
Réuolution eJ contr e-tëuolution

ttDoit-on gér,en une usine pour, Le pt,ofit ou pour
La 1ëtsolutlon est une questton étranget' (Hongqi
n' 8, 1977) ttLtégalitaz.isrne est Le plus gt,os
problème en Clnnett (Guangming Ribao, nov. 1977).
Vo'i1à quelques unes des perles que 1'on peut re-
lever dans 1a presse chinoise depuis que 1a c1i-
que révisionniste Hua - Deng dirige le P.C.C. La
nouvelle direction a encore l'audace de se récla-
mer - de plus en plus discrètement,.il est vrai -
de Mao Zedong, alors que toutes les mesures

usrnes chinoises
qu'e11e préconise sont i,opposé de la ligne qu'a
toujours défendue Mao.

La f igne prolétarienne en matière de gestion des
entreprises a été définie en 1960 dans la Charte
du Combinat Métallurgique d'Anshan, réd'igée par
Mao. Cette charte s'opposa'it à celle du Combi-
nat de Magnitogorsk ({) symbole de la figne ré-
visionniste. La comparaison des princ'ipes mis en
avant par les deux chartes est très éclairante
pour comprendre I'oppos'ition entre 1a ligne pro-
létarienne et la l'igne révisionniste.

dans les

Charte d'Anshan Dharte de Magnitogorsk

- Iïettre 1a politique au poste de commande
- S'appuyer sur un vi.goureux mouvement de

masse et renforcer 1e rôle dJ,rigeant du
o^*+l

- Appliquer 1e système de 1a participation
des cadres au travail productif et des
ouvriers à la gestion.

- Eliminer 1es règ1es irrationnelles et
trop nombreuses.

- Accompllr 1a Révolution technique par
une association étroite des cadres, ou-
vriers et techniciens.

Dlrection d'une seule per'sonne.
Contrôle de 1'usine par 1es techniciens.
Priorlté à 1a production plutôt qu'à 1a
politlque.
Stimulants matériels pour les ouvriers
recherche du profit à tout prix

Les principes de la Charte d'Anshan ont été
combattus, leur application pratique sabotée par
1a ligne révisionniste de Liou Shsochi et Deng
X'iaoping au début des années 1960. I1 a fallu
attendre la G.R.C.P. et en particulier f irrup-
tion massive de la classe ouvrière dans le pro-
cessus révolutionna'ire sous la direction des élê-
ments prolétariens du P.C.C., pour que 1es prin-
cipes de la Charte d'Anshan soient appf iqués sur
une large échellê, gu'ils deviennent une force
matérielle capable de bouleverser la vieille so-
ciété.

Et la G.R.C.P. n'a pas été seulement I'illustra-
tion, 'la mise en pratique de principes élaborés
antérieurement, e'lle a aussi été l'occasion d'ap-
profondissemenbr d'avancées prat'iques et théori-
ques dans la critique de la division du travai'|,
des i néga'l 'ités , du droi t bourgeoi s . Les expéri en-
ces des ouvriers du champ pétrolifère de Taking,
de I'usine no 1 des Machines Outils de Shangaî,
pour ne parldr que de celles qui ont été le-p1us
largement popu'larisêes en sont une éclatante il-
I ustrati on.

L'expérience accumulée pendant la Rêvolution Cul-
turelle est un apport énorme pour 1es proléta'i-
res du monde entier, pour tout le Mouvement Com-

muniste. C'est pourquoi les révisionnistes chi-
nois clament bien haut que la Révolution Cultu-
relle est terminée, que c'est le développement
de 1a product'ion qui est à I'ordre du jour. Leur
politique, ce n'est pas la stabilisation et la
consolidation des acqu'is de la Révolution Cultu-
relle mais leur liquidation. Leur jargon pseudo-
marxiste, leurs références à Mao ne peuvent trom-
per que ceux qui demandent à l'être, tels les op-
portunistes du P.C.R., du P.C.M.1.... La bour-
geoisie et les révisionnistes ne s'y trompent pas
ils célèbrent'la "modération", 1a bonne gestion,
le bon sens des nouveaux d'irigeants chinois. I'ls
respirent en voyant la fin d'un mouvement révolu-
tionnaire qu'i avait suscité I'enthousiasme dans
la classe ouvrière et contribué à affaiblir l'hé-
gémonie du réformisme dans le mouvement ouvrier.
Aujourd'hui, les commun'istes doivent défendre
1es acqu'is de la Révolution Culturelle, attaquée
de toutes )arts, y compris par E. Hodja et 1e
P.T.A. La lutte dans les usines chinoises, pour
la transformation de tous les rapports sociaux
est particu'lièrement intéressante pour faire com-
prendre aux ouvriers les tâches de la dictature
du prolétariat et 1'opposition entre 1es posi-
tions révolutionnaires et les pos'itions révision-
ni stes .

