidarité spatiale, de ces 
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biem collectifs, dont l'imputation 
exacte à chacun est impossible, 
mais sans la présence desquels l'in' 
dividu tomberait dans une misère 
plus profonde, que s'il était privé 
de pas mal de biens qui sont sa 
propriété exclusive, est assez now 
veau à notre époque ... Dans les 
villes préindustrielles, on était très 
sensible à l'importance de ces as
pects communautaires ». < 1 ) 

'Victor Hugo avait déjà remar
quablement mis en lumière le lien 
qui unit la conscience collective 
des citadins et la qualité de la 
ville. « Au XV siècle, Paris 
n'était pas seulement une belle 
ville ; c'était une ville homogène, 
un produit architectural et histo
rique du moyen âge, une chroni
que de pierre. Depuis, la ville a 
été se déformant de jour en jour. 
Le Paris gothique sous lequel s'ef
façait le Paris roman, s'est effacé 
à son tour. Mais peut-on dire 
quel Paris l'a remplacé ! Le Paris 
actuel n'a aucune physionomie 
générale. C'est une collection 
d'échantillons ». (2) 

L'évolution de toutes les villes 
qui ont reçu l'empreinte du capi
talisme, n'apparaît-elle pas sous les 
mêmes traits ^ 

Les villes de Liège ou de Bruxel
les sont-elles autre chose que cette 
collection, d'autant plus dépa
reillée aujourd'hui, que la taille 
des « échantillons » s'est considé
rablement accrue ? 

An heu de la satisfaction des 

besoins collectifs, c est une lutte 
sans merci qui se livre pour la 
possession et ('usage de la ville. Il 
s'y opère une redistribution inces
sante, par laquelle des quartiers 
entiers sont désertés, transformés 
ou reconquis par la bourgeoisie. 
L'arme dont elle se sert, la domi
nation du marché immobilier, est 
à double tranchant. Si la spécula
tion foncière permet à certains de 
prélever leur t r ibut , elle présente 
en fin de compte, plus d'inconvé
nients que d'avantages ; elle en
trave r é v o l u t i o n de la ville. 

Le prix spéculatif du terrain 
devient le critère urbanist ique dé
terminant, ce qui ne peut que fa
voriser des solutions à court ter
me. En e f f e t , la densification abu
sive conduit à l'asphyxie ou en
traîne une refonte très coûteuse 
de l'infrastructure. 

« Les bourgeois radicaux ont, 
plus d'une fois dans l'histoire, for
mulé cette revendication bour
geoise, progressiste, de la nationa
lisation du sol qui, néanmoins, 
effraye la majorité de la bourgeoi
sie, car elle touche de trop près à 
un autre monopole encore qui, de 
nos jours, est particulièrement im
portant et « sensible » : le mono
pole des moyens de production en 
général ». (3) 

Quelles que soient les contra
dictions qu'il fait naître, l'aména
gement traduit une stratégie de 
classe de la bourgeoisie (4), dont 
les préoccupations principales sont 

(1) J. Rémy. Dans le n̂  2B3/264 de •• Synthèses ••. 
(2) Victor Hugo. Extraits rassemblés par F. Choay dans L'urbanisme, utopies 

et réalités •-. 
(3) Cette remarque de Lénine ne sera certainement pa.s démentie, cinquante 

ans après, par le ministre De Sacger ; •• De nombreuses études juridiques ont déjà 
été consacrées à ce phénomène (la spéculation foncière) ... mais partout on se 
heurte à une difficulté apparemment insurmontable, qui tient au fait que toutes 
les mesures envisagées sont de nature à mettre en cause les bases de l'organisa
tion de notre vie sociale 

(4) '< Stratégie de classe, cela signifie-t-il suite d'actes concertés, planifiés, avec 
un seul objectif ? Non. Le caractère de classe semble d'autant plus profond que 
plusieurs actions concertées, axées sur plusieurs objectifs, ont cependant converge 
vers un résultat final. >> H. Lefebvre dans Le droit à la ville >•. 
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aujourd'hui, d'assurer en ville la 
concentration des organes de déci' 
sien publics et privés, plus imbri
qués que jamais, et d'exploiter le 
gigantesque potentiel qu'elle re
présente pour la consommation. 
Dans toutes les opérations qu'elle 
entreprend à cette fin, le sort des 
habitants déplacés ne la préoccupe 
pas. Par ailleurs, la démission des 
Pouvoirs publics devant leur de
voir d'assurer la satisfaction des 
besoins collectifs, rédui t ceux-ci à 
n'être que les accessoires des pro
jets conçus par l'initiative privée. 
Il n'est pas rare aujourd'hui qu'un 
super-marché englobe un bureau 
de poste, un centre médical, une 
église ou une salle de spectacle. 
Les oeuvres d'art, qui ont déserté 
la ville, se retrouveront là, mises 
au service de la vente, dans la 
négation même de leur valeur. 

Dans l 'ensemble, « l 'accent est 
mis presque exclusivement sur les 
besoins individuels et les besoins 
sociaux ont été curieusement ban
nis des préoccupations. Par exem
ple, dans les ensembles urbains 
nouveaux, tout ce qui concerne 
les besoins sociaux est étrangement 
négligé. En fait, nous assistons à 
une fabrication de besoins par 
ceux qui détiennent les moyens 
de production et ce, avec l'appui 
de la publici té qui modèle ces 
besoins neufs, leur donne forme 
et attrait. On arrive ainsi au fait 
clair, que ceux qui dé t iennent les 
rênes de la production, détiennent 
de même, les conditions de la 
consommation ». (5) 

Ce retard, si souvent dénoncé, 
des équipements collectifs sur le 
peuplement des quartiers, se fait 
sentir aussi bien dans la construc
tion d'écoles, de crèches, de pou
ponnières, de maisons de retraite. 

L'exiguïté des logements, la gé
néralisation des appartements, exi
gent en contre-partie, la disposi
tion commune d'espaces extérieurs, 
plaines de jeux ou coins de repos. 
Un effort tout particulier doit 
être entrepris en faveur des 
enfants qui souffrent davantage 
d'être contenus dans un espace 
étriqué. 

Certes, le niveau atteint par le 
développement économique de no
tre pays n'est pas encore assez 
élevé pour pouvoir maîtriser le 
développement urbain, en lui con
sacrant des moyens financiers suf
fisants. C'est ce que montrent les 
estimations des plans d'aménage
ment qui ont été dressés. Ceci 
n'empêche nu l lement de s 'a t tacher 
aux réalisations compatibles avec 
nos possibilités actuelles et à la 
répartition qui nous en est propo
sée. Il apparaît alors rapidement 
que chaque décision est le résultat 
d'un choix déterminé par l'affron
tement des intérêts en présence. 

Seuls ceux qui désirent masquer 
ces oppositions peuvent parler de 
solutions « scientifiques » qui 
s'imposeraient par leur évidence 
logique. 

Les moyens de communica t ion 
en offrent un exemple frappant. 

La bourgeoisie a délibérément 
choiiii l 'automobile comme moyen 
de déplacement urbain, dût la ville 
en mourir et bien que ce choix 
aille à l'encontre de l'expérience 
qui peut être tirée de l'évolution 
des villes américaines. 70 % de 
la surface du sol de Los Angeles, 
célèbre par l'entrelacs de ses auto
routes urbaines, sont consacrés aux 
transports. Comment s'étonner de 
cette situation quand on sait qu'un 
conducteur au volant de sa voi
ture exige 70 m ' de voirie pour 

(5) M. Hicter, directeur général au Ministère de la Culture. 
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se déplacer, tarxdis que l'usager 
d'un tramway occupé à 50 % en 
prend 7, soit dix fois moins. 

« Faut-il à tout prix, et sou
vent en détruisant ce qui fait pré
cisément le caractère propre de 
ces lieux (rues étroites et commer
çantes, bordées de témoignages de 
leur histoire) forcer l'accès du 
centre des villes à quelques dizai
nes de véhicules de plus ? Géné
ralement, une telle opération n'est 
qu'un palliatif temporaire »• (6) 

C'est â cette politique désas
treuse que nous assistons dans 
toutes les villes belges. 

Il importe avant tout aujour
d'hui de mettre en évidence la 
multiplicité des options dans tous 
les domaines de l'aménagement 
urba in et d'associer au choix les 
plus larges couches de la popula
tion. C'est la seule alternative à 
l'urbanisme des comités secrets, 
aux plans dressés pour favoriser 
tels ou tels intérêts particuliers. 
Cette démocratisation est indispen
sable pour que se dégage, petit à 
peti t , le nouveau visage d'une 
ville qui accorde désormais la 
priorité à la satisfaction des be
soins collectifs de la majorité de 
ses habitants. 

L'intérêt croissant porté â la 
ville par des groupements sociaux, 
politiques ou professionnels, la 
sensibilité de l'opinion publique 
sont des éléments favorables à 
cette démocratisation. En outre, 
de nombreux groupements se con
stituent, dont la ville est l'unique 

objet de préoccupation. C'est une 
caractéristique du citadin de par
ticiper volontiers à des groupes 
dont le seul lien est un centre 
d'intérêt commun, parfois de 
courte durée. Ainsi se créent ces 
ligues de défense, ces groupes de 
sauvegarde d'un quartier ou d'un 
site. 

L'action des syndicats, telle 
qu'elle se développe, peut être 
d'un grand poids. La régionale 
bruxelloise de la F.G.T.B., par 
exemple, s'affirme prête à lutter 
pour que l'aménagement urbain 
offre progressivement aux citoyens 
une plus grande liberté réelle de 
choix dans tous les domaines, qu'il 
s'agisse du travail, de l'éducation, 
du logement, des loi.'sirs ou de la 
santé. 

C'est un immense effort qui est 
ainsi entrepris pour sortir du ca
dre traditionnel et parfois étroit 
de l'action syndicale. 

Il saute pourtant aux yeux que 
cet effort constitue le complé
ment logique de la lutte au succès 
de laquelle sont liées toutes les 
garanties collectives qui assurent 
la sécurité d'existence : pensions, 
congés payés, sécurité sociale, etc. 
L'amélioration des avantages ma
tériels et immatériels de la ville 
doit les suivre de près. Si cette 
intention se traduit dans les mois 
qui viennent, à la fois par une 
meilleure information des syndi
qués et par une énergique prise 
de position publique, elle aura 
contribué â marquer une étape sur 
le chemin de la ville nouvelle. 
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A L B E R T P H I L I P P E 

un producteur de films, 
pour quoi faire ? 

Malgré les prol'essions de foi, les affirmations répétées des lende
mains qui chanteront sûrement, force nous est de reconnaître que le 
cinéma belge en est toujours au stade prénatal et ce, malgré une gesta
tion de quelque 25 ans. 

Cette situation embryonnaire n'empêche cependant pas l'existence 
de structures, de rouages et, vaille que vaille, d'un système complet per
mettant, théoriquement, l'épanouissement d'un cinéma national. 

Il s'avère peut-être utile d'analyser la situation présente et voir 
dans quelle mesure les différentes catégories de la profession sont réelle
ment existantes et quelle est leur efficacité objective. 

Le propos de cet article est d'esquisser le profil du producteur belge 
de f i lms et, par là même, d'évoquer, s'il y a lieu, le bien fondé de son 
existence. 

Pour ceux qui ne sont pas familiers des problèmes cinématogra
phiques, rappelons qu'un f i lm belge, nécessairement de très petit budget, 
voit son prix de revient se situer aux environs de cinq mill ions de 
francs. « L'homme au crâne rasé » d'André Delvaux, la seule production 
nationale qui ait bénéficié d'une réelle audience à l'étranger, a coûté 
un peu plus de trois millions, ce qui doit être considéré comme une 
limite inférieure dans des conditions normales de production. Il faut 
donc réunir, au départ de l'entreprise, un certain nombre de millions, 
pour donner au réalisateur la chance, souvent unique en Belgique, de 
s'exprimer par le moyen du cinéma. Il est entendu que le capital ne doit 
pas être libéré immédiatement mais, pour qu'industriellement l'affaire 
soit saine, il est souhaitable qu'un plan de f inancement complet et rigou
reux soit dressé avant toute chose et que les accords de versement ou 
de crédit soient bien établis. 

C'est ici qu'intervient plus particulièrement le producteur. Le pro
ducteur de f i lms jouit auprès du grand public d'une image de marque 
très particulière faite de tas d'argent, de pas mal de faillites, de beaucoup 
de scandale, d'un rien de Pygmalion, et parfois d'un zeste de génie. Le 
tout est bien sûr enveloppé de jeunes filles plus belles les unes que les 
autres et se situe de préférence dans un somptueux yacht en rade de 
Cannes ou de Venise, selon le mois de l'année. 
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La réalité est passablement différente. Il nous faut d'abord clarifier 
les esprits au point de vue des définitions et différencier le producteur 
du commanditaire. 

Un producteur est un Monsieur qui croit en un projet cinématogra
phique et en un auteur de film. Il se propose de monter une affaire et 
donc de réunir les capitaux nécessaires. Cette opération réussie, il assume 
la bonne gestion de l'argent qui lui est confié et, en contre-partie, il est 
payé en proportion du film. Dans la pratique, il impute son travail 
comme une participation préalable, ce qui lui donne une part des 
recettes du film. 

Un commanditaire, par contre, est une personne physique ou morale 
qui dispose de capitaux et qui les avance au producteur qui l'a convaincu 
du bien-fondé commercial de l'entreprise. 

En conclusion, un producteur de films est en quelque sorte un pro
moteur dont la fortune personnelle ne doit en rien être fabuleuse vu 
que ce n'est pas son argent qui est en cause. 

En Belgique, la recherche de commanditaires est une opération 
vouée à l'échec car il est bien entendu que l'on ne prête qu'aux riches. 
Or, comme le cinéma belge est dans un état de misère endémique, il n'y 
a pas d'argent pour le cinéma. Comme d'autre part, il n'y a pas de 
cinéma sans argent, le cercle vicieux qui emprisonne la production natio
nale semble inaltérable. 

La seule solution est, de toute évidence, l'intervention des pouvoirs 
publics. Cette intervention existe déjà depuis de nombreuses années, 
mais a pris, depuis maintenant deux ans, une allure officielle et rigou
reuse qui se présente comme suit : 

L'aide au cinéma belge est dirigée essentiellement par les deux 
ministères de la culture. Le chef du département de la culture française 
est, pour l'heure. Monsieur Parisis, qui a fait tout récemment des décla
rations prometteuses quant à l'avenir du cinéma belge. Le Ministre est 
aidé dans l'élaboration de sa politique en matière cinématographique par 
le Conseil supérieur du cinéma, sorte de comité des sages dont on aurait 
aimé une représentativité plus parfaite. 

Enfin, la Commission de sélection du fi lm conseille le chef du dépar
tement, après étude du scénario et du dossier de production, en vue 
d'une aide pour tel ou tel film. 

C'est donc vers cette Commission de sélection que se tourne en pre
mier lieu le producteur. Son accord se concrétisera, du moins pour ce 
qui est de la culture française, par une participation de l'ordre de 
2,5 millions de francs. Il est dès lors possible de s'adresser à la Radio 
Télévision Belge qui peut ajouter fr. 500,000.— pour un droit de passage 
sur antenne pendant une période donnée. Avec trois millions, l'affaire 
est faite. 

En effet, un producteur étranger (français le plus souvent) peut alors 
se trouver plus aisément pour les apports supplémentaires. 

Dans d'autres cas, le producteur belge dispose d'un matériel de 
production largement amorti et suffisant pour la réalisation de films. 

Il impute l'utilisation de ce matériel dans le budget du film. Dès 
lors, le producteur s'engage seul dans l'entreprise, sachant que sa part de 
risque est réduite uniquement à des éventuels dépassements budgétaires. 

Cette situation a ceci de particulier qu'en Belgique, le cinéma de 
liction de long métrage s'identifie commercialement au cinéma industriel. 
C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus réellement d'un investissement d'argent 
qu'on espère voir fructifier, mais bel et bien d'une commande, de l'Etat 
en l'occurrence, qui est quasi une fin en soi. 

On comprend donc que lors de la réalisation proprement dite du 
produit-film, l'objectif essentiel du maître de l'ouvrage, c'est-à-dire du 
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producteur, n'est plus de favoriser la création du meilleur produit pos
sible, susceptible de rapporter le plus d'argent possible, mais de faire le 
produit le moins cher qui laissera la marge bénéficiaire la plus grande. 

Le réalisateur du film est dès lors placé dans des conditions psycho
logiques plutôt défavorables et il est certain que la qualité de son f i lm 
doit s'en ressentir. 

Continuons cette pérégrination peu réjouissante. Le ministère ef fec
tue les versements par tranche. Or, compte tenu des lenteurs administra
tives, l'argent n'est souvent libéré qu'une fois le tournage terminé. Sur la 
foi du contrat signé par l'Etat, le producteur pourrait contracter un 
emprunt. Il n'en fera rien pour ne pas perdre l'escompte retenu par 
l'organisme préteur. Ce sont donc les techniciens qui, en quelque sorte, 
avancent leur traitement à la production. Comme ils ne sont pas volon
taires pour cette opération, on comprendra aisément que l'ambiance de 
tournage ne sera pas au beau fixe. 

Imaginons que malgré les problèmes évoqués ci-dessus, la réalisation 
du fi lm arrive à bonne fin. Il aura une carrière commerciale réduite à sa 
plus simple expression. Grâce à l'inévitable prix pour la première 
œuvre que le f i lm aura sûrement récolté dans un festival marginal, une 
ou deux semaines d'exclusivité à Bruxelles et Liège seront suivies d'une 
programmation sur les antennes de la deuxième chaîne allemande, sur 
celle de Radio-Canada ou dans les salles d'art et d'essai des pays Scan
dinaves. 

Imaginons encore que cette distribution s'avère miraculeuse et que 
le producteur puisse récupérer un million de francs. Pour toute industrie 
normalement constituée, cette situation serait catastrophique, puisqu'on 
enregistrerait une perte de l'ordre de 75 "„ du capital. Pour le produc
teur, c'est une bonne affaire, puisque le matériel qu'il a mis à la dispo
sition du f i lm est largement amorti. 

Il pourrait donc réaliser un bénéfice net d'environ un demi-million. 
Cet argent pourrait être réinvesti dans le cinéma pour éviter que 

l'expérience suivante ne s'engage sous des auspices aussi défavorables. Il 
n'en est rien, car le producteur, homme avisé et sage, connaissant la 
valeur de l'argent, se conduit en bon père de famille et effectue avec 
cet argent des placements infiniments plus sûrs et plus rentables que 
ceux qu'on peut faire dans l'industrie cinématographique. 

Un Belge créant avant 1960 une affaire au Congo grâce à l'aide de 
l'Etat, et réinvestissant ses bénéfices même modetses dans une entreprise 
en Belgique, se conduisait donc très exactement de la même manière. 
On peut donc dire que le cinéma belge est dans une situation d'industrie 
colonisée. 

Le tableau dessiné ci-dessus peut paraître bien sombre et il se 
trouvera sans doute des esprits bien intentionnés pour crier à l'exagé
ration et à la caricature. C'est possible. Mais il n'empêche que, dans 
l'élaboration de cet article, l'imagination n'a eu qu'une part très réduite 
et qu'aucun réalisateur, aucun technicien n'est à l'abri des répercussions 
de l'état évoqué ci-dessus. 

A moins d'une fort improbable révolution dans l'industrie cinémato
graphique en Belgique, les seules chances sont d'une part l'espoir d'un 
regroupement des travailleurs du film en un syndicat puissant et orga
nisé à même de régulariser et de normaliser les règles professionnelles 
et d'autre part l'espoir d'une multiplication des producteurs cinéphiles 
désireux, bien sûr, de réussir une opération commerciale, mais aussi de 
contribuer le plus efficacement à ce que le réalisateur puisse faire dans 
les meilleures conditions possibles le meilleur fi lm possible. 
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