
I

îro,

CHAPITRE I L'UNIVERS AGRAIRE

41 7t



11 a toujours été affirmé, à juste titre, que le problè-
me clé de 1a révolution éthiopienne a été la question agraire.
Dtabord par ltimportance de Itagriculture dans 1téconomie du payst

le travail de la terre étant Ie seul moyen d'existence de 1a vaste

majorité de la population du pays. Ensuite et surtouL à cause des

structures s oc io - économiques et politiques qui faisaient de 1'uni-
vers agraire éthiopien une véritable caricature de f injustice.

Le système agraire, vieux de plusieurs siècles dans le
Nord et imposé dans le Sud à Ia suite des conquêtes de ces régions

par les armées de 1'Empereur Menelike II à la fin du XIXème siè-
cle, vouait les populations à une incroyable misère qui faisait de

ce pays pourtant potentielLement très riche, I'un desplus Pauvres

de 1a planè te.

Depuis les années 60 tout le monde, y compris l'Empereur

lui-même, était conscient du blocage de Ia société qui résultait
de ce sysLème archaîque . It éÈait même question, dans les docu-

ments les plus officiels, de la nécessité de réformes urgentes

voire ttradicalest' pour sortir le pays de lt impasse.

Les plans quinquenaux institués depuis cette époque, mais

dont lrexistence était un argumenE décoratif pour un Empereur sou-

cieux de son image de modernisateur plus qutautre chose, évoquaip

régulièrement le problème. Le troisième (et dernier plan de déve-

loppement de 1'ère impériale) notait par exemple :

"La nécessité dtune réforme agraire est évident' Dans

1es conditions actuelles de fermager et vu la superficie des pro-

priétés, très peu de progrès Peuvent étre accompli dans le secteur

agricole. Le but immédiat de la réforme est de surmonter 1'apathie
de population rurale causée par f iniquité du système traditionnel
de fermage, la concentraLion de la propriété foncière dans un petit
nombre de mains, It insécurité dans laquelle se trouve le fermier
et la parL exorbitante de la récolte qui revient au propriétaire".
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Mais voilà. De lravis de beaucoup drexperts, 1e système

agraire était un des plus complexes au monde. 11 variait de façon

considérable d'une province à 1'autre et même à f intérieur d'une

même provinee. A ceux qui réclamaient des mesures rapides pour met-

tre fin à cet étaÈ de chose on citait ltexemple de [lo11o où on en-

registrait (officiellement) 101 variations dans Ie système de tenure.

Un vérit.able maquis fait de nille et un droits que s'était arrogé une

infime minorité et drobligations sans fin imposées à une paysannerie

pauvre et corvéable à merci ...
Même si tout le monde semblait d'accord sur la gravité du

problème, il ne pouvait cependant être question d'une précipitation
quelconque. 11 ne fallait pas toucher à 1'édifice féodal sans qutau

préa1able des études "séri,euses" soient entreprises pour déterminer les

contours drune législation qui devrait tenir compte de "tous 1es in-
térêts en j eu".

En 1964, ltempereur crée donc le Ministère de 1a Réforme a-

graire (Una) pour se pencher sur la quesEion. Ce sera le ministère de

la quadrature du cercle car ce que 1'on cerchait c'était de débloquer

la siÈuation, dtémanciper les paysans, mais sans toucher aux intérêts
fondamentaux de ceux qui justemenÈ détenaient le pouvoir politique du

fait de leur emprise exorbitanLes sur Ie produit du paysan voire sur

sa personne.

Car au-delà de ces variations, des traits communs, qui seront
mis en évidence par des études sérieuses faites par les agents du MRA,

qui deviendra très vitre le repère des intellectuels progressistes,
donnaient à 1'ensemble du système sa cohérence implacable.

I. Une caricature de lriniustice

Dans les canpagnes, au Nord comme au Sud, la toile de fond

de ltunivers agraire était uniformément la même. On trouve partout
la "sainEe trinité" des bénéficiaires de tout régime féodal : 1'empe-

reur, la noblesse et le clergé entourés dtune armée de fonctionnaires,
de militaires, de prêÈres qui, moyennant une partie du
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tribut dû aux classes dominantes, les assitent t'à tenirtt le pays.

En face, ou plutôt en dessous, on trouve la vaste masse

des paysans sans terre, des petits propriétaires "indépendants" et
surtout de métayers. Pris dans un dense réseau de devoirs et dto-
bligations - impôts exorbitants, cadeaux obligatoires, cÔrvées sans

fin - ces millions de paysans se maintenaient difficilement à la
limite de 1a survie.

Basé sur le travail de ces paysans Qui <ievaient "porter
sur les épaules" toute cette parÈie de la population qui stétait re-
tirée du travaiL de la terre, Ie système engendrait, inévitablement,
des mécanismes divers eL extrêmement compliqués pour assurer Ie

transfert du ttsurplust'. C'était finalement ces variations qui don-

naient au système son caractère ttcomplexe" tant invoqué pour retar-
der les réformes.

Toujours est-i1 que 1es rendements de cette agriculture
étaient tellment précaires drune année à I'autre qu'i1 serait dé-

risoire de parler ici de "surplustt. Mais ceci ntavait pas dt impor-

tance. La philosophie des classes dominantes en Ia matière se ré-
sume bien dans un proverbe selon lequel ttle paysan peut ne pas avoir
de quoi manger, mais iI trouvera touJours de quoi payer".

Ce qui fait que souventr trop souventr les droits exor-
bitants qu'avaient les féodaux sur 1e produit du paysan, 1'état ar-
riéré des méthodes agricoles et 1es caprices de Ia nature se conju-
gaient pour vouer le paysan à une misère incroyable qui se ponctuait,
tous les quinze ans en moyenne, par la rupture fatale de I'équilibre
flou et fragile entre subsistance et famine.

1 . Lleeeesegr, - le- !e-uÊs!eiEcr - Ie-prê!!e
Dans I ' Ethiopie traditionnelle,

naiË autour de la personne du monarche.
au-dessus des lois. I1 était suprême en

toute la vi.e du pays tour-
En principe ce dernier éLait
toutes choses. Son au tor i té
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avaiÈ des justifications religieuses et dynastiques. L'Empereur
était 1e "SEYoUME EGZTABHERETT ou I'élu de Dieu. Pendant toute la
période chrétienne de 1'histoire de ce pays, I'Eglise Orthodoxe,
très conservatrice et puissant.e et ltEmpereur formaient toujours
une "sainte alliance". La première prêche la divinité du pouvoir
du roi des rois et ce dernier à son tour se posait en bienfaiLeur
de I'Eglise et protecteur de Ia foi.

Lrautre base de légiÈimité, entretenue par toute une Èra-
dition artistique et littéraire, était la légende de la dynastie
ttSaLomoniennett. Cette Iégende, avec Ia religion, avaient constitué,
depuis la rrrestauration Salomonienne" survenue en | 27O, la toile de

fond idéologique de toutes les luttes pour 1e pouvoir impérial.
Ceci est vrai à tel point que depuis cette époque aucun roi ne st
est senti assez fort pour se passer de la légitimité que conférait
la prétention de descendre "en ligne directe" de cette union 1égen-

daire de Ia reine de Saba et du roi Salomon d'Israêl. La modernisa-
tion des instituions du pays et 1'octroi drune constitution par
It Empereur Haile Selassie en 1930, nra fait que consacrer cette
Iégende pittoresque quron retrouve même dans Ia loi suprême du pays

"La dynasLie Impériale d'Ethiopie descend directement de

Menelike Ier, fils de 1a reine de Saba et du roi Salomon de Jérusalem
et sans interruption de I'Empereur Sahle Selassie et de Haile Selassie
Ier. La dynastie Impériale restera perpétuellement attachée à ceLte
lignée et ne peut être conférée à aucune autre". (1)

Plus concrétement, les rois des rois assoient leur aut.orit.é
sur Ie pouvoir qutils se voient reconnaître de disposer de toutes
les terres du pays. Tradi t ionnel lemen t , il a toujours été admis
(du moins théoriquement) que toutes les terres du pays appartenaient
à ItEmpereur. Et ce dern j.er ne se cont.entait pas de ces possibilités
théoriques.

(1) Article 2 d,e Ia constitution révisée de 1 955
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Tout au long des ôiècles, les Empereurs ont toujours es-

sayé de disposer librement de vastes domaines d'abord pour subvenir
au besoins énormes de 1a cour mais surtout pour pouvoir en octroyer
comme bon leur sernble à 1tEglise, aux membres de la noblesse, aux

foncÈionnaires et à tous ceux qui-, dtune manière ou dtune autre pou-

vaient constituer un soutien pour ltadministration de 1'Empire.

En plus des vasÈes territoires, qui dans toutes Les régions
tombaient traditionnellement dans la catégorie "YEMENGISTE MERETETT

(domaine de 1'Etat), le 'capital fôncier', dans lequel 1e souverain
pouvait puiser sans avoir à rendre compte à qui que ce soit, vari-
ait au gré des circonstances politiques ou autres. 11 y avait les
terres GUBRE TELE ou confisquées pour défaut de payer les impôts,
des terres abandonnées, celles appartenant aux rebelles et bien sûr

des territoires conquis qui entraient drabord et de plein droit dans

le domaine du souverain qui en distribuait ensuite une partie à ses

serviEeurs.

a) Le-GIJLTEGNA (Le Feudataire)

Si ItEmpereur gardaiL une partie de tous ces domaines, le
reste était octroyé aux membres de son entourage dans 1a pure tradi-
tion féodaIe. Tout en réaf f irrnanÈ sa souveraineté, Ie roi des rois
acceptait un morcellement de son pouvoir absolu qui se dispersait en-

tre les mains dtun certain nombre de grands seigneurs.

Au niveau régional, ce pouvoir se traduit dans I'office
du gouverneur ou 1e GUEJI, nommé et révocable par ItEmpereur souvent
considéré comme ttle roi présenÈ dans la provincett. Représentant de

ce dernier dans toutes les prérogatives de puissance publique, i1
se conportait, lui aussi, en Empereur dans sa vie quotidienne. Es-
sayant d'imiËer au mieux le mode de vie du souverain et de sa cour, il
entretenaiÈ un cercle de fonctionnaires et drofficiers nommés et ré-
voqués par lui.

Lr expression économique de ce morcellement du pouvoir im-
périal est Ie sysÈème de GULT ou de FIEF concédé à titre de tenure
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aux gouverneurs et auEres grands de 1'Empire à charge de certains
services et bien sûr d'une fidélité sans faille.

Le GULT ne signifie pas possession effective de terres.
C'est simplement le droit reconnu au GULTEGNA (feudataire) de s'ap-
proprier tout ou une partie du tribut Levé sur les paysans dans le
territoire concerné.

En échange de ces privilèges Ie GULTEGNA est responsable

du bon fonctionnement de I'administraÈion de sa province. I1 est
le commandant en chef de ltarmée, juge suprême, resPonsable du main-

tien de I'ordre et surtout, chargé de 1a perception dtimpôts.

Pour stacquitter de sa tâche, le seigneur morcelle à son

tour son Goult avec les pouvoirs et ies privilèges qui en découlent.
Les bénéficiaires de ce qui sous 1'Ancien Régime en France peut cor-
respondre au "Fief servant" appelés MELKEGNÀ, FERESEGNA ou simplement

GULTEGNA selon Ies régions, sonE des auxiliaires de 1'administration
attachés au seigneurs Ie plus souvent par des li.ens personnel si non

de parenté. Ils font partie de son entourage eÈ Peuvent suivre son

mouvement de poste en poste. Détenteurs de droits précaires et en

contact quotidien avec les paysans, ces petits chefs étaient les
é1èments les plus redouEés de toute la hiérarchie féodale.

De par sa raison d'être, le GULT nrest transmissible par

héritage que dans la mesure où la fonction elle-même passe à un des

fils de feudat.aire. En principe, au décès du bénéficiaire des fa-
veurs impériales Ie GULT, ainsi que tous les privilèges qui sry at-
tachent, reviennent à ltEmpereur. Mais il serait erroné dten conclu-
re que 1es grandes familles régionales étaient à la merci de Lelles
tentatives de déstabilisation du pouvoir central. En premier lieu,
sauf dans Les cas oi: le fils aurait particulèrement "démérité", la
succession du père lui était assuré de façon plus ou moins automati-
que. Pendant des siècles ce problème de succession avait contituait
Ltenjeu des combats entre 1es rois des rois eE les puissantes famil-
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les régionales. Ces dernières cherchaient à rendre ces titres et
offices héréditaires, alors que les Empereurs, qui voyaient dans
ces tentatives une menace à leur emprise, essayaient d'avoir les
mains libres à lroccasion de chaque relève de générations.

Au gré des rapports de forces changeants qui ont traversé
les siècles, les grandes familles féodales ont pu résoudre à leur
bénéfice ce problème de succession du GULT. L'Empereur était pro-
gressivement amené à concéder ce quron appelait le "RIST GULT" ce
qui, pour en revenir à ltAncien Régime en France, correspondait à

peu de choses près au Franc Alleux. Dans ce cas les droits étaient
non seulement. concédés en pleine propriété et à perpétuité, mais,
à la différence du GULT, le bénéficiaire n'était tenu à aucune obli-
gation de service précis. ,- r -

u) _LlEelise

sur
Etat

Il est difficile d'avancer des chiffres, même approximatifs,
1'étendue des domaines sur lequels 1'Eglise, ce véritable
dans lrEtat., disposait des droits à un titre ou à un autre.

Historiquement, il a été affirmé que par un accord remon-
tant à Ia "restaurationrr de la dynasÈie salomonienne au 13ème siè-
cle, dont Ie maître d'oeuvre était 1'ABUNA TEKLE HAIMANOT, moine origi-
naire de Shoa, 1'Eglise pouvait faire valoir, ses droits-sur un tiers du

territoire. Lr inventaire rapide des bienfaiteurs et surtout I'exa-
men des modalités droctroi permettent de dire que ces estimations,
pour ne pas être tout à fait exactes, n'étaient pas fantaisistes.

D'abord 1'Eglise recevait des terres de tous les grands de
lrEmpire. I1 y avait dans ce domaine une émulation pieuse qui était
tout bénéfice à 1'Eglise. L'Empereur était bien entendu le plus
grand bienfaiteur. La tranquilité de son règne eü 1e contenu des
"chronique royales" qui passaient à la postérié dépendaient des re-
lations harmonieuses qurir entretenait avec le clergé. Tous les
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autres féodaux suivaient dans ce domaine, comme dans tous les autres t

ltexemple du souverain.

Le procédé le plus courant dtacquisition des terres ét'ait
la dotation à 1'occasion de construction des églises. Depuis 1'au-

be de 1'Ethiopie ehrétienne, bâtir des églises était I'activité pi-
euse la plus répandue des gouvernants. L'EthioPie moderne de lrEmp-

pereur Haile Selassie ne faisait pas entorse à ces règles plus que

millenaires.

La construction dtéglises staccompagnait automatiquement

de dotations de terres dans Ia paroisse nécessaire au maintien du

clergé. 0r, la liturgie de 1'Eglise Orthodoxe exige au minimum

deux prêtres et trois diacres, ee nombre pouvant stélever jusqutà

trente et même au-delà selon f importance de l'église, le nombre de

fidèles dans la paroisse et surtout 1a fortune du bienfaiteur.

Le nombre de prêtres dans 1'Empire n'a jamais fait 1'objeÈ

d'estimations même approximatives. I1 existait de vagues supposi-

tions. I1 serait exagéré d'affirmer, conme ltont fait cerÈains, que

ce nombre s'élevait à près de deux millions. 11 serait plus prudent

de ramener ce chiffre aux environs de trois cent à quatre cent mille,
ce chiffre ne peuvant être considéré que comme pléthorique lorsquton
le compare avec Ie nombre dtenseignants qui était de 20 OOO et celui
des médecins qui nratteignait même pas 1000 à la veille de Ia révolution.
Il est vrai qu'à cette époque, le pays comptait presque 15 fois plus
d'Eglise que d'écoles et dthopitaux réunis ...

Quoi qutil en soit, tout ce monde représentait une masse

très importante pour le maintien de laquelle le paysan était mis à

contribution.

Les terres sur lesquelles I'Eglise avait des droits étai-
ent connues sous des appellations diverses : KES MERETE (terre du

prêtre) MEKSEL MERETE (terre de la croix) SEMoNE (1'équivalent du

GULT) pour le clergé, etc... . Ces droits nr impliquaient pas tous



possession effective. Suivant le sysÈème de GULT, 1'Eglise pouvait
se contenter de la perception d'impôts ou de fermage, Ie paysan con-

tinuant à exploiter son lopin de terre pour le compte du clergé
comme iL 1e faisait pour d'autres propriétaires féodaux. Les mem-

bres du clergé continuient à collecter ces redevances tânt qurils
restaient au service de Ia paroisse. Le célibat nrexistant pas, la
fonction de prêtre et les droits qui s'y rattachaient, étaient sou-

vent héréditaires, favorisant ainsi I'insEitution de véritables cas-

tes de "serviteurs de Dieu" et de bénéficaires du système.

En plusr comme ctétait Ie cas pour les autres serviteurs
de 1'Etat, les droits reconnus au clergé du fait de leur service à

I'Eglise, n'excluaient pas drautres voies d'accès à la propriété fé-
odale. Le système de tenure communautaire, en vigueur dans le Nord

leur donnait la possibilité de faire valoir leur droit au RIST

(parcelle qu'un paysan reçoit en héritage du fait de son appartenance

à Ia lignée du père fondateur de la communauté et qu'i1 ne peut alié-
ner) dans la communauté. Ensuite et surtout, i1s bénéficiaient, de

généreuses allocations de Eerres dont 1'ét.endue dépendait de leur rang

dans la hiérarchie de 1'Eglise. Comme le stipule Ie EETEHA NEGUESTE

(1e FETEHA NEGUEST est un recueil de droit religieux sur lequel était
basé le droit séculaire avant la promulgation du code civil en 1960).

"En premier lieu 1e roi donnera aux évêques, ensuite aux prêtres, puis

aux diacres et enfin à ceux qui sont en-dessoustt.

Pour complèter cet inventaire, déjà impressionnant, i1 faut
tenir compte du fait qu'à ce patrimoine venaient s'ajouter les cadeaux

et legs de Ia part de fidèIes fortunés. En p1us, I'Eglise monnay-

ait les multiples services (baptêmes, mariages, funérailles etc...)
qurell rendait à la population.

Une autre indication concernant cette fois les règles qui
gouvernaient 1r oct.roi des terres à 1'Eglise Peut aider le lecteur
à mieux saisir 1'étendue de la fortune de cette instltion. En effet,
d'après le FETEI{A NEGUESTE". Ce qui devient patrimoine de 1'Eglise
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n t en sortira pastt.

C'était une garantie incontournable . 0n sait que les mem-

bres de la noblesse ou même de la famille royale pouvaient se voir
dépossèder de t.out ou d'une partie de leur patrimoine au gré des

circonstaces politiques. L'Eglise, ainsi mise à L'abri, ne faisait
qutaccumuler 1es terres sans aucun risque d'en être dépossèdées.

Lorsqu'on sait que 1es premières allocations royales sur lesquelles
on dispose de traees écrites remontant au Vème siècle, on comprendra

pourquoi et comment beaucoup estimaient qu'à La veille de la révolu-
tion, 1'Eglise orthodoxe était 1a plus riche propriétaire Eerrienne
de tout I ' Empire.

Ceci dit, dans le cadre général du rapport de domination
qui sévisait dans les canrpagnes, 1es problèmes carac téri s t iques du

secteur agricole ne se posaient pas partout de Ia même façon ni avec

la même acuité. Les spécificités du système selon que 1'on se trouve
au Nord ou au Sud du pays doivent être prise en compte pour mieux

comprendre les réactions des paysans face à la réforme agraire de

1975 et surÈouE pour mieux saisir les diverses formes prises par la
résistance féodale selon qutelle s'exprimait dans Itune ou 1'autre
de ces régions.

2. La tenure collective ou communale dans 1e Nord

Dans les provinces du Nord - le plateau abyssin qui va

d'Addis Abéba jusqu'aux régions Sud de l'Erythrée - la terre est ex-

ploiÈée selon un système de tenure collective coutumière. Tous les
descendants de 1'ABAT (père fondateur) jouissent d'un droit inalié-
nable sur une partie des Èerres qui rest.ent 1a propriété collective
de tous 1es membres de la Lignée. En principe donc tous les paysans

dans ces régions descendant du même ABAT (appelé ENDA ABAT en Erythrée,
ÀKGNIE ABAT en Tigrai, I./ANA ABAT dans le Gojjame etc ...) orÙdroit
au RIST. Cr esttrn lopin de terre qu'ils travaillent selon un système

de faire valoir direct.
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Un droit sacré reconnu à tous les paysans qui entretien-
nenE des rapports quasi mystiques avec IrABAT RIST Le bout de terre
qui leur revient de plein droiL du faiE de leur appartenance à la
lignée et dont chacun fait un point d'honneur de Èransmettre intact
à ses enfants. Un bout de terre dont I'acharnement qu'on met à dé-
fendre le DINBERE (frontière) contre tout empiéÈement. du voisin qui
en l'occurence, peut-être un frère ou un cousin) est vécu comme une

question d'honneur voir de "virilité" du père de famille. C'est cet
attachement vicéral du paysan à son RIST qui sera souvent mis en

avant pour justlfier toutes les tergiversations afin de retarder les
réformes radicales.

II faut dire que le mot d'ordre souverain de la jeunesse
contestaÈaire "MERETE LARASHU" (Ia terre à celui qui 1a travaille)
était, du moins en ce qui concerne les paysans du Nord, pour 1e

moins équivoque. Car ici, crest justement sur une subtile distinc-
tion entre Ie droit à la terre reconnu âu paysan et celui que s'ap-
proprie une infime minorité sur une parL non négligeable de La ré-
colte4tt jouait, si 1'on ose dire, lrexploitation féodale.

À la veille de 1a révolution, même eette donnée du systè-
me qui était axé sur le concept " tout le monde propriétaire de son

RIST" éÈaiE, nous Ie verrons plus 1oin, en Erain de devenir une

f iction.
Indépendanrnent de cela, Ie problème du secteur agricole

dans ces régions était double.

Le premier problème, on peuL 1e qualifier d'intrinsèque
au système de RIST. Le capiüal foncier à la disposition de la com-

munauté étant nécessairement limiué, la part qui revenait à chacun

de ses membres, grignotée au fil de successions, se rétrécissait à

mesure que le nombre des ayants droits staccroissait. De ce fait,
la parcellisation progressive égait telle qu'en moyenne plus de

65% des exploitations faisaienÈ rnoins d'un hectare. Dans le I'lo11o

et le Gondar, ce pourcentage s'élevait à 80 et 85% respectivement.
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Si les effets néfastes sur 1e plan de la producÈion
agricole qui découlaient de 1'étroitesse des surfaces étaient évi-
dents, les conséquences sociales et politiques n'en étaient pas
moins redoutables.

Le processus de

la naissance dtune eouche

le de paysans sans terre,
monde était propriétaire.

parcellisation engendrait inévi tabl emen t
de métayers et, plus grave encore, de cel-
dans des régions où, en principe, tout le

Des études effecÈuées par le MRA dans 1es années 60 aident
à mesurer I'importance de ce phénomène. Dans le Tigray par exemple,
seuls 61% des paysans étaient classés dans 1a catégorie "propriétai-
re" . Pour Ie reste, 15% travaillaient à la fois sur leur propre
RIST et louaient des lopins supplémentaires pour pouvoir se naintenir.
5% étaient réduits au statut de méÈayers el 197. étaient des paysans

"sans terre". Ce dernier groupe représentait 14% dans le lJollo et
srélevait à 237. dans le Gondar. Où, il est vrai, des minorités com-

me les BETE ISRAEL étaient depuis des siècles exclus de L'accès à

1a propriété terrienne. Aussi paradoxal que cela puisse paraître,
et au risque de bousculer quelques idées reçues, on peut dire que le
pourcentage de paysans sans terre était plus é1évé dans Ie Nord que

dans 1e Sud. Pour sren tenir à un seul exemple on peut citer celui
de la région de KAFFA (au sud) où cette catégorie représentait 97"

des paysans de la région.

A ce problème déjà grave s'en ajoute un autre, Lui aussi
intrinsèque au système en vigueur dans les régions de RIST. Comme

chaque paysan pouvait faire valoir ses droits à 1'héritage des deux
parents, ses lopins sont nécessairement dispersés. Souvent, des

exploitations appartenant à un même fermier se trouvaient à plusieurs
heures de marche les unes des autres. Pour ne citer que Le cas le
plus grave : dans [e Tigray 167" des paysans travaillaient sur plus
de 6 lopins à La fois et à 1'autre extremité seuls 16% exploiÈaient
une seule parceLLe.

IT
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Et puis il y avait cette véritable calamité que repré-
sentaient les classes dominantes et tous ceux qui, pour une rai-
son ou pour une autre, s'étaient retirés du travail de lâ terre et
stét.aient habitués, comme disent les paysans, "à dévorer, comme les
sauterelles, ce qu'iIs nront pas récolté".

Tous les paysans étaient en effet des GUEBARES. Ce qui
veut dire "celui qui doit tribut à I'Etat". La collecte d'impôts
a toujours constitué la fonction majeure du gouvernement. E! dans
1'Ethiopie traditionnelle on peut dire que c'élait pratiquement le
seul domaine où f imagination élait au pouvoir, et oir 1'appareil
d'Et.at faisait preuve drune efficacité redoutable. Le GUBÂRRE

était taxé à la limit.e de la survi e sur Eout ce qui poussaiÈ ou vi-
vait. sur sa ferme.

Les taxes collectées sur mille et un prétexte ntétaient
cependant pas le seul fardeau que devaient. porter les GUEBARRES.

Ils étaient soumis à la corvée sur de vastes étendues de terres que
possèdaient. les grands propriétaires et à une multitude d'autres
services pour le compte de ces derniers.

3.Le-:yc!Èse-eg raire dans le

La polifique impériale dans les régions conquises du Sud,
incorporées à l rEmpire à Ia fin du XIXème sièc1e, éÈait essentiel-
Lement basée sur la notion de SISS0 (on tiers). Ce terme désigne
La part laissée soit aux classes dominantes régionales 1à où ces
dernières ont collaboré avec les conquérants (comme c'était Le cas
de WOLLEGA et de JIMMA), soit aux petits chefs locaux lorsque les
grandes familles dominantes étaient éliminées pour cause de résis-
tance à la nouveLle autorité inrpériaIe.

Dans tous les cas, les 2/3 des Èerres revenaient à I'Etat,
c'est-à-dire à 1'Empereur. Celui-ci était évidemment le plus grand
bénéficiaire de la conquête. Des territoires entiers, choisis pour

§cê
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Ieur fertilité entraient de plein droit dans le domaine de Ia cou-

ronr.e sous des appellations diverses : MADEBETE, HOUDADE, KENE GEBE,

I,IARA GUENN0U, BALDERAS etc ... .

Pour le reste les distributions des Lerres se sonE faites
de façon à inÈroduire et perpétuer la hiérarchie séculaire de 1'E-

thiopie traditionnelle.
Tout en affirmant ses droits sur Ia totalité des terres

conquises 1'Empereur Menelike II permet aux généraux qui ont mené la
conquête de s'approprier de vastes domaines. Le système de GULT

est aussitôt introduit. Les généraux bénéficiaires de ces GULTS

cèdent à leur Eour une pêrtie de leurs droits aux officiers eÈ fonc-

tionnaires qui les ont accompagné. Ces derniers appelés ici des

MELKEGNAS étaient chargés de 1'administration de terriÈoire du GULT.

tous les autres officiers et fonctionnaires (juges, administrateurs
des domaines de la couronner policiers, gardiens de prisons, soldats
etc...) se voient. attribués le MADERIA MERETE ou terre en guise

de salaire. Comme Ie GULT, Ie MÀDERIÀ MERETE ne signifie Pas un

droiÈ de propriété sur les terres mais sur une partie de la produc-

tion paysanne.

Comme i1 fallait s'y attendre une des premières activités
était la construction d'églises partout oir s'insEaIle une communauté

importante de fidèles. Des dizaines de milliers d'éclésiastiques
viennent s'installer et se voient reconnaître les mêmes droits et
privilèges dont jouissait I'Eglise dans 1es régions du Nord. En plus,

GULT et RIST GULT étaient octroyés aux dignitaires de 1'Eglise au

même tiLre qutaux autres grand de I'Empire.

