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^NICARAGUA: LES DEUX OPTIONS

Le débat sur la signification de l'expérience nicaragua-
yenne et sur les ehemins qui s'ouvrent pour le Nicaragua,
á partir de l'instalíation du gouvernement de Reconstruc-
tion Nationale, commence á figurer au centre des préoc-
cupations des organisations politiques latino-américaines.

Jusqu'á cette date, les analyses émises á travers les
manifestes, les déclarations et les proclamations, tendent
á réduire l'expérience nicaraguayenne á un élément princi¬
pal, en laissant de cote ou en ignorant les autres. Ainsi
par exemple, on insiste á détacher les vertues du jeu com-
plexe des alliances qui a permis de construiré un bloque
anti-somoziste avec la participation d'amples secteurs
politiques et sociaux, pour légitimer ou consolider une
politique d'unité avec les secteurs de la bourgeoisie. Une
autre visión prétend la synthése du processus nicaragua-
yen dans l'exaltation d'un moyen de lutte : l'action armée.

D'autres organisations, au contraire, ont essayé de
récupérer la diversité et la richesse du processus nicara-
guayen en situant avec precisión la scéne et les acteurs
du drame historique. On trouve dans ce cas l'exposé pre¬
senté par Rafael Taveras, Noyau Communiste des Travail-
leurs, et Rafael Sang, Mouvement de Libération Nationale
(CONECATO), dans la table ronde organisée par le Comité
de Solidarité avec le Nicaragua et l'Amérique Céntrale
qui s'est tenu á Saint Domingue (République Domini-
caine) le 14 juillet 79 . Dans ce document, on dit,
aprés avoir signalé qu'au Nicaragua «ce n'est pas simple-
ment la liquidation d'une tyrannie sanglante et génocide,
mais aussi la chute bruyante d'une structure économique
sociale, hégémoneisée par le capital international», ce qui
est en jeu.

Le plus important de la structure économique de cette
nation centre-américaine, c'est qu'elle présente en son
soinmet une vingtaine de familles qui contrólent les méca-
nismes fondamentaux de l'économie ; parmi, et au-dessus
d'elles, se trouve, l'impérialisme nord-américain. A sa
base, les différentes couches des paysans sont présents,
importants contingeants des ouvriers agricoles, produit
de l'immense développement capitaliste dans l'agriculture,
dans les cultures comme celles du café et de la banane,
du café et de la canne á sucre.

Le prolétariat manufacturier fait aussi partie de cette
base, de méme que celui des mines et de la construction.
toutes ees couches et ees classes exploitées sont le résultat

du développement économique capitaliste du pays, carac-
térisé par la croissance et la consolidation des grandes
propriétés de l'expansion du pouvoir impérialiste dans la
zone centre-américiane.

L'économie de ees pays dépend essentiellement de la
production agricole, laquelle est orientée vers l'exporta-
tion, le coton étant le principal produit, suivi par le café,
le sucre et la viande ; ees produits sont obtenus sur la base
de l'exploitation capitaliste des grandes propriétés ter-
riennes. Cette situation explique l'importance de la pro-
priété agricole dans la formation sociale du Nicaragua et
explique aussi pourquoi le Front sandiniste extrait du
prolétariat agricole le gros de son armée.

ROLE DE L'IMPERIALISME DANS LA FORMATION
SOCIALE DU NICARAGUA

La croissance économique du Nicaragua, sous l'orien-
tation de l'impérialisme, a produit á l'intérieur du pays
non seulement une amplification des inégalités parmi les
classes, mais aussi sur le plan géographique, il a confiné le
développement capitaliste á des zones déterminées du pays
en y laissant d'autres stagnantes. C'est cela qui explique la
montée de la résistance dans des zones plus que dans
d'autres.

De plus, il a nationalisé les industries, ce qui se revele
non seulement par les capitaux investis directement par les
nord-américains, mais aussi dans la dépendance technolo-
gique et matérielle.

D'autre part, la présence du capitaux nord-américains
constitue une saignée, qui, chaqué année qui passe, aug-
mentent les bénéfices qui sortent vers l'extérieur.