(t) l'lagnitogorsk: combinat sidérurgique d'URSS



I - TMNSF0RJVIER TûJS tIS RAProRTS SCIAIJX OU IRANSORIVIM SflJLEIENI- LE SYSTilIE DE PROPRIEIE

La Révolution commence par suppr.imer 1a proprié-
té privée des moyens de producl.ion. C'est uh
premier pas, nécessa.ire mais ce n'est qu'un pre-
mier pas. Pour les révisionnistes, c'est larie-
ment suffisant. Pour eux, une fois accomp'lie-la
transformation de 1a propriété des moyens de
producti on une seul e choie compte, déve'lopper 'la
production. Liouet Deng disaieirt déja en igSO
que la contradiction piincipale était celle qui
existe entre un système socialiste avancé et'des
forces productives arriérées, que les tâches dela révolution étaient pratiquenient accomplieset'qu'il fallait à présent entreprendre I'Cdifi-
cation de l'économie. peu importàit pour eux si
1'organisation du travail dans I'usiire, les rap-ports entre ouvriers, techniciens et cadres, la'
séparation entre tâches de conception et tâches
d'exécution différaient peu de câ qui existe
sous le.capitalisme. Leur conception du socia-
I isme n'est_guère différente de'celle que nous
propose le P.C.F. de Marchais ! pour tous ces
dirigeants révisionnistes, 1es déc.larations de
Marx selon lesquelfes ,,Le sociaLdsrne est La dé-
eLaration perrnanente de La Réuolution, La d.ic-
tatuye de eLasse du prolétaz,tat conrne point d.e
tv'qns'ition nécessaire pout, atz,iuer à Lq. supp!.es-
sion des .ddff,ér,ences dè elasse en génér,al,"à La
suppz.ess.ùon de tous Les z,apports dZ produâtion
suz, LesqueLs eLLes reposenl-, à La suppz,ession d.e
toutes Les z,elations soeiales qui eobiespond.ent
à, ees rappot,ts de production, àu bouleuez,sement
d.e toutes Les idées q,Li émanent de ces z,eLations
soeiales" doivent paraître bien étrange.

La G.R.C.P. a bien montré que 1a suppression de1a-propriété privée des moyens Oe pilbauction, 
-

rerrmtnatt0n des anciens exploiteurs ne faisarenl
pas automatiquement des ouvrîers les maîtres desusines. L'héritage du capitalisme est très lourd
uans les usjnes, les contradictions de classe

subsistent, même s.i elles doivent être traitéescomme des contradictions au ,.in-AJ peup.le. Lesouvriers, les techniciens, rÀi lai""i ;îo;i ;;;tous intérêt au même titre à ce que les trani-
formations révolutionnaires se développent. Leprolétariat n'a rien à perdre. Les teèhniciens
1e personnel dlencadremênt scientifique et admi-nistratif ont encore_des avantages non nég1îgea-
bles : travail intellectuel, tràvai.l Oe c6ncËp-tion, connaissances théoriques. Tous ces gens
sont prêts à s'amêter en ihemin. La suppiession
de 1a propriété privée ne les dérange pâi trop.
Mais la dictature'intégra1e sur la bourgeoisie
ne. 1 eur. souri t pas te l I ement. Tchang TcÉouenkiao
(,t) avait bien caractérisé ta position de ces
petits-bourgeo'i s : t,Leur eonception du mond.e n,a
p,as,d,âpassé eeLle de La petite pz,oduction et d.e
La bourgeoisie. ILs sont pour Lâ dïetature du
ptoLétariat à une étape donnée ou dans un d.omaine
paz,ticuLier et se réjouissent de certaines uie-
toi^z,es eq? LLs y trouuent quelques atsantages.
Mais ces auantages une fois aequis, iLs eâtiment
qr'il-est temps de stinstaller et dtamérngez, eon-
foz,tablement son petit chez soi. Dïctaturb inté-
grale suz. La bouz,geoisïe ? pt,emier pas dtune Lon-
Çue manehe de L0 00A Lis ? Tyès pei pouz, soi. eue
d'au-tz'es s'y mettent. pouz, moi, lexiirws, je d.es-
eend,s. A ees casnarades nous donnerons ce conseil:
deseendz,e à m,i-chemin est dangereuæ. La bouz,geoi-
sïe uous fai.t déjà signe.n -

Il ne faut pas !'amêter à mi-chemin dans le pro-
cessus de transition : il faut au contraire dàns
tous les domaines et en particulier dans celui.
99_lg proAuction "détruii^e tous Ies vi1Iages for-tifiés de la bourgeoisie". Il faut réduiré les'inéga1ités sinon la bourgeoisie arrive à .se re-
constituer. La transformation de la propriété
n'est qu'un point de départ pour 1es'révolution-
naires, alors que pour les révis.ionnistes, i1
constitue I' aboutissement.