Il y a quand même eu des nouveautés dont certains asPects,

au terme d'une évolution lente, finiront par donner au système agrai-
re du Sud des spécificités absentes dans Ie Nord.

terres, i1
ce que l'Em-

seulement des

contexte où

ne faut
per eur
terres

D'abord, à force de parler des droits sur les
pas perdre de vue I'essentiel ; dans ces régions

et les généraux avaient"distribué" n'éLaient pas

mais bel et bien des paysans. En effet, dans un

t+



la surpopulation ne posait pas un problème majeur comme c'était le
cas dans Le Nord, iI était plus intéressant de "recevoir" des pay-
sans que des hectares. Chaque bénéficiaire recevait donc un nom-

bre de paysans selon son rang et ses fonctions. Pour ne s'en tenir
qu'à la hiérarchie militaire : un soldat "recevait" 2 à 5 paysans,
un gradé 7 à 10, un officier 30 à 80 et les gouverneurs et généraux
des centaines et parfois des mi1liers.

ParaLlèlement à I'installation de centaines de miLliers
de soldats dans les régions conquises, on assistait à 1'arrivée
massive de paysans qui venaient srinstaller sur les t'terres vierges".
Ces paysans : AMHARAS, TIGRAIE, SHOA OROMo, GURAGUES etc... étaient
encouragés par I'Etat pour venir renforcer 1a présence nordiste dans
ces nouveâux territoiresr'tout réduisant la pression sur les terres
surpeuplées du plateau abyssin. Avec les soidats, ils formeront ce
groupe redoutable appelé les NEFTEGNAS (hommes en armes) qui jouera
un rôLe capital dans la consolidation de 1a conquête.
Par ailleurs, la nouveauté la plus importante est sans doute lrintro-
duction de la notion de titre privat.if dans le sysÈème agraire tra-
ditionnel. Les pet,its paysans venus du Nord recevaient leur lopin
de terre en tenure individuelle et à perpétuité. Ctest 1'ébauche du
système de propriété privée des terres. Avec la modernisation de.

lradministration de lrEmpire, surtout après 1a deuxième guerre mon-
diale, ce système connaîtra un développement spectaculaire : les
a n ciens GULT et MADERIA MERETE seront progressivement concédés à
perpétuité aux premiers bénéficiaires.

Pour les paysans, i1 sragit 1à d'une évolution lourde de
conséquences. Déjà victimes d'abus inommables sous 1'ancien système
où, en GUEBBARE de I'Etat, ils payaient des impôts, comme le fai-
saient les paysans du Nord, ils deviennent désormais des-IISSEGNA
(métayers) à la merci des nouveaux propriétaires à qui ils paient
un fermage. La part du produit qui revient à ce dernier peut arler
drun tiers (SISSO) jusqu'à la moirié (ERBO) dans le cas oir le propri-
étarre apporÈe lroutillage, le cheptel ou les semences.

I



Mais au-delà des chiffres, ce qui est. dramatique pour

1es paysans, crest la fragilisation extrême de leur situation. En

GUEBBÀRES de 1'Etat ils avaient 1a sécurité de tenure. Maintenant
Leur survie dépend du bon vouloir du propriétaire. Bien plus que

le paysan du Nord, celui du Sud était tenu à des prestations en na-

ture et en corvée qutil était obligé dr accepter pour éviter le pire
l'évicEion.

Comme le montrent les statistiques du MRA, à la veille
de Ia révolution, des millions de paysans r surtout dans le Sud, se

trouvaient dans cette situation d'extrême vulnérabilité.

II. Modernisation et blocage

Le processus de modernisation eE de centralisation enLamé

par 1'Empereur Menelike et poursuivi avec vigueur par 1'Empereur

Haile Selassie, surtout après son retour d'exil en 1941, irnpliquait
nécessairement une certaine évolution dans les structure tradition-
nelles d'administraÈion et de tenure.

Les deux aspects principaux de cette évolution sont. d'a-
bord ltapparition d'une couche moderne dtemployés composée des mem-

bres de Ltarmée, des enseignants, des fonctionnaires des ministères,
des policiers, de juges etc... . Ce phénomène va de pair avec f in-
troduction dtun système salarial pour Èous ces fonctionnaires de ltE-
tat, à quelque niveau qu'ils se trouvent et un début de processus de

privatisation des terres surtout dans les régions du Sud.

Pour répondre aux besoins engendrés par cette évolution,
1'Empereur introduit des réformes fiscales qui bouleversent Le sys-
tème traditionnel à partir de 1942. Le paysan est désormais tenu à

payer au trésor un impôt foncier de 15, 10 ou 5 Birr par GASHA

(40 hectares) selon la ferlilité du so1 et un ASRATE (dîme) qui s'é-
lève à 107" de sa récolt.e. A ces prélèvements viennent s'ajouter
Ia taxe pour 1'éducation et celle pour la santé introduites en t947
et 1959 respectivement. Les corvées en tout genre sont théoriquement

6
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abolies, même si les grands féodaux continuaient à exiger ces servi-
ces jusqu'à Ia veille de la révolution.

Le deuxième asPect marquant de 1'évolution de 1a situation
dans les campagnes est ltaggravation de Ia condiÈions Paysanne est en

fait 1a conséquence des mesures de modernisation et des nouvelles pos-

sibilités d'accumulation et d'écoulemenÈ des produits du paysan offer-
tes par ltavènement de 1téconomie de marché.

1 Le fonctionnaire - sa lerié-: -prsPEié!eiEe
Lreffet Ie plus significatif de ces réformes était la mar-

ginalisation de ces piliers du système Lraditionnel qu'étaient le
GULT et le MADERIA MERETE devenus, en principer sans Tobjet puisque

désormais tout Ie monde était rétribué par le trésor.

Mais dans une société restée essenÈiellement féodale, où

la Èerre continuait à être le moyen de production 1e plus imporÈantt

I'idée que le service de 1'Etat devait êlre récompensé par lrattribu-
tion de terres aux fonctionnaires est restée plus ou moins intacte.

Après 1942, ItEmpereur cessera droctroyer de nouveaux fiefs.
Mais pendant un quart de sièc1e, 1es anciens feudataires continaueront
à prélever les divers impôts, même si désormais ils sont tenus théori-
quement, à verser une part plus importante au trésor. Les intérêts
politiçes du pouvoir cenEral pour s'assurer 1e soutien des bénéficiai-
res de ce système étaient évidents. Des mécanismes alléchants étaient
prévus pour réduire les ttef f ets négaÈifstt de ces réformes, vécues par

les élèments traditionnelistes comme une véritable "spoliation".
Les ancines fiefs étaient progressivement privatisés au bénéfice des

feudataires et de leurs héritiers. Aussi, lorsqu'en 1957, 25 ans après

1a première entorse au système, une loi vient abolir officiellement
le GULT, il n'y aura pas de résistance sérieuse de la part des feuda-

taires, qui sont devenus, entre ÈemPS, propriétaires dtune bonne par-
tie de leurs anciens fiefs.

La privatisation, qui constitue lraspect Ie plus important

I ?



de l'évolution du système agraire, se faisait aussi au bénéfice

dtautres serviteurs de ltEtat, grands ou petits, qui commencent à

recevoir des allocations généreuses à titre privé.

Le nombre d'hectares ainsi distribué entre 1es années

40 et 70 esE estimé à 2 000 000 dont près de 700 000 aux seuls mi-

litaires eÈ policiers. Ces attributions nrétaient ni condiÈionnées

par Itexcercice de fonctions gouvernemen tales ni limitées aux seuls

fonctionnaires en exercice. La pratique impériale, de plus en plus

répandue, voulait que Ia retraite de ceux qui ont loyalement servi
I'Empereur, devait être recompensée par lraLÈribution de Lerres,
surtout dans Ie sud, qui servaient ainsi de réservoir à tous ceux

qui à titre ou à un autre devait mérité de l'Etat.

Les conséquences de cette évolution, encore inachevée à
la veilIe du mouvement de février, sont un mélange de vulnérabilité
en ce qui concerne les grands féodaux et une force de résistance
considérable des couches intermédiaires de la féodalité éthiopienne.

Pour Ia première fois dans I'histoire du pays, on assiste
à un certain divorce entre la puissance politique, milit.aire et ad-

ministrative eÈ la propriété foncière. Les RAS, DEJAZMATCHES et
autres FITAWRARi qui sous Ie système tradit.ionnel étaient des chefs
de guerre, des juges et des administraÈeurs ntont plus nécessairement
1a préeminence qu'i1s avaienL dans I'administration de I'Empire.
Défendant jalousement leurs privilièges économiques, mais n'étant plus
retenus par les nécessités de services dans leur localité, on as-

siste au développement sans précédent du phénomène d'absenLéisme.
L'examen des chiffres publiés par le MRA dans les années 60 aide à

saisir lr importance de ce phénomène qui affecte surtout les régions
méridionales de 1'Ethiopieoù cette pratique était la plus répandue :

Le pourcentage de grands propriétaires, les absentéistes ét-
tait de 27% en Arrsî, 347" dans le SHOA, 247. dans le WOLLEGA, 2614

dans le i.IoLLO et s'élevait à 4L,87" dans la région la plus touchée
qu'érair lrrLLUBABoR.
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Les grands de 1'Enpire paieront très cher ceÈ éLoignemenÈ

de leur fiefs et de "leurs" paysans dans les mois qui suivirent
I'explosion de février lorsqu'i1s s'appercevront que leurs tentati-
ves dtorganiser des soulèvements de paysans, lorsqutelles ont eu

Lieu, se seront soldées par des échecs lamentables. 0n 1e verra
avec le RAS Mesfin Seleshi, un des plus grands propriétaires fonciers
de ltEmpire, quii parti en province pour organiser la résistancet
refera surface dix jours après avoir pris le chemin de Ia clandesti-
nité pour se rendre au pouvoir miliuaire. 0ù avec Ie Dejazmatche

Tsehayou Inqou Selassie, qui sera tué en septembre 1974 quelques se-

maines seulement après avoir pris Ie maquis.

Les couches intermédiaires des propriétaires et de 1'appa-
reil d'Etat féodaI seront plus redoutables et opposeronL une résis-
tance qui va au-de1à du simple baroud d'honneur.
En effet, maLgré les nesures de modernisation, toute une armée dta-
gents du gouvernement, surtout composée dt auxiliaires de ltadminis-
tration au niveau 1ocal, continuait à être retribuée en nature par

le transfert direct d'une partie des récoltes paysannes. Les FERE-

SEGNA (homme à cheval) dans Ia régionde Gondar, Ies GULTEGNÀ au Go-

jjame et Ies NETCHE LEBASHE (homme sans tenue militaire) dans le Wol-

la par exemple, étaient des agents chargés de maintenir 1'ordre,
d'assister à la collecte de f impôt et de prêter main forte au pou-

voir judiciaire dans leur région respective. Ils vivaient tous sur
la partie des impôts qu'ils étaient chargés de collecter pour le comp-

te du trésor.
Le groupe 1e plus redoutable, du moins dans la perspective

du combat anti-féodal, était sans dout.e cette nouvelle couche de fonc-
tionnaire - propriétaire - salarié secrètée par I'introduction du sa-
lariat, sans toutefois faire table rase des privilèges économiques
féodaux. Pour ces fonctionnaires qui tenaient I'appareil administra-
tif de IrEtat surtouÈ au niveau loca1, les salaires éÈaient des ré-
tributions supplémentaires plutôt qu'une substitution aux droits à

la propritété foncière. Lrévolution en cours était donc Lout béné-

1
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Dans 1e Nord, ces fonctionnaires qui continuent à faire
valoir leur droit au RIST perçoivent un salaire qui leur assure un

certain standing économique au niveau de leur communauté et font par-
tie, par leur statut social et politique, de I'establishment féodal.

Dans Le Sud, ces fonctionnaires constituaient une couche

à part du fait de leur appartenance aux deux nationalités du Nord,

à la religion chrétienne et pour tout dire à une classe de conqué-

rents dont la "supériorité" sur 1es populations locales était consi-
dérée comme allant de soi.

La révolution prendra tout ce monde qui nravait aucun dou-
te quant à la pérénité du système, qui au demeurant leur semblait or-
donné par Dieu, au dépourvu. Ces fonctionnaires - salariés - proprié-
taires formeront cette minorité incrédule devant 1'écroulement drun
monde. La résistance tous azimuÈs qu'ils entament et mènent comme

un réflexe de survie servira de toile de fond à 1a guerre civile qui
ensanglante le pays après la réforme agraire de mars 1975.

LC

fice pour cette couche.

E1le constituait une force politique considérable. D'abord
par son importance numériquel à la veille de la révolution, iI é-
tait rarissime qutun administraLeur, un juge, un policier d'une cer-
taine importance dans lradministration provinciale ne soit pas aus-
si propriétaire. Ensuite, par la place qutelle détenait dans 1'ap-
pareil drEtat. Lradministration moderne composée d'agents uniquemenÈ

salariés ne constituait encore qutun embryon dont Itossature restait
pour l'essentiel au niveau dTAWRAJA ou des I^IOREDA sans avoir une pri-
se directe sur la vie quotidienne des millions dradministrés. Le

fonctionnaire - salarié - propriétaire était, lui, 1'auxiliaire de

lradministration centrale au niveau de I'unité adninistrative de ba-
se le "TCHIKA" et donc un personnage très important dans 1'appareil
drEtat féodal.
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2. Llceer avation de la condi

Pour 1es paysans Les conséquences de cette modernisation,
tant vantée par 1'Empereur, étaient pour le moins négatives.

L'exploitation de Ia paysannerie au sein de lrunivers
plus ou moins clos de 1'Ethiopie traditionnelle se faisait dans le
cadre de relations dominantes-dominés qui évoluaient dans les limi-
tes imposées par 1'extrême sous-déve loppemen t de 1téconomie féoda1e.

La société ne disposait pas de mécanismes dr accumulation de riches-
ses sous forme d'un capiLal commercial ou industriel. Quand la ri-
chesse était accumulée, elle ne prenait que Ia forme de biens de

consommation ou d'agrèment, Lorsqu'elle n'était pas utilisée pour

entretenir des clients supplémentaires . E11e était de toute façon

rapidement di Iapidée.

Dès lors, en raison du montant exÈrênement réduit du surplus

dégagé et des difficultés d'accumulation et dtécoulement, les féo-

daux ntavaient pas 1'occasion de vivre à un niveau quâlitativement
plus élevé que celui de la paysannerie. Ils possèdaient des rési-
dences plus grandes et jouissaient de quelques signes extérieurs de

richesse qui restaient dans Ies limites étroiÈes d'une économie de

subsistance, mais ne bénéficiaient pas de luxe extravâgant car i1
nty en avait pas.

Lrouverture du pays au monde extérieur, 1r introduction de

la monnaie et de l'économie de marché, Ia privatisation des terres
et la concenÈration de vastes domaines aux mains dtun petiE nombre

d' individus . . . . . tout cela finit par introduire des formes nouvelles

de richesses et de vastes possibilités dt accumulation.

Une infime minorité peut désormais mener y( grand train
de vie à Addis Abeba et dans les autres centres urbains du pays,

"meÈtre de côté" des forÈunes dans des banques à 1'étranger, inves-
tir dans 1t économie moderne naissante âu paysr envoyer ses enfants
dans les rueilleures universités européennes ou américaines...

VoiLà pour Ia toile de fond.

!i9!-Pev:e!!-e
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La poussée vers la privatisaÈion, f 1éau qui affecte princi-
palement le Sud du pays, aura lrois conséquences qui vont touÈes dans

1e sens dtune aggravation de la condition paysanne.

La première, c'est la concentration forrnidable de la pro-
priété foncière aux mains d'une infime minorit.é.
Dans la province de Harar, une des régions parmi les plus Èouchées,

on notera que 25 familles, c'est-à-dire Or27" des propriétairesr PaE-
mi lesquels 1'Empereur lui-même, disposaient de 74167" des terres.

De Ia situation de GUEBBARES de IrEtât qu'iIs éÈaient, les
paysans, qui "tombentrr ainsi dans les domaines privés, deviennent
des TISSEGNAS (métayers) d'un particulier travaillant sur les terres
"louées" selon Ia terminologie officiel[e. Le contrat de métayage,
étant souvent non écrit et aucune garantie sérieuse quant à la sta-
bilité de tenure n'étant offerte, la sit.uâtion du TISSEGNA face au

Iand lord étaient extrêmement précaire. Quant à la possibilité de
faire valoir en justice les droiÈs du paysan, même ceux reconnus par
les textes officiels ou Ie contrat de métayage, devanÈ les tribunaux
au rangs desquels siégaient les grands propriétaires eux-mêmes...

Avec ces taux dont 1e caractère tbxorbitanttt était recon-
nu par les textes officiels eux-mêmes, Ir insécurité de üenure deve-
nait un problèrne grave, au point que, touÈes 1es réformes ou presque,
envisagées sous 1'Empire, avaient pour but de stabiliser 1es relations
propriétaires - métayers en offrant à ces derniers une certaine sé-
curité de tenure dans f intérêt il faut 1e dire d'une "plus grande
productivité" du seeteur agricole.

"Les données déjà existantes indiquent que 1e système de tenu-
re en vigueur ntencourage ni ltamélioration des méthodes du travail
du paysan ni Les investissements. crest pourquoi 1a productivit.é de
lragriculture est maintenue à un niveau très bas. Lt absence de toute
sécurité de tenure, les taux exorbitants , les contrats de ferma ge sou -
(1) Seleschi Wolde Tsadike, land ownership in Harar province, Dire

dawa, Ethiopie, 1966 pp. 19

T7



vent nrn écrits et précaires, les corvées, 1es évictions, les ef-
forts d'amélioration qui ne sont pas récompensés et les abus de cer-
tains propriétaires... onÈ tous eu pour résultat 1a démotivation du

paysan" (1).

Alors que 1e gouvernement. impérial se préoccupait ainsi
du problème de f insécurité de tenure' sans faire quoique ce soit
pour 1e ressoudre, 1a quête drune productivité accrue commença à en-

fanter un autre facteur de destabilisation du TISEGNA.

Dans les années 60, 1es propriétaires avisés se lancent
dans ItagriculÈure moderne et commencent à mettre sur pied de gran-

des exploitations mécanisées susceptibles de très hauLs rendements,

et de rémunérations éIevées tournées vers les cultures dr exportation
comme le café, les oléagineux etc. On assisÈe en quelques années,

à une véritable ruées vers les "ZEMENAI{I ERSHA" (1'agriculture moder-

ne) qui aura pour effet L'éviction de milliers de métayers, qui cè-
dent leurs places aux tracteurs.

Les bénéficiaires de ces ZEMENAI{I ERSHÀ qui abondent dans

les régions de SHOA, ARRSI, KAFFA, I.IOLLO etc n'étaient pas seulement

des grands féodaux "éclairés". 0n assiste également à La naissance
drune bourgeoisie affairiste et dynamique qui srenrichit du jour au

lendemain à lrombre du régime féodal et au prix d'une véritable
"clochardisation" d'une partie de plus en plus grande de la paysanne-

rie.
Si la transiuion du sÈatut du GUEBBÀRE à celui du métayer,

rnême avec tous les dangers qurelle comporte pour Le paysan, stétait
effectuée "en douceurtt, cette descente en enfer que signifiait l'é-
viction était souvent marquée par des incidents graves. Les paysans

qui refusaient d'être ainsi "Livrés aux hyènes" essayaient de résis-
Eer. Mais ce combat n'était. pas à armes égales au propre el au figuré
Les premiers tracteurs qui arrivaient sur place étaient souvent uti-
(1) A proclamatiôn to pr-vide

cy relationships, draft (1

cision making in Ethiopia

for regulation 6f agriculturel tennan-
968) p. 4 (cité par Peter Schwab de-

pp. 77
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Iisés pour démolir les huttes des paysans récalcitranÈs, Iorsque

des familles entières n'étaient pas massacrées par 1es forces de 1'

ordre arrivées sur Les lieux pour mater ceLte résitance, qui dans

1e vocabulaire impériaI était une "rebe11ion".

Le 13 mars 1974, à peine un mois après le début des évè-

nements de février, ce seront ces ttrebelles", évincés de leurs ter-
res quelques années plutôt, qui donneront 1e signal de révolte au

monde paysan en déclenchant une jacquerie en bonne et due forme dans

la région de MEKKI , à 12o Krn au Sud de la capitale...

La situation du paysan éthiopien semblait pour le moins

bloquée. Il navait plus rien à attendre du régime foncier tradition-
nel qui de I'aveu même du gouvernement impérial, rendait toute vel-
leiÈé de développement soc i o- économique absolument illusoire.
La "modernisation" quant à elle, entamée sans quton procède paral-
Ièlement à la moindre démocratisation des structures socio-économi-
ques et politiques et sans tenir compte des intérêts du paysan, n'é-
tait pas non plus de nature à pouvoir envisager une vie meilleure'

3 1m ossible re toucheP

"Les fruits du travail du paysan doivent bénéficier à ce-
lui qui les a produits. L'idée de base de la réforme agraire doit-
êÈre de permettre, touL en respectant Ie principe de la propriété
privée, à ceux qui ntont pas de parcelle d'en possèder, d'améliorer
les conditions de vie des paysâns, et d'instaurer un système de taxa-
tion équitable qui doit s t appliquer à tous".

Depuis de jour du 2 novembre 1961 où I'Empereur Haile Se-

lassie, dans son discours du trône prononça ces belles paroles et
déclara"lrinsécurité de tenure" comme I'obstacle principal sur la
voie d'une meilleure utilisation du potentiel agricole de 1'EthioPie,
1a réforme des rapporEs entre propriétaires et métayers et surtout
la stabilisation de ces rapports avait constamment figuré à 1'ordre
du jour des grands desseins de I'Empire.

L
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Mais, même à supposer que lrEmpereur était sincère, les
forces Èraditionnelistes n'étaient pas, eIles, prêtes à cèder quoi
que ce soit dans ce domaine. Ceci sera amplement illustré par le
blocage systèmatique des tentatives de réforme entreprises par 1e

gouvernement Aklilu Habte I^/olde et le ministre des finances
M. Yilma Deressa, pendant presque toute une décenie.

EË pourtant, 1es propositions contenues dans le fameux

"TENANCY BILL, étaient on ne peut plus timides. Tout en réaffir-
manL 1r abrogation des corvées, le projet préconisait la limitation
de Ia redevance dûe au propriétaire à 1/3 de la récolËe, cette part
pouvant monter jusqutà 50% dans les cas où les semences, ouuillages
ou cheptel provenaient de ce mêne propriétaire. Le projet assurait
une garantie dr occupation rninimum de 4 ans et imposait un préavis
de deux ans pour Èoute éviction qui devait être par ailleurs motivée
par ttdes raisons valables". Notons au passage que Itintroducti.on
de ltagriculture mécanisée par 1e propiétaire pouvait être considé-
rée comme une raison valable pour 1réviction du paysan. Le contrat
de métayage devait. être "autant que possible" mis par écrit et le
projet de loi prévoyait la création de "Tenancy Committes" où siège-
aient trois métayers et Lrois propriéÈaires pour règler les litiges
portant sur le contrat.

En discusion au parlement depuis I965, le passage de ce
projet sera systèmatiquement retardé par 1'assemblée, composée pour
I'essentiel de notables locaux dont Ies intérêts dans le maintien
du régime foncier étaient plus qu'évidents.

1965 était aussi lrannée oir les étudiants manifestaient
pour 1a première fois en faveur de MERETE LARSHU. Rassemblés de-
vant lrimmeuble du parlement, ils interpeLlaient [es députés et deman-

daient la "proclamation rapide" de 1a TENANCY BILL. Un te1 appel
aux représentants du peuple nrayant rien donné, les étudiants ne re-
commenceront plus de manifestat.ions devant Le parlement. Très vite
iI ne sera plus questi,on non plus de Ia Tenancy Bill, même si elle
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étaiÈ en ttdiscussiont' devant le
née de I I Empire.

Entre temps, ce proj e t
génération montante qui rejette
plus en plus pour une stratégie
féodal.

parlement jusqu'à la dernière an-

est complètement oublié
toute idée de réforme et
de rupture totale avec le

par la
opte de

r ég ime

Le drame de I'Empire d'Ethiopie aura était finalement cet-
te incapacité des classes dirigeantes de procéder à 1a moindre re-
touche du système alors qu'une nouvelle génération, scandalisée
par cette société qu'elle considére comme une caricature de f injus-
tice, était gagnée par I'idéologie marxiste et appelait de ses voeux

une tranformation radicale des structures du pays. A la veille
de la révolution, il nty avait dans ce pays aucune force dt interpo-
sition entre ces deux ttmondestt, qui pour des raisons qui leurs sont
propres, rejettaient toute idée de réforme.
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1. Les pesanteurs de La tradition

Ne serait. ce qu'impresssionnés par La puissance des ar-
mes des Etats dr Europe et. motivés par un désir de les imiter au

moins dans ce domaine, 1es Empereurs drEthiopie, depuis Tewodros II
(1 855 - 1868) ont souvent été plus ouverts au monde extérieur
que ne l'était leur entourage immédiat, les prêtres, la noblesse
etc ... .

Dans la Lutte pour 1a réaffirmation du pouvoir impérial
qui s'était complètement effondré pendant 1e ZEMENE MESAFINTE

(Ere des Princes), de 1780 à 1855, i1s avaient besoin d'armes
et donc de contacts suivis, et si possible exclusifs, avec ceux
qui pouvaient leur en procurer.

Le domaine militaire constituait donc la préoccupation
majeure et lrobjet principal de ces contacts. Mais il y avait aus-
si drautres idées neuves eE des tentatives de réformes adminitrati-
ves destinées à renforcer le pouvoir central. Ciest ainsi que

lrEmpereur Tewodros, tout en essayant de faire fabriquer les ar-
mes sur place et d'inÈroduire la notion d'une armée de métier, en-
visagea des réformes afin de mettre en place un appareil d'Etat
centralisé. Mais iI nta eu Le temps que dtentamer ces réformes.
Face à I'opposition de I'Eglise Orthodoxe et celle de la noblesse
et à Ia défaite de son armée aux mains d'une force expÉiiÈionnaire
britanique venue déLivrer des prisonniers anglais retenus en Ethio-
pie, il se suicidera en avril 1 968.

L'accession de 1'Empereur Yohannes IV au trône impériaI
en 1872 marquerâ une étape importante dans 1'histoire des rapports
de IiEthiopie avec Ie monde extérieur et surtout avec ItEurope.
Crest sous son règne que recommencent les contacts prolongés et
souvent agités avec le monde occidental. Ceci srexplique dtune part
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par 1r ouverture du canal de Suez en 1869 qui fait de la mer rou-
ge une voie maritime dtune haute imPortance commerciale et straté-
gique ét d'autre part, par le fait que cette époque était celle
du partage de I' Afrique.

Aux prises avec les révoltes des chefs féodaux, les ten-
tatives d'invasion de 1'Egypte, 1a guerre que lui font Ies Dervishes

Soudanais et pour finir les aspirations colonialistes italiennes,
cet empereur passera Ia plupart de son règne sur les champs de ba-

taille et mourra d'ailleurs en mars 1889 à Mettema, aux frontières
occidentales de 1'Ethiopie, lors d'une bataille avec les Dervishes.
I1 nt aura pas eu le temps dr entamer une quelconque réforme pour mo-

derniser 1e pays.

L'Empereur Menelike devait faire face aux mêmes problèmes

de rebellion interne et de convoitise extérieure surtout pendant 1a

première moitié de son règne. Avec la défaite des Italiens à ADI'IA

en 1896, le pouvoir impérial s'affirme sur le plan intérieur et le
prestige de I'Ethiopie et de son Empereur sort grandi sur Ie plan

international.

Des missions dirigées par les membres de son entourage
partent pour 1'Europe et notamment 1a Francer 1a Grande -Bre tagne,
I'Italie, lrAllemagne et la Russie. Des traités dramitié sont si-
gnés successivement avec tous ces pays et encore beaucoup dtautres.

Nombreux étâienL les étrangers qui affluaient vers 1'Ethi-
opie. Les membres des missions diplomatiques permanentes, des com-

merçants, des marchands dtarmes, des aventuriers, et même des merce-

naires venaient offrir leurs services à ItEmpereur au cas où il
aurait à faire face à une reprise d'ADWA ou pour maLer des rebellions
in ternes .