Ainsi, dans la période qui va de l'année 1972 á 1976
selon ce concept, 273 millionsde dollars sont sortis du pays.
Cette saignée constitue un poids énorme pour la balance
commerciale du pays, car pas méme dans les moments
des prix Ies plus hauts pour ses produits d'exportation,
n'est-elle parvenue á surmonter le déficit, qui de 1973 á
1978 additionne négativement 424 millions de dollars.

La conséquence de cela, c'est que les liens impérialistes
de l'économie se reflétent aussi dans la dette externe,
en calculant pour 1978 que celle-ci s'élevait á mille mil¬
lions de dollars, chiffre proche á celui de notre pays, qui
représente un peu plus du double de la population du Ni-
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earagua. Pour comprendre le rythme vertigineux par le-
quel Ies classes exploitées hypothéquent le pays, les sta-
tistiques révélent qui de 1973 á 1978, la dette a augmenté
de 237%, et que les paiements des intéréts et les amortis-
sements s'élévent á 44 millions de dollars en 1973 á 148
millions en 1978.

D'aprés un rapport d'entreprises étrangéres radicalisées
dans le pays, qui comprend 58 entreprises importantes,
47 étaient nord-américaines.

Devant la crise énergétique par suite de l'augmenta-
tion des prix du pétrole, 30 compagnies nord-américaines
ont regu des concessions d'exploitation de pétrole et de
gaz naturel sur la cote et sur la plateforme marine ; elles
y ont investí 40 millions de dollars environ.

GROUPES BOURGEOIS LOCAUX

A 1 'intérieur de ce contexte hégémonique creé par
l'impérialisme nord-américain, la bourgeoisie nicaragua-
yenne s'est développée et consolidée á 1'intérieur des
limites que lui permet son association-subordination avec
le capital nord-américain. Le trait caractéristique de cette
bourgeoisie, est que ses composants proviennent des oli-
garchies traditionnelles, originaires de l'étape coloniale.
La bourgeoisie se regroupe autour de trois póles qui sont
le groupe de la Banque du Nicaragua (BANIC)r, celui de la
Banque d'Amérique (BANAMERICA) et celui de Somoza,
qui se concentre dans la Banque de l'Amérique Céntrale.
R existe d'autres groupes mineurs qui sont celui de l'amé-
rique Céntrale d'Epargne et de Préts S.A. (CAPSA) et
celui de la Corporation Franco-américaine de Finances
(FRANCOFIN).
II est évident que les associations d'intéréts avec le

capital nord-américain constituent un composant essentiel
dans la structure de ees groupes.

LES EXPRESSIONS POLITIQUES DE L'OPOSITION

Avec le développement croissant des forces productives
et la socialisation accélérée des processus de travail, au
milieu de l'internationalisation du capital, il n'est déjá
plus possible de penser á l'établissement de bourgeoisies
proprement nationales, dans le sens oü elles revendiquent
pour elles-mémes le marché interne ; elles essaient d'éta-
blir des barrieres á la pénétration d'autres capitaux, et c'est
pourquoi, dans le meilleur des cas, ees bourgeoisies ne
pourraient-elles pas faire abstraction de la dépendance
technologique et financiére á laquelles elles devront recour-
rir afin de cimenter et élargir leur base.

Cette impossibilité n'est pas seulement filie de la faibles-
se de nos bourgeoisies, mais surtout, de l'immense dévelop¬
pement des forces productives.

Cette affirmation n'améne pas la bourgeoisie, dite
nationale, á méconnaítre la renonciation de chaqué frac-
tion bourgeoise, et á imposer sa prédominance sur les
autres.

Au Nicaragua, cette lutte interbourgeoise a été extré-

mement aigüe, étant donné la monopolisation, qui á tra-
vers l'Etat, s'est réservée le groupe somoziste. Entre l'insur-
rection de septembre de l'an passé et l'offensive finale qui
se développe actuellement, les forces bourgeoises ont
tenté, avec le soutien direct de l'impérialisme, de parvenir
á substituer la chambre de Somoza, afin de préserver de
cette fagon les structures fondamentales de l'Etat, en 1

changeant simplement quelques éléments.
C'était le vieux réve de préserver le somozisme sai.s

Somoza.
Les contradictions de ce genre ávéc Somoza ne sont

done pas filies d'un intérét nationaliste, mais le reflet des
combats entre des bourgeois pour parvenir á une plus
grande participation dans les répartitions des excédents
de la production nicaraguayenne.