I I - PROFIT ru MLITIOJE AIJ ruSTE DE COî/IAIST

La Révo'lution Culturelle avait mis 1a politique
au poste de commande. Les révisionnistês chinois,
avec la théorie de Deng sur les ',quatre moderni-
sat'ions", mettent résoTument le profit au poste
de commande. ttCtest une gLoz,ieusb z,esponsabiita
des entrepz,ises soeialïsles de ty,auaiiley, dur
pou-r. acerottre L,aeeumtLation pour Lt|tat et de'f-aire 

.de plus gt'ands pz,ofitstl (Renmin Ribao du
27 août 1977).

Les révisionnistes qui d.irigent aujourd,hui le
P.C.C. présentent la Révolution Cu'lturelle comme
une parodie de désordre, où les ouvriers s'occu-
pa'ient {e po]itique au lieu de s'occuper de la
production. ?récisons tout d'abord què ta Révolu-
tion Culturelle n'a pas été une catastrophe éco-
nomique.
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(1 J Tchang Tchouen Kiao :

accusé aujourd'hui de
révisionnistes.

un des "quatre" ;
tous les maux par les



Les révisionnistes disent que la po'litique est
un obstacle à 'la production. Ce tableau montre
que I'in'itiative consciente de la classe ouvriè-
re n'est pas un obstacle, au contra'irerau déve-
loppement de 1a production.

Les révisionnistes ne voient que 1a rentabilité
immédiate. La G.R.C.P. a bien montré que les con-
séquences d'une telle politique étaient :

> La mise en avant de 'l'intérêt de I'entreprise
au lieu de la mise en avant des intérêts d'en-
semble de 'la société. Les nouveaux é'léments
bourgeois pensent à leur jntérêt propre avant
de penser à celui du peuple. Ils cherchent à
utiliser 1es profits pour renforcer leur pos'i-
tion, accroître les inégalités, comompre 1es
éléments les moins conscients de la classe
ouvrière.

> Le déveÏoppement des inéga1ités entre le.s en-
treprises et 1es rég'ions, 1e développement de
la concurrence au lieu de 1a coopération so-
ci al i ste.

> Le développement de I'individualisme aux dépens
de I 'espri t de "Servi r 'le peup1e" .

> Le sacrifice de 1a qualitê de 'la production et
de la sêcurité des travail'leurs sur I'autel du
profit et de la rentabilité irnmédiate.

> Le rétablissement de 1'exploitation des ouvriers
des règlements irrationnels, du despotisme d'en-
trepnise. Si 1es ouvriers ne sont pas 1es maî-
tres des usines (cf. suppression des comités
révolutionnaires) ils deviennent les esc'laves
des machines et de 1a production.

aLa voie capitaliste quï'laisse agir 1es "1ois
économiques object'ives" comme se plaisent à le
dire les révisionnistes chinois. 0r, ces lois
(1oi de la valeur, du profit) sont des lo'is hé-
ri tées du cap'ital i sme , qu'i tendent si el I es ne
sont pas combattues à restaurer 1e capital'isme.
La théorie des forces productives comme moteur
des transformatjons sociales conduit au capita-
'l i sme, non au communi sme .

iLa voie socialiste qui développe la maîtrise
consciente des trava'illeurs sur 'leurs moyens de
production, qui s'appuie sur la mobilisation des
masses pour combattre et limiter tous les héri-
tages du cap'italisme et pour fa'ire apparaître et
consolider Ies nouveaux rapports de product'ion.
Cette voie met la politique, 1'activ'ité conscien'
te au poste de commande : "La Lutte de cLasse
est Ltafie qui entratne Le touttt, disait Mao 'Ze-
dong. La voje socialiste n'est pas touiours la
plus immédiatement rentable. Mais c'est la seule
qu'i pu'isse être rentable à 'long terme car elle
seule est capable de libérer et de faire s'êpa-
nouir'la principale force productive, celles des
hommes.

des métollos olors qu'il inspecte une usine
dons lo province de I'Anhouei, en 1959.

Les révolutionnaires prolétariens n'ont jama'is
dit qu'il ne fallait pas développer 1a produc-
tion : ils ont d'it qu'i'l y ava'it deux voies, an-
tagoniques, inconcil iables :

III - ACTIVITE CONSCIENIE DES MSSES OJ REGL.EVIENIS

La Révolution Culturelle ava'it, suivant les di-
rectives de la Charte d'Anshan,critiqué les rè-
glements trop nombreux et irraiionnels. E'lle
insistait sur 1'activité consciente des produc-
teurs pour développer 'la production dans I'inté-
rêt du peuple et transformer les rapports entre
les hommes. En critiquant les règlements ima-
tionnels, les ouvriers chinois critiqua'ient l'or,
ganisation du travail héritée du cap'ita'lisme.
Les ouvrierÉ des Machines-outi'ls de Shangai ont
montré que ce qui sous-tendait ces règlements
irrationnels- c'était 1e principe de "la gestion
des entrepri'ses par les àxperti" et "'le firofit
au poste de cormande". Ces règlements protégaient
la division entre travail manuel et travail in-
tellectuel, entre ouvriers et techniciens au
'l ieu de I a rédui re.

De ces luttes, riches d'enseignements pour 1es
prolétaires du monde entier, les révisionnistes
chino'is ne veulent plus entendre parler. Aujour-
d'hui Ia classe ouvrière ne doit p'lus critiquer
les règ'lements, elle doit s'y plier car ils cor-
respondent, nous expliquent ces messieurs, aux
lois obiectives. "/ mesu?e que La production se
déueLoppe, nous detsons étabLir dee r,èglanents
pLus stz,iete et pLus y,ationneLs,,. PerËpective en-
thousiasnqnte pour les prolétaires.

Ne recu'lant devant rien, les révisionnistes chi-
nois n'hésitent plus à faire l'éloge de certains
règ'lements des usines capitalistes-car, nous
expliquent-ils doctementr,,ils sont un biLan de
Lteæpérience des ouûniey,s et ainsi sont seienti-
f3+yes. Nous espérons que 1es partisans français
de.Deng Xiaoping vont expliquer cela dans tei
usl nes.



IV - RDUIRE OJ IEVELOPPTX LIS INEGALITES

Lors de la campagne d'étude de 'la dictature du
prolétariat, le P.C.C. d'irigé alors par 1es révo-
lutionnaires avait insisté sur'la nécessité de
I utter contre 'les i néga1 i tés , contre 'le droi t
bourgeois. Les inégalités, produ'it de'la division
du travail hêritée du capitalisme ne pouvaient
pas disparaître du jour au 'lendemain. Mais elles
devaient être constarment réduites, limitées sous
peine de voir la bourgeoisie réapparaître. Ces
inéga1ités existent dans de nombreux domaines :

salaires, travai'l manuel et inte'llectuel, maîtri-
'se des connaissances scientifiques et techniques.
Les initiatives prises pendant la G.R.C.P. pour
réduire 1es inéga1ités ont été nombreuses et
spectaculaires. Elles sont systématiquement remi-
ses en question aujourd'hu'i.

1. SALAIRES

La G.R.C.P. avait critiqué'le système des primes
et des stimulants matériels. Ce système développe
1'égoisme. Il renforce 1e système du salariat,
au lieu de le réduire pour 1'abo1ir ultérieure-
ment. I'l é'larg'it'le droit bourgeois. Avec les
stimulants matérie1s, 1es révisionnistes essay-
aient de créer une aristocratie ouvrière, une
couche d'ouvriers bénéficiant de quelques miettes
du gâteau. Le profit au poste de conrnande, et les
stimulants matériels, c'est une seule et même cho-
se. Dans les deux cas, on renforce 1es héritages
du capitalisme (salariat, profit) au 'lieu de les
réduire et de les abolir.

L'organisation du travail fondée sur les stimu-
lants matér'i e'l s, c'est le retour aux pires mé-
thodes du capitalisme (primes de rendement, sa-
laire aux pièces). 0n ne fait plus appel à 1a
conscience politique, â l'enthousiasme pour la
construction d'une société nouve11e. (Quel en-
thousiasme pourrait d'ailleurs susciter chez les
ouvriers chinois le "socialisme" version Deng !)

Pendant la G.R.C.P., les ouvriers chinois étu-
diaient 1es principes de la Conunune de Paris en
matière de diminution des écarts de salaires.
Ce temps est aujourd'hui révolu. Les révision-
ni stes d-éc]arent que "'l 'éga] i tari sme est 1e pl us
gros prob'lème en Chine". Ils réhabilitent les
stimulants matériels. Le salaire aux pièces sup-
primé peldant'la Révolution Culturelle fait sa
réapparition. L'intérêt individuel redevient le
moteur de 1a production.

2. REDUCTION DES ECARTS

ENTRE OUVRIERS ET TECHNICIENS

Les êcarts de salaires sont liés aux écarts au
niveau des compétences, à la division techn'ique
et sociale du travail. La G.R.C.P. I'a bien mon-
tré et a entrepris de résoudre ces écarts :

- En jnstituant le système de 1a part'icipation
des ouvriers à Ia gestion et des cadres au tra'
vai 'l producti f .

- En formant des techniciens à partir des rangs
de la classe ouvrière (cf. brochure sur I'usine
des Machines-0uti1s de Shangai) ('t) ce qui mo-
difie 'le recrutement des techniciens et permet
de bénéficier de 1'expérience pratique de 'la
classe ouvrière.

- En créant des univers'ités d'usine, en formant
des ouvriers théoriciens.

Ce système permettait de réduire 'l'écart entre
ouvriers et techniciens, entre théorie et prati-
que. I'l éta'it renforcé par ce qu'on appelait 1es
innovations techniques de masse : les ouvriers
étaient encouragés à faire des innovations (mo-
dification des machines, de I'organisation des
chaines de montage...) à faire bénéficier 1q pro-
duction de toute-'l 'exÉéri ence prat'ique qu 'i 1 s'
avaient accumulée. Des groupes de trip'le union
(ouvrîers - techniciens - cadres) pour les inno-
vations étaient créés. Ils permettaient à la
classe. ouvrière d1întervenir dans le domaine des
sciences et des techniques, de passer de la con-
na'issance sensible à la connaissance rat'ionne11e'
de ne plus être effrayée par 1e savoir des ex-
perts. Cela aussi contribuait à réduire les
écarts.

I J "Prenons exempl.e sur 1tusine de
0ut11s de Shanga1n. Ed. de Pékin

Machi nes -
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'ujourd'hui avec Deng, tout rentre dans I'ordre,
'ordre bourgeois bien entendu. Finis les ouvriers
;héoriciens, les cadres à la production. Chacun
:hez soi et les profits des nouveaux bourgeois
eront assurés. 0n ne demande plus aux cadres et
echniciens d'être "rouges et experts". II est
nintenant suffisant d'être experts. t,peu impoz,te
utun chq,t eoit noir ou bLane pourluu qutiL attra-
,e des souris" di sai t Deng. L'él i ti sme, 'l e cul te
es experts réapparaissent dans 1a product'ion
omme dans 'l'enseignement. La Révolution scienti-'ique et technique comme moteur de toutes les
,ransformations. Théorie chère au P.C.F. - fait
on apparition en Chine.

ans tous les domaines, 1es inégalités non seule-
ent ne sont plus combattues mais sont stabi'li-
ées et renforcées. Tous 1es opportun'istes qui
losent à n'en p1us finir sur'la "démocratisation"
n Chine feraient bien de voir ce que signifie la
êmocratisation pour 1a classe ouvrière chinoise :

enforcement du despotisme, du pouvoir des cadres,
es règlements irrationne'ls, réduction de l'ou-
rier au rôle de serviteur de la machine. Démo-

cratisation pour qui : pour les bourgeois anciens
et nouveaux qui re'lèvent la tête avec arrogance,
certainement ! Pour les ouvriers qui subissent
1'exploitation certainement pas !

Toute la po'l'it'ique actuelle en matière de gest'ion
des entreprjses, d'organisation du travail est
complètement opposée à la politique suivie pen-
dant la Révolution Cu]turelle. Aujourd'hui c'est
la contre-révolution qui triomphe, le capita'lis-
me et 1a bourgeois'ie qu'i reviennent en force.
Mais les acquis de la Révo'lution Culturelle res-
tent dans ce domaine comme dans d'autres. Nous
devons les étudier, 1es défendre car i1s repré-
sentent ce qu'i1 y a eu de plus avancé dans le
mouvement communiste. Et i'ls nous permettent de
montrer concrètement aux ouvriers de France ce
que peut être une politique prolétarienne de
gestion des entreprises sous 'la dictature du
prolétariat, de montrer dans quelle voie il faut
s'engager.

Contnibution au Comtté de Rédaction
d' un cotnatal.e sytnpathisætt

,.a ooooaoaaa|]t ooroaoal]ra,

V enr eignement
rux mains des Éuirionnistes:
rous les ÉfotmeJ, la contre-tëuolution
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I - FORI,IATI(}I{ D'()IJVRIERS-IHEMICIE}$ IIJ F{}tr'IATI(}}l D'UNE ELITE INMIIC]UEI.II

$ LES UNIVERSITES ûJVRIERES : L,ENSEIGNflIENI DANS I.A PRODUCTION

La directive de llao 7êdong pour mener 1a révolution
dans I'enseignement était la suivante :

t'Les écoles supérïeunes sont néeessaires ; paz, Là

itentende suy,tout Les éeoLes poLytechniques. Iou-
tefois, iL faut réduiy,e La durée des études, mener
la réuoLution dans Ltenseignement, mettre La poLi-
tiEte proLétariervte au poste dà eornnaitdement et
prenâ.re La uoie suitsie pay LtUsine de Machines-
AÉiLs de CTtan{fnt" elest-à4ire forrne!, un person-
nel teelmïqte issu des nange des ouuriers. Les étu-
diants doioent âtz,e ehoisïs parmi Les ouuriers et
Wusans ayant une eupêrienee de La pratiqte ; aptèe
queLqtes années d'étud.es, 'iLs retourneront à La pra-
tiqte de La produetion't.

L'université dans les usines, principale mesure de la
révolution dans I'enseignement impulsée par la G.R.C.p
constitue le po'int de rupture décisif par rapport à
I'ancien système d'éducation. La classe ouvrière crêe
son propre apparei'l scolaire, les étudiants-ouvriers
prennent en main leur école supér'ieure. Sur les lieux
mêmes de 1a production, en recrutant ses étudiants par.
mi les ouvriers de I'usine, en excluant le contrôle
d'enseignants ou cadres extérieurs â la production,
1'enseignement combine êducation politique et forma-
tion technique (voir encadré ).
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Le but : renforcer de façon réelle, concrète, le rôle
dîFi-çant de la classe ouvrière, armer les ouvriers
pour-'la lutte pof it'ique et donner au mouvement des
masses 'les moyàns d'accélérer la révolution et l'édi-
fication socialistes.

Comment fonctionnent ces universités d'usine ?

Des groupes de travail se constituent, qut' sont
aussi dei groupes d'intervention, pour organiser la
format'ion [olitique et l'étude de ]a théorie marxiste-
lénin'iste parmi'les ouvriers : étudesph'ilosophiques'
discuss'ion! politiques, enquêtes et conférences dans
I'usjne, rédaction d'articles sur la dictature du pro-
létariat, visent à former une ttarrnée de théoz'iciens
non-pt'ofessionneLs" et à élever le niveau de conscien-
ce social iste.

0uvriers ayant
de lrexpérience
prat i que

ASS I14 I LAT ION

DES PR I NC I PES
FONDAMENTAUX

Conceptîon et fabri-
cation drune machîne-
outiI Iiée aux besoins
de la productîon de
Ituslne, sous la di-
rection des enseignants

FORMAT I ON

de BASE

Enseignement de
connaîssances gé-
nérales en mathé-
mafiques, dessin
industriel, fabri-
calîon de recti-
f ieuses

PRAT I QUE

Dans les atel iers
I es étud i ants con-
çoivenT et fabri-
quent des recti-
fieuses en col la-
boration avec les
aufres travai I leurs,
pour éva I uer I eurs
nouvel les connais-
sances théori ques.

ETUDE THEORIQUE

Cours de mathéma-
tiques supérieures,
de dynamique, drhy-
drau l i que, en cons i -
dérant toujours les
problèmes pratiques.

Retour au travai I

productif, souvent
combiné à une par-
ticipaTion au per-
fectionnement tech-
nique dans I ?usine

SCHfl'IA D'B{SEIGNflIS{T A L'USINE

DE CllANGl-lAL oRns ; P, TISSIER,

CHINE", lvhspÉno,

DE ITACHINES{JTILS
,,L,ENSEIGNE'IENT 

EN

Des ouvrlers d'une usLne texttle tlEnnent une
session de critique des lignes révisionni-stes
de Liou Shaochi et de tous ceux qui suivent la
voie capltaliste

L'appropriation de 1a technique par la classe ou-
vrière : les universités ouvrières organisent des
cours qu'i couvrent toutes Ies disciplines scientifi-
ques 1iées à la production de I'usine.

Sur 'la base de leurs connaissances immédiates du fonc-
tionnement des machines, les ouvriers-étudiants accè-
dent à la maîtrise des princ'ipes fondamentaux (mathé-
matiques, physiques) qu'ils mettent ensuite à 1'épreu-
ve en les appliquant aux problèmes concrets du travail
dans I'usine (voir encadré ).

Le monopole de la compétence technique, source de hié-
rarchie dans 1'organisation capitaliste du travail (et
aussi des différences de salaires) est remis en cause
par ce nouveau type d'enseignement. Capables aussi
bien de fabriquer que de concevoir, capables de diffu-
ser leurs connaissances parmi leurs camarades, les ou-
vriers-techniciens sont à même de diriger I'ensemble
du processus de production. L'enseignement ne s'amête
pas â 'la formation de nouveaux experts, occupant la
place des anciens : la révolution dans 'l'enseignement

inclut le retour à la "pratique de la product'ion".

Ces universités ouvrières (de même que celles nises en
place à la campagne sur le même modèle) ont connu, à
partir de la G.R.C.P., un développement très rapide :

à Changhaî; fin 1975, 'les étudiants-ouvriers étaient
de 30 % plus nombreux que les étudiants suivant les
cours universitaires normaux. Et cette mesure a su
combiner des formules diverses (éco'les du soir, stage
de formation technique accélérée,....) qui témoignent
de la richesse de cette expérience d'enseignement nou-
veau, d'accès direct des ouvriers à la science et à'la
techn'i que .



B) LE REIÆLISSB'IFN|-DU D0JBLI RE!zu D'EflSEIGNHvtH\iT 
pAR l,A CLIQJE

Aujourd'hui la voie directe (après les études secon-
daires) d'accès à l'ense'ignement supérieur est réta-
blie. Il s'ag'it par 1à de former une élite sans lien
avec la_pratique de la lutte des classes et 1a prati-
que de 1a product'ion. Un examen unique est char!é de
"séLectionney Les meiLLeuz.s dans Les domaines màraL,
i.nte-LLeetuel et physiquet,, c'est-à-dire de privilégier
de fait les enfants des couches de I''intelfigentsia et
de I'ancienne bourgeoisie ainsi que 1es enfants des
cadres "nouveaux b6urgeois". Ceui qui échouent à cet
examen suivront les cours des universités d'usine, ou
des ûniversités à temps part'iel, destinées â former
une masse de travailleurs qualifiés sous le contrôle
de "sommités" techniques et intellectuelles.

Ce double réseau d'enseignement est renforcé par I'en-
couragement aux "écoles-pi'lotes". Ces écoles doivent

HUA - DflG S'ATIAOJE DIRECTEIVIENI A CII-TE ilPERIB{CE

réunir toutes les conditions pour un "bon niveau" d'en'
seignement (professeurs diplômés, matér'iel pédagogique^
autorité des directeurs et des titres,...), mais la '
question décisive du recrutement est complètement né-
gligée. Ce sont les univers'ités d'usine ou de commune
populaire qui doivent se conformer à cette hiérarchie
des niveaux d'enseignement : ttpouz, éLeuer. Leuy, niueau
d' enseignernent, eTles doiuent renfoz,eez, Leut, diz,ection
et perfeetionney Leuz, sgstème d'eæanen... Les étudiantt
qui" Lors d'un eæamen, e1,Lz,ont atteint Le niueau défi,ni
paz, L'Etat, peeeoront un dipLôme et trauailLeront dans
un domaine reLeuant de Leu.r spéedaLitét' (le responsa-
ble du Ministère de I'éducation). Contre 1a polit'ique
prolétarienne au poste de commandement, les normes
bourgeoises d'enseignement doivent servir à soumettre
la classe ouvrîère.

SC11N4A D'DUCATION IIABLI PRMRESSIVEVIENI DE L97A A 1975

Débouc hés Retour dans
les unités de
product ion
(techn îc ien-
ouvrier, agro-
nome, agrotech-
nicien, ensei-
gnant, médec i n,
cadre pol Itique,
etc. )

Recherche.
Enseignement
d ? Etat. La n-
gues étrangères

Techniciens-
ouv r i ers

Artistes pro-
fessionnels.
Groupes de pro-
pagande art i s-
tique

Agrotechniciens.
Agronomes et mé-
decins,aux pieds
nus

Techniciens
ouvriers et
théoriciens-
ouvr i ers

Universités
ouvr i ères
(3 ans, le
p I us souvenT

Etant donné la restructuration de lrapparei I scolaire
de production e-f des unités drenseignement, le schéma

chinois et lrintégrat
ci-dessus ne peut avo

Tiré de P. TISSIER :
rrLféducation en Chi nerr
(Maspéro)

ion progressive des I ieux
ir qutun caractère approximatif.

Eco I es tech-
niques dru-
sines ou
d rEtat
(2 ou I ans)

Enseignement supérieur ( lan-
gues, politique, droit, philo-
sophie, sciences eI techniques
médec i ne, gymnasti que)
(3 ans)

Eco I es des
bea ux-a rts

Universités
paysannes (du-
rée très varia-
ble selon les
cours et les
rég i ons )

TRAVAIL PRODUCTIF (2 ans au minimum). Mouvement desI'jeunes instruits" (avec possîbi I ités de travai I

intellecfuel)

Eco I es seconda i res du 2ème
cycle (2 ans, de 14-15 ans
à 16-17 ans)

Ecoles secondaires du 1er cycle
(2 ans, parfois 3 ans, de 11-12
ans à 13-14 ans)

Ecoles primaires (5 ans, de 6-7
ans à 10-11 ans)

Crèches et jardins drenfants
fte 56 jours à 5-6 ans)

Ecoles secondaires
d i verses l

- rura I es,
- techn iques,
- norma I es.

0uvr i ers
Paysans
So I dats



II - REV()IIJTIOI{ t)AN L'EI'ISEIGNBIB{T UI Rtr()P'IT DE L4ENSEIGI'IRIB{I ?

Que les étudiants étudient, que 1es ouvriers travail-
Ient... tel est le sens généra1 du d'iscours de Deng
Xiaoping à la Conférence nationale de travail sur
'f 'enseignement (22 avril 78) . ttMattz.iser et déoeLoppez
Les connaisaances seientifiques et cuLtuz.eLLeç modev,-
nes s.ins'?: que Les teehnoLogies nouueLLes des dïuev,s
secteut,s dtqctioité,.. créer une product'ùu'ité supé-
v,ieure à eeLle du capitalisme", c'est I'object'i f un'i -
latéralement m'is en avant. t'Les éta.bLïssements d'en-
seignement ne doiuent pas affecter La pLus gz,ande
partie de Leuv, progrqmne à Ltéducation idéoLogique et
polïtique".

Cette orientation s'est traduite par 'la suppression
du stage systématique de 2-3 ans, à la camiàgne, à'la
fin des études secondaires. Cette question est parti-
culièrement significative des deux voies dans I'en-
sei gnemen t .

La G.R.C.P. a bien montré qu'i1 ne suffisait pas de
créer des universités d'usine, des écoles supêrieures
à 1a campagne, et, paral 1è'lement d''introdui re que'l -
ques aménagements dans un système éducatif encore do-
m'iné par l'idéologie bourgeoise et formant des intel-
I ectuel s "purs".

Les jeunes.diplômés de 1'enseignement secondaire doi-
, vent faire 1'expér'ience du travail productif, connaî-
tre les conditions de vie et de travail des masses,
participer à la lutte des classes dans l'usine ou à
la campagne. Le recrutement des étudiants ne se fait
plus selon le seul critère des connaissances intellec-
tuelles et culturelles (examens), les étudiants sont
choisis par leurs camarades de trava'il qui reconnais-
sent en eux la volonté et les capacités de se former
pour servir 1e peuple. Apprendre, cfest aussi appren-
dre à ne pas mépriser Ie travail manuel, apprendre à
uti'liser ses connaissênces pour transformer 'la réali-
té. L'abandon de cette mesure par 1es révisionnistes
au pouvoir en Chine signifie un encouragement à 'l 'in-
dividualisme et I'ambition personne'lle,-un rabaisse-
ment du travail manuel et de la formation polit'ique,
une accentuation de l'écart entre travail intellec-
tuel et travail manuel.

- L'entrée des groupes ouvriers de propagande dans
les universités et les établissements lc6taires, pêfl-
dant la G.R.C.P., avait marqué une nouvelle étape'
dans la révolutionnarisatiori de l,enseignement : par-
ticipation des comités révol utionna.ires-(ouvriers',

paysans, soldats) à l'élaboration des programmes sco-
'l ai res , mi se en pl ace d'un ensei ngement 'tà pontes
oulertes't qui utilise .la 

société comme "grande salle
de classe" et associe 'l'enseignement, 1a recherche et
le travai'l productif. Le but n'est pas seulement pé-
dagogique. Unir connaissances livresques et travail
pratique, ouvrir .I'école sur l'ensemble de la soc'iété,
intégrer 1es professeurs et les élèves aux masses ou-
vrières et paysannes, autant de moyens pour former des
travailleurs ayant une conseience socialiste.
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Une image du film chinols "Rupture avec les
anci-ennes idées" réalisé en 1975 sur Ia Révo-
lution Culturelle dans 1'enseignement, et in-
terdit à 1'heure actuelle en Chine.

C 'est bien ce contre quoi 'luttent 1es d'iri geants ac-
tuels en Chine : Ies équipes de propagande ouvrière
sont renvoyées et les comités révolut'ionnaires d'ispa-
raissent des écoles et des universités. Aux mesures
révo'lutionnaires de Ia G.R.C.P. s'oppose la défense
des privilèges des intellectuels : les salaires des
ense'ignants doivent être augmentés, et les plus méri-
tants seront promus à un "grade spécial".

Privilèges matériels, hiérarchie et aide pédagogique
doivent encourager la constitution d'une couche sépa-
réê du prolétariat et de la paysannerie. Cette réforme
actuellè de 1'enseignement rêiËtrodu'it des mesures
qui ne peuvent que renforcer le processus de restau-
ration du capitalisme en Chine.

*
LaG.R.C.P, dan's L'enauQnenenl a.'etê. un'epi,tode ytanLLeuliènenent aLgu de La Lui,te du ctutu

en Chine. 
^L'appX.ieaLi.rtn dz tnansdohnalion^ aui LadieaLu a Lencontnê.-de donLe,s têti,stancel , e.t

6'eÂt n'ea.til'ze aL cou^^ de Luttes vioLenl.oa, Ce,t tnans(oana-tions nz doiveni paÂ 'e,tLQ. compni.au
comme^de. ainpl-ers pttocledLt, dot neceii.u-twia.aet-e,s condwi,sant. toui. dnoi.t ut cowruwi.lrz ; ;t tule
à dva.hen c.omnenl, au-de,Là de Lzun canaclë.tte exemplnitte, e,LLeÂ ont ê.tê. appno(ond,Le.t et ôtenduu à
un wLve-au de ma's,se t qu:elÂ onL êtê. Letna edde.ts, 

'idleoLogLcauzt 
e.t ma.tênLo% kt te,s d,L$dlcul-&l

neneoy.tnle.ul ,sun X.a n'educLLon dz La. d,Lvision loc,Lale dt inava{I ?

^ Ce que noua devont .cepzndant. nctu,s ed(onceh d'a^sini-Le)L, c' e.tt ee tLenvu*QmenL compLe.t op'ottê. dana
Let n+ppont's en'ttte Lt'ecaLe el Ia pnoduàLLon, ent)te Lz aavo,itt eL In pnaLLquz.

-,RenvuÂ^uneû e.4, put.9ompauiton, me,t zn êvid.ence Le cannc-tëne Lini.tê., tê.(orurui,stz boungeoi.a,
de tou^ Le's pnoje,ts de "n-e(onne ddmocnaLLque dz L'enta[Anenenl" du P.C.F'. ou-du P.S; : L,zecoLe
boung-eoitz "d'emocmf i'sQe" ne puL! |ohnQh que de,s cnlnet-boungzoit avze de.d (i,% d,ouvnLetu. La
G.R.C,P. a"monlnê. que La ttêvoltLLoit dociaii,ste dana 2-'ensùg-nurenl avai.t unà autnz d,ineraion.

Hi[ène Tenin