Mais la méfiance traditionnelle envers Ie ttferengett repris
le dessus. L'Impératrice Taitu épouse de Menelike avait des crain-
tes pour Itindépendance du pays. ttMais qutest ce qutils veulent
tous ? Pour nous aider de façon désintéressée ? Non. IIs veulent
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quelque chose" (1). Le clergé était viscéralement anti-catholique
et anti-protestant. Les grands féodaux avaient tout à perdre de

ces contacts avec 1t étranger que ltEmpereur enÈretenait de façon
presque exc 1u s ive .

Dans ces conditions, emprunler à la ttcivilisation dtEuropett
autre chose que des armes à feu n'était pas chose facile pour 1'Em-

pereur. Le sentiment ttanti-ferenge" de I'ent.ourage de ltEmpereur
et lr obscuranÈisne du clergé étaient tels que la moindre innovation
soulevait une opposition plus ou moins virulente, même si lorsque
les liens entre leurs intérêt.s acquis et un préjudice quelconque
causé par ces nouveautés étaient difficiles à établir.

Le clergé, à la pointe du combat si l'on peut dire contre
la modernisation, explique le fonctionnement du téléphone, du ciné-
ma et. rnême du moulin à eau par 1r intervention du diable. (2).
Pour Ie téléphone, ltopposition était telle que 1'Empereur, soucieux
de ne pas trop heurter les suæeptibilités, était obligé de Irinstal-
ler, pendant deux ans, chez son AFE NEGUS (garde des sceaux) loin des
regards du clergé (note 1 927). Quant au cinéma, les "modernistes"
étaient plus astucieux : le premier film porte sur la vie du Christ
inLerdisant ainsi à Itavance tout argument du genre "intervention
de Sa tantt .

Plus sérieuse et somme toute plus fondée était 1'opposition
de ces conservateurs à It introduct.ion de ltéducation moderne. LtE-
glise craignait de perdre son monopole traditionnel sur la formation
de I'élite du pays. I1 y avait danger d'expa .ion du catholicisme

(1)
(2)

Taitu pp. 227

Ainsi, ce moulin à eau n'aura droit de cité à Addis Abeba qu'en
1901 lorsqu'un français qui voulait y monter une entreprise,
utilisa lrargument massue dans une société facinée par 1a chose
militaire. Lrefficacité des forces éthiopiennes pendant la cam-

pagne d'ADI{A avaiE été con s idérablemen t réduite par les difficul-
tés drapprovisionnement en farine pour préparer 1r INJERRÀ.
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ou du protestantisme par 1e biais de cet enseignement venu d'ail-
leurs. Déjà les quelques individus intellectuels forrnés par les
missionnaires ou à 1'étranger arboraient des idées bizares "sur 1a

modernisation" et allaient. même jusqurà qualifier 1e système d"'in-
juste".

Deux personnalités parmi 1es précurseurs de ces "idées bizarrestt,
que, quelques générations plus tard, Ie mouvement étudiant éthiopien
appellera des "idées anti-féodales", prônaient leurs idées de façon

telLement ouverte qu'e1les jettaient un discrédit certain sur tout
ce qui éEait moderne.

Le professeur Afeworke Gebre Yessus, envoyé en Italie par
Menelike pour étudier "la science" et qui par Ia suite, avait. beau-

coup voyagé, écrivait dans son "GUTDE DU VoYAGEUR EN ÀBYsrNNrErr.

"From the moment thât the fruits of their (the peasants)

sweat is taken for the maintenance of soldiers, when the finest
stalk they have so carefully raised goes to fattent. feudal nobles I

when mules and horses which they have kept in order to barÈer for
pedigrée cov/s or oxen are selected for confiscation by the local au-

thorites ... from that Eime on what use can they see in regular
work" (A.G.Y. guide du voyageur en abysinnie, Rome, 1908 cité par

Ambaw Ayele the dynamique of challenge A case study of the Ethiopian
St.udent Movement).

Negadras Gebra hiwot Baykedagne, un intellectuel du Tigré
formé en Allemagne, était plus "out spoken" et virulent dans ses

attaques contre ltobscurantisme du clergé. Dans son livre ttltEmpe-

reur Menelike et ltEthiopie", i1 fustige l'attitude réactionnaire de

ses compatriotes et appelle à un sursaut national à Itinstar dtautres
ttnations anciennes comme La Chine et le Japontt.

Tous les intellectuels de I'époque misaient sur
I'introduetion de l'éducation moderne pour "réveiller 1e peuple éthi-
opien de son somméilrr et tentaient de persuader 1'Empereur Menelike
dt ouvrir des éco1es.



Aleka Taye, à I'époque professeur de GUEEZE, langue

traditionnelle d'Abyssinie d'où sont dérivées l rAmharique et le
Tigrinya, à l'école des Etudes Orientales de Berlin, envoie une

lettre pathétique à 1'Empereur Menelike "Pourquoi nous les Abyssins

nt avangons nous pas sur la voie du progrès ? Ctest parce que

nous ne sommes pas instruiÈs, ntavons pas écouLé les paroles de

1'Evangile et parce que chez-nous les gens instruits sont méprisés

et maltraités"(1). I1 demande donc à lrEmpereur d'édicter un ALIAJE

(décret) interdisant les insultes. C'est ce que Menelike fera en

1908 par un AWAJE (décret) qui punit drune peine d I empri sonnemen t
dtun an tous ceux qui insultent les ttferronniers, tisserands et
pottiers qui dans des pays lointains sont appellés ingeniers et
sont respectéstt.

La même année, passant outre à ltopposition des conserva-
teurs, l rEmpereur fonda La première école moderne du pays, Ie Mene-

like II School après avoir cèdé, il est vrai, sur un point que Ie
clergé avançait comme condition siné qua non : les enseignants ne se-
ront pas des européens mais des coptes égyptiens recrutés par le
patriarche de 1'Eglise 0rthodoxe, lui-même d'origine égyptienne.

A I'évidence la fondaLion de cette école restera comme

une épine dans les pieds de tous les conservaLeurs. I1 faudra at-
tendre près de 20 ans pour que, sous la régence de Ras Teffari
(future Haile Selassie), la deuxiàme école moderne créée par le
gouvernement du pays le Teffari Mekonen voit le jour en L 926.
Cihq ans plus tard, après 1'accession au trône d'Ethiopie de Haile
Selassie, 1'Impératrice Menene créera 1a première école pour jeunes
fi11es.

2. Haile Selassie et le Groupe "JEUNESSE D'ETHIoPIE"

(1) Emperesse Tayiyu ... pp. 301
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La disparition de lrEmpereur Menelike en 1 913 plongea
Ie pays dans une inévi.table guerre de succession. Le Lij Iyassou,

(
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petit-f iIs.li "u..""""rrr désigné de la couronne, ne pouvant pas

s'imposer dans la confusion des années suivantest le RAS Tefferi
Mekonnen, futur Empereur Haile Selassie à 1a tête de quelques no-

bles de SHOA, parvint à s'affirmer comme lihomme fort de I'Empire

et se fit désigner et prince héritier en sepÈembre L 916, avec la

fille de Menelike, Zawditou, couronnée en tant que Reine des Rois

d' Ethiopie.

Même après cette victoirerl'autorité du jeune RAS Tefferi'
soutenu par une poignée d' intellectuels, n'é talt Pas complètement

reconnu. Face à lui et à ses idées de progrès et d'ouverture, il
y avait 1'Impératrice Zewditu, le vieux et Puissant général Menelike

le Fitawrari Habte Girorgis, Ministre de la défence et décrit à

ltépoque par un Américain de passage comme "1'épine dorsale de la
t'clique" aut.our de la Reine, le groupe réactionnaire anti-étrangertt
(1). Dans leur lutte contre 1'emprise croissante du jeune RAS, les

conservateurs pouvaient compter sur 1es grands RAS, gouverneurs des

Provinces, hostiles pour des raisons évidenEes à t.outes les tentati-
ves de centralisation du pouvoir.

Tout en consolidant sa puissance militaire, Tefferi avan-

çait avec précaution et habilité sur un terrain qu'il savait miné'

A vrai dire, le combat entre la monarchie et la noblesse qui cher-

chaiÈ une certaine autonomie par rapport au pouvoir cenLral r a tou-
jours constitué la toile de fond de presque toutes les guerres civi-
les du pays depuis des siècles. Dans cette lutte, les grands féo-

daux avaient les moyens de leur politique : ils dipsosaient de leur
propre armée, le Roi des Rois ne se distinguant des autres grands

que par 1e nombre de soldats qu'il pouvait déployer sur le champ de

batai11e.

réaffirmer 1e pouvoir cenEral et
tard Haile Selassie cherchait à

Dan s

périal, le RAS

son comba t
Tefferi et

Pour
plus

1m-

se

(l-) Greenfield pp. 152)
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Conner les moyens de ses ambitions : une bureaucratie moderne dé-

pendant de pouvoir central et surtoutr une armée de métier.

Pour cela, il avait besoin de jeunes instruits, non seu-

lement à cause des connaissances techniques requises pour accomplir

ces tâches administratives et militaires nouvelles, mais aussi
pour accroître Le nombre de ceux qui, comme lui, étaient acquis

aux idées nouvelles. I1 misait sur I'expansion de 1'éducation mo-

derne, et sur la montée d'une généraEion de jeunes instruits.

Inutile de dire que La noblesse, conscienÈe des dangers

que représentait cette tendance "à vendre le pays aux catholiques"
était farouchement opposée aux idées de Tefferi, ce 'rmi-homme, mi-

serpent'r comme ltappellera 1e patriote et némmoins réactionnaire
DEJAZMATCH Balcha. Aussi, c'est seulement en 1925 presque dix ans

après Ie début de sa régencer que le RAS Tefferi parviendra à ou-

vrir 1a deuxième éco1e gouvernementale à Addis Abebas, appelée 1té-

cole Tefferi Mekonnen.

Ltautorité relative dont i1 disposait lui permit dtengager

des enseignants auEres que des coptes égyptiens. C'était des en-

seignants Français qui étaient chargés de dispenser les co'rse kgLes

(anglais et français), de mathématiques, d'histoire et de géographie'

En 1927r 1'école compte 180 étudiants. Tous n'étaient pas des en-

fants de nobles. Ces derniers ne brillaient pas par un enthousiasme

débordant pour envoyer Ieurs enfants "chez les catholiquesrr'
Tefferi prendra en charge beaucoup d'enfants de familLes modestes

en payant lui-même lesneuf dollars par mois demandés aux éIèves com-

me frais dr entretien de 1r internat.

0n pouvait débatÈre à I'infini sur Ie point de savoir si
cet encouragemen! des enfants d'origine modeste traduisait ou non

un esprit démocratique et idéaliste chez le jeune intellectuel quté-
tait le RAS Tefferi. Mais en tout cas une chose est sûre: iI avait
besoin de gens t'partis de rien" qutil pouvait placer le moment venu

aux posles clés de lradministrâtion pour tenir tête à ses puissants
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rivaux issus eux de la noblesse.

Parallèlement à cet effort, il envoyait des jeunes à

1t étranger et créait dt autres écoles, surtout après son accession

au trône impérial en 1 930.

L'effort était méritoire. En 1 935, au moment de lrinvasion italien-
ne, il y avait treize écoles à travers le pays et "un peu moins'de

mille garçons et filles recevaient ce quron pouvait appeller une

éducation moderne au moment de 1r invasion italienne'

Audébutdesannéestrente,lapolitiquedeHaileSelassie
commence à porter ses fruits. En 1 935, cent vingt-cinq intellec-
tuels éÈaient déjà retournés au pays et près de deux cents étaient
en cours de formation en Europe, aux Etats-Unis et en egypte (1)'

Le retour au pays dtune partie de ces intellectuels cons-
tituera un événement historique à plus d'un tit.re. Pour la première
fois dans I'histoire du pays, de jeunes instruiLs, partisans au pro-
grès et de I'ouverÈure, ne sonE plus des individualités isolées,
comme c'était Ie cas au début du siècle. Au sein de Ia société éthi-
opienne il y a désormais un groupe, si petit soit-il, déterminé à

stériger "en ponttt entre ce pays et la ttcivilisation européennett.

Plus important sans doute, ces jeunes qui soutenaient
1'Empereur se consituèrent en groupe en 1932 pour mieux faire en-

tendre leur voix dans les affaires de la nation. Ce groupe dont une

majorit.é de me mbres fondaLeurs est comPosée de francophones, pren-

dra le nom de "Jeunesse dIEth.iopie".

Yilma Deressa, jeune fonctionnaire au ministère des af-
faires étrapgères formé à 1'université de Londres (qui survivra
au massacre de Itoccupation italienne pour devenir un des piliers
du régime impérial dans 1es années cinquante et soixante), et un des

membres fondateurs de ce groupe, parlaiÈ avec enLhousiasme des tâches
et du rôle de ttJeunesse dtEthioD ie" en ces termes

(1) M.S.w. Kirkirs Zekre Negere pp. 6t8/2
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(1) a. Fargo, Abyssinia on the eve, London 1935, cité par
Green field pp. 315

36

"Nous, jeunes Abyssins, nous avons des devoirs envers
notre pays. Nous constituons le pont que I'Empereur a jeté au-

devant de Ia culture européenne... Nous devons payer de nos pro-
pres poches pour 1es études que nous avons reçues et ensuite ser-
vir le gouvernement sans être payés". (1)

Pour historique qu'il soit, ce groupe en tant que tel
ntaura pas le temps de faire ses preuves. Lt invasion italienne
# finira par interrompre les réformes entamées par Haile Selassie
et ce premier ttgroupe de pressiontt d'intellectuels (civi1 aussi
bien que militaire).Leurs rangs seront décimés par 1'occupanÈ et
le groupe ne se reconstituera plus jamais.

Même si une minorité parmi laquelle le Professeur Afe-
work GY collabore avec Ie fascime, La vaste majorité des jeunes
intellectuels, dont beaucoup dt anciens de ttjeunesse dtEthiopie",
se lancera dans Ia guerre de résistance.

Ltunanimité dtantan sur les structures monarchiques du

pays n'ét.ait plus de mise. Tous Les intellectuels tenaient Ie
féodalisme pour responsable du "retard" de I'Ethiopie sur 1e res-
te du monde. Ce "retard" était également à 1'origine de la vic-
toire facile des italiens dans 1a phase classique ou conventionnel-
Le de La guerre qui avait duré sept mois. A partir de ce moment,

certains, dont le Professeur Afeworke GY rejoindront ce quton peut
appeler le groupe d'intellectuels collaborateurs. Autant par op-
portunisme que par la haine viscérale qutils vouaient au système
féoda1. I1 fait remarqué que les intellectuels resistants étaient
divisé sur 1'après fasc i sme.

L'organisaÈion des jeunes résistanÈs, 1e TEKOUR ANBESSA

(lion noir), donÈ beaucoup de memb res étaient des anciens de

"jeunesse dtEthiopie" préconisait 1e retour de l'Empereur pour



DrauLres opteront pour Ia république. Quelques exilés
à Khartoum demandirent I'aide de la France, ou feront des démar-
ches auprès du gouvernement britannique pour que ce dernier empê-

che les Èentatives de ret.our de 1'Empereur. Le défi le plus sé-
rieux est venu cependant de f intérieur même du pays oir 900 com-

mandants de la résistance se réunirent sous Ia présidence du pa-

triote, 1e BLATÀ TakeIe I,/oIde Hawariate, et envoyèrent un document

à ta Société des Nations et "à qui de droiÈ" pour annoncer leur
option républicaine.

Ces démarches resteront sans lendemain. Après son retour
d'exil en 1 941, I'Empereur aura quelques difficultés à s'imposer
face aux résisEants qui ne devaient rien à un Empereur ttfuyardtt.

Mais avec I'aide des anglais et dans 1'euphorie des jours de libé-
ration, Haile Selassie reprendra les rênes et le pouvoir.

ne et
Tous

s ervé

Pour cette génération drintellecEuels, f invasion italien-
ltoccupation de cinq ans aurait des conséquences désastreuses.

1es témoignages confirment que le traitement qui leur a été ré-
par les forces d'occupation était particulièrement barbare.

Pour ceux qui ont survécu 6u)( massacres, iI ne sera plus
question de s'organiser en groupe de pression politique quelconque,
Haile Selassie ne le permettrait pas.

Pendant l roccupation italienne, tous les grands dignitai-
res (Ie I'Empire qui avaient collaboré avec l'occupant étaient décon-
sidérés aux yeux de la population. Leur a"tlrn,'li ayant été complè-
tement brisée , ils ne pouvaient plus résister aux entreprises cen-
Èralisatrices de I'Empereur. I1 est significatif de noter que si,
avant 1a guêrre la résistance contre ltascension de Haile Selassie
avait été dirigée par des NEGUS, RAS et autres DEJAZMATCHES qui avai-
ent à leur disposition de puissantes armées féodales, les rebellions
de la période d'après-guerre nravient aucun de ces grands à leur t.êtes.

3Ê
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,reprendre la tâche qu'il avait commencée avait 1'agression ita-
lienne -



L'Empereur nta plus d'adversaire sérieux "à droitet'.

Du côté de la jeunesse, 1'Empereur n'esE plus ce pôle
dr attraction des jeunes intellectuels qui préconisent 1a moderni-
sation du pays. Au dire même de I'Empereur, 1a victoire italienne
était celle de la "civllisation". Et pour une partie de ces jeunes

résistants et pour ceux qui reviennent d'exil, 1'accès à cette civi-
lisation exige des réformes rapides et profondes voire d'abolition
de la monarchie. C'était une tendance très minoritaire, même si par-
mi ceux qui. stopposent ttau reÈour de 1'ancien système" on compte des

aneiens comme le Dejazmatche Takele un des plus grands, si non Ie
plus grand, des résistants anti-fascites.

L'Empereur peut donc craindre un dérapage du côté des mo-

dernisateurs même si à cette époque teaucoup s'accordent à 1ui recon-
naître un rôle clé dans I'oeuvre de modernisation du pays.

En tout état de cause, i1 ne prend pas le risque de lais-
ser les jeunes s'organiser même pour 1'épauler dans sa tâche. Pour
asseoir son pouvoir i1 compte plutôt sur des individualités eL mani-
feste une fâcheuse tendance à encourager la forrnation de factions
rivales de façon à ce qu'aucune décision politique majeure ne soit
prise en dehors de lui.

Les résistants contre les collaboraÈeurs, les exilés con-
tre ceux qui sont restés au pays, les roturiers contre les nobles,
les modernistes contre les conservateurs . . . tous ou peu sren faut,
se rivalisant de loyauté envers LrEmpereur.

Au lendemain de la guerre les postes 1es plus imporLants
seront confiés aux figures de proue de 1a veille garde. Mais
dès cette époque la montée des jeunes intellectuels de retour des

universités étrangères sera encouragée par lrEmpereur pour des rai-
sons à Ia fois Lechniques et politiques. Partout dans les ministè-
res et au palais impérial ils sont placés aux postes de responsabi-
1ité en tant que directeurs ou sécrétaires. La liste de ces jeunes
intellectuels des années 40 est longue : Aklilu Habte Wo1de, son

3/
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frère Akale l,/ork, Tadesse Yacob, Menassie Lemma, Kiflé Erguetu,
Haddis Alemayehu, Zewde Belaynehe, yilrna Deressa, etc...

Le moins qufon puisse dire est que ce groupe fera preuve
d'une remarquable longévité au pouvoir, puisqutil ne sera déIogé
des postes de commandes politiques du pays que 3O ans plus tard
avec I'avènement de la révolution !

Si leur engagement initial s,explique par 1es services
qu'iIs rendent dans 1a conception et lrapplication des réformes
administratives dont a besoin l,Empereur pour moderniser Ie pays et
accroîÈre son emprise, les promotions dont ils bénéficient et leur
Permanence au pouvoir reposent. sur des facteurs essentiellement,
pour ne pas dire exclusivement politiques.

Ce monopole du pouvoir pendant près de trois décennies
est drabord dû au fait que ce groupe se distinguait par une loyau-
té sans faille envers 1'odre soc io-économique de Ia société tradi-
tionnelle auquel il s'est progressivement et complètement intégre.
cette assimiLation, parfoi.s facilitée et concrétisée par des liens
de mariages, était telle que dans les années 60, Iorsque 1e mouve_
ment étudiant se lève contre le ,rsystème féodal sécu1airer,, ciest à
peine si on reconnaît à ce groupe, qui en 30 ans d'effort continu et
de modernisaÈion a tout de même permis l ravènement d'une nouverle
génération contestaÈaire, une prace qui le distingue des éléments
les plus arriérés de la société Èraditionnelle.

Par ai1leurs, cette remarquable Iongévité s'explique par
la fidé1ité sans faille dont on fait preuve les membres de ce grou-
pe envers I tEmpereur. Sous drautres cieux, on 1es auraient appellé
des "self-made men". En Ethiopie, ils se considéraient tous comme
des ttcréaturestt de ltEmpereur à qui ils devaient tout. Dans ses mo_
ments de colère, HaiLe selassie était réputé pour la fameuse question
avec laquelle i1 apostrophaiÈ ses Ministres : "MAN FETEREHET'? (qui
t.'a crée) ? On a souvent raconté lrhistoire de cette personnalité
qui, en niant 1 ' évidence, avai t répondu par un ,'Majesté, le bon Dieu
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qui vous a créé, m a créé moi aussi", et a été démis de toutes ses

en résidence surveillée dans 1a région lointai-fonctions et envoyé

ne d'I1lubabor.

Dès le milieu des années cinquant.es, i1 devenait en tout
cas clair que les changements de structuresr que de plus en plus de

citadins tenaient pour souhaitables pour engager Ie pays sur la voie
de cette fameuse "YEZMENU SELITANE" (la civilisation moderne), ne

pouvait venir que d'une autre génération. Celle qu'on commença à

appeler les "YETEMARU woTATocHES" (1es jeunes instruits).

3. La faillite des Yetemaru (1)

Lorsquton sait que suite aux ravages de lroccupation ita-
lienne le pays et dans le domaine de lrinstruction, parti de rien
ou presque, le développement de ce groupe jusqu'au début des années
6O ne peut-être qur impressionnant. Déjà en 1950, moins de dix ans
après la libération iI y avait 500 écoles et 4 lycées comptant
56 000 élèves (2). En 1954, le premier groupe dr intellectuels dra-
près-guerre retourne au pays après des années d'études dans des uni-
versités américaines et européennes. Ils s'appeleront Endalkatchew,
Michael Imeru, Zewdé Gebre Selassie, tous des nobles mais aussi des
jeunes issus de fami.lles modestes comme Gurmamé Newaye, Ketema Yefru,
Mengistu .femma , Seyoume Sebehate etc. L'année 1 95O ayant vu
la création de 1rU.C.A.À. (Universiry College of Addis Abebas), Ie
nombre de ceux qui retournenÈ de 1t étranger est renforcé par ceux
que lton appellera des ttproduits locaux". Les 1ycées continuent à

produire beaucoup de jeunes appelés à occuper des posÈes plus ou
moins importants dans Iradministration. En 1 960, 750 jeunes sonE
déjà de retour après des études universitaires à l'étranger et la
même année 1 O19 étudiants éthiopiens y sont en cours de format.ion !

Ne serait-ce que parce qu'ils étaient les premiers à rendre

^;-

Jeunes
I.E.G.

ins trui ts
Ministry of education Year-book 1 948-51 AA 1954

(1)
(2)
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populaire au sein des populations urbaines,
de changements, beaucoup comptaient sur les
une rapide rel-ève de génération qui ne soit
de visages.

C'est effectivement cette génération qui délogera les in-
tellectuels des années 40 à 1a faveur du mouvement révolutionnaire
de février 1 974. Mais cette fausse re1ève Par une génération

"éclairt' ne durera que 1'espace de six mois. Ctest qu'entre le mo-

ment de ltentrée sur scène de ces ttnouveaux jeunestt et les années

soixante dix, cette génération a eu le temps, e1le aussi, dé contes-
ter, de focaliser sur elle Lous les espoir de changement, de srin-
tégrer au système dont elle assure la gestion moderne, de décevoir
et finalement de céder sa place à une autre génération de contesta-
taires plus conséquente dans ses démarches si non plus patriote.
Ces idées de changement, radicalisées, seront reprises par Ies jeunes

étudiants qui se hisseront à la tête de la révolution en 1974.

La révolution éthiopienne, victoire des peuples de ce pays,

est de ce point de vue aussi I'histoire de I'échec pathétique de

cette génération des YETEMARU. Incapables d'assumer le rôle de "mo-

dernisatêurs dans 1a continuité'?qu'iIs s'étaient eux-mêmes attribués
et que beaucoup leur reconnaissaient, iIs ne constitueront même pas,

lors du réveil bruEal de février, cette force dr inter posiion entre
ltancien et le nouveau qui aurait pu amortir 1a violence Înouie avec

laquelle 1a révolution s'est heurtée avec le régime irnpérial.

Il serait cependant cruel de ne pas reconnaître à cette
génération un cerËain paÈriotisrne ou de 1'assimiler complètement au

système féodal qu'el1e rejettait.

Si dans les années 60 les étudiants éthiopiens à 1'étran-
ger évoluaient dans un milieu marqué par une formidable effervescen-
ce révolutionnaire de la jeunesse occidentale, il nten était pas de
même pour leur aînés.

les idées de progrès et
YETEMARU pour as surer
pas un simple changement

I+



Le monde auquel ces derniers étaient exposés est celui
des euphories d'après-guerrer du libéralisme tiomphant et surtout
de la guerre froide. IIs nrauront doncpas 1'occasion d'élargir
leur horizon au-delà des valeurs et idéologie de la société occi-
dentale. Impressionnés par les réalisations de cette dernière et
bien sûr scandalisés par le reLard accumulé par leur pays, ils ont
tous en tête I'idée de changement et de réformes qui feront franchir
1'Ethiopie le seuil du XXème sièc1e.

Dans Ie contexte où ils opéraient., Ie projet libéral ne

consituait pas un handicap en soi. Appliquées avec conséquence

et une certaine suite dans les idées, les réformes que cette géné-

ration appelait de ses voeux auraient constitué une révolution.
Mais les YETEMARU nravaient ni Ia force, ni la cohérence requise
pour 1es imposer à une sociét.é oir les pesanteurs de 1a tradition
éÈaient considérables.

Comparées aux décennies qui les ont précédées ou suivies
les années 50 sont aussi marqu{es par Ia toute puissance impériaIe.
C'est.1tépoque où le pouvoir de Haile Selassie connaît un essor sans

précédent. Ayant choisi "le monde libre", il faiL appel aux améri--

cains pour former une armée puissante, à Israé'l et aux allemands

de 1'ouest pour la police et les services de sécurité, aux jésuites
ca:rdiens pour former la jeunesse universitaire dans Iattdiscipline
et lramour de Itordre", aux autres experts étrangers pour créer les
mass média qui accréditent les thèrnes de la propagande officielle
sur I'Empereur libérateur, le "Tsehaou Negous" (le roi soleil) Ie
père de 1a nation et le bâtisseur d'une Ethiopie moderne. 0n a sou-

vent. parlé de I'Ethiopie comme étant une société moyenâ geuse. Il
ne faut pas oublier qu'à partir de cette époque, le peuple éthiopien

est en train de mettre sur pied, avait de la place pour tous les in-

{
À

{
I

avait aussi à{faire à un Etat policier moderne.
I

i ltais à notre avis, le facteur décisif dans Ia faillite des
I YETeltnnU, est le fait que le système f éodal, centralisé que l,Empereur
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tellectuels pour peu qu'iIs accepEent de jouer Ie jeu. Maniée
avec habilité par lrEmpereur, cette capacité dt obsorption, éLait
une arme extrêmement redoutable.

0n a parlé à leur propose de dil emme et de "cas de cons-
ciencett, même si en Itoccurrence, le choix laissé aux YETEMARU

éËait comme 1e dit un proverbe éthiopien entre "l'enfer ou Ie pa-
radi st' .

Ils choisiront donc de s'intégrer progressivement au sys-
tème. Ce mélange de gestionnaires efficaces du syst.ème féoda1 et
d'aspirants réformateurs, d'opposants et de bénéficiaires du sys-
tème, animés de sentiment de réussiËe personnelle et de faillite en

ce qui concerne 1r ambition sincère qutils avaient pour leur pays,
donnera naissance à une "nouvelle racett dtéthiopiens. 0n les ap-
pellera par dérision les "RAS RADICÀLS" Çf:s-ftas_{*otef), par réfé-
rence à la fois au RAS HOTEL, lieu de prédilection des intellectuels
des années 50 et 60 et leur statut privilégié au sein du système fé-
odal.