Le fait que le Front Sandiniste profite de ees contra¬
dictions et integre un ampie mouvement anti-somoziste,
correspond avec les meilleures lignes stratégiques de la
guerre révolutionnaire.

C'est done á cause des limites du programme anti-
somoziste uniquement, que Fon ne peut pas établir la
nature politique du Front. Si on le faisait, ce serait mécon¬
naítre la situation particuliére de la formation sociale,
non seulement á son niveau interne, mais surtout, au niveau
international, tel que la position concrete du Nicaragua.

Ce qui est désisif et le plus important, c'est .que le
Front Sandiniste a désarticulé le bloc dominant et détruit
les appareils fondamentaux de son Etat. Tout cela en méme

'

temps qu'il construisait, avec la participation directe du
peuple, la nouvelle alliance historique qui prétend liquider
les bases matérielles du somozisme, affirmer la souverai-
neté de sa nation, stabiliser les principales aires de I'écono-
mie, en garantissant les libertés publiques et l'indépendance
nationale.

La dynamique que cette situation génére ne peut avoir
qu'un seul des deux résultats : réorganisation du capita-
lisme avec de nouvelles formes de domination capitaliste,
ou au contraire, l'étatisation progressive de l'économie
sous le controle des masses populaires, lesquelles ont
trouvé dans le Front Sandiniste de Libération l'avant-
garde politique qui les a menés á la prise du pouvoir. Et ce
deuxiéme chemin a un nom : socialisme.
II semble que la meilleure caractéristique des taches

du mouvement révolutionnaire soit celle qui apparait á
la fin du travail «Impérialisme etDictature». Jaime Whellock
Ramón s'exprime ainsi :

« Le mouvement révolutionnaire se doit, dans les cir-
constances présentes, de conjuguer les luttes populaires,
dirigées contre l'ennemi immédiat, d'étre l'avant-garde
du proletariat et en méme temps de représenter les inté¬
réts des autres classes exploitées. Aprés 18 ans de luttes
constantes, le mouvement révolutionnaire déjá consolidé
et sur un chemin sur, se prépare pour asséner les coups
définitifs et ne plus permettre que la dictature et les ex¬

pío ités se lévent á nouveau. 21 septembre 1974».
Comme on peut le voir, les perspectives d'un processus

peuvent étre inscrites explicitement ou non. C'est pour-
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HAITI ET REPUBLIQUE DOMINICAINE

UN AUTRE SCANDALE A NE PAS TAIRE : DES RE¬
SERVES D'ESCLAVES EN REPUBLIQUEDOMINICAINE

par Serge GILLES, refugié politique
ha'ftien résidant en France - Directeur
du Centre International d'Etudiants et de
Réfugiés CIMADE.

Toute une serie de scandales

En 1937, le dictateur dominicain Raphael Leónidas
Trujillo a fait froidement massacrer en 1'espace d'une
semaine dans 65 localités, 40.000 coupeurs de canne
haitiens en République Dominieaine. L'affaire provoqua
quelques remous. Les gouvernants haitiens de l'époque
allant jusqu'á négliger de soulever ne serait-ce que des
protestations de principe en ont profité pour se faire
monnayer. Et Trujillo n'eut qu'á verser 750.000 dollars

d'indemnisation qui ne sont jamais parvenus aux famil-
les des victimes. L'incident était clos : il ne s'agissait que de
40.000 paysans pauvres et analphabétes. Les classes diri-
geantes haitiennes d'alors, fraíchement sorties du sérail
de l'occupation américaine, ne pouvaient s'en émouvoir
car leurs anciens maítres les avaient habitúes á traiter de
la sorte les paysans haitiens. Ces derniers, pourtant, avaient
été pratiquement les seuls á teñir la dragée haute á l'oc-

quoi il est nécessaire de connaitre les faits qui configurent
chaqué processus. Ce qui est décisif, c'est la réalité, non
pas les mots.

CONCLUSION

En analysant le processus nicaraguayen, on ne peut
démarrer du concept dogmaiique et traditionnel — pré-
domianí en nous, les dominicains révolutionnaires —

de voir le marxisme comme une recette universelle. De
voir Ies processus sociaux standardisés. De croire que la
lutte de classe se développe sur des lignes uniformes et
identiques partout.

Nous devons aussi nous efforcer á rechercher les pers-
pectives des processus politiques, simplement dans la lo-
gique des discours qui tentent de refléter ces processus
et non pas dans l'objectivité matérielle concrete avec la-
quelle ceux-ci se développent.

Ainsi done, ce que nous devrions faire en premier,
pour parler de la lutte politique au Nicaragua et de ses
perspectives, c'est d'étudier ce processus et de ne pas
l'étudier du dehors comme si nous étions des spectateurs,
sinon, depuis l'intérieur. Ceci est dú á ce que le mouvement
révolutionnaire fait partie des composants de la correlation
des forces presentes dans le conflit nicaraguayen. En nous
concevait comme, faisant partie de la correlation de forcé
du conflit nicaraguayen, c'est comprendre que ce que nous
voulons qu'il se passe au Nicaragua, doit étre obtenu par les
forces révolutionnaires qui y agissent, mais avec notre
participation solidaire.

Le fait que le gouvernement dominicain ne se préte
pas á des manceuvres sombres, et ne se mette pas non plus

au service de la politique impérialiste au Nicaragua, dépend
en grande partie de nous autres. Le fait que les nicaragua-
yens -n'aient pas de grands empéchements quant aux res-
sources matérielles, depend de ce que nous-autres, de méme
que tous les peuples de l'Amérique latine, maintenons
constamment notre appui matériel renouvelé au Front.

Nous devons aussi teñir compte des limites de ce que
nous a appris le processus nicaraguayen.

Le Nicaragua n'est ni Cuba ni la- République Domini¬
eaine, bien que nous compartissons une histoire commune
dans les deux zones. De la méme maniere, si nous ne som-
mes pas en 1959, nous ne sommes pas non plus en 1965.

Cela nous méne á savoir qui est nécessaire pour liquider
la domination impérialiste, car dans un sens, fl existe
aussi de semblables difficultés. <

Parmi les choses favorables, se trouvent la crise géné-
rale du capitalisme, la détérioration de l'hégémonie nord-
américaine, la résurgence d'autres póles capitalistes dans
la zone, et, d'autre part, le développement croissant de la
solidarité avec le FSLN.

Parmi les difficultés, on recontre, au contraire, le fait
que nos ennemis savent qu'á cette époque, derriére l'anti-
iinpérialisme se trouve l'anticapitalisme et d'autant plus
lorsque la base sociale de l'armée de libération nicaragua-
yenne est constituée d'ouvriers et de paysans. II ont une
expérience accumulée par les plus grandes résistances
militaires ininterrompues sur tout le continent américain,
spécialement dans un zone aussi fragüe politiquement
comme l'est l'Amérique céntrale.

Fragüité qui n'a pas besoin d'étre expliquée entre nous.
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cupant sous la conduite respective des premiers anti-
impérialistes latino-américains, Josaphat Jean Joseph et
Charlemagne Peralte en 1915 et 1918.

Plus prés de nous, en 1963, sous pretexte de mater un
foyer de guerilla oú s'exergaient dit-on des pratiques
sauvages, la pólice dominicaine a massacré dans un petit
village frontalier dénommé Palma Sola, plus de 300 pay-
sans haítiens. Cela fait quatre ans, Bernardino, un ancien
chef trujilliste, en bon propriétaire d'esclaves, prenait
pour cibles, comme á l'exercice, 30 travailleurs haítiens
sur sa plantation de canne á sucre. Comme il fallait s'y
attendre, M. Bernardino n'a méme pas été inquiété. Casser
du négre, ce n'est pas un bien grand crime. N'est-il pas
vrai que Joaquin Balaguer, prédécesseur d'Antonio Guzman
á la présidence de la République Dominiciane a eu á
écrire en 1947 (1) que la race noire «est par nature indo¬
lente et n'applique ses efforts á aucun objet utile sauf
si c'est nécessaire á sa propre subsistance».

Tout récemment, le 22 Mai 1979, avant la rencontre
entre les présidents Guzman et Duvalier, le «Listín Dia¬
rio» publiait un article du Dr José B. Gauthier dans lequel
ce dernier réclamait des mesures énergiques contre la
présence des travailleurs haítiens porteurs de tares et de
vices dangereux pour les dominicains.

Ce ne sont pas les exemples de ce genre qui manque-
raient si l'on voulait présenter une anthologie du racisme
anti-haítien en République Dominicaine.

Poursuivons dans la série de scandales, en 1977, «El
Nacional», quotidien dominicain rapportait que des fonds
affectés au paiement des salaires des braceros haítiens (2)
avaient été bloqués par le gouvernement de Balaguer
parce que les autorités haitiennes ne s'étaient pas acquit-
tées d'une dette de plus de 2 millions de dollars contractée
aupfés d'une firme américaine pour achat d'hélicopteres et
d'armes de guerre.

II est évident que nos infortunés compatriotes émigrés
n 'avaient rien á voir ni de prés ni de loin á cette ténébreuse
affaire. N'est-on pas en droit de considérer comme des
esclaves des gens á qui l'on peut porter atteinte dans
leurs moyens de subsistance, avec un tel mépris, une telle
inhumanité ?

Esclavage ? Une réalité

Rien d'étonnant pour nous qu'aujourd'hui, la société
anti-esclavagiste de Londres parle d'esclavage en Républi¬
que Dominicaine, elle ne fait que révéler un vieux scan-
dale : il y a lá-bas des bantoustans á la dominicaine, de
vraies réserves d'esclaves. Cette société de Londres a le
mérite d'avoir réussi á pousser les mass-media á faire
connaítre ees choses que des patriotes haítiens dénoncent
depuis longtemps.

De nos jours, les autorités dominicaines qui se disent
démocrates et libérales voient rouge et piaffent chaqué
fois qu'on évoque dans la presse ou sur la place publique
les conditions de vie infra-humaines que connaissent les

coupeurs de canne haítiens en République Dominicaine.
A tous les coups, elles s'empressent de se cacher derriére
les clauses de la convention signée par les gouvernements
dominicain et haítien en 1977 et actualisée dans la forme
par Guzman et Duvalier en Octobre 1978. Effectivement,
toutes les dispositions sont prises dans les termes de ees
accords pour cacher la dure réalité qui vivent ees nouveaux
serfs, dans les bantoustans dominicains connus sous le nom
de bateys. On y parle d'avantages sociaux, d'assurances
accidents, de repos hebdomadaire et méme de prime de
fin d'année.

Avant de voir comment les choses se passent dans la
réalité, relevons quand méme quelques contre-vérités
dans les termes du contrat actualisé et signé le 14 octobre
dernier par les autorités dominicaines et haitiennes. II y
est dit que le CEA (Conseil d'Etat du Sucre), organisme
dominicain s'engage á verser á l'ouvrier agricole haítien,
le méme salaire qu'á son homologue dominicain. Rien
n'est plus inexact, car selon le méme contrat le «bracero»
haítien ne regoit que 1 peso 35 par tonne de canne coupée
alors que le salaire mínimum par jour du travailleur domi¬
nicain est officiellement fixé á 3 peso 50. Quand on sait
qu'il faut 10 heures á un travailleur moyen pour abattre
une tonne de canne á sucre, on arrive á la conclusión
que la paye journaliére du travailleur dominicain vaut
plus que le double de celle du bracero haítien. Mieux,
cette année, les conditions de travail ont été rendues
encore plus draconniennes car tout se déroule constamment
•sous l'ceil vigilant d'un commandeur recruté et payé pour
que tout se passe sans bavure, ni protestation : 75 ins-
pecteurs et 15 superviseurs choisis par l'ambassadeur
haítien en République Dominicaine et grassement rétri-
bués par le CEA font office de commandeurs. Le salaire
mensuel des premiers a été fixé á 200 pesos et celui des
secons á 350 pesos. En termes clairs un superviseur regoit
12 fois plus qu'un travailleur haítien. Et ne parlons pas de
tout ce que pudiquement nous appellerons avantages
sociaux. Voilá pour l'éventail des salaires entre un bracero
haítien, un travailleur dominicain et un superviseur. II va
de 1 á 12. Si on devait appliquer cette logique implacable
en France, elle donnerait un salaire mensuel mínimum de
24.000 F a un contre-maitre peur 2.000 F versés aux
ouvriers recevant le salaire mínimum de croissance (SMIC).

Quant au mode de vie, faisons remarquer que la coupe
de canne en République Dominicaine est assurée esseñtiel-
lement par le Bracero haítien. Ceci depuis 1915, date qui
correspond á celle de l'occupation militaire d'Haíti par les
américains et á celle de l'installation dans la partie Est
de l'íle d'usines sucriéres á capital cubain, italien et, plus
puissamment, américain. Depuis cette époque, on apprend
et enseigne au travailleur et au peuple dominicains que la
coupe de la canne est un «sale boulot», une affaire pour
sale négre haítien. Done le travailleur dominicain n'en
veut pas. II est dressé contre ce genre d'activités. Evo-
luant dans une ambiance imprégnée du racisme véhiculé
par les discours des classes dominantes, le coupeur de canne
haítien analphabéte et qui n'a pas le droit de se syndiquer
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ni de former sa propre organisation de défense ne peut
étre que la proie de toutes sortes d'injustices. Quand il
présente la canne coupée au comptoir de la compagnie,
en géniral, l'argent qu'on lui donne ne correpond pas á
la quantité livrée car la balance est traquee. Comme il ne
peu pas distinguer les chiffres et s'exprime difficilement
en espagnol il n'a qu'á encaisser le coup. Le plus souvent,
il n'est pas payé en espéces sonnantes mais en bons de la
compagnie qu'il doit garder afín de recevoir l'équivalent
inonétaire á la fin de chaqué quinzaine ou de chaqué
semaine. Comme il est toujours pressé par la faim, il ne
peut pas attendre ce délai et est obligé de vendre ees bons
á des spéculateurs moyennant une perte de 3 á 10%. Con-
tentons-nous de mentionner aussi les boutiquiers du coin
et les vendeurs de loteries qui tous, connaissent l'ignorance
et le dénuement de ees hommes sans défense et en profi-
tent largement.

Pour la majorité des 280.000 coupeurs de canne ha'ftiens
en République Dominicaine dans le meilleur des cas,
le logement n'est qu'une piéce de 3 métre sur 5, déprouvue
d'eau, d'électricité et recouverte de paille ; toute une
famille est obligée de s'y entasser car le pére ne peut pas
se payer le luxe de louer une maison décente. II n'en a

pas les moyens. Dans ees bantoustans dominicains, il est
courant que les peres de famille invitent leurs filies á se

prostituer dans l'espoir qu'elles pourront se nourrir et se
vétir. Les gargons des l'áge de 10 ans commencent á tra-
vailler.

Sans eau courante, sans électricité, sans hópital et sans
école, un batey compte entre 125 et 200 personnes. On en
trouve 2000 á travers la République Dominicaine. A 90%
ils sont habités par des Hai'tiens. Dans des conditions aussi
deplorables, il s'est pas étonnant que toutes les maladies
soient au rendez-vous : malnutrition, syphilis (tres couran¬
te), paludisme, parasitoses intestinales, tuberculose, ty-
phoide. En quelques mots les bateys sont des bouillons de
culture. On ne posséde pas le chiffre exact du taux de
mortalité. Tout laisse á croire qu'il doit étre tres élevé.
Quant á la natalité, rapportons que des Tége de 16 ans,
la jeune filie est mere ou s'appréte á l'étre. La contracep-
tion étant inconnue la moyenne d'enfants par femr e va
de 7 á 9. Un homme peut avoir 2 á 3 femmes. La poly-
gamie et la promiscuité sont de rigueur. II n'est pas rare de
trouver une jeune femme de 34-35 ans grand-mére d'un
gosse d'l á 2 ans. Selon toutes apparences, la mortalité
infantile est de loin plus lourde qu'en Hai'ti oú le taux
est poutant l'un des plus élevés du monde. Les enfants
jusqu'á un age tres avancé circulent tout ñus et rarissimes
sont les familles qui peuvent tenter d'envoyer leurs reje-
tons á l'école. D'ailleurs, répétons-le, il n'y a pas d'école
pour eux.

S'agissant des conditions de travail puisqu'on en parle
dans la convention de 1966 et dans le contrat d'embauche
de 1978, notons que les doigts coupés, les manchots sont
légion dans les bateys. Sans grand risque de nous tromper
nous pensons que 2 travailleurs sur 20 sont victimes d'ac-
eidmt de travail. Les témoignages tout á fait récents ne
inanquent pas sur la condition de bracero haitien en Répu¬

blique Dominiciane. Par exemple, ceux de M. Georges
Casalis, professeur á la faculté de théologie protestante
de France, de M. André Jacques, secrétaire de la section
frangaise de la Ligue des Droits des Peuples, de Mme.
Geneviéve Camus, membre du Bureau des Droits de l'bom-
me á la Cimade, de Mme. Pascaline Perron, membre du
Conseil de la Cimade qui tous ont visité les bateys entre
mai et aoút 1979. M. Georges Casalis, en mai, el Mme.
Pascaline Perron, en aoút ort vu c.hacun mourir de faim
un coupeur de canne haitien. Toutes ees personnes que
nous mentionnons ici n'ont aucune hésitatior devant
les mots servage, esclavage.

Pour une commission d'enquéte représentative

Les informations publiées ne rendent compte que du
quart de la réalité dans les bateys et les ingenios oú végé-
tent 280.000 parias hai'tiens livrés pieds et poings liés
par les négriers hai'tiens aux sucriers dominicains. Cepen-
dant, ees derniers vont crier au mensonge et lancer des
dámentis empressés comme ils viennent de le faire á la
suite de la publication de quelques passages du rapport
de la société anti-esclavagiste de Londres sur les conditions
de vie des Hai'tiens en République Dominicaine. Le vice-
amiral Ramón Emilio Jiménez, actuel ministre des affai-
res étrangéres de la République Dominicaine, qui est,
il faut y penser, un ancien trujilliste, un ancien ministre
du dictateur Balaguer, a publié le 21 aoút un communi-
qué pour s'inscrire en faux contre le rapport de la société.
Certaines ambassades dominicaines en Europe et en Amé-
rique du Nord ont fait choras. Tres certainement un point
hypersensible a été touché. Tel qu'il est considéré et tel
qu'il est exploité en République Dominicaine, le travail-
leur haitien est nécessaire á l'industrie sucriére done á
l'économie de ce pays. Non pas, comme on serait tenté
de le croire á premiére vue, parce que les Hai'tiens four-
nissent une main-d'ceuvre spécialement ahondante et bon
marché — la République Dominicaine est un pays sous-
développé oú la forcé de travail est aussi ahondante et
bon marché — mais parce que l'énorme masse d'illégaux
hai'tiens dont ne cherche pas trop á diminuer le nombre
et méme Ies ouvriers embauchés sous contrat dans les
conditions décrites plus haut, permettent aux sucriers
dominicains de disposer d'un vaste contingent de travail¬
leurs qu'ils peuvent sustraire aux lois économiques norma-
lement en vigueur dans le pays.

Voilá pourquói parler d'esclavage ne releve pas de
la formule choc de propagande ni de la réaction sentimen-
tale d'humanistes scandalisés mais plutót d'une constata-
tion froide et lucide. Les autorités dominicaines qui ont
évidemment quelque chose á cacher ne se contentent

pas de démentis affolés, elles pratiquent Tarbitraire le plus
total pour empécher que des patriotes hai'tiens ne voient
de prés les bateys. Plusieurs Hai'tiens en effet se sont vus

récemment refuser un visa leur permettant un bref sé-
jour en République Dominicaine. Mieux, le 6 juillet dernier,
Félix Alexandre ex-officier de l'infanterie hai'tienne, en
exil aux Etats-Unis depuis 1963, s'est vu refuser Tentrée
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en République Dominicaine alors qu'il avait bel et bien
obtenu son visa á l'ambassade de ce pays aux Etats-Unis.
Au debut du mois d'Aoút, notre compatriote, Yona Sorel,
étudiante á Paris a été victime du méme procede alors
qu'elle aussi était munie de son visa pris au consulat domi-
nicain á Miami. Cette jeune filie fut traitée avec la révol-
tante grossiéreté dont seule la graine de tontons-macoutes a
le secret. Aprés une nuit en prison, elle fut refoulée. Le 9
Aoút, le professeur Guy Gilbert, patrióte haitien, anti-
duvaliériste connu résidant á Montréal a été purement
et simplement arrété á sa descente d'avión á l'aéroport
international de Santo Domingo. Voilá comment il rap-
porte l'incident dans une lettre adressée au président
Guzman le 10 Aoút : «Le 7 Aoút 1979, j'ai obtenu un visa
d'entrée en République Dominicaine, délivré par le Con¬
sulat Général de votre pays á New-York : visa de visiteur
valable pour la période allant du 7 Aoút au 7 septembre
1979.

Le 9 Aoút 1979, vers 5 h p.m., j'ai débarqué á l'aéro¬
port international de Santo Domingo, du vol 919 d'Eas-
tern Airlines, en provenance de San Juan, Puerto Rico.
Quinze minutes plus tard, un agent de l'Immigration
dominicaine, aprés avoir vérifiée mon passeport (et cons¬
taté la présence de mon visa d'entrée) me fit savoir que
j'étais frappé d'une interdiction d'entrée en République
Dominicaine. II me demanda si j'avais déjá séjourné en
Dominicaine, question á laquelle je répondis naturellement
par la négative, puisque c'est la premiére fois que je venáis
dans ce pays. Aprés quoi, il me conduisit á une piéce
attenante au hall d'entrée de l'aéroport. La, j'ai été inter-
rogé, en espagnol, par plusieurs hommes en civil, dont
l'un feuilletant ce qui m'a semblé étre un volumineux
dossier» Etes-vous membre d'un parti politique ? », «Avez-
vous été dans l'armée ? », «N'aimez-vous pas Duvalier ?»,...
voilá quelques unes des questions qui m'ont été posées.

Aprés cet interrogatoire, j'ai été informé une fois de
plus, qu'il m'était interdit d'entrer en République Domini¬
caine.

En dépit de mes demandes réitérées, personne n'a
voulu me diré concernant le motif de cette interdiction
ou les accusations qui auraient pu l'expliquer. . .»

Méme les progressistes étrangers sympathisants de la
lutte du peuple haitien contre la tyrannie duvaliériste
ne sort pas autorisés á entrer á Santo Domingo. Gérald
BLONCOURT, journaliste et photographe, Franjáis et
ami de la cause ha'ítienne a été arrété á l'aéroport de Santo
Domingo le samedi 17 juillet dernier. II s'est vu refuser
l'accés á ce pays sous le prétexte d'étre un «révolution-
naire haitien camouflé».

Les différents interrógateires ont eu lieu sous l'oeil
vigilant de tontons-macoutes haitiens. N'est-ce pas suf-
fisamment parlant ?

Pour Duvalier, les fils de Toussaint Louverture et de
Jean Jacques Dessalines sont bons á vendre. Pour les gou-
vernants dominicain qui achétent, l'Haitien est á massa-
crer, exploiter comrne esclave ou á refouler si les deux
autres possibilités n'existent pas. Alors, intéréts liés, auto-
rités dominicaines et hai'tiennes s'entraident avec sincérité.

Pour nous, répétons-le, le gouvernement dominicain
essaie de cacher les choses. Sinon qu'il cesse de lancer des
démentis et qu'il invite une commission représentative et
comprenant des patriotes haitiens á faire une tournée de
quinze jours dans les bateys.

Paris, ce 23 Aoút 1979

S.G.

NOTES
(1) Balaguer Joaquin : «La realidad Dominicana, Semblan¬
za de un pais y de un régimen», Imprimerie Ferrari Her¬
manos, Buenos Aires, 1947, pag. 7
(2) dans ce contexte, coupeurs de canne.
(3) 1 peso =1 dollar américain au cours officiel.
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