Beaucoup comptaient sur 1'ère post Haile Selassie pour
faire enfin leurs preuves. En attendant, ils ne voyaient pas dtun
mauvais oeil Ia naissance et 1e développement du mouvement étudiant
tout en mettant Leur penchant pour un certain exÈrêmisme sur le
compte de leur jeunesse et la méconnaissance des "réalitést' du pays.
Ils ne s' aDercevront pas que les aspirations révo Iu t ionna ires de la
jeunesse des années 60 étaient au moins en partie, le résultat logi-
que de Leur échec qui aurait eu au moins Ie mérite dravoir épargné
à 1a nouvelle génération des illusions réformistes.

Lréchec des YETEMARU WOTATOCHE en tant que groupe ne signi-
fiait pas absence de toute opposition de la part des membres de
cette généralion. Mais ces opposants resÈeronÈ des individualités.
Certains s'enfermèrenÈ dans un système dropposition qui préconisait
lrhonnêÈeté et 1'efficacité au travail, une attitude méritoire dans
un contexte où 1a corruption et Ie népotisme constitutaient la règle
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du jeu. DrauEres seront plus politiques et plus "out spokenit.
Ils ne monteront pas dans la hiérarchie ou seront éloignés du

pays pour servir dans Ies ambassades à 1'étranger. Selon leur rang
dans 1a hiérarchie féodale. Michael IMERU sera ambassadeur pen-
dant plusieurs années, Mengistu Lemma, poète écrivain connu pour
ses idées anti-féodales mais d'origine modesÈe, sera envoyé en Inde
en tant que sécrétaire. Seyoume Sebehate connaîÈra la prison eÈ

I'exi1. Guermamé Ner.raye, 1r individualité Ia plus marquante de cet-
te génération sera envoyé en tant qur administrateur dans 1es provin-
ces lointaines de Wollemo et ensuiÈe de Jijiga.
En décembre L 960, il reviendra à Addis Abeba pour tenter un coup
d'Etat donÈ 1'échec le mènera au suicide.
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Le 19 février L974, lorque les étudiants, qui manifestent
depuis cinq jours, descendent dans la rue, ils ne sont plus tout
seu1s. Les chauffeurs de taxis de la capitale qui protestent con-
tre 1'augmenLation du prix de 1'essence int.ervenue un mois plutôt
et 1es enseignants également en grève contre une. réforme scolaire
et pour appuyer leur revendication salanale qutils avaient présentée
à l rEmpereur sont au rendez-vous.

Très vite cette manifestation unitaire voiÈ grossir ses

rangs lorsque les jeunes chômeurs de la capitale et les rescapés de

1a famine de t/0LL0 eL de TIGRAI qui croupissent dans la périphérie
d'Addis Abébé, déferlent vers le cenLre vil1e.

Voilà I'étincelle qui marque Ie début de manifestations
quasi insurrectionnellesconstituant Les premiers soubresauts d'une
histoire qui touche à sa fin : celle de lrEthiopie féodale et im-
périale.

A vrai dire, les premiers signes dragitation pour extrême-
ment violent soient-i1s, ntavaient rien de parÈiculièremenÈ subver-
sifs. Les revendications sectorieLles des chauffeurs de taxi et
des enseignants pouvaient être satisfaits moyennant quelques sacri-
fices et. ajustements budgétaires. Les demandes des étudiants portant
sur les libert.és démocratiques, la réforme agraire etc... bien que
politique, nravaient rien de nouveau.

Et pourtant, beaucoup estiment quten ce début de l'année
1974 L'Ethiopie se trouvait à la vei11e dr évènements graves drautant
plus que le gouvernemenL semblait paralysé et laissaiE 1e désordre
se développer.

M. Àk1iIu Hablewolde, premier ministre de 1'Empereur depuis
treize ans, ne semblait pas vouloir ou pouvoir réagir. pendant plus
d'une semaine la poLice était presque invisible dans res rues. La
capit.ale était livrée aux manifestant.s ayant une multitude d.e reven-
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dications sectorielles auxquelLes les étudiants, les groupes d'oppo-

sition clandestin et même une faction des classes dirigeantes (ce11e

de M. End Alkatchew Mekonnen) sr efforçaient de donner une coloration
politique.

Comment comprendre cette inaction du gouvernement ?

M. Aklilu était encore sous Ie choe de deux mutinerie sur-
venues en 1'espace drun mois qu'i1 avait dû règler dans Ia discré-
tion, après avoir céder aux revendications re spec tueus emen t armées

des mi 1i taires .

Le 1O janvier, les jeunes recrues de la quatrième brigade
(MENGEZEME I^/ODEFITE) une unité prestigieuse stationnée à NEGELLE à

la frontière avec 1e Kenya, se révoltent après avoir vainement deman-

dé que de nouveaux puits d'eau potable soient creusés. I1s empri-

sonnent les officiers, puis le commandant de lrarmée de terre lui-
même, le général Dressé Dubale, venu enquêter sur place. Ils I'o-
bligent même à partager leur ordinaire. La ration tthomme de troupett

ne semble pas avoir convenu au commandant. Libéré après avoir donné

saLisfaction aux demandes des jeunes mutins, il sera hospiualisé aus-

sitôt de retour à Addis Abeba.

Un mois plus Eard, 1e 2 février c'est au tour des pilotes
de l'armée de I'air de prendre Ie chemin de la dissidence. il s'agis-
sait presque du même scénario. Les mutins commencent par mettre sous

contrôIe les officiers et à paritr de cette position de force avancent

leurs revendications. 11 sragira cette fois de demander une augmen-

tation de salaire et une meilleure assurance vie. Le généra1

ASSEFA AYANA, commandant de I'armée de I'air, parviendra lui aussi à

règ1er ce problème en promettant de porter ces doléances à 1'Empereur.

Cette mutinerie sera elle aussi réglée dans la discrétion. 0u peu

sren faut. Car déjà on admet ça et 1à dans les cercles gouvernemen-

taux un certain mécontentement dans 1es casernes. A la mi-février Ia
nouvelle a déjà fait le tour des petits grouPes clandestins, des diri-
geants éÈudianÈs et surtout des casernes un peu partout dans le pays.
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Le premier ministre M. Aklilu dont I'autorité est pas-

sablement malmenée lors de ces mutineries plus ou moins discrètes
sait aussi que, dès 1e début des évènements, il doit faire face à

une coalition formidable quoique contre-nature : 1'aristocratie dite
ttlibéralett est en train de faire cause commune avee les opposants dé-

mocratiques pour le renverser. Ce groupe, dont les figures de proue

sont Lij Endalkatchew Mekonnen, le prince Asrate Kassa et Ie généra1

Aiy Abeba, poussent à Ia radicalisation du mouvement en empêchant

M. Aklilu de réagir et en essayanL surtout de politiser le mouvement

purement eorporatiste de 1t armée.

février, IeCresL donc sans conviction que 1e 22

Akli1u sort enfin de son mutisme, plus d'
du mouvemen t .

une semalne

gouverne-
apràs lemen t

débu t

b

\lJ

La "sortie" se fera dtabord sous forme de bilan dont 1a pu-

blicaLion était eensée impressionner et jusitifier d'avance les Len-

tatives de reprise en main enviqagée. Ce bilan est effectivement
Lourd : 75 auto bus, 36 voitures particulières, 26 voitures officiel-
les et 7 voitures diplomatiques détruites ou endommagées, 3 personnes

tuées et 558 arrêtées. Tout ces faits sont mis sur Le compte d'une

"poignée d'agitat.eurs" que le gouvernement se dit décidé à mettre hors
d'état de nuire.

Le même jour, la police reçoit 1'ordre de tirer à vue sur
Ies "fauteurs de troubles". Les parents dtélèves sont priés de gar-
der leurs enfants chez-eux. Dans un geste dtapaisement, ltEmpereur
annonce une baisse du prix de lressence et le report sine die de Ia
réforme scolaire.

Les mesures dtapaisement et la répression aidant, lteffer-
vescence semble Èomber. Pour la première fois depuis dix jours, 1a

capitale esE calme. À peine commencé, le vaste mouvement semble stes-
soufler. Apparemment le paysresemble plus pouvoir compter sur le mi-
litantisme forcené de sa jeunesse et des petiLs groupes clandestins
qui se battent désespérement cont.re Ia démobilisaEion qui se fait
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jour. Mais ce calme sera précaire.

1. Une coalition contre nature

Les groupes dropposition démocratiques ne désespèrent pas

de rallumer lragitaLion anti-akliIu. Des tracts, que le gouverne-

ment qualifie d'alarmistes, commencent déjà à circuler massivement

dans Ie pays et surtout dans la capitale. Un de ces premiers tractst
publié par Me isone, le 18 février, c'est-à-dire une semaine avant

1a révolte de ltarmée à Asmara, tenter en des termes un peu exagérés

il est vrai, de combattre cette dérnobilisaLion :

"En ce moment tout 1e monde est en train de bouger. Depuis
Ie 4 Yekatite (11 février) et jusqu"à ces derniers jours, lrarmée
de I'air était en grève. Des soldats à Neguellé, dans lrOgadent et
part.out, excédés par 1a fairï, et la soif, 1'arbitraire et 1es brima-
des se sont déjà révoltés et ont arrêté 1es généraux et les autres
officiers supérieurs... Le mouvement est en train de gagner drautres
unités de lrarmée qui, avec la police, est entrée en rebellion.
Elles se sont soulevées avec le peuple. Refusant de conLinuer d'être
lt instrument aux mains de 1'ennemi, Itarmée a décidé de faire cause
commune avec le peuple. Le seul responsable de la crise esL le ré-
gime criminel. La seule solution c'est 1e combat dans I'unité pour
renverser le gouvernement". (1)

Les forces progessistes nrétaient cependanÈ pas les seules
à vouloir la chute de M. Aklilu La rivalité des clans au sein des

classes dirigeantes battait son plein au point que la survie politi-
que du gouvernement dependait autant, si non plus, de Itissue de ces

luttes intestines que de 1'étau d'agiÈaLion de la rue.

Ltautre composânte de cette coalition contre-nature qui
très vite emporter le cabinet Aklilu est celle de 1r aristocratie
"éclairée".
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Depuis presque dix ans en effet, elle avait un combat plus
ou moins feutré contre le groupe de roturiers, dont le premier mi-
nistre Aklilu passait pour être le représentant le plus en vue.

Ces rivalités nobles se/ro tur i ers étaient, en effet, aussi
anciennes que la cours drEthiopie el1e-même. pour faire front à
des multitudes de prétendants issus de 1'une ou de L'autre des fa-
milles puissantes de 1'Empire, les rois des rois drEthiopie ont tou_
jours essayé de constituer un carré de fidéères à toute épreuve com-
posé de gens "partis de rien" et qui devaient tout au bon vouloir du
souverain. ces fidèles qui étaient réduits "en poussière,' aux-moin-
dres vélléités d'indépendance étaient utilisés comme contre-poids
à lrinfluence des membres de la nobresse, toujours prêts à défier
lrEmpereur dès que La moindre occasion se présentait.

LrEmpereur Haile Selassie ne constituait pas une exception
à cette règler dror dont dépendait la survie de tout souverain.
utilisant avec habilité ces rivalités, il faisait en sorte qu'aucune
décision dr importance ne puisse être prise sans son accord.

Depuis plus de deux ans le roturier Aklilu se sent.aiÈ me_
nacé par une coalition de t.ous lespuissants de I'Empire. Ces der_
niers, quoique divisés étaient. tous d'accord sur un point : se dé_
barrasser drAkrilu- rr stagissait drun "front uni, puissanÈ, même
stil était dtivisé en sous-c1ans et une multitude de groupuscules les
un plus sectaires que Les autres.

Il y avait d'abord ceux quton peut appeler les rlégitimis_
tes", ctest-à-dire ceux qui voulaient que rrordre de succession éta-
blie par la constitution soit respecté. c'était un groupe partisan
du prince héritier Asfa l{ossen, personnage sanb envergure et prus que
jamais hors course suite à une maradie et demeurant plus ou moins pa-
ralysé, dans un hôpital Suisse. Mais i1 y avait son fils, le prince
Zera Yakobe, étudiant à Oxford, mais encore trop jeune pour monter
sur le trône. Par rapport à ses cousins, fils du prince Mekonnen
moJt dans les années 50, cerui-ci passait pour être discret et bien
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élevé ne serait ce que parce que son nom n'avait jamais été mêlé à

des scandales mondains qui ternissaient f image de la famille royale
eE surtout de ses jeunes cousins.

Pour les personnages en vue de ce clan, Ia jeunesse de ce

prince ttrespecté de toust' ne eonstituait pâs un handicap majeur.

Le seul RAS (prince) Asrate Kassa, personnage ambitieux, Pouvait
bien s'accornoder de lroffice de régent et de tuteur du jeune roi des

rois, faute de pouvoir obtenir la couronne impériaIe, lui-même.

I1 n'était pas 1e seul à aspirer à ce poste. 11 y avait
aussi la fille aînée de I'Empereur, la Princesse Tenagne work Haile
Selassie, ambiËieuse elLe aussi et tellement partie prenanLe dans

les intrigues byzantines qui se jouaient dans les anÈi-chambres du

palais, qu'Aklilu, dans sa déposition à la commission d'enquête cons-

tituée après sa chuÈe, parlera d'elle comme étant un premier ministre
bis. La Princesse, quant à elle, voulait le trône pour son fils, le
prince Iskander Desta, jeune commandant de la marine impériale.

11 y avait ensuite, dans ce trop plein de prétendants,
ceux qu'iI faut bien appeler les "outsiders". Les fils du Prince
Mekonnen, ma1 chanceux pour la succession, à cause de leur moralité
pour la moins douteuse et handicapés en plus par 1'absence d'un chef

de fil d'envergure, ce qui, étant donné leur âge constituait un han-

dicap maj eur.

Sans oublier "Ia maison de Tigrai" dont Ia figure de proue,
le Prince Mengesha Seyoum, arrière petit fils de 1'Empereur Yohannis IV,
dont les prétenÈions à 1a consécration impériale étaient au moins aus-

si 1égiÈimes que ceIIe des descendanÈs de 1'Empereur Haile Selassie.
I1 y avait même 1'Abuna Texoflos, patriarche de lreglise Orthodoxe,
qui voulait, lui, imiter 1'exemple du Mgr Makarios de chypre ...

Chaque clan disposait, bien entendu, d'hommes bien placés
au sein de ltarmée, de ltadministration et des forces de sécurité et
de ee fait, les intrigues du vieux Empereur aidant, détenaient une

parce I le du pouvoir.
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Le Prince RÀS Asrate Kassa et ses amis Endalkatcew Mekon-

nen, futur premier ministre et le général Abiy Abeba, ex-mari de la
princesse Tehai Haile Selassie mort.e dans les arnées 40, tenaient
des généraux parmi lesquels, le commandant de 1'armée du nord, le
général Seyoune Gelde Gbrgis et 1e général Debebe Haile Mariame qui
passait pour disposer d'appuis solides au sein de la garde impériale
qu'il commandait avant d'être nommé administrateur de LrErythrée.(1)

La Princesse Tenagne Work misait quant à elle sur le géné-
ral Assafa Ayana, chef d'état Major de 1'armée, les généraux Worku

Mekonnen et Nega Tegnagne, gendre de Ia Princesse mais surtout. com-

mandant de 1a troisième division stationnée dans 1e Harargué.

L'Empereur laissait jouer ces diverses factions qui stentre-
déchiraient autour de lui. Mais non sans avoir imposer au Préala-
ble quelques règles minimum destinées à lui éviter des bousculades :

il continuerait à règner jusqu'à ce que "Ia volonté de Dieu en dé-

cide autrementtt. En c1air, ces déchirements ne devraient avoir pour

enjeu que sa succession et non la fin de son règne quril voulait, et
iI faut le comprendre, âu moins tranquille si non heureux. C'étaiE
du

Côté prétendants on s'accordait à ne pas oublier cette rè-
gle du jeu dans une mêlée qui s'annonçait très dure. Drautant plus
qutaucune des factions en présence ne se sentait assez forte pour

combattre un "fronttt composé de ltEmpereur et drauËres prétendants.
Au contraire, étant donné le peu de temps qui restait à régner à I'Em-
pereur et Ie prest.ige dont-il semblait jouir auprès de Ia population,
chaque faction aspirait à 1r avantage politique supplérnentaire que

(1) Dans ce groupe il y avait aussl dtautres puissants de ltEmpire :

col Tamrat Yegezu, administrateur de Gondar, Dejazmatch l,lorkneh
t/o1de Amne1 (Harargue), Dejazmatch Tsehayou Enkou Selassie (faffa)
et son frère l,/orku (Ba1é) et Bitwodede Zewdé Guebre Hiywote an-
cien ministre de lrintérieur et en 1974 Inderasé de Sidama
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pouvait conférer I'image drhéritier de Haile Selassie.

Mais, à 80 ans passé, I'heure de la succession approchait.
Les luttes intestines gagnaient en intensité et en nervosité. Deux

ans avant 1es événemenÈs de février 74, le camp anÈi-Aklilu décide
de prendre f intiative. Au mois d'août t 972 un complot pour "deman-
der" à 1'Empereur d'abdiquer en faveur de son fils le Prince Asfa

Iiossen de fagon à permettre à ce dernier, devenu Empereur, dt introdui-
re des réformes indispensables, échoue.

Ak1ilu, qui dispose de services para1lèles, découvre ces

machinations dirigées, selon lui contre son pouvoir plutôt que ce-
lui de ItEmpereur. I1 avertiL ce dernier qui se trouvait en vacances

à Dire Dawa. De retour précipitement à Àddis Abeba, Haile Selassie
\.

. ftconvoque)L Ies responsables du complot dans son palais pour demarder

des explications. L'un des cerveaux, Bitwodede Zewdé Guebre Hiwote,
lui expose alors les "suggestions" qui, de f initiative précisera-t-
il ne sont nullement dirigées contre I'Empereur, mais proposées à sa

haute considération dans I'intérêt supérieur de 1a nation.

dés igné

Drautres seront. rétrogradés, envoyés comme ambassadeurs à 1tétranger...

HaiIe Selassie, non seulement refuse dr abdiquer,
plus, tous les conjurés sont disgrâciés. Le Betwodede sera
de son poste de ministre de lt intérieur et nommé gouverneur
région de Sidamo. Le Prince Asrate Kassa prend la voie de

occupe un poste très honorifique de membre du Conseil de la

I1 s'agit dtune petite victoire pour M. Aklilu.
adversaires, ce ne sera que partie remise. A 1a faveur du

naissant de février, ils reviendronÈ en force et prendront
leur revanche et le pouvoir.

mais, en

dem 1s s 10ne

de la
garage et
couronne.

Pour ses

mouvement

un momen t
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2. Lt armée entre en scene

Lt Empereur, qui se trouvait à Asmara, rentre précipitement
à Addis Abeba. I1 consulEe sa famille et toutes les factions. Mais

dès Ie début il est clair que tous ne parlaient pas le même langage

et ne se préoccupaient pas du même problème.

Le groupe anti-Ak1iIu, tout en maintenant lragitation, bom-

barde 1e roi des rois de ttrenseignemen ts t' les uns plus alarmistes
que les autres sur 1tétat d'esprit dans les casernes. Salomon Kadir,
chef d'un de nombreux réseaux parallèles affirme à 1'Empereur que

l tarmée toute entière est sur le point de se soulever, si le gouver-
nement AkIilu n'est pas démissionné et remplacé par des personnes

ayant la confiance du peuple et des forces armées. Les autres adver-
saires du premier ministre "conseillanttt dans le même sens et insis-
tent sur lturgence de la situaÈion.

5r

Le 24 février 1974, pour la troisième fois en moins de

deux mois, des unités de 1'armée entrent en dissidence en mettant
en avant des revendications corporatistes. Cette fois Ia situation
est plus dangereuse à plus drun t.iLre : au lieu drune seule unité
ou caserne, ce sont trois corps (lraviation, 1es communications,
et les transports) qui se révoltent à la suite d'une action coordon-
née. Les faits se passent à Addis Abeba et les possibilités de rè-
gler le conflit dans la discrétion s'évanouissent lorsqu'une fusil-
lade éclata à la caserne de 1'aviation entre loyalistes et mutins.
On voiÈ même les troupes venir encercler 1a résidence du premier mi-
nisEre sans qu'on sache si elles y sont pour Ie protéger ou pour le
prendre en otage jusqu'à ce que les revendications soient satisfaites.
En tous cas le mal est déjà fait, puisque, pour la première fois,
touL le monde peut s'apereevoir qutil y a une crise profonde et que

ltarmée est en train drentrer sur la scène politique, même si pour

1e moment ce sera encore par une port.e dérobée, celle de revendica-
tions sectorielles.
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Le premier ministre, tout à fait au courant de ces ma-

noeuvres, tente de parer au plus pressé en essayant dtéteindre Ia
mutinerie qutil a sur les bras. 11 sait que l'un des thèmes de Ia
propagande de 1'adversaire consistait à 1e faire passer pour quel-
qu'un "qui refuse les augmentations 1égitimes demandées par toute
1'arméett. Son premier souci est donc de persuader lrEmpereur dtac-
cèder aux demandes des troupes. I1 y parviendra. Le 24 février au

soir Haile Selassie annonce lui-même une augmentation des salaires
qui passent de 75 birr à 100 birr pour 1es soldats. Pour Ie premier
ministre ctest une petite victoire mais sans lendemain au propre
comme au figuré.

Dans Ia nuit du 25 au 26 février, c'est Ia mutinerie de

Ia IIème Division à Asmara qui viendra administrer un véritable
électrochoc au pays tout entier.

En effet, après les augmentations de soldes qualifiées de
t'dérisoirestt, pâr les clans anti-ak1ilu, Ies casernes, un peu par-
Eout dans le pays, sont tttravailléestt par 1es soldats et les sous-

officiers (avec 1'appui de leur commandement surLout à Asmara et à

iJarar) sur 1e thèrne : tt crest la faute au premier ministre qui refu-
se de prendre en considération nos demandes 1égitimes.

0n ne saura peut-être jamais le rôle exact joué par le
groupe Endalka tcher,r/Asra te dans la mutinerie d'Asmara. Un mois
après les évènements alors que les divers clans commenceront à dé-
bal1er leurs querelles intestines en utilisant les tracts ttanony-

mes" il y en aura un, probablement diffusé par les parLisans d'Aklilu,
qui accuse carrément le RAS Asrate et son groupe d'avoir été à I'o-
rigine de cette mutinerie. Ce t.ract intitulé "les crimes de RAS

Asrate Kassa" parle d'un complot préparé de longue date par Ie
Prince visant à renverser t'le premier ministre issu de famille mo-
deste et à instaurer un régime dominé totalemenÈ par les Mesafintes
(Princes)". Les auteurs qui semblent savoir de quoi ils parlent
accusenü le RAS dtavoir créer, lors de son séjour en Erythrée en ÈanÈ
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Ce qui est certain, cresE que, compEant sur ces honmes

"strs", le groupe nthésite pas à jouer avec le feu en poussant à Ia
politisation du mouvement qui était purement corporaiiste.

Le fait que les mutins arrêtent tous les officiers supé-
rieurs de I'armée et de la police dès le début de leur mouvement
nrinquiète pas out.re mesure les adversaires du premier ministre.
Crest un scénario devenu "classique" depuis la mutinerie de NEGUELE.

De toute façon cela aidait à dramatiser 1a situation et favoriser
les démarches pressantes qutils entreprennent auprès du Negus pour
qu'i1 se débarasse de son premier ministre.

Pourtânt cette mutinerie ntavait rien à voir ou presque
avec celles qui la précèdaient. Pour la première fois, les mutins
sont dans la rue et contrôlent totalement la deuxième ville du pays.
Le moins quton puisse dire crest qu'ils ne eherchaient pas la dis-
crétion. Leurs revendications, par exemple, portant sur Les salai-
res et les conditions de travail étaient lancées sur les ondes de la
radio.

5b

qu'Inderasse (représentant), du Negus, un petit groupe de soldats
et de sous-officiers organisés dans un comité appelé "association
des exilés" (ye sedetegnoÈch mahebere).

Effectivement, on sait qurun teI groupe existant en Ery-
thrée et qutil avait joué, tout au début des évènements, un rôle
capital dans La mutinerie drAsmara. En plus d'après le tract (et
même de notoriété publique), 1e commandant de 1a deuxième Division
Ie général Seyoume Gelde Giorgis et 1'Inderassé en Erythrée, le
généra1 Debeba Haile Mariame et quelques officiers supérieurs de

1'armée et de la police étaient des partisans du groupe Endalkatchew/
Asrate.

LrEmpereur dépêche aLors pas moins de quatre généraux,
dont Assafa Ayana et Assafa Demassie pour négocier avec les mutins.
CresÈ le comble de lèse majesté : les émissaires du Negus sont à
leur tour arrêtés et retenus en otage "jusqu"à ce qutil soit annon-
cé à Ia radio que nos demandes aient été satisfaites".
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Ayant ainsi assuré leurs arrières, les mutins envoienL
une mission composée de huit sous-officiers accompagnés d'un des

emissaire impérial pour négocier directement avec le roi des rois.
En plus des 21 revendicaLions déjà annoncées à la radio, il y au-
ra ttsix demandes supp lémen taires " qui ne sont pas rendues public.
0n 1e saura par Ia suite, 1'une d'elles demandeLe départ du pre-
mier ministre.

Le gouvernement AkIiLu, sinon ltEmpereur lui-même, se

trouve au pied du mur. L'idée de mater 1a rebellion, enÈraîne
ltespace de quelques heures dans 1a journée du 27, est très vite
abandonnée.

M. Aklilu saiL que ce mouvement. est manipulé par des

puissants de L'Empire qui veulent sa perte. L'Empereur est soumis

à une pression extraordinaire de 1a part du groupe Asra te/Andalka tchew

qui le bombarde avec des renseignements sur 1tétat dresprit dans

les casernes. Lrargument massue utilisé par Ies forces anti-Aklilu :

les risques dtune guerre civile qui ne pourra que servir les inLé-
rêts des ennemis extérieurs de 1'Ethiopie.

Plus grave encore, alors que le destin de ce fidèIe de

1'Empereur est en train de se jouer dans 1es anti-chambres du vieux
Gubbie (Palais de Menilik), les représentants des unités stationnées
à Addis Abeba et dans ses environs se réun jssent à quelques cen-
taines de mètres de 1à pour arrêter leur position face à la révol-
te drAsmara. I1 n'a pas fallu longtemps à M. Aklilu pour être fixé
sur 1'attitude des militaires. I1 ne saurait être question d'une

"marche sur 6smara" pour mater les mutins avec lequel la IV Division
(dont une partie stationnée à Addis Abeba) était déjà entrée en

contact. Le premier ministre sait aussi qu'une des décisions prises
par cês militaires était d'exiger son départ à 1'Empereur.
Dans Ia journée du 27, ces décisions étaient non seulement prises,
mais aussi sur 1e point d'être annoncées de façon spectaculaire,
dans 1es heures qui suivent.
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miIle
En même temps, ltEmpereur réunit

Royale et les autres dignitaires de

les membres de la fa-
leur
de ceLui

premier
image de

I'Empire et sur
conseil, très intéressé, décide de se passer des services
gui, eR trente ans de carrière, dont treize en tant que

ministre, nravait rien entrepris pour faire démentir son

"fidè1e parmi les fidèles" à son Empereur.

Ainsi accablé et abandonné de tous, le premier ministre
essaie, comme iL peut, de devancer les évènements et de sauver La

face en présentant lui-même sa démission, avant drêÈre remercié
par Haile Selassie.

La victoire du camp anti-aklilu aura un gotL amer. Plus
tard, beaucoup trop tard, ils stapercevront que dans la tempête

qu'ils ont eux même contribué à soulever, ils avaient fait preuve

d'une incroyable myopie politique et s'éËaient trompés de cibles et
d' alliès .

Erreur sur Ia cible : alors que des manifestations quasi-
insurrectionnelles secouent Addis Abeba et que les unités de I'ar-
mée se mettent les unes après Les autres à défier le gouvernement,
ils niy voient qurautant dr occasions pour miner Itautorité de leur
adversaire. Erreur sur 1'aIIié ensuite, car dans la lutte pour le
pouvoir, ils nrhésiteront pas à politiser Ie mouvement militaire
considéré commê un allié sûr car "tenut' par des officiers déjà ga-
gnés à leur cause.

La récupération de ce
elle a été prévue au programme

mouvement ntaura jamais lieu comme

II. Naissance d'une dynami que incon tro labIe

Lrannonce, faite Ie 27 février au soir, de I'acceptation
par lrEmpereur de la démission du premier minisEre et de son cabi-
net aura I'effet drune bombe. Crest en effet la première fois dans
lrhistoire'rconstitutionnellett du pays qutun gouvernement démissionne

/z
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ainsi en bloc. Le terme ttdémissionner" ntexistait dtailleurs pas

dans Ie vocabulaire impérial. Les ministres étaient souvenÈ remer-
ciés ou changeaient de posÈes à 1'occasion des fameux "SHUM SHIRETT

(litteralement. promo t ion/démo t ion ) périodiquement opérées par
I'Empereur. Il s'agissait d'une véritable entreprise de "destabi-
lisationtt conçue par le souverain afin dtempêcher les ministres de

se constiÈuer une clientèIe à force de rester trop longtemps au mêae

pcsLe de responsabili té.

Tout cela était donc du domaine du jamais vu. Mais ne

suffissait pas à freiner 1'élan du mouvement.

Le lendemain, la IVème Division, stationnée à Addis Abeba

investit la capitale et occupe 1'aéroport, les centres de télécom-
munication, les banques et tous les endroits jugés stratégiques de

Ia vilIe. Les soldats se répandent dans la rue à La recherche d'an-
ciens ministres et d'autres hauts foncEionnaires du cabinet déchu.

En fin de journée, plus de deux mille personnalités se trouvent sous

les verrous au quartier général de la Division.

des

de

1e.

forces
la IVème

Au même moment, des trâcts signés
armées" (en fait ceux de Itarmée
Division et du génie) commencent

par des ttreprésenLant.s

de 1tair, des paras,
à circuler dans Ia vil-

Les auteurs de ces tracLs commencent par rclrercier
1'Empereur "d'avoir accepter la démission de Akli1u, prouvant ainsi
L'anour que Sa Majesté porte à son peuple". Mais ils passent en-

suite aux choses sérieuses et affirmenÈ leur soutien ttaux frères de

Itarmée du nord" dont 1es revendications sont "justes et expriment
les aspirations de toute lrarmée".

Eaisant état de rumeurs qui circulent sur lrévenLualité
drune tentative de marché sur Asmara, les signaLaires, qui adressent
leur Èract "à tous les membres des forces armées eL de Ia police
impériale" refusent drintervenir contre les muÈins. Dtabord parce
que 1'armée du nord ne stest soulevée ni contre le pays ni contre
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Lt Empereur. Et ensuite parce que t'tout conflit entre nous pourrait
ouvrir Ia porte aux ennemis extérieurs qui peuvent en profiter pour

destabiliser I'intégrité territoriale et i'unité du pays".

CresË une position claire et drautant plus représentative
de 1'état d'espril dans 1'armée que la IIIème Division stationnée
dans le Haragué el drautres unités à Jimma et Nazareth sont entrées
en mutinerie depuis la veille déjà pour soutenir, elles aussi, les
ttf rères du Nordtt.

Voilà pour le côté rebellion que tout Le monde croît déce-
ler dans 1'action de ces soldats et officiers. Mais déjà, 1'armée

déroute par I'incohérence de ses démarches. Le même jour, 1'Empe-

reur reçoit 400 représent.ants des forces armées venus le ttremercier"

pour I'augmentation des salaires et pour 1ui réaffirmer leur loyau-
té. Dans un discours improvisé et éclatant en sanglots, dit-on,
Haile Selassie parle d'ennemis de Ia patrie qui "cherchent sa perte"
et demande à lrarmée de se tenir prête pour recevoir des ordres.

Encore une fois, tout semble rentrer dans ltordre. Le

premier mars, les militaires remettenL à 1'Empereur 1es ministres
et. les autres personnalités arrêtées la veil1e. La IVème Division
va même jusqu'à épauler la police qui intervient contre les manifes-
tants qui, eux, nront pas perdu de temps pour descendre dans la rue
et demander Ia démission du nouveau premier ministre, Lij Endalkatchew
Mekonnen, nommé aussitôt après 1a démission du cabinet Aklilu. Il
y aura deux morts et trois blessés par balles.

Mais rien n'arrêtera plus 1'engrenage de 1a radicalisation.
Au-de1à des causes fondamentales qu'on peut expliquer par 1a nature
moribonde du système féodal décadent et la crise profonde de 1a so-
ciété, plusieurs facteurs, qui teinnent à la conjoncture du moment,

militent en faveur de la continuation du mouvement.

rl v
de la vic t o ire

a d'abord
contre Ie

ce formidable malentendu sur
gouvernement déchu.

la pa tern i té

êo
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La rue et les officiers conÈestataires et avec eux tout
1e peuple, peu au fait des manoeuvres et intrigues dans les anti-
chambres du palais et les manipulations dont 1'armée a été victime,
croient que cette victoire est belle et bien la leur.

Avec la chute drAklilu, lesttaristocrates éclairést' croient
avoir atteint leur objectif après "avoir fait un parcours sans

faute". C'est lerrr rictoire. Pour M. Endalkatchw, i1 s'agit main-
tenant de la parachever afin de prévenir toute tentative de ttcome

backtt de ltancien premier ministre el de demander Ie retour au calme

pour procéder aux "réformes profondes" qurexige 1a situation. I1
lance, a1ors, un des ttmots dt ordrestt, qui, pour avoir été mélangé à

toutes les sauces, présent sur toutes les lèvres des partisans du

"nouveau cabinettt et au bout de toutes 1es plumes des journalistes
"pro- Enda lka tchewtt , fera fortune durant toute cette période :

1e FATA (ou repit).
On peut évidemment. débattre à lrinfini sur Ie point de

savoir qui, des elans anti-aklilu ou de Ia pression des forces dé-
mocratiques, à jouer Ie rôIe majeur dans Ia chute du gouvernement.

Mais 1'essentiel n'est pas 1à.

et les
encore
nat ion

Ltessentiel ctest que fortes de "leur victoirett, la rue
casernes croient possibles drautres victoires plus éclatanÈes
et vivent, ctest le moins que lron puisse dire, cette nomi-
de M. Endalkatcheq, comme une provocation.

La découverte dtune alliance t'contre naturett qui a facili-
té la chute de M. Aklilu ne fait qu'accroître la frustration chez-
eux qui, croyant se lancer dans un combat contre le régime féodal
eÈ pour 1r instauration dtun gouvernement démocratique, voient main-
tenant que leur mouvement a été manipulé et que Ie groupe Endalka-
tchew a utilisé le mécontentement populaire pour arriver à ses fins.
Comme le dira un jeune officier :

"Au fur et
pour nous, nous avons

que les choses évoluenL favorablement
qu'une force occulte, puissante, mieux

a mesure

cons ta té
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orga.,isée que nous-même nous

La deuxième cause
personnalité même du nouveau

Toujours est-il
minisEre ne s era

manoeuvraiL..." (1).

de destabilisation nrest autre que Ia
premier min i s tre.

I1 y avait deux candidats serieux à La succession de M.

Aklilu. Le général Abiy Abebe, qui passait aux yeux de beaucoup
drofficiers et même drune partie de 1'opposiEion civile, comme étant
une des rares personnalités intègres de ItEmpire. Ltautre, crest
1"1 . Endalkaichew, proche de Ia famille royale, auréolé du titre prin-
cier de LIj, lequel titre srajoutant à sa réputation, vraie ou faus-
se peu importe, d'avide et dr excessivement ambitieux, fait de lui
1e candidat 1e moins indiqué pour cette succession délicate.

Alors que le général Abiy, du fond de sa retraite forcée
justement à cause de ses idées réf ormist.es r â pu cult.ivé son image,
1e jeune Endalkatchew occupait lravant scène jusqutà être membre,

depuis quelques années déjà, de ce même câbineÈ qu'on accusait main-
tenant de tous les pêchés du monde.

Autant dire qu'étant donné les circonstances, 1'Empereur
ne pouvait pâs faire pire. Aurait-il voulu encourager 1i effervescen-
ce dans la rue, il ne sty serait pas pris autrement. A tel point
que certains, à 1'époque, soût allés jusqu'à parler drun complot ma-

chiavéLique du prenier ministre démissionnaire qui aurait conseillé
ce choix au souverain afin de permettre au mouvenent de sramplifier
et ceci dans Itespoir de revenir en rrsauveurtt après avoir organiser
Ia ripote qui s'imposait ...

que le
j amai s

ttrépittt que demandait 1e nouveau

à 1'ordre du jour des forces démocra-prem r. er
t iques .

en

Le 29 février, 1es enseignants à ltuniversité se mettent
grève pour protester contre cette nominat.ion et 1es étudiants

(1) Jeune Afrique n 688, 16 mars 1 974)
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descendent dans 1a rue au cri t'à bas le gouvernement Endalkatchewtr.
Aussitôt après ltannonce de cette nomination, un tract "assassintt
très injurieux pour la personne du premier ministre, sortira de la
plume de Danie1 Tadesse, qui à 1tépoque rédige 1a plupart des tracts
de Me isone. Intitulé t'Tishaline Titche Tibisene Agebahou" un pro-
verbe éthiopien quton pourrait traduire "du mieux au pirett. Ce

tract viendra donner le ton au tollé général qui se lève dans la
capl tale.

L'argument central contre le FATA que demande M. Endalka-
tchew et qui revient dans tous les tracts est un peu sommaire mais

t.rès porteur "le FATA qutils nous demandent, ctest le temps qui leur
est nécessaire pour diviser l'armée et pour instaurer un gouvernement

de Mesafintes (princes) et pour replonger le pays dans la nuit féo-
dale".

Dans ces conditions 1e gouvernement ne pourra compter que

sur ltarmée. Mais elle sera elle-même, un autre facteur dt instabi-
lité. Avec ses divisions qui éclateront très tôt au grand jour, el-
le nrest plus crédible en taflt que "force de 1'ordre". Les appels
au calme eÈ à la discipline qu'eIle lance entre deux muËinerie bien
à elle, nt impressionnent plus personne.

Par le fait même d'avoir exister, la révolte de 1'armée,
au vu et au su de tous, a déjà administré à la société entière un

extraordinaire électrochoc. De plus, tout 1e monde prend conscience
du rôle capital que les militaires pourraient jouer dans Ie proces-
sus politique.

le nouveau

érair déjà
pérer.

Dans la véritable bataille pour 1'armée qui s'engage entre
cabinet et les forces progressistes, Ie jeu des militaires
telLement équivoque que chacun avait des raisons pour es-

0fficiellement, les unit.és rebelles avaient non seulement
accepté de retourner dans leur caserne une fois leurs revendications
satisfaites, nais elles sgmblaient être d'accord pour donner à M.
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EndalkaÈchew le répit qu'i1 réclamait. Si, dès son insLaIlation,
ce dernier clamait à qui voulait lrentendre, qu'il avait le soutien
de l'armée qui aurait décider de lui "donner sa chancet', il nravait.
pas tout à fait tort. Comme on lta vu dans ses actions de maintien
de lrordre, Ia IVème Division ira jusqurà tirer sur des manifestants.

Mais le même jour, les prenières fissures apparaissent.
Un tract "anonyme", mais en fait diffusé par quelques jeunes offi-
ciers contestataires dirigés par "army aviation" et 1es é1éments du

génie, est distribué à Addis Abeba. Le titre "Kegne Houala Zut ?"
(machine arrière ?) est on ne peut plus é1oquent. Le contenu ne

lrest pas moins

"Faire machine arrière après avoir reçu satisfacÈion grâce
aux sacrifices des travailleurs eÈ des étudiants I ne s'agit-il pas

1à d'une trahison ? Sachant que plusieurs millions de paysans meu-

rent de faim et de maladies, nous avions inclu dans nos revendica-
tions Ie problème de la réforme agraire. Mais nous sommes retournés
dans nos casernes sans qutaucune solution ne soit trouvée à ce pro-
blème. N'est-ce pas 1à un acte pour lequel nous serons appelés à

répondre devant I'Homme et devant Dieu ?

"Est.-ce-que notre combat visait simplement quelques amélio-
rations dans nos condit.ions de vie ? Troquer Endalkatchew pour AkLi-
Iu, est-ce-que c'était Ie seul objectif de notre combat ?"

L'unanimité dont semblait faire preuve 1'armée lorsqu'i1
sragissait de faire tomber M. Aklitu ne semble plus résiÈer à 1'é-
preuve de la contestation dans la rue. Même si lton est pas encore
fixé sur 1e rapport de forces entre ttmodéréstt et ttradicauxt' à lrin-
térieur de Itarmée, cette petite cacophonie dans 1es casernes ne pou-

vaiL qu'encourager Lous ceux qui stopposaient à Endalkatchew de con-
tinuer à Ie faire. Ceci d'autant plus que par son incapacité à eé-
rer le peu de capital de sympathie qu'il avait auprès d'une fraction
de 1'armée, M. Endalkatchew finira par exacerber 1e clivage modérés/
radicaux qui se faisait jour.
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Dans un premier temps en effet, le gouvernement ne srin-
quiètera pas outre mesure et choisi d'ignorer les groupuscules

"extrêmistes" qui semblaient ne représenter qu'eux-mêmes. I1 pensait
pouvoir se permettre une telle altitude dtautant plus que La contes-
tation n'était le fait que de quelques jeunes officiers déjà identi-
fiés par les services du colonel Alem Zewde Tessema, commandant des

parachutistes et très actif dès le début des évènements. Ses troupes

étaient prêtes à intervenir contre les "foyers d'agitation" le mo-

ment venu.

En attendant, conscient de lreffeÈ démobilisateur du retour
de 1'armée dans les casernes, le gouvernement axa sa propagande sur

1'aspect purement. corporatiste du mouvement militaire. Mais très
vite on srest aperçu qutil s'agissait 1à d'une arme à double tran-
chan t .

L'insistance avec laquelle le gouvernement et tout lrappa-
reil de propagande à son service meltaient en avant la thèse du re-
tour au bercail de 1'armée avait peut-êlre impressionné les popula-

tions. Mais elle finit par irriter beaucoup d'officiers et de sol-
dats qui vivaient ce retour comme une trahison. Lragitation des

étudiants et des intellectuels ne fera qu'accroître ce malaise.
Tout en essayant de localiser et de faire cause commune avec les pe-

tits groupes de radicaux qui sragitaient au sein de L'armée, ceux-ci
axent Leur propagande sur le thème de 1a tttrahisontt dont ltarmée se-

rait coupable en ayant abandonné la lutte une fois ses Propres reven-

dications satisfaites.
Les mass média

testataires dans Itarmée
réagir.

font qur accréditer cette
voient une provocation et

thèse. Les con-
décident de

ne

v

Le 4 mars, le groupe qui siétait déjà signalé par son oP-

position à Endalkatchew revint à la charge. Cette fois, le tract
est signé par un "comité des forces arméestt. Aucune précaution dtu-
sage n'est plus de mise. Les tracts sont tout bonnemenÈ ttdistribuéstt
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par des hélicoptères appartenant à 1'Army aviation (aviation de lrar-
mée).

Ces tracts, adressés ttau peuple éthiopien" opposent un dé-

menti catégorique à 1a progagande gouvernemen tale . Ils apparaissent
dtabord comme une manifestation de mauvaise humeur et commencent par

srattaquer aux mass média, qui en insistant de façon exagérée sur
Itaspect corporatiste du mouvement militaire ttchercher à semer la
confusion dans ltesprit des gens ont prussé Ie peuple à la haine des

militaires et ont crée une ambiance de suspiciontt.

Pour êÈre plus clair sur ce point. Ces ttradicauxtt divulgent
Ies revendications politiques de Itarrnée qui ont éÈé soumises à

I'Empereur lors des mutineries de la fin février et lraccord en 11

points ttconclu comme condition du retour de lrarmée dans ses casernes.

L

2

3

4

Liberté de la pressel
Droit d'association et de manifesEation;
Droit d'organiser les partis politiques;
Une réforme agraire radicale rendant la terre à celui qui la
travai 11e ;

Une meilleure législation sociale I

Libération de tous les prisionniers politiques;
Enseignement gratuit pour tous;
Un meilleur contrôIe des prix;
Inculpation et jugement des anciens ministres corrompus;

Augmentation des sal aires des ouvriers et des soldatsl
La mise en place dtun comité de civils et de militaires pour

veiller à 1'application de ces mesures.

Après ces précisions, le tract conclu sur un ton menaçant

annonce de ttnouvelles initiativestt si Le gouvernement ne respecte
ses engagements dans "un bref dé1ai".

).
6.
7.

8.
ô

10.

77.

et
pas

Ces tracts tttombés du cieltt, ctest 1e cas de

ronE pour premier mérite de montrer de façon claire et
que face aux modérés dirigés par le colonel Alem Zewde

la dire, au-
spectaeulaire
Tessema, il y
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avait au sein des forces armées un groupe qui non seulement refuse
Ie FATA au premier ministre, mais qui en plus se sent assez fort.
pour se manifester de façon aussi peu orthodoxe. De plus, en divul-
gant ainsi les accords secrets que 1e gouvernement aurait sûrement
aimé garder en dehors de Ia place publique, les constestataires
prennent. à témoin le peuple éthiopien et mettent le gouvernement et
ses partisans au pied du nur.

En touÈ cas, i1 nra pas fallu plus aux forces de gauche
pour exploiter cette brèche en insistant, elles, sur lraspect
rrpolitique et populairett du oouvement militaire et pour soutenir ce
que désormais i1 faut bien appeler "1e mouvement démocratique" de
1 

t armée .

LrassociaEion des enseignants de lruniversité Haile Selas-
sie publie une longue déclaration souEnant "1es revendications démo-
cratiques des forces armées et de la population civile". En rejet-
t.ant d'abord, de façon catégorique, Ie nouveau cabineÈ parce qufil est
dirigé par M. Endalkatchew "coupable au même Èitre que les autres
membres du cabinet déchutt, et ensuite parce qutau delà de 1a personne
du premier ministre, la procédure de sa nominat.ion "en dehors de tou-
te élection démocratique est désormais une méthode révolue". Les
professeurs se mettent en grève illimitée "jusqutà ce que les reven-
dicat.ions sur un gouvernement provi s o ire popu laire soient satisfaitesrr.
(1)

Les étudiants ne sont pas en reste. Dans un des rares
moments de retrouvailles étudiants et militaires, ils acclament ces
derniers et vont même jusqu'à leur reconnaître le ttrôle dravant garde
du mouvement en courstt.

rrIl est désormais clair que la Lutte populaire pour un
changement radical aboutira sous ra direction des forces armées.
Conscients de 1a nécessité de soutien de la populationr l'appui que

26 yekatite 1966(1) Communiqué publié le 4 mars
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nous aPportons aux

Il doit être clair
ent qu t Ethiopiens
pour 1t accomplirtt

dications
continuera
(2) .

forces armées est
qu' iI s'agit pour

reserve n1 equlvoque.
du devoir qui nous incombe

à sacrifier notre vie

SANS

nous

et que

(1).
nous s omme s prêts

Dans un communiqué Me isone apporte son soutien ttaux reven-
des forces armées exprimées Ie 4 mars et à savoir qu'iI
la lutte jusqu'à la satisfaction complèue de ces demandes

Le 5 mars, le premier ministre convoque une conférence de
presse pour"lâcher"ce qui est déjà plus ou moins arraché dans les
faits, puisque des tracts en tout genre circulent plus ou rnoins li-
brement dans Ia capiùa1e. ttJe vous donne mon accord pour que notre
pays ait désormais une presse libre et responsable'r.

Le jour même, on annonce que lrEmpereur s'adressera à la
nation le soir même et fera une déclaration pour faire part au

pays de ce

Au journal téIévisé de 20 heures, c'est un Empereur vieil-
li et fatigué qui apparaît sur Les écrans pour promettre des réformes
constitutionnelles ttdans les six mois" dont 1e volet principal sera
d'introduire Ia notion de responsabilité du gouvernement devant Le

parlement démocra t iquemen t éIu.

glaise
C'est donc Itidée d'une monarcbie constitutionnelle à I'an-

que beaucoup, même parmi les intellectuels, considéraient
valable pour Ia période "après Haile Selassierr. Une conces-comme

sion
crise

historique à coup sûr qui aurait pû peut être désarmorcer la
et changer le cours des évènements si elle avait été quelques

(1) Ye University Temariwothce Dimt.se - goulitcha bikeayayirou wot
Aytafutime 25 juin 1966

(2) Ye Ethiopia hizbe tarikawi enkisikasé 26 juin 1 966
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mois plutôt ou même si elle était assortie drautres composântes

ce système de gouvernement comme le multipartisme, 1es libertés
mocratiques etc .. .

de

dé-

Mais iL nry avait rien de tel dans la déclaration "histo-
riquett. En tout cas ce qui aurait pu constituer un pas de géant
dans un contexte plus calme est apparu dérisoire et trop vague vu

les circonstances. Etant donné, la campagne médiatique qui avait
précédé cette intervention et 1es rumeurs plus ou moins folles fai-
sant état de Lrabdication du souverain, du renvoi du premier ministre
et son remplacement par quelqutun de plus acceptable, de lioctroi
immédiat des libertés démocratiques etc ... Le sentiment qui pré-
valait était celui de la déception. Beaucoup se demandaient si
L'Empereur avait compris ce qui se passait vraiment dans le pays.

Comme du côté du gouvernemenE on avait I'impression de

n'avoir convaincu personne, il, est démandé à I'Empereur de s'adres-
ser une fois de plus au pays. Le 11 mars, vêtu de son grand unifor-
me de chef suprême des armées, celui-ci donne une conférence de pres-
se pour ttcLarif iertt ses propos.

"La monarchie en Ethiopie se devait d'évoluer avec le
temps. Notre monarchie a été façonnée par le peuple. ElIe est ga-
rante de lrunité du pays. Crest toute L'histoire de notre pays qui
vit aujourd'hui à travers son Empereur... Les désirs de notre peu-
ple dicteront désormais lrattitude des monarehes éthiopiens. Toutes
nos institutions doivent désormais être élaborées avec 1r accord de

itotre peuple. Les attributions du souverain elle s -mêmes dépendron t
de 1a voLonté populaire".

Pressé par les journalistes, entre autre drétrangers, de
préciser sa position sur le problème des parÈis politiques, le mo-

narche qui ne semble avoir rien perdu de son humour, déclare tran-
quillemenl : "Bien-str, ici on ne peut pas dire que les partis poli-
tiques sont interdits. Il y a autant. de partis que de membres du
parlementtt. Plus sérieusement., i1 conseille tout de même un système
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à parti un ique.
ttl-télu de Dieutt déclarant vouloir se soumettre à la

"volonté populaire"! Même si, sur le moment, elle était passée

inaperçue, i1 s'agissaiÈ bien 1à d'une petite révolution constitu-
tionnelle. De toute façon Ie fait qu'elle ait été obÈenue sous la
pression de la rue et des casernes, ne fera qutencourager tous ceux

qui pensaient déjà que Lout cela ne sera qu'un début et que d'autres
concessions plus fondamentales pouvaient être exigées sans faire ap-

pel à 1a répression. Une véritable fièvre de revendicaLions pouvait
désormais s t emparer de tous les secteurs de Ia population.

II. Le débordement

1. La fièbre de revendications

Le 5 mars, journée décidément chargée pour le premier mi-

nistre, la centrale syndicale, CELU (Conferation of Ethipian Labour

Unions) présente au gouvernement une Iiste de revendications en 16

points et, se sentant en position de force, ou plutôt consciente de

1! extrême faiblesse de ce dernierr menace de lancer un mot dtordre
de grève générale si des doléances ne trouvent pas de réponse favo-
rable dans 1es 48 heures.

Au chapitre des revendications : salaire minimum de 3 Birr
(9 FF) par jour, droit pour les fonctionnaires de se syndiquer, une

meilleur 1égislation sociale, un contrôle efficace des prix, Ethio-
pianisation des entreprises etc... Rien, soit dit en passant, sur

la réforme agraire. Pas de revendications sur les libertés démocra-

tiques si non Ia reconnaissance du droit de grève pour les fonction-
naires et la liberté d'expression pour le journal syndical "The voice
of labourtt.

I1 nry a pas eu de miracle. Le gouvernement nra pu répon-

dre à toutes ces demandes qui voulaient faire table rase, en 48 heu-

res, des injustices accumulées au fils des ans. Le 7 mars, ctesÈ

la première grève générale de lrhistoire du pays. EIle durera quatre
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Jours.

Les dirigeants syndicaux, qui craignent un débordement,
avaient voulu cantonner le mouvemen! dans les stricts limites des

revendications secÈorielles. Peu sûrs de leur base qui, dans Ia
foulée, commence à contester la légitimité de ses dirigeants trop
compronis avec ltancien régime, ils essaient d'éviter touEe politi-
sation. La consigne donnée aux travailleurs est donc de rester chez

eux et de ne pas manifester dans la rue comme les y invitent les
étudiants.

Ces derniers décident quand même de descendre dsls Ia rue
pour ttsoutenir les travaiLleurs en lutte[, mais aussi pour demander

"1a terre à celui qui la travaille " et bien sûr avec lt inévitable
"Endalkatchew démission", revendication cette fois appuyée par Ia
mise à feu de l'effigie du prernier ministre. Ils cherchent une ren-
contre avec 1es dirigeants syndicaux et manifestent devant Ie siège
de Ia centrale où ils affrontent les forces de I'ordre. Le dialo-
gue n t aura pas lieu.

Le gouvernement met fin à la grève le 11 mars en cèdant
presque sur tous les points. Le salaire minimum quotidien, sans at-
teindre les 3 birr demandés par la centrale, passe d'1 birr à 1.5O

ou 1.75 selonles secteurs, le droit des fonctionnaires à se syndiquer
est reconnu, il y a une promesse d'une législation sociale, le pai-
ement des quatre jours de grève...

Mais il stavère très vite que cette grève générale, pour
historique et vict.orieuse qutelle soit, n'aura finalement constiÈué
que le coup d'envoi à 1a fièvre de revendications qui s'empare de

tous les secteurs. Les travailleurs eux-mêmes, pour des raisons
nultiples, seront obligés de continuer leur mouvement.

Une fois la grève officiellement terminée, i1 apparalt en

effet que beaucoup de travailleurs avaienE des comptes particuLiers
à rég1er avec leurs employeurs. Les revendications en 16 points a-
vancées par la CELU étaient trop généraIes pour tenir compte de touÈes

v }Lr



les situations. Ou alors ctétait des revendications en "mille et
un points" qutiL auraiÈ fallu négocier avec Le régine. Comment in-
clure par exemple Les doléances des ouvrières d'Etegue Handicrafts
qui réclamaient L'arrêt des bastonnades auxquelles eLLes étaient
soumises pour quelques minutes de retard prises sur I'heure de tra-
vail ? Comment faire avec les forçats de la mine d'or dtADOLA, ap-
partenanÈ à 1'Empereur, qui demandaient quron mette un terme à I'ad-
ministration hebdomadaire du K0SS0 (purgatif traditionnel), à côté
duquel le sel drAngleterre pourrait passer pour du Coca CoLa, pour
stassurer qutils nravaient pas avalé de pièces dtor ? Chacun, un

peu partout y allait donc de son combat particulier.
11 y avait ensuite ceux qui n'avaient pas s: prendre part à

1a grève générale comme les 350 ouvriers de "ImperiaI Tobacco Company"

qui se nettent en grève le 14 mars après avoir expliqué <ians une let-
tre adressée à 1a CELU qu'ils n'avaient pas pu participer à 1'action
à cause "de La sévérité de la répression à Laquelle nous somne soumis

eÈ de la présence de plusieurs saboteurs dans nos rangs". (1)

Mais, à ,',i:ar direr le gros de lragitation ouvrière était
al.imenté par les patrons eux-mêmes qui ne faisaient pas grand chose,
pour faciliter la tâche au gouvernement en ne respectant pas ltaccord
signé par ce dernier. rls estimaient que le premier ministre avait
trop cédé sous la pression de 1a "populace[ et avait promis un peu
nrimporte quoi pour se maintenir au pouvoir. rls ne se sentaient pas
liés par ces accords et étaient décidés à le faire savoir.

Lors d'une audience qui lui avait été accordée par I'Empe-
reur, le 13 mars, le président de la "Fédération des employeurs"
M. Bekle Beshah fait état de "1'opposition" de son organisation à la
grève et poursuit "Our chersihed national asset and pride being our
age old independance ânt the traditions which we have preserved from
the onslaught of foreign influence, it is imperative that ve should

(1) Teglatchine Zena no 4, juin 1974
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stamp out certain modern day influences, like strikes, r.rhich are

foreign to our national history and cont.rary to our customs".(1)

Le ton était donc donné seulement deux jours après Ia fin
de la grève que les travailleurs, croyaient avoir gagnée. Lropposi-
tion des patrons aux grèves passées et à venir, au nom du combat
contre ttles influences de la modernitétt ne tardera pas à se Èradui-
re dans les faiÈs. Le 20 mars, à peine dix jours après 1a fin de

1a grève générale, la Fédération engage une action judiciaire contre
Ia CELU visant à faire reconnaître le caractère illégal de la grève.
En attendant la décision de "labor relations board" beaucoup d'em-
ployeurs refusent de payer les salaires des quatre jours de grève,
comme il avait été convenu dans les accords.

Drautres engasnL une véritable chasse aux sorcières et
commencent à renvoyer purement et simplement 1es ttagitateurs".

Le 30 mars, la CELU annonce qu'en moins de 15 jours, 590 travailleurs
avaienL déjà été licenciés pour "activisme" et fait savoir que la
centrale continuera la lutte au côtés des travailleurs pour La té-
int.égration de ces militants et pour le repect des accords conclus

avec 1e gouvernement.

Visiblement Ie seul mérite de la grève générale aura éEé

d'avoir ouverÈ la voie à des actions de travailleurs qui se mènent

désormais usine par usine eÈ entreprise par entreprise et st étendent

à dtautres secteurs avec leurs revendications proPres. Sur fond de

remise en cause de toutes les hiérarchies qui semblaient immuables,

la série dtévènements tt jamais vustt continue pendant les semaines

qui suivent la fin de la grève.

Le 12 mars, crest la stupéfaction générale. Les petits
prêLres d'Addis Abebas qui se proclament "représentants des 2oo o0O

prêtres du pays" présentent eux aussi Leurs cahiers de doléence.
Lralliance entre le sabre et le goupillon, déjà serieusement malme-

(1) Addis Zemene 13 mars megabit 4 t 966
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née par la "défection" de I'armée, est mise à rude épreuve.

Eait significatif qui en dit long sur 1'état d'esprit et
les rapports de forces dans 1e pays, le tract distribué par les
prêtres "Yekahenate Dimtse" (la voix des prêtres) ne st adresse ni à

lr Empereur ni au gouvernement, mais "aux forces armées et au peu-

ple éthiopien".
ttl.a voix des prêtres" commence par un Mea Culpa sur ltop-

portunisme du passé en déclaran! drentrée de jeu :

"A partir d' Sourdrhui, nous, prêtres méprisés, nous dé-
claront notre soutien total au mouvement en cours. Nous regrettons
notre silence du passé alors qu'il était de notre devoir de dénoncer
les injustices".

Ils expliquent ce retârd par, entre autre chose, le t'man-

que de ronéo". Mais ce petit mot dtexcuse, venant des serviteurs
dtune Eglise qui, en 15 siècles d'histoire, ntavait jamais brillé
par son engagement social, ne passa pas inaperçu.

Suit. alors une description pathéÈique des conditions de

vie des prêÈres "obligés de mendier pour survivre".
ttNous saisissons cette occasion pour faire savoir à tous

que notre salaire mensuel de base n'est que de 3 birr pouvant at-
teindre 15 birr en fin de carrière. Le maximum que certains dren-
tre nous peuvent espèrer est de 30 birr. Mais cela ne concerne que

ceux qui sont rrbénis dès leur naissance".

Décrivant les hauts dignitaires de lrEglise comme les
complices des responsables politiques et aussi corrompus que ces
derniers, ttla voix des prêtrestt demande qutils soienÈ traduits en
justice "au même titre que les autres exploiteurs".

Après avoir affirmé que 1'étendue des terres sous le con-
trôle de lradministration centrale de lrEglise pouvait atteindre des
millions d'hectares, les prêtres font état de leur ignorance quant
à Itutilisation des revenus collosaux, ceux-ei étant un mystère con-
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nus rrdes seuls digniEaires et du Dieu tout puissanttt.
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Les revendicâÈions en quatre points avancées par Ie
tract sont les suivantes :

Lraugmentation des salaires qui sontlbloquéstt depuis plus

d'une génération I

La fin de "1'opportunisme" de ItEglise au profit de 1'enseigne-
uent de 1'évangile du Christ;
La confiscation de Ia propriété des membres du Haut Clergé et
Ia réduction de leur salaire mensuel de 150O birr à 10O birr
au ttma 

x i-mumtt I

La création d'une commission d'enquête chargée drétudier lradmi-
nistration générale de 1r Eglise.

Le tract termine par f inévitable "Le peuple éthiopien
vaincra" et ttla lutte continuett qui fait craindre à beaucoup des

dignitaires de 1'Eg1ise une action de grève générale de tous les
prêtres du pays.

Dans ce pays quton dit profondemen! religieux et qui com-

pte 15 fois plus d'Eglises que d'écoles et hôpitaux réunis et au

moins 10 fois plus de prêtres que d'enseignants, f impact psycholo-

gique et bien sûr politique d'une grève générale des prêtres n'échap-
pe à personne et surtout pas au gouvernemenL et aux dignit.aires de

1' Egl i se.

Tewoflos (Pauriarche de 1'EgIi.se ortho-
et annonce une augmentation des salai-

4

Le 18 mars , l'Abuna
doxe) cède aux revendications
res des petits prêtres.

Dès lors, i1 n'y aura plus d'action concertée et spectaculai-
re de La part des prêtres contestataires. Mais pour Ia hiérarchie
ainsi dénoncée pour corruption et cupidité par les gens qui sont cen-
sés savoir de quoi ils parlent, Ie mal est déjà fait. Le mouvement

des prêÈres entane sérieusement son crédit et son autorité auprès des
populations des vi 1les .
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Un mois plus tard, un autre événements viendra démontrer

aux chefs de l'Eglise Orthodoxe que 1'Ethiopie "cette île de chré-

tienté" ntest plus exact.ement ce qutelle étâit.

Le 20 avril la population musulrnane d'Addis, renforcée
par des représentants venus dtautres régions du pays, organise une

des plus i.mposantes manifestations qu'ait jamais connue Ia ville'
Ils demandent Irégalité religieuse et Ia séparation de I'Etat et de

1'Eglise consacrée comme officielle par la constitution. Encore un

événement sans précédent, quoi qu'étant donné les circonstances et
1a poussée des revendications démocratiques qui fussent de partout,
on est. obligé de la classer comme étant dans Ia logique des choses'

Ce qui, est moins t'normal" et plus grave pour un régime

qui a toujours entretenu 1es divisions comme garantissant pérenniEé,

crest que sur 1es 1OO O00"muslmanstt dans Ia rue, 1a moitié érait
des chrétiens venus soutenir t'Ieurs frères".

Ebranlés comme ils étaient et malgré cette manifestation
éclatante d'unité, les chefs de 1'Eglise nren voient pas moins une

occasion rêvée pour se ressaisir et pour galvaniser 1a population

chrétienne. La riposte sous forme de croisade pour sauver ItEthio-
pie chrétienne ne tardera pas à se manifester. Mais ce sera une

croisade sans troupes.

Des "représentants de 1a population chrétienne d'Addis

Abeba ", encadrés par quelques membres de hauE clergé (qui ne bénit
pas officielement cett.e initiative) font une tenÈative de "sortie"
deux jours plus tard. Condamnant les demandes des ttmusulmanst' com-

me inacceptables el "contraire au passé historique de 1'Ethiopie"
et au cri ttltEthiopie restera une île chrétiennet', ils rnanifestent

devant le bureau du premier ministre qui reçoit 1es dirigeants du

mouvement. Lrentreprise sera un échec lamentable. Dans une vilIe
qui en a vu dtautres, Ia manifesEation est passée Presque inaperçue.
Et pour cause. E1le ne réunit même pas 5OO personnes. Pour la dé-
fense de I'Et.hiopie "éternellett le moins que lton puisse dire est
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que ce noobre laisse beaucoup à désirer.

Le 17 mars cette série dtévénements tt jamais vustt stenri-
chit d'une autre action revendicative venant cette fois des femmes

drAddis Abeba et des usines des environs de Ia capitale. Les nani-
festântes ouvrières et employées de bureau, eneadrées par des in-
tellectuels qui ont des liens avec les groupes dr oppositions et
lruniversité, sonÈ bientôt rejoinÈes par les prostituées de la capi-
ta1e. Les demandes sont on ne peut plus classique même si, dans le
contexte éthiopien, eIles sont sûrement révo lu t ionnaires : égaliué
des sexes, salaire égal pour travail égal, meilleures condiLions de

travail, congé de maternité etc ...
Les prostituées, elles, demandent en plus le droit de se syndiquert
des soins médicaux gratuits et réguliers, la fin de harcèlement Po-
Licier etc ...

viendront
pré s en ter
te. Mai s

1'égalité
(1).

Dispersées par la police à proximité du Palais, elLes par-
tout de même à envoyer une dé1égation à 1'Empereur pour

leurs doIéances. Aucune des revendications nt aura de sui-
cette manifestation servira de coup dtenvoi au combat pour

de la femme qui sera une des idées forces de la révolution

Dans la deuxième moitié du mois de mars, le mouvement s'é-
tend pour englober les fonctionaires eE gagne surtout 1es provinces.
Le 13 mars, une des grèves les plus dures sera lancée par les employ-
és de 1'aviation civile et elle durera plus de trois semaines.
En quelques jours drautres employés suivront au point qu'en 1'espace
de moins dtun mois tous les fonctionnaires des départements gouver-
nementaux entreront en action les uns après les autres.

En plus des revendications portant sur 1es salaires et les
conditions de t.ravail la plupart des fonctionnaires se melÈent en
grève après avoir dévoilé au public des scandales financiers et la

(1) Voir pour plus de détails "Women in the Ethiopian révolution
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corruption de leurs supérieurs. IIs demandent le renvoi de ces

derniers eÈ leur remplacement par des gens plus compétents et sur-
tout plus honnêtes. Ils demandent Eous le droit de se syndiquer

conformément aux accords conclus à la suite de Ia grève générale.

sans

I1 ne

tion
plus

Mais 1'évènement le plus marquant de cette période est
conteste ltextension du mouvement vers les vilIes de provinces.
s'agit pas d'une simple extension géographique. La contesta-

en province est plus t'unitairett plus ttpolitiquett et surtout
violen te.

Ce à quoi on assiste à Addis Abeba c'est une juxtaposition
de revendications plus ou moins disparates et strictement corpora-

Eistes, Ia lutÈe se menant usine par usine et déparÈement par dé-

partement. Seuls les étudiants et les intellectuels Eentent de po-

litiser le mouvement, de poser des problèmes plus généraux, et sur-

lout dtaccompagner ces revendications par des manifestations de

rue.

Lorsque le 28 mars, 5 000 manifestants descendent dans

les rue de la ville de Jimma, ctest pour demander le renvoi de 1'ad-

ministraEeur régional, pour t'merete Larashutt (la terre à celui qui

Ia travaille), contre la corruption dont i1s accusenL les fonction-
naires et surtout les policiers. Ctest une manifestation très vio-
lente. La police ouvre le feu et plusieurs manifestants sont tués

ou blessés. Le lendemain les manifestants sont plus nombreux et

plus déterminés. Après avoir encerclé le commissariat principal où

se Erouvaient les policiers pour les empêcher de sortir, les mani-

festants se réunissent. pour ttprendre en main provi so irernen Ett lrad-
ministration de Ia ville. Ils élisent un "cornité populaire de Ia

ville de Jimma,, composé de 34 membres chargés de 1a supervision de

1'adminsitration de 1a région, qui est confiée au vice gouverneur...

Sans être aussi spectaculaires, les manifestations qui se

développent dans les chef-lieux de provinces nten sont pas moins

politiques et violentes. Une des premières manifestaÈions de masse
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et aussi une des plus représentatives de celles qui se sont dérou-

lées en province réunissait, le 9 avril, 10 000 personnes à Assela,

capitale de la région administrative d'Arrsi. Les manifesEantst
rejoints par des paysans des environs, réclament 1â Èerre à ceux

qui 1a travaiLlent, Ia fin des évictions des paysans pauvres au

profit de"ltagriculture mécaniséett, ttune solution durable" au pro-
blème de la famine et des réformes fiscales au bénéfice des petits
conmerçants du pays.

Ces problèmes généraux, surtouÈ celui de Ia réforme agrai-
re, se trouvaient dans la plupart des manifesÈations en province,
surtout au sud du pays. Il se trouvait aussi que chaque région
avait ses problèmes et ses revendications particulières. A Dessie,
Ies manifestants dénoncenÈ les ravages de la famine et demandent des

comples aux responsables qui avaient violement réprimé les manifes-
tations d'élèves en avril L 973, organisées justement pour attirer
lrattention du gouvernement. sur la situation dramatique de Wollo, et
qui s'étai.t soldée par la mort de 17 jeunes manifestants.

Toutes les régions entrent en mouvemenÈ les unes après Les

autres. Les forces de ltordre, à supposer qu'elles soient disponi-
bles, ne sont plus capables de contenir 1'agitation. Là où Ia poli-
ce t.ire sur 1es manifestants, comme à Gondar, Dire Dawa etc, elle
se voit tout de suite accusée dtemployer des méthodes "fascitestt quton

croyait révolues avec la chute de lrancien gouvernement que tout le
monde, y compris Ie nouveau cabi net, dénonce avec véhémence. Elle ne

se sent plus couverte par les autorités. Dans ces condiÈions, cer-
taines unités optent carrément pour la sédition en avançant leurs
revendications propres. A Goba, capitale de Ia région de Balé, les
policiers se révoltent, dénoncent Ieurs supérieurs et demandent 1e

rappel des fonctionraires corrompus. En attendant une réponse drAddis
Abeba ils se mettent, eux aussi, en grève. La confusion qui règne
dans les vi1les de provinces esÈ telle que beaucoup de haut fonction-
naires, estimânt que leur sécurité physique n'est plus assurée,aban-
donnent leurs postes et viennent se réfugier à Addis Abeba...
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Le pays sombre donc dans un désordre indescriptible.
Pour que toutes les forces vives de la nation soienÈ au rendez-vous,
il ne manque qu'une pièce, mais qui est de taille: I'entrée sur

scène du vieux monde paysan qui s'effectue parfois de manière bru-
tale. Le 13 mars, les paysans des environs de la petite ville de

Mekki, à 120 Km au sud de la capitale, se lancent dans une révolte
armée pour récupérer les terres d'oir ils avaient été évacués par

des propriétaires désireux de s'engager dans lragriculture mécanisée.

Cette Jacquerie, qui frappe a beaucoup f imagination paysanne dans

d'auLres régions du pays pour avoir été annoncés à la radio nationale,
se solde par onze morts eE plusieurs dizaines de blessés.

2. Les bouillonnements des esprits

Revendications sectorielles et spontanéité. Voilà 1es

deux mots qui viennent à Itesprit lorsqut on examine lthistoire de

1a révolution éthiopienne et tout particulièrement celle de ses

débuts.

De cette malheureuse histoire de puit dans une caserne
perdue aux confins de 1'enpire jusqu'aux jacqueries de Me en

passant par 1a revendication de soins nédicaux gratuits des prosti-
tuées d'Addis Abeba, 1e refus du Kosso (purgatif traditionnel)
des forçats de la mine d'or d'Adolla ou celui des bastonnades à

ltenEreprise Mehateme Selassie, Eoutes ces manifestations sont par-
ties de revendications catégorielles. Mais en 1'espace d'à peine

deux mois, la révolte, pour être "locale", ntenglobe pas moins tout
le pays. Dans un indescriptible désordre, chacun se Iève contre

"sestt Akorquaje (exploiteurs), "sontt hiérarchie, ttses" fonctionnai-
res ou supérieurs corrompus. En fait de revendications catégoriel-
les, ce sont donc toutes les catégories de la société qui revendi-
quent, et presque toujours en même temPs.

parti ou organisation poliEique n'a
mouvement ne peut être que spontané.

Dans un

jamais eu droit de

pays où

ci té,
aucun

tout ce
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Et à ce stade du processus révolutionnaire ceci

tituait pas un handicap majeur. 11 semble jouer plutôt en

d'un approfondissement de 1a prise de conscience politique
teurs entiers de la société.

ne cons-
f aveur
de sec-

Le mouvement révolutionnaire est dtautant plus profond

que personne ne peut confier son sort à un groupe ou organisation

qui représenterait ses intérêts au plan national' Les classes di-
rigeantes nront pas plus un " in ter locu teurtt avec qui discuter pour

négocier. On peut donc parler d'un vide politique qui débouche

sur "un désordre salutairett dans la mesure où il oblige chacun à

se réveiller et à se prendre lui-même en charge ' Vaste drame qui

se joue sans acteur principal ou metteur en scène ? Non' Tout le

monde, jusqu'au plus petit village perdu dans 1'Ethiopie profonde,

srattribue le rô1e PrinciPal.

Sans f incroyable bouillonnement des esprits qui s'empare

de toute Ia société, cette juxtaposition de révoltes et de revendi-

cations disparates aurait pu rester sans lendemain' Mais cette

"anarchie" Lant dénoncée par tous les partisans du FATA (répit)
projeEte sur le devant de la scène des millions de simples gens qui

commencent à remettre en cause tout ce que ItEthiopie ttéternelle"

affichait comme valeur et idéologie. Tout commence à être remis en

cause par tout le monde presqut en même temps ' Crest mai 68, octobre

1917 eL 1 789 tout à Ia fois. Le siècIe des lumières fait enfin

son entrée bruLale dans ce pays' en principe en plein XX sièc1e,

mais otr ltEglise officielle continue à enseigner, avec une assuran-

ce tranquille, que la terre est plate ...

Un concours exceptionnel de circonstances, srajoutant au

militantisme -forcené dont on fait preuve les jeunes citadins, se

trouve bien-str à l,origine de ce réveiI. Mais il est impossible

de comprendre cette période si 1'on ne garde pas à 1'esprit la
souffrance d'un peuple accablé de misère et excèdé par les injusti-
ces sur laque11e Ie nouveau langage des mass média et Ie message
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démystifier et
s i smique.

galvanisant des tracts opéraient comme une secousse

I1 y a d'abord les mass média' On a beaucoup épilogué

sur le rô1e primordial qu'avaient joué la presse et la radio na-

tionale dans la démystificaticn Ce la personne du roi des rois et

surllutilisationhabiledelatélévisionàlaveilledesadéposi-
tion. Mais ceci nrest que la partie la plus spectaculaire de f im-

pact. à la fois politique et psychologique qu'oÛt eu les mass média'

aussi bien avant quraprès spetembre 1974'

UndesleitmotivdesaccusationsporÉéesconErelegouver-
nement de M. Aklilu concernait I'absence totale de libertés démo-

cratiques et notamment ceIle de la presse' La revendication drune

presse libre s'imposait d'une manière si évidente qu'elle a été Ia

première concession lâchée par 1e nouveau premier ministre' avant

même que le gouvernement ne soit constitué au compleÈ'

En"donnant son accordttr pour que le pays ait désormais une

"presse libre et responsablet', le premier ministre avait à 1'éviden-

ce deux objectifs : il voulait d'abord apaiser 1'opposition démocra-

tique en montrant sa détermination à procèder à des réformes profon-

des. La liberté de la presse était ensuite conçue comme un instru-

ment de combat contre le gouvernement déchu donÈ les membres et par-

tisans avaienL déjà commencé leur oeuvre de déstabilisation'

Effectivement, pour les partisans de M' Endalkatchew' Ia

liberté de Ia presse se résumait au droit de Èirer à boulets rouges

sur 1'ancien régime et au devoir d'appeler le peuple à donner sa

chance à Enda lkatchew.

L'offensivecontreles''méthodesrévolues''commencedès
le5marsavecunarticledanslejournal''EthiopianHerald''où
Ie vice-ministre de f information M. Tegegne Yet.eshawork, dénonce

l,absence de libertés de la presse et demande un t'nouveau départ"

pour le journalisme éthiopien. M. Paoulos Gnogno, journaliste vedette

de la petite' bourgeoisie urbaine, lui, préfère faire son "auto-cri-
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tique". Dans un article intitulé "confessions" (nuzazé), i1 divul-
gue ltexistence dtune "liste noire" contenant des sujets et des

événements sur lesquels i1 était interdit aux journalistes d'écrire.
Parmi ceux-ci il y a évidemment la famine de I,Io11o mais aussi une

foule de sujets allant des manifestations éEudiantes jusqu'à la san-

té chancellante de 1'Empereur.

Jour après jour la presse et la radio dénoncent la corrup-
tion des personnalités jusqutalors intouchables, les tortures, Itar-
bitraire policier, lrexploiEation du peuple et 1'enrichissement
illégal. En mettant tout cela sur le dos du seul M. Akli1u et de

ses ministres.

ait de

LouÈ le
dont au

liers.

Mais cetLe arme comme presque toutes les autres qutessay-
manier le Premier Ministre dupe. Les pratiques décrisées par

monde allaient bien au-de1à des membres de I'ancien cabinet
demeuranL M. Endalkatchew, lui-mêrne, avait été un des pi-

Le seul aspect positif de cet acharnement était 1e discré-
diu que ces dénonciations jettaient sur toutes les personnalités de

I'establishment et au-delà sur le système qui avait permis de telles
pratiques.

Pour le peuple éthiopien rien de tout cela n'était vrai-
ment de Itordre de la ttrévéIationtt. Ce qui était nouveau, ctétait
simplemenÈ 1e faiL que ces pratiques soient aujourd'hui dénoncées

par 1es mass média qui, pour Ia première fois adoptaient le langage
de 1a vérité. Au-delà du formidable impact psychologique et du ré-
veil politique occasionnés par ceEte véritable "agitation anti-féo-
dalerr entretenue par les mass média, les effeÈs immédiats sur le
processus politique étaienu considérables.

Le premier de ces impacts était t'effet "dissuasif" que

cet.te liberté de parole créait . Comment demander aux forces de

l'ordre et surtout à Ia police qui de toute façon à ses éÈats d'âme
de réprimer les manifestations populaires, dtarrêter les constesta-
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taires eÈ de torturer, alors que ces mêmes méthodes, décriées com-

me "arbitraires" et relevant dtune époque définitivement révolue,
étâient dénoncées quotidiennement par les mass média censé être con-

trôlés par le gouvernement lui-même. Les policiers ne se senLant

plus "couvertstt, il y avait comme une hésitation dans la répression
qui n'était plus aussi ni systématique ni aussi dure qu'elle 1'avait
été du temps de "l'ancien régime".

Sûrement plus importanL éÈait Ie rôle de catalyseur que

commengaient à jouer les mass média. Les reportage publiés dans

les journaux eE surtout diffusés par la radio reflètaienÈ, pour la
première fois dans 1'histoire du pays, lragiLation, dont de plus en

plus de régions devenaienL 1e théâtre. Les manifestations qui se

déroulaient à Dire Dawa, Goba, Dessie, Gondar, Assela ... étaient
dûmènL portées à la connaissance du peuple éthiopien tout entier.
Des grévistes et des contestataires passaient à la radio et à la
T.V. Toutes les revendications et act.ions élaient ainsi étalées au

grand jour. Autant dire que pour 1a populalion ces reportages étai-
ent reçus comme autant d'appels à la révolte et à Ia revendication
ou à Ia poursuite sur Ia voie de la dissidence là où la fièvre avait
déjà gagné. Est même lâché dans la fou11ée le mot d'ordre subversif
parmi les plus subversifs, banni du vocabulaire impérial, mais enjeu
de toutes les batailles livrées par la jeunesse du pays depuis dix
ans : Meret.e Larashu (la terre à celui qui travaille).

Comment résister dans ces conditions à la tentation de

comparer ce nouveau langage avec 1a ttlangue de boistt dtantan
(même début ) lorsque les mass média , pour peu qu'ils dai-
gnaient évoquer les manifestations qui réguIièrement secouaient les
villes, les mettaient toutes sur le compte de quelques "voyoust' ou

une "poignée dtagitaLeurs vendus à l'étranger". Comment s'éEonner
dès lors que ce Merete Larashu lancé sur Ies ondes. Des reportages
des manifestations qui storganisaient pour sa défence et sur les dé-
buts des jacqueries déclenchés par des paysans comrne Mekki, nraient
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pas eu lreffet d'un véritable électrochoc sur des millions de pay-

sans pauvres ?

Alors que la radio était en train de secouer ainsi le
pays, les intellectuels et les habitants des vi1les vivaient Ie
premier "prinLemps d'Ethiopie". Des débats étaient organisés sur
tous les problèmes fondamentaux de 1a société : les partis politi-
ques, 1es libertés démocratiques, les grandes réformes dont avait
besoin Le pays, les structures politiques et économiques de 1'Ethiopie
nouveLle ... Tous ces sujets faisaienl LrobjeÈ de débats contradic-
toires. Même Ia monarchie n'échappait pas à 1'examen critique. Mais

elle n'était pas remise en cause. Curieusement le débat sur ce su-
jet ne semblait pas intéresser grand monde. Pour beaucoup de gens

l'idée de la monarchie constitutionnelle "à ltanglaise" semblaiL
aller de soi. Pour ceux qui s'y opposaient, ce débat semblait être
secondaire par rapport aux autres quesLions fondamentales de la ré-
voluEion : 1a réforme agraire, les libertés démocratiquesetc...

Pour la première fois le pays disposait drune presse libre
à peu près digne de ce nom. Signe des temps, dans les rues d'Addis
Abeba, on s'arrachait les journaux. Addis Zemene (Ie quotidien gou-

vernement) quadriple son Èirage en quelques semaines sans pour au-
tant satisfaire toutes les demandes. 0n assiste ainsi à la naissan-
ce dtun véritable marché noir, les petits ttlistros" (cireurs de chaus-
sures) de la capitale allant jusqu'à organiser 1a pénurie pour profi-
ter de Ia situation en vendant des journaux à des prix parfois exor-
bitan ts .

II y avaiE aussi les tracts anonymes. Infiniment plus li-
bre que ne Itauraient souhaité les classes dirigeantes, 1a presse ne

1tétait pas assez pour permettre aux groupes progressistes de passer
tous leurs messagesde révo1te et de faire leur travail de démystifi-
cation. La censure écartaiÈ les articles pas trop défavorables au

gouvernement en place et surtout à M. Endalkatchew. La nécessiLé
d'une "presse parallèlett sautait aux yeux. Crest ainsi quton assis-
tait au développement de tracts, multiples et variés, strict.ement

î6
tt+



politiques ou pas, à la mesure de ce formidable bouillonnement des
esprits qui résultait de la tempête de liberté et drenthousiasme
qui dépoussiérait la vieille société éthiopienne.

On nrinsistera jamais assez sur le rôle primordial joué
par les tracts dans le processus révolutionnaire en général et pen-
dant les mois tumrltueux du débuÈ de l'année 1 974 en particulier.
Les premiers cltentre eux, préparés par Pape et Me isone étâient en-
core rranonymes", et. des étudiants de lruniversité connencèrent à cir-
culer dès la mi-février, alors que rien ne laissaiL présager que les
grèves des chauffeurs de taxis et des enseignants, même appuyées
par des manifesÈations particulièrement violentes, déboucheraient
sur un vaste mouvement. révolutionnaire qui, en ltespace de quelques
mois, balayera I t Empire.

Ces tracts étaient au début dans Ia pure tradition du
mouvement. ét.udiant éthiopien, même lorsqu'i1s étaient diffusés par
des organisations ttadultestt. Dénonciation du régime ttféodo-fascistet',
soutien "aux jusÈes revendications" des secteurs en lutte, appel à

1t intensificat.ion et à la coordination du combat anti-féodal et
bien-sûr lrinévitable réitération de la foi inébranlable dans la
"victoire finalett.

Sans doute ces formules paraissaient incant.atoires à ltob-
servateur lointain, mais dans le contexte éthiopien, ces paroles
lancées par 1es opposants du fond de leur clandestinité, n'ont jamais
été prises à la légère par le règime impérial. Auteurs et distribu-
teurs de tracts avaient. toujours été les ttbêtes noires" des forces
de sécurité du pays. Comme leur langage de vérité était mis sur 1e

cornpte de "la propagation de fausses nouvelles", leurs messages dtes-
poir étaient t.ravestis en "propos alarmistesrr et leur patriot.isme
forcené en rractivités anti-éthiopiennes". Les auteurs des tracts et
ceux soupçonnés de 1'être traqués, arrêtés, torturés et déporEés.
Voilà qui peut paraîÈre 'de bonne guerre" de la part drun régime dont
1es cbservateurs soulignaient Ie caractère moyenâgeux, mais qui étaiË
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aussi, pour le peuple éthiopien, un état policier moderne. Ce qui

peut. paraître moins normal, mais tout à fait dans la logique ré-
pressive, ctest que tout citoyen surpris en train de lire ces Eracts

était censé être impliqué dans cet acLe hautement subversif.
Concevoir, disLribuer ou lire un de ces tracts, était donc considéré

comme un acte de rebêllion avec tout ce que cela impliquaiL. Cette

complicité ainsi imposée mais souvent voulue et consciente entre
1es groupes dtavant-garde et 1a population se Lransformera en solida-
rité militante lorsque vient Ie moment. de la prise drassaut de la
cit.adelle impériale. I1 serait impossible de comprendre f influence,
pour ne pas dire la fascination, qut excercent les tracts cl'andestins

sur 1a population sans preridre en compte tous ces facteurs.

Dès les premiers jours du mouvement, les cercles progres-

sistes à Addis Abeba, qui sont au courant des mutineries réglées

dans la discrétion, sentent que 1e pays se trouve à la vei1le d'évé-
nements historiques. I1s savent que des batailles se préparent plu-
sieurs fronts et que lragitatir et la propagande seront appelés à

jouer un rôle i-mportanÈ.

Une fois le mouvemenu déelenché, il ne suffit plus de dé-

noncer en termes généraux Ie système féodal qui est condamné par tout
Ie monde. Désormais L'informaÈion et des proposiÈions précises, les

revendications concrètes et 1a guerre psychologique sont plus impor-

Lantes que 1'essociation d'idées générales, tâches confiées par ail-
leurs à la presse officielle.

Les tracts changent donc dtaspecL. Leur contenu ? Un mé-

lange dtattaque personnelle contre toutes les personnalités, sans ou-

blier au passage le système moribond qui a permis et nourri leur cor-
ruption. Les informations vraies ou qui le sont moins viennent
ttconfirmertt des troubles et des révoltes qui ont eu Iieu ou qui sont
présentés comme imminents dans 1'espoir de les Provoquer. Qualifiés
à juste titre dralarmistes par le gouvernement, crest à peine si Ie
premier de ces tracts "new look" diffusé par Me isone ne fait pas
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état dtun pays déjà installé dans 1'effervescence révolutionnaire
une semaine avant I'entrée en scène de 1'armée (1).

L'autre "front" est celui de la démystification. 0n assis-
te à la naissance de ce qu'il faut bien appeler des tracts "mondains'
particulièrement efficaces contre ce qui reste dtimage de t'respecta-

bilité'r des personnalités de 1'Empire, à commencer par 1'Empereur
lui-même. Des véritables ttwho is whott, des maîtresses entretenues
par ttquelqutun au grand palais", par les ministres, des digniÈaires
et des membres de la famille impériaIe, des noms publiés par des
gens qui semblent ;rès bier, informés. Les montants des "pensions
alimenLaires", les voitures, les vi1las et le train de vie des fem-
mes "sans profession" sont étalés au grand jour à lt appréciation du

publie.

Reflètant le vent de liberté qui souffle sur 1e pays, des

tracts humoristiques et satiriques, qui. pour être t'légers" n'en
constifuaient pas moins un instrument redoutable du combat politique,
viennent complèter ltarsenal, tout en contribuant à lt ambiance bon

enfant qui caractérise ces premiers mois de la révolution.

I1 serait erroné de cantonner 1r influence des ces Lracts
aux grandes villes oi: ils sonl préparés et diffusés, ou de 1a limi-
ter aux seuls cercles des gens alphabétisés. Disons d'abord que mê!

me dans ce cas les tracts jouent un rôle êonsidérable dans 1a mesure

où ils mobilisent. constamment et orientent le combat de la petiEe
bourgeoisie urbaine qui constitue le fer de lance du mouvement en

cours. Pour le reste, la plupart de ces tracts, faute de signaÈures,
portent systèmatiquement la mention t'Iisez et faites passer le mes-

sage". On voit dans 1e Merkato et ailleurs des séances de lecture
publique tenues par les jeunes à lrintention des gens ne sachant pas

Iire et écrire. Les thèmes les plus significatifs et les scandales
dénoncés par ces Lracts sont aussi portés à la connaissance du public

(1) Voir tract de Meisone du 18 Êévriet 1974
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par "radio trottoirtt. Pour finir, à ltexception des scandales mon-
dains, la plupart des messages poliLiques que ces tracts essaient
de transmettre sont repris par la presse ou Ia radio, soit spontâ-
nément par Les journalistes eux-mêmes, soit à la demande diun auteur
ttanonyme" qui envoie un article aux journaux après avoir apporter
au texte original, Ies quelques modifications qui s'imposent.

Ltefficacité des tracts était telle que dès le mois de
deviennent 1e canal de communication privilégié par 1e-
Les secteurs annoncent leur entrée sur scène en étalânt

jour leurs doléances non pas au régime en place que tout
préfère ignorer, mais "au peuple éthiopien et aux forces

mars, ils
quel tou s
au grand
Ie monde

armée s 
tt .

L'attitude des classes dirigeantes face au danger que re-
présente cette forme de combat est pour le moins équivoque. D'abord,
elLes font une tentative de retour pur et simple aux méthodes drantan.
Dès la fin mars, quelques deux semaines seulement après la fameuse
déclaraÈion sur la liberté de la presse, le gouvernement annonce que
la police a reçu 1'ordre de tirer à vue sur les fauteurs de troubles
eÈ les propagateurs "de nouvelles alarmistes". Mais cette menace
lancée sans conviction ne met fin ni aux troubles ni à Ia diffusion
massive des tracts de façon presque quotidienne.

Les classes dirigeantes se rendent à 1tévidence et vu la
popularité des tracts, elles décident de se lancer, elles aussi,
dans Ia batai 1le.

Malheureusement, les Èracts ttanonymestt diffusés par les di-
vers clans étaient facilement reconnai s s ables . rls se distinguaient
par des attaques plus ou rnoins voilées contre les ét.udiants, les
enseignants, les intellectuels eL les militaires progressistes, tous
qualifiés "d' irresponsables" et par des injures plus appuyées contre
toutes les factions de I'establishment à lrexeption drune d'enÈre
elles, laque1le se trouve évidemment à 1'origine du texte "clandestin".

Ils ne trompaient ni gênaient personne dans le camp progres-
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siste. Au contraire, les attaques personnelles, 1es incriminations
réciproques, les accusations de corruption, forcement Lrès précises

dans la mesure où chaque clan connaissaiÈ les points faibles de

Itautre, ne faisaient que tenir un Peu plus ltimage des gouvernements

pris dans leur ensemble. ConsidéranÈ cependant qu'il fallait dé-

noncer ces "faux clandetinstt un tract de Me isone vient crier au

scandale et accuse lt adversaire d'empiéÈer sur un domaine réservé
à ceux qui ne disposent que de moyens réduits pour faire entendre leur
voix : "non contents de disposer de la radio, de la télévision et
des journaux, ils déclarent maintenant la guerre des tracts au peu-

ple". (1)
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^*.fi-$-ùtI. L' engrena de la rad ical i sat ione

La prise de consci.ence et 1a radicalisation des paysans

(eÈ de la révolution) pour être rapides ne brûIeront aucune étape'

En simplifiant un peu un processus extrêmement complexe on peut dis-

linguerdeuxétapes.Laradicalisationcommenceparledésenchante-
ment des paysans quant à Ia volonté poliÈique et à la capacité de

1'appareild'Etatlocalàfairerespecterlalégalitérévolutionnai-
re et à participer à la mise en oeuvre de la proclamation' Ce véri-

table phénomène de "désobéissance civile" de la part des autorités

elles-mêmes débouchera, spontanément, sur des tentatives de Italli-
, ance Zematche/paysan de court-circuiter ltadministration'

Ces aclions des paysans visant à "prendre les choses en

main" allait de pair avec un (au tre) phénomène de débordement, autre-

ment plus grave pour le pouvoir central. Très tôt dans l'attitude
d'opposition qu'i1s adoptent vis-à-vis de 1a proclamation, les pro-

priétaires hors la loi et Ieurs alllés découvrent qu'ils peuvent con-

trarier Ia marche de celLe-ci en mettanE à profit les lacunes qutelle

contenait eIle-même. Mais I'expérience ayant montrer aux paysans

l,existence de ces lacunes et l'utilisation que la réaction en fai-
sait, ils décident, aidés en ceLa par les Zematchelfl Ies fonction-
naires du MRA, tout simplement de !a complèter.' IIs sorEent a1nsl

consciemment et. déIibérement du cadre étroit de la proclamaÈion et

d.eviennent, ainsi aux yeux du Dergue, des hors la loi'
cc* tï C,.'ctt 'a-'L

t. Llc4piri§!re!re!
Le scénario esL presque partout Ie même' Dans plusieurs

Iocalités, les propriétaires, escorÈés par des partisans armés, vien-

nent réclamer leur dû comme si de rien n'était. Le refus des anciens

mét.ayers entraine des conflits sanglants qui se soldent souvent par

mort d'homme ou plutôtr*m*ort de paysans pauvres. Ces derniers, face

au propriétaire armé, n'ont rien Pour se défendre et pour repousser

1'agression.
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Le réflexe normal dans ce

aux autoriLés 1égales afin qu'eIles
Itordre et fassent cesser ces acLes

cas esl évidement d'en appeler
fassent respecter la loi et
de banditisme caract.érisé s.

Mais la confiance, déjà fragile' que les paysans portaient,
par expérience, à I'endroit des membres de I'appareil d'Etat, liés
jusqu'à s'y confondre avec les féodaux, ne tarde pas à se dissiper.
Les "forces de ltordret' stavèrent incapble de faire respecter ltor-
dre et Ia loi enfreinLs par les féodaux récalcitrants. Le rap-
port Kiros décrit encore une fois cette t'démission collective" des

agents gouvernementaux.

"Dans certaines localités, Ies Paysans, les Zematches et
les agents du MRA demandent à ce qu'un individu, connu pour ses at-
titudes diobstruction soit arrêté et déféré devant les tribunaux.
Oubliant qu'il s'agit 1à d'une lutte de classes, la police exige des

preuves formelles. Drautres part, même si cette dernière arrête f in-
divi.du en question et le déférer devant les tribunaux, le juge, in-
voquant le caractère foncier du Iitige se déclare incompétent. Sur

ce, Ia police relâche l'accusé au nom de la loi qui interdit la gar-
de à vue au-delà de 24 heures... S'abritant derrière des procédures

bureaucratiques, et invoquant 1a loi , 1'ordre , les preuves for-
melles, les ordres des s.rpérieurs etc ceux qui font traîner les cho-
ses et parfois sèment Ia confusion la plus totale ce sont lout par-
ticulièrement. les juges et les policiers".

Crest presque dans les mêmes termes que Ia VMP pres-
qu'au même moment fait état de cette démission et de ce sabotage

"Iégale". (1)

Cette attitude offrira 1'occasion aux part.isans de la Réfor-
me de franchir Ie premier pas vers des actions "indépendantes". Les

associaÈions paysannes qui n'ont pas en principe le droit dtarrêter
qui que ce soit essaient de "combler" cette carence de la police.

(1) voir VMP No 28
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Comme Ie note encore 1a VMP.

"La population conscient.e de Ia nécessité de ne compter

que sur e1le-même, s'organise, encercle la maison du hors-la-loi,
1'arrêle au prix de sacrif i.ces et 1e livre à Ia police. Cette der-
nière Ie relâche aussitôt sous caution. La population arrête encore

une fois I'individu et 1'amène elle-même devant le juge. Ce dernier,
lui même ancien propriétaire et corrompu, se déclare imcompétent

pour une affaire relevant du conflit foncier. Il classe 1'affaire.
Le comité judiciaire des aps juge lui-même le hors-la-1oi. Mais

celui-ci est aussitôt relâché par la poIice".(1)

Sûr de la protection des autorités locales, le propriétai-
re ainsi libéré revient harceler les paysans. La nouvelle confron-
tation est d'auLânt plus dure que le notable se sent conforté par
les dépositaires de la Iégalité et les paysâns frusErés par Ie Iâ-
chage de ces mêmes autorités.

Face à I'arrogance et lrimmunité des féodaux, le sentiment
de frustration, de déception et d'impuissance ressenti chez les pay-

sans est. grand. Mais grâce à Ia présence des Zematches et des agents
du MRA et à leur travail de conscientisation et d ' encouragemen t , les
paysans ne désarment pas.

"La population entre ainsi dans une phase de conflit ouvert.
avec la police et l'administration. C'est un conflit qui n'est pas à

1'avantage des villageois car Ie camp réactionnaire esL armé. Mais

crest aussi une occasion pour Ie peuple de voir qui est partisan de

qui. I1 apprendra que s'iI ne remplace pas la police réact.ionnaire
par sa police à lui, le juge par son propre juge, le bureaucrate par
un administrateur élu, Ies forces armées par sa milice à lui, la si-
tuation serait sans issue. Et Iorsquril voit que 1es forces dtinEer-
vention du gouvernement central viennent 1ra!Èaquer, il comprendra
que même au niveau central i1 aura besoin d'un "gouvernement populaire"
élu et responsable devant lui". (

(L) voir vMP No 28

1)
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I1 devenaiu clair en tous cas, gu'à peine deux mois après

la proclamation agraire, la loi sur les aps était déjà dépassée.

Elle menait tout droi.t à une impasse meurtrière pour les paysans.

La seule façon de sortir de cette impasse étai.t de ne plus tenir
compte des limites imposées par la proclamaEion concernânL les com-

pétences reconnues aux associations paysannes. Après quelques flol-
tements, beaucoup franchiront cetEe limite. Face à 1'arrogance féo-
dale et aux menaces qu'e11e faisait Peser sur les villageois, ces

derniers, dans un réflexe de "1ég j.time défense" commencent à s'armer
en désarmant les féodaux venus les attaquer ou parfois en organisant
eux-mêmes des attaques surprises aux domiciles de ces derniers.
Confrontés à la défaillance de la bureaucratie, les paysans commen-

cenÈ à agir en dehors de Ia Ioi: ils arrêtent; jugent et même em-

prisonnen! les élèments qu'ils jugent dangereux. Ce faisant ils pro-
voquent des scènes de guerre civile qui opposent. "forces de 1'ordre"
et propriétaires/hors-la-loi à la coalition paysan/Zematche/agent

du MRA.

A ces

libérement créé
à 1'application
bordements qui,
de la loi ou de

conflits qui ont finalement pour origine 1e vide dé-

par les fonctionnaires censés prêter leur concours

sricte de la loi, viendronL s'ajouter d'autres dé-

eux, n'ont pas grand chose à voir avec les provisions
son application "sEricEo Sensu".

2 Iéborder Ia PE9 clam t ion

Une des armes qui maniaient les propriélaires, c'était de

s'en tenir strictemenL à la proclamation. Dans certaines siluations,
on s'apercevait que cette adhésion à la légalité, affichée par la ré-
action, devenait une arme redoutable contre les paysans pauvres.

Avant la réforme agraire par exemple, beaucoup de paysans,

dont la récolte ne permettait pas souvent de Eenir jusqu'à 1a pro-
chaine saison, avâient pour habitude dtemprunter des céréales aux

propriétaires, moyennant des taux êxorbitants. Maintenant, Ies pro-
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priétaires, même lorsqu'i1s avaient des greniers pleins à craquer,
refusaient d'avancer quoi que ce soit à leurs anciens métayers.

La loi ne les y obligeait pas.

C'élait donc légal. En plus, par peur d'une action incon-
trolée des Zematches et des paysans qui pouvaient procèder à la
confiscation pure et simple des céréales stockées, certains proprié-
taires commençaient à prendre le devant en vidant Ieurs greniers
pour brader leurs slocks sur les marchés avoisinants. La famine ine-

naçait des villages entiers.

Dans certaines régions les propriétaires de moulins qui
étaient souvent des "land lord " ou des parents de ces derniers
refusaient de faire marcher leurs entreprises. Cette démarche n'é-
taiL pas illégaIe non plus.

Par ailleurs, suite à des rumeurs bien orchestrées selon
lesquelles "une loi confiscant le bétaiI" serait en préparation,
beaucoup de propriétaires (et parfois des paysans eux-mêmes) procé-
daient à lrabattage, Dans dtautres cas encore, les paysans, qui
dans le passé louaient le bétail pour travailler leurs lopins de ter-
re, s'ét.aienl vus, dtaprès Ie rapport Kiros, "arracher leurs inst.ru-
ments de travail sous la menace des armes".

Vu la gravité de la situation, les agents du MRA envoient
rapport sur rapport au gouvernement demandant que des "mesures ur-
gentes" soient prises visant à interdire les ventes de bétails, 1'o-
bligation du "land lord" à prêter comme avant la part de la récolte
nécessaire à la survie du paysan et celle de sa famille, et enjoi-
gnant les propriétaires de moulins à continuer "leur service public".
toutes ces mesures étant présentées comme seules aptes à éviter une

situation extrêmement grave pour les paysans.

Mais le gouvernement ne réagit pas. Encore une
situation sur Ie terrâin oblige les Zemat.ches eË les pay

la
pren-

f ois,
sans à

dre les choses en mains. IIs débordent. les provisions de la procla-
mation. Ils procèdent à Ia confiscation des greniers, "nationalisent"
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Ies moulins et le bétai1. Les éIèments gauchistes étaient manifeste-
ment à 1'oeuvre. Mais ils ntétâient pas seuls. Ces mesures, dictées
plus par I'attitude du propriétai.re et par f incapacité du gouverne-

ment à réagir promptement à des "sabotâges légaux" que Par un Pen-
chant "anarchiste" de ceux qui étaient déjà gagnés par la logique ré-
voluti,onnaire et déterminés à suivre la dynamique de cel1e-ci, seront
source dtautres conflits parfois très violents.

Pour le Dergue, déjà ineapable d'assumer les conflits
qui naissenL des tentatj.ves d'application stricte de 1a proclamation,
ces actions relèveronL du domaine de débordement "gauchiste" carac-
Eérisé. Elles seront en tout cas des facteurs déterminants pour un

cert.ain virage à droite du régime et alimenteront des communiqués

virulents stigmatisant 1es Zematches "réactionnaires".
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III. Le dergue ou I'apprenti sorc i er

Si en procédant à une réforme aussi radicale qui répondait
assurément aux voeux du peuple éthiopien, le dergue espérait inaugu-

rer une période de paix sociale, ce à quoi on assiste en réalité é-

tait I'aggravation des troubles et du chaos, surtout dans les campa-

gnes du pays. L'opposition armée des grands de 1'ancien régime et
la dynamique de débordement démocratique déclenchés par Ia proclama-

tion mettent. Ie régime dans une posiEion extrêmement inconfortable,
cel Ie de I'apprenti sorcier.

Pour grave et sanglante qu'elle était, la rebellion armée,

surtout dans Ie nord, ne menaçait pas la survie des militaires. Le

débordement démocratique était autrement plus grave puisqu'il mettait
le gouvernement au pied du mur : le choix qui lui éuait laissé était
soit d'assumer les conséquences polit.iques de la réforme et de suivre
la dynamique entamée de démantèlement de 1'appareil d'Etat sur lequel
i1 comptait pour assurer I'ordre dans le pays, soit de refuser cette
dynamique et s'engager dans une voie qui, à plus ou moins longue é-

chéance, I'amènerait à revenir carrément sur la réforme elle-même.

Le refus de choisir entre la radicali.salion nécessaire ou

la remise en cause de cette réforme seront, pendant quelques mois

encore, source de loutes les confusions de la situation dans Ie pays.

A 1'époque, la contradi.ction que le dergue devait résoudre étai.t on

ne peut plus claire:

"Le problème dans lequeI srest empêt.ré Ie régime; qui pré-
tend 'distribuert' les terres aux paysans tout en baffouant les liber-
tés fondamentales du peuple, résulte de cette contradicEion fondamen-

tale : i1 cherche à traduire dans les faits une proclamation révolu-
tionnaire en s'appuyant sur un appareil d'Etat réactionnaire, hérité
de 1'ancien régime". (voir vmp no28)

Le dergue mettra longtemps avant de choisir la voie de la
radicalisation dont dépendra sa survie. En attendant, obligé de se

défendre sur sa droite et de tenter de réduire 1e débordemenl sur sa
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Côté rebellion armée, ce sont surtout les régions nord du

pays eÈ Ie Shoa qui font parler d'elles. Au mois d'avril, la révol-
te dans le Gojjame, di-rigée surtout par un ancien parlêmentaire s'in-
tensifie. Plusieurs milliers de paysans s'opposent aux forces de

I'ordre dans cetLe région montagneuse, propice à IracEion de gueril-
Ia. Le gouvernement fait intervenir ltaviation donL les bombardements

font des centaines de morts dans la région de Betechena.

Plus au nord, le Gondar et le Tigrai, addossés à I'Erythrée,
sont complètement aux prises avec la sédition féodale. Le Ras

Mengesha Syoum, se bal sous les banniàres du "Front de libération du

Tigrai". I1 a beaucoup de partisans chez les fonctionnaires provin-
ciaux qui sont lésés par les mesures révolutionnaires annoncées par

le "régime de Shoa". Il parcourt lrEurope à la recherche d'armes et'
quelques mois plus tard, présidera à Ia création de l'union Démocrati-

que Ethiopienne (u.D.E.). C'éuait une entreprise soutenue par le
prince héritier dont I'appartenance active à cette chouannerie est

souvent niée par le dirigeant du groupe. Dans Ie Menze, au centre
de la région de Shoa, les Lerres Birru LiennenÈ encore tête à de nombreuses

expéditions militaires lancées contre eux.

Début juin le Bitwodede Ali Mi.rah' prince des Afars et. un

des derniers grands de I'empire à rester "fidèle" aux mili.taires,
réussit à son tour à prendre tranquillement le chemin de I'exil.
Ses partisans, une fois leur chef bien à I'abri à Djibouti, se lancent

dans une offensive contre Ia capitale de la région Assaita et par-

viennent à couper la route Addis Abeba-Assabdont le contrôle est vi-
tal pour I'approvisionnement de la capitale. Dans le Wol1o, sous la
conduite du Dejazmatch Berhane Meskale Desta (proche parent du Ras

Asrate Kassa), les maquisards a.ttaquent Ia ville de Lalibela et in-
cendient un DC-3 des lignes aériennes éthiopiennes.

gouvernement f init
aussi par aggraver

non s eu lemen t
1a confusion,

mécontenter tou t
menace sa propre

le
sur-

loù



-L

1. Lc-viree e à droite

Pendant la
conflits qui met lent

première moitié de I'année 1975, La

aux prises partisans et adversaires
gravité des

de la réfor-

It0

Il ne restait plus à ceEte opposition de droite qu'à ac-

complir I'unité et à préparer les conditions d'une meilleure coordi-
nation, Ce sera chose faile à Djeda en Arabie Saoudite où se réunis-
sent, le 7 septembre 1975, les chefs de Ia rebellion au grand complet.

En plus du Ras Mengesha Seyoum, des généraux Nega Tegene et. Eyassu

Mengesha, du Bitwodede Adane et AIi Mirah, il y aura Osma SaLahe

Sabé, à 1'époque représentant à 1'étranger de ce qui sera un an plus

tard le F. P. L. E.

Un mois plus tard, l'Union Démocratique Ethiopienne rend pu-

blic son programme politique d'où iI ressort que ces anciens piliers
du régime féodal se sont découvert une vocaEion tardive à la démocra-

tie et aux droits de lthomme, au nom desquels ils préconisent Ia remi-
se en cause de IressenÈieI : 1'abrogation de la proclamati.on agraire
et son remplacement éventuel par un auEre texte qui, Iui, sera

1'oeuvre d'un parlement "élu par le peuple".

En principe tout ceci devait arranger les affaires du der-
gue. Ces rébellions qui se menaient à des centaines de kilomètres
d'Addis Abeba, et contre lesquelles I'armée semblait unanime dans une

opposition résolue, ne menaçaient pas sérieusemenl le pouvoir des mi-
litaires. Au contraire, malgré les perLes en vies humaines considé-
rables, el1es offraient au régime ltoccasion dtafficher une "position
intransigeante" contre ceux qui "préconisent un retour au régime de

Mesafinte" et de se poser ainsi en leader résolu du camp anti-féodal.

Mais très vite ce combat anti-féodal du régime est relegué
au second plan, pour ne pas dire complètement éclipsé, par son atti-
tude anti-démocratique et parfois franchement réactionnaire face aux

revendications des forces progressi-sÈes et surtout aux débordements

dans Ies campagnes.



me agraire et le chaos et Itanarchie qui règnent dans les campagnes

sont constatés par tous.

Les prolagonistes en appelant à 1'arbitrage du gouvernement

à coup de rapports contradictolres quant aux origines des conflits,
à leurs enjeux, aux responsabililés et bien entendu âux mesures à pren-
dre pour rétablir 1'autorit.é de I'EEaE selon les rapports de 1'admi-
nistraEion ou "pour faire avancer la révolution" selon les partisans
de la réforme.

Les autorités locales présentent ces conf li.ts comme âutant
d'affrontements entre partisans de I'ordre, de la Légalité et de I'u-
nité nationale et des "é1éments extrêmistes et nationalistes étroits".

En parlant de menaces pour 1'unité nâtionale, Ia réâction
jouait sur un trait indiscutable de la luEte des paysans dans les ré-
gions mériodionales où les "NEETEGNA" consEituai.ent liessentiel de 1a

classe des propriétaires eE des foncLionnaires 1ésés par la réforme,
alors que les paysans affranchis par ceEte même réforme étaient, dans

leur majorité, orginaires de ces régions. I1 n'empêche que cet argu-
menL était d'autant plus crédibLe à Addis Abeba que les contours ethni.-
ques et religieux épousaient inéviLablement Ies conÈradictions de clas-
ses.

L'accusation de "fauteurs de Eroubles et d'anarchie" Iancée

conlre tous les partisans de la révolution agraire ne pouvait être,
elle non plus, prise à la légère pâr un gouvernemenE qui vivait sous

la hant.ise de voir se constiluer, sur sa gauche, un mouvement puissant.,

radical et indépendanl, II s'agissait pour le régime d'une menace

d'autant plus dangereuse que ce mouvement était animé par des Zematche

et des jeunes fonctionnaires dont Ia loyauté envers Ie pouvoir mili-
taire laissait beaucoup à désirer.

Un exemple parmi les centaines de cas de confliLs et de rap-
ports contradictoires : les incidents graves qui stétaienl produits
dans la région de Shashamene à quelques 200 kms au sud d'Addis Abeba

au mois de mai 1975.
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2. Ces paysans armés onL déjà commencé à dépouiller de leurs biens les
passagers innoncenls en arrêtant. Ies aulocars voyageant dans les
deux directions (vers Shashamene et vers Addis Abeba).

On peut qualifier ce rapporE de "classique" par 1'aptitude
de la bureaucratie locale à déformer les f ait.s et. par son ins j.stance

sur I'aspect ethnique du conflil puisqu'i1 évite de parler de "pay-
sans" mais bel et bien des "Arrsi".

Déformat.ion des faits puisqu'un auEre raPport rédigé par une

mission dépêchée par le MRA donne une auEre version plus proche des

réalités eE en tout cas plus favorable à 1'alliance Zenatche/paysans.

03

Deux enseignants responsables de la Zemetcha dans la région,
le Dr. ZEIIEDEHoUNE, Mr. BERYHoUNE et quatre jeunes ZemaLches sont

arrêtés par 1a police pour "manque de discipline" et surtout à la sui-
te de leur action "d'inci.tation des paysans" à arrêter un propriétai-
re féodal connu pour son attitude d'obstruction à la bonne application
de la réforme. Les enseignants sont envoyés sous escorte à Addis Abeba

pour y subir des interrogatoires.

Ces mesures provoquent la réaction immédiate des paysans

qui manifestent aux portes de la ville de Shashamene. Ils demandent

la libération immédiate de ceux "qui nous ont fait comprendre Ie con-

tenu de la proclamation et les directives du gouvernement et nous ont
aidé à ouvrir les yeux".

Il en fallait pas plus pour que les autorités à Shashamene

dépêchent un rapporË circonstancié à Addis Àbeba. Ce rapport non

seulement justifie 1'action "disciplinaire" prise contre Ies Zematches

eÈ les enseignants mais conEient aussi des accusations Erès graves :

1. Sous I'incitation des Zematches, des Arrsi (les paysans d' o.igire Go-

mo habitant la région) armés ont encerclé la ville et sont sur le
point d'y pénétrer pour massacrer les habiEanEs;



Ce rapport sur "la siÈuation
dans la région Haikotche et
réforme agraire décLare (L)

des Association paysannes et les confLits
BuEajira", dépêché au fiinsitère de la

"A la suite des manifestations pacifiques des paysans des

environs de Shashamene, des rumeurs faisant étaienL draLtaques contre
les habitants de la ville, des arrêts d'autocars et de pillage des

voyageurs ont été répandues à Addis Abeba. Après avoir enquêter sur
place où je me suis rendu Ie 20 guenbote 1967 (le 28 mai 1975) je
soumet.s ci-dessous un rapport général sur la situaÈion.

La gravité de la situation ayanL été reconnue par les auÈo-

rités, j'ai rencontré sur place levice -gouverneur général de la ré-
gion administrative de Shoa, Ato Abeba TiIahun, le gouverneur de Ia
province, des Haikotches et Goutajira, Ato Guebru Mersha, ainsi que

le commandant de la police de 1'Awraja.

Avec ces responsables nous avons PU avoir des entretiens
avec

a) les responsables des associations paysannes de Ia région de Shas-

hamene I

b) les responsables de la Zemetcha de Shashamené1

c) les Zematches du district de Shashamené;

d) les propriétaires (kebertewoches) de Shashamené;

e) des enseignants à 1'école de Shasmené.

Ce rapport s'appuie donc sur les faits qui nous ont été fournis lors
des entretiens avec 1es 2ersonnes ciËées ci-dessus. Les avis sont par-
tagés quanL aux causes qui avaient conduit à cette situation.

D'après les Zematches, les enseignants et les responsables
des Aps, les deux ensei.gnants avaient beaucoup fait pour organiser les
paysans et pour élever 1a conscience politique de ces derniers.
En ouLre, ils nous ont déclaré que les deux personnes, soucieusês de

la bonne marche de Itaction gouvernemen LaIe, avaient pris 1 ' habi tude

(1) Ministère de Ia Réforme Agraire GUENB0TE 1967 (mai, 1975)
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de réunir les responsables locaux des
dans les villes afin que ces derniers
lions.

ministères qui se trouvaien t
puissent coordonner leurs ac-
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Les avis des Keberte (riches propriétaires) de la ville
et ceux du commandanl responsable militaire de Ia zematche sont dif-
férents. Leurs accusat.ions qui sont marquées par un sentiment de
haine à 1'égard de ces deux personnes se résument par la phrase
"Ils ont essayé d'inciter les Arssis afin de nous faire massacrer et
de nous saccager".

Après Irarrestation de ces deux personnes, les Kerbertés de
la ville se sont montrés très arrongants alors que les Zematches et
Ies responsables des Aps cherchai en! à savoir pourquoi ces mesures
avaient été prises.

Deux Zematche du Campement de Zuwaye, venus enquêter sur
1'affaire, sont arrêtés par Ie commandant responsable militaire de la
Zematcha. A la suite de cet incident, Ies Zematches de shashamené
désertent leurs quartiers el vong se cacher chez les membres des Aps
des environs. Les paysans les reçoivent et les cachent chez-eux.

Les arrestations des deux ensei.gnant.s et des deux Zematche
étant. con s idér ées comme graves, une manifestation pacifique (et dans
1'ordre) fut. organisée par les paysans pour demander Ia ribération
des détenus et la reprise des lravaux des Zemalches. La manifestation
a eu lieu sur Ia route venant d'Addis Abeba et qui mène vers la région
Balé et les villes d'Arba Minche et drAvrasa. Le message principal
qu'ils ont essayé de transmettre en stoppant les autocars aux portes
de la ville, "nous demandons que les dét.enus soient 1ibérés et que
les Zematche ne soient pas relevés de leurs foncÈions. si nous en-
trons en ville pour y porter nos pétitions nous craignons dtêtre mas-
sacrés par Ies propriétaires prétextanE. que,,les Arrsi sont entrés en
ville pour nous exterminer,'. C'est pour cela que nous demandons, à
vous voyageurs, de trânsmettre nos demandesà Addis Abeba et à sha-
shamené".



Des rapports contradictoires donc. flais ceux rédigés par
les membres du Dergue envoyés pour enquêter sur 1e terrain ne le
sont pas moins. IIs sont tous d'accord pour reconnaître la gravité
de la situation , ils sonE partagés sur la responsabilité des uns

et des autres et surtout sur les mesures à prendre pour à la fois main-
tenir I'ordre et appliquer la réforme agraire.

Accueillis partout o i.r ils allaient avec 1es égards dûs aux
chefs dtELat, ils étaient Lous impressionnés par Itapparente "1oy-
auté'r et le souci du "maintien de lrautorité gouvernementale" affi-
chés par la bureaucratie locale. Dans les conflits entre l'appareil ci'Erat :t
les assocj.aiions pâysannes, ils tranchent presque parrout contre ces dernières.

Les membres du Dergue les plus sanguinaires comme le capi-
taine AIi Moussa tranchent. sur Ie champs et font exécuter des dizai-
nes de paysans, de Zematch et de fonctionnaires 'rextrémistes".
Draut.res les font emprisonner. D'autres encore relèvent sur Ie champ

des fonctionnaires progressistes.

De retour à Addis Abeba, les rapports que ces membres du

Dergue présentent au gouvernement. épousent pour I'essentiel les thèses
de la bureaucratie locale et recommandent des mesures de maintien
de l"'ordre et de rétablissement de I'autorité gouvernementale qui pas-
sent par des "châtinents exemplaires des jeunes extrêmistes", des
paysans "nationalistes étroiEs" et le renvoi de hauts fonctionnaires,
"complices" de ces agissements.

C'est ainsi qu'à la suiLe de recommandations du commandant

Sisaye Hablé, no trois du Dergue et figure de proue de la tendance
"modérée" au sein du gouvernemnl, Ie gouverneur de la région de Kaffa,
Aba Biya Aba Jobir, est relevé de ses fonctions après des incidents
graves entre paysans et Zematches d'une part et policiers eE proprié-
taires féodaux drauÈre part.

Pas a
tisans

La

un tel
de la

majorité des membres du Dergue, qui ne srattendaient
débordement, sont plus attentifs aux arguments des par-
Ioi et de 1'ordre. Le gouvernement multiplie donc les
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communiqués virulenLs contre les Zematche "réactionnaires eE

pseudo-progressist.es" qui enLravent Ia marcbe de la révolution.

Les forces de droite y voient les signes du reflux Eânt

attendu. El,1es saisissent Itoccasion pour règler leurs comptes et
harcèlent le camp progressiste. Les meurtres des Zematche et de

paysans non seulement s'intensifient mais restent de plus en plus
impunis. Dans le Kaffa, quatre jeunes paysâns sont brûIés vif et une

vingtaine de paysans sont massacrés le 21 juillet à la suite d'une
"expédition punitive" organisée par les propriétaires. Au même mo-

ment dans le Sidama, un certain commandant Takele Wolde, gouverneur
provinci.al à Hagere Hiwote, fait exécuter 101 paysans,

Le gouvernement ne réagit pas du moins pour le moment.

I1 procèdera au contraire à des meurtres Iégaux : un militant de lon-
gue date, Solomon !.Iada, accusé d'inciter Les paysans à 1a rebellion
et de "complot contre l'unité du pays", du seul fait qu'iI était suivi
dans son combatpar des paysans de l'ethnie Wolamo à laquelle iI ap-

partenait, esl exécuÈé au mois de juillet 1975.

Face à ce virage à droite, ceux qui plaidaient en faveur
dtune radicalisation du mouvement comme seul moyen de sauver Ia révo-
lution éuaient Lrès minoritaire Le commandant. Kiros, dans 1e rap-
port déjà cité, atLribue Ia responsabilité des conflits dans les cam-

pagnes aux "forces réactionnaires" eÈ demande à ce que le gouvernement

soutienne "sans tergiversation les partisans de la révolution d'une
part et La prise de mesures énergiques contre l-es part.isans de la contre-
révolut.ion d'auLre part".

Les recommanda t i. on s portant sur les moyens que doit se donner
la révolution pour concrétiser ces "mesures énergiques" sont dans la
ligne de tous les rapports envoyés par les agents du IIRA et des re-
vendicat.ions de toutes les forces progressistes du pays et. celles
des paysans eux-mêmes :

"Les Associations paysannes doivenÈ disposer de leurs pro-
pres milices afin de pouvoir se défendre. II faut pour cela prendre

a.



b

des mesures nécessaires pour armer les paysans- Il faut
gir 1es compéLences des Associati-ons paysannes de façon

puissent stâtuer sur les affaires pénales eL civi1es".

aussi élar-
à ce qu'elles

gouvernement aÈtendra plus de six mois pour prendre ces

seront acceptées par la proclamation de décembte !975
Ie "renforcement des Associations paysannes".

Le

mesures qui
portant sur

2. Le désarroi des Z cse!ehe

Il ne serait pas exagéré de dire qu'à cette époque les jeu-
nes ZemaLche sont la cible principale de Ia réaction féodale et de

tous ceux qui s'opposent à la réforme agralre, dont la traduction dans

les faits dépend pour une large part, du moins à ce stade du processus

révolutionnaire de la présence des ces jeunes auprès des paysans.

Déjà au mois d'avril, le fameux rapport Kiros indiquait :

s 1s t.e

fin de

ainsi
null .

"Le comp 1o t
à mener campagne

débarrasser les
la marche de Ia

de Ia "sainte alliance" des réaclionnaires con-

touL particulièrement cont.re 1es Zematche a-
zones ruralesde leur présence et de freiner

révolution. Ce fait doit être clairement recon-

Face à ce complot anti-ZemaLche et aux harcèlements donl ils
font I'objet les paysans font tout pour les protèger. Dans une dé-

claration qui témoigne de ceEte solliciLude paysanne les méLayers de

1a région de Shashamene affirmaient :

"I1 est clair que Ie gouvernemenl a envoyé les Zematche

dans les campagnes pour le bien des masses populaires d'Ethiopie qui
jusqu'ici étaienL opprimées et vivaient dans f ignorance et dans I'ob-
scurantisme. Le gouvernemenL nous a demandé aussi de les recevoir les
bras ouverts et de prendre soin dteux.

"IIs sonL en train de nous expliquer Ie sens de la réforme
agraire et du mouvement. en cours et de nous aider à ouvrir les yeux.

II ne fauE pas qu'ils soienÈ arrêtés à cause des machinations des pro-
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priétaires réactionnaires. Nous, les paysans pauvres, sommes 1e

témoignage vivant de Ieur oeuvre. Nous affirmons qu'ils nous ont

aidés. On ne comprend pas pourquoi on arrête les progressistqcomme

s'il s'agissait de réactionnaires". (1)

I1 nty a pas lieu dtinsister sur Italignement des forces
dans les campagnes et les positions respect.ives des paysans et des

féodaux sur la question de savoir si, oui ou non, la Zemetcha devait
con tinuer.

Pendant L'éLé 1975, Èraqués par les féodaux, harassés par

la police eE les autorilés locales, dénoncés par Ia propagande du

régime, les Zematche sont dans le désarroi. La situaLion est ines-
pérée pour le PRPE qui., depuis le début, voyait dans le Zemetcha un

comploÈ conçu "pour écraser la lutte des étudianls après I'avoir di-
visé et pour éloigner les jeunes de l'épicenlre de la lutte politi-
que". (2)

Beaucoup de Zematche sont sensibles aux arguments du

PRPE. Les premières semaines qui suivirent la réforme avabnE été

vécues dans l'enthousiasme auprès des paysans dont les conditions de

vie plus que misérables étaient découvertes pour la première fois
par des jeunes citadins. Beaucoup ne tarderonE pas à déchanter.

11 y avaiL de quoi.

Tout naturellemenÈ, Ie débal qui sommeillait rebondiu
de plus belle. Ce débat était féroce, lrès agité. D'une part ceux,

qui voulaient tout abandonner et renLrer en ville pour
t'continuer 1e combat contre Ie Dergue" dont 1'attiLude anti-démocra-
tique était, à juste titre, perçue comme Ia source de f impasse dans

laquelle se trouvait Ia Zemetcha. D'autres étaient tout simplement

fatigués, désabusés ou avaient peur. Car en plus des arguments du

PRPE, il y avait ceux des féodaux, plus redout.ables, parce qutils

Mission d'enquête du

Democracia voI. 2 no

Haiqot.h Ena BuLajira, Guenbot 1967

meskerem 1968

MRA,

t42
(1)

(2)

tot



s'exprimaient par 1es armes.

Ceux qui voulaient continuer, très minoritaires,
avaient tout contre eux sauf les paysans qui eux,s'acharnaient pour
mainten j-r Ia Zemetcha et garder les jeunes auprèê d'eux. 1,es é1è-
ments activement engagés du côté du PRPE les trait.aient déjà
"d'agents du Dergue fasciste". Les féodaux et les fonctionnaires Ies
considéraient comme des menaces dans leur entreprise de "vider les
campagnes". IIs nIavaient aucun souti-en de 1'ext.érieur. Ltorgani-
sation "progressiste" dont on entendaiL parler c'était Ie seul pRpE.

Le Merisone ? On entendait à peine parler t'd'une aulre ligne".
Sans plus.

II était de toute façon très difficile de soutenir
l"'1dée de 1a cont.inuation de la Zemetcha alors que les meurtres,
les harcèlements et 1es emprisonnements en masse continuaient dans les
campagnes. Dans une ambiance surchauffée, i1 nrétait pas possible
aux gens de poser Ies vrais problèmes, d' engager Ie vrai débat.

La position de ceux qui, comme Me'isone, militaient
contre I'abandon de la Zematcha étai.t plus que délicaLe. Les jeunes
qui voulaient continuer étaient pris entre plusieurs feux : leurs
revendications démocratiques et leur opposition aux tergiversations
du Dergue les exposaient à la répression. Leur prise de position en
faveur drune présence continue aux côtés des paysans les exposait à

la colère de Zematches eux-mêmes, gagnés par la propagande du pRpE.

peller les
Hailé Fida
sertion et

Beaucoup de ces jeunes que le PRPE commencera à ap-
"fidistes" (même s'i1s n'avaient jamais entendu parlé de
dont ils seraient les agents) suivront Ie mouvement de dé-
reviendront en ville et notâmment à Addis Abeba.

Pendant I'été et I'aut.omne 1975, Ie mouvement continu-
reIâche. Le PRPE avancera le chiffre a" ZOl2ia""rt ions sur
de 60 OO0 parÈicipant.s à la campagne. Après avoir dresser
catastrophiste de la Zemetacha, Democracia tente d'accèIé-

Ie mouvemen t

era
les
un

rer

sans
prè s

bi lan
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VMP aussi bien que les publications de 1'UEE) et organisaienl et ani-
maient des cercles d'études plus ou moins cladestins puisqu'iI fallait
se protègêr, non seulement de la répression du Dergue, maj-s aussi

de I'harcèlement des membres du parti.

Soutenant à fond toutes 1es proclamations révolution-
naires du gouvernement mais opposés aux mesures anti-démocratiques,
à la répression et aux tergiversations de ce dernier, confusément hos-

tiles à Ia politique "objectivement conLre-révolutionnaire" du PRPE,

beaucoup de jeunes découvraient 'lrautre ligne" comme une révélation.
Ilembres de Metisone avant 1a lettre, ils rejoindront Itorganisation
par centaines.

Par le biais de ce débat qui prend corps entre parti-
sans de ce qu'à ltépoque on appellaiE "Sefiw" et "Demo" (1),-les pre-
miers à rejoindre les rangs de Me'isone éLaient des jeunes déjà pro-
fondement engagés dans Ie processus en cours eÈ qui étaienu souvenl
membres du PRPE Iui-même.

Si ce débat ntincite personne dans les rangs de Me'isone
à passer de "ItauÈre côEét', on ne pouvait pas dire autant en ce qui
concerne 1e PRPE qui, lui devait faire face à des problèmes de"déser-
ti.ons". Beaucoup de membres de ltorganisation et non les moindres,
Eels que Guebre Egziabhere Hagos, Berhané Tekle Mariame, Demeke Hare-
gewoynê, Shimelis O1ana, Denbi Diassasa, aujourd'hui tous assassinés,
par les agents du parti, exécutés par Ie Dergue ou morts sous la tor-
ture, seront parmi les premiers à qu j,tter le parti.

Ayant eu des responsabilités et une certaine audi-ence

au sein du parti, ils ne viendront pas à Metisone t.ous seuls. Ils
entraienE avec eux des dizaines de leurs camarades et jusqu'à leur
disparition violente joueront un rôle de premier plan au sein de

Me'isone. Ils seront les premières victimes des tueurs du P!.PE lors-
(1) Sefiw, diminutif de Yesefiw Hizbe Dimts (la voix des masses

popu 1a ire s )
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que ce dernier déclenchera 1a campagne de terreur en septembre.
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2. La bourceeieie-e!-1e révolution: la méf iance mu tue 1le

Force est de constater que malgré cette clarté théorique,
la politique vis-à-vis de Ia bourgeoisie nationale ne constituâit
pas, pour 1'ensemble de la gauche, un enjeu stratégique important.
Depuis les années 60, en effet la place et f importance de cette clas-
se faisait liobjet de débats qui étaient inachevés âu moment de La

révolution. Certains niaient jusqutà son existence. Dtautres insis-
taient sur 1e peu de poids dont elle disposait sur I'échiquier poli-
tique et la tenaienL pour quantité négligeable dans le combat révolu-
tionnaire. Beaucoup, que ce soit au Metisone ou au PRPE estimai.ent
que sa faiblesse 1r empêchait de jouer un rôle tant soiE peu indépen-
dant et 1'obligeait à osciller entre la révolution et les ennemis de

cette dernière.

La prise de position de Me'isone vis-à-vis de cette classe
tient compLe de tous ces facteurs. Tout en affirmant. la nécessité
drune vaste alliance "anLi-féodale et anti-impérialiste" la VMP,

essaie de faire la part des choses et de relativiser Ir imporÈance à

reconnaître à cette couche.

I1 s I agit
révolutionnaire:

1à dtune classe qui compte peu dans le processus

"Le destin de la révolution éthiopienne sera décidé par
1es masses populaires elle-mêmes c'est.-à-dire par les paysans et les
travailleurs. Même si nous affirmons la nécessité d'une politique
qui permettrait à 1'aile progressiste de Ia bourgeoisie nationale et
de 1a petite bourgeoisie de rejoindre les rangs révo 1u È ionnaires p1u-

tôt que celui de no ennemis, ces couches ne peuvent constituer rien
de plus que des forces drappoint à la révolution". (1)

La tendance fâcheuse de cette "force drappoinÈ. à osciller
ent.re la révolution et 1a contre-révolulion nravait rien dtétrange

8II
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"Lorsqutune couche oscille entre lrennemi principal et la
révolution, la tâche de 1'avant-garde consiste à la rassurer en lui
montrant où se trouvent ses intérêts. Sl cette couche ne consÈitue
pas un élément sûr ctest parce qutelle nta pas confiance dans la ré-
volution. Crest aux forces dravant-garè de faire en sorte qutelle
retrouve confiance en définissant Lme politique claire à son égard".

Cette 'rpolitique claire" ne devait pas avoir pour seul
objectif de "fixer" la bourgeoisie dans Ie camp de la révolution.
Au-de1à de sa faiblesse actuelle, la bourgeoisie naissante était
appellée à jouer un rôLe grandissant dans 1e développement du pays.
Me'isone Ia considérait comme une force de progrès qui devrait avoir
une place importante dans Ltéconomie de lrELhiopie nouvelle. Un an

plus tard, lors du débat sur Le programme de la révolution nationale
démocratique qui sera rendu public en avril 1976, Me'isone parvien-
dra à faire accepter par le Dergue non seulement la nécessité dttten-
courager" 1e secÈeur privé mais aussi celle de la possibitité de cré-
er, en plus du parti de Ia classe ouvrière, td'autres partis et or-
gansisations démocrat ique stt .

Malgré, cette clarté, les forces de gauche ne parviendront
à aucun moment à intègrer 1a bourgeoisie nationale dans Le processus
révoluÈionnaire. Dans la période t.ourmentée qu'était en train de vi-

(1) vMP n"24

puisque cetÈe constatation faisait partie "du bagû6[ théorique" du

mouvement révolutionnaire éthiopien. Le tout était de savoir com-

ment Ia fixer dans le camps de 1a révolution et comment sty prendre
pour gagner 1a "bataille pour 1a bourgeoisie nationale" engagée par
1es forces franchement con tre-révo lut ionnaire s . Metisone craignait
que cetÈe bataille était mal engagée, à cause notamment de 1a poli-
tique du régime "qui manque de clarté et de ce fait laisse Ia porte
grande ouverte aux manoeuvres des forces contre-révolutionnairestt. (1)
Stigmatisant cette politique le journal écrivait au printemps de
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vre le pays et dans Ie contexte dtun engrenage de ttméfiance mutuellet'

entre cette couche et les forces révolutionnaires, tout eeci était
plus faeile à dire qurà aPPliquer.

Le rendez-vous nanqué entre 1a bourgeoisie et la révolution,
dont 1a responsabilité revient essentiellement à 1a gauche éthiopien-

ne dans son ensemble, sera partiellement à 1'origine de la défaite de

la révolution.

Ne disposant draucune garantie quant à la sauvegarde de ses

intérêts, 1e secteur privé dans son ensemble se méfiera. Aucune dé-

c lara tion gouvern ementale , aucune mesure eoncrète ne viennent apaiser

les appréhensions de ces couches sociales. Au fur eÈ à mesure que

1'opposition " f éodo-bourgeo i se" gagne les vilIes, elle ntéprouvera au-

cun mal à entrainer dans la sédition ceux qui ont Ia haute main sur

Ie secteur privé de 1'économie du pays.

Pas suffisamment organisée pour mener son propre jeu entre
le féodalisme et la révolution et encore moins pour stopposer ouverte-
ment. au régime, la bourgeoisie stenferme dans une att.itude de haine,
qui est à la mesure de son impuissanee. El1e ne cherchera pas à ren-
verser elle-même 1e régime. EIIe veut Ie faire renverser par dtautres.
Car, entre les fondateurs d'union démocratique éthiopienne (1'U.D.E. )

donÈ les dirigeanÈs les plus en vue ne s'étaient pas distingués par

une attitude résolument anti-féodale du temps de 1'empire et le mouve-

ment révolutionnaire qui se proelame ttmariiste-Iéninisterr, elle ne

parviendra jamais à constituer un groupe démocratique qui prendrait
la uête d'une oppo s i tion §euaggoi se au régime militaire. Parmi 1es

groupes d'intel1ecteu1-s capable de remplir ce rô1e certains, comme le
Lij Michel Imeru, rejoindront les rangs du Dergue et essaieront de don-

ner une idéologie au mouvement. Dtautres, effrayés par Ia tournure
de plus en plus radicale et 1a violence du mouvementr préféreront 1'exil.
Drautres encore se tairont. L'opposition proprement bourgeoise était
non seulement faible, et inorganisée mais aussi orpheline de figure
de proue.
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Cette faiblesse 1'amènera à opposer une résistance dif-
fuse et sourde au gouvernement militaire. Du fait de la complicité
des anciens propriétaires terriens et des fonctionnaires locaux,

1'opposition du secteur privé est plus ouverte et audacieuse dans

les villes de province. Mais dans 1'ensemble elle sr exprime par le
soutien discret. à tout ce qui va dans le sens de 1a d éstabilisation
du régime, lraggravation de Ia crise économique et du mécontent.ement

des couches sociales censées soutenir la révolution. Elle tentera
dtexacerber les divisions au sein du Dergue, de guetter les possi-
bilités de putchs qu'e1le peut évent.uellement souÈenir sans vraiment

y prendre part de façon organisée ou encore moins de pouvoir prendre

une te1le iniuiative.

Les militaires qui ont fort à faire avec 1'opposition dé-
mocratique qui s t exprime avec force dans 1es vil1es étaient conscients

des dangers que représentait cette atLitude des "Kebertés" qui dis-
posaient encore de moyens financiers considérables pour intervenir
dans Ie jeu politique ên soutenant une partie dissidente de 1'armée,

en alimentant lragitation anti-Dergue dans les villes et même en jou-
ant une partie du Dergue contre une autre considérée comme plus radi-
cale).

Lrattaque contre 1es "KeberEés" devient parÈie intégrante
(au même titre que 1'agitation anti-féodale) du vocabulaire "révo-
luLionnairett. La propagande anti "Keberté" s'aceompagne de mesures

radicales sur Ie plan économique destinées à ôter à la bourgeoisie
les ressources que la révoLution avait encore laissé entre ses mains

et qu'elle utilisait pour déstabiliser les régime. En choisissant
la radicalisation et en poursuivant sur 1a voie de la nat.ionalisa-
tion-confiscation, 1e Dergue croyait faire dtune pierre deux coups.
Il cherchait à priver la bourgeoisie des moyens économiques pour sa

politique ant.i-Dergue. En même temps les militaires pensaient que

ces mesures seraienÈ de nature à couper Itherbe sous les pieds des
forces progressistes urbaines et à leur assurer une adhésion qui de-
venaient de moins en moins acquise.
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Ces considéraÈions seront à la base de la réforme urbaine
même si les résultats escomptés seront loin drêÈre obtenue.

Les forces progressistes ne seront pas à Ia hauteur pour
contrer cette politique de surenchère qui fait basculer les bourgeois
nationaux et une bonne partie de la peÈite bourgeoisie urbaine dans

1e camps de Ia con tre-révo Iut ion .

Le PRPE, désireux de faire feu de tout bois dans ses ef-
forts de mobilisation des couches urbaines en faveur de son PPG ne

pouvait pâs se permettre de se poser comme élément modérateur face
aux excès ttanti-capitalistestt du gouvernement militaire. Au con-
traire, lorsqutau terme dtun combat mouvementé et plein de rebondis-
sements Ie parti parvient à se hisser à la uêue de la CELU à la fin
nai L975, la direction de cette dernière fera passer des résolutions
qui demandera, entre autres, la poursuite des nationalisat.ions y com-

pris "des terres urbaines et des maisonstt afin, dit-elle, de ttmieux

combaÈtre les activités contre révo Iu t ionnaires des forces réaction-
nairestt.

Malgré ses dissertations théoriques sur la nécessité d'in-
tégrer la bourgeoisie nationale et la petite bourgeoisie dans Ie pro-
cessus révolutionnaire Meisone ne se distiguaiL pas pâr des prises
de positions concrètes et courageuses face à ces excès dont le ré-
sultat ne pouvait être qu'un renforcement dangereux du camp contre-
révolutionnaire. I1 est vrai qutà 1'époque, Le virage à droite qu'é-
tait en train d'opérer Ie Dergue et le combat contre la répression
qui stest abattu contre les forces démoeratiques nrinciÈaient pas
lrorganisation à disperser ses forces sur la défense dtune cause
qu'elle considéraient, à tort, comme marginale. Les couches qui, de
Èoute façon, étaient considérées comme t'force dr appointtt étaient
laissées à leur propre sort face à la potitique de fuite en avant du
régime. Ce sera une grande erreur qui coûtera très cher au mouvement
démocratique en cours.
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II. L'opposition de Gauche

Les ouvriers, les petiÈs fonctiorinaires, les enseignants
et toute une fraction de 1a petite bourgeoisie urbaine espéraient
beaucoup et tout de suite de Ia révolution. La proclamation du

"Socialisme éthiopien" et la réforme agraire étaient toutes les deux

censées augurer dtautres mesures radicales aptes à améliorer 1e sort
quotidien des couches populaires urbaines.

Mais au fil des semaines et des mois, rien ne venait ré-
pondre à leur espérance. Le blocage des salaires, les prélèvement5

obligatoires (un mois de salaire par an) imposés sur tous ceux qui
gagnaient plus de 250 Birr par mois en guise d"timpôts sécheresses",
Ia pénurie des denrées alimentaires, 1'augmentation des prix de con-
sommation de base, le rationnement de ltessence, le chômage croissant
etc, tout cela donnaiL ltimpression que la révolution ntaura pas

pour eux dreffets bénéfiques, du moins dans lrimmédiat.

en plus
climat
raison

Ces problèmes quotidiens de survie qui se posaient de plus
à des couches toujours plus nombreuses alourdissaien! 1e

politique à Addis Abeba. La tâche de tous ceux qui, pour une

ou

que plus
une autre, cherchaient à dést.abiliser Le Dergue ne sera

facile.
Le fer de lance de Ltopposition démocratique qui se déve-

loppait ét.ait sans conteste le PRPE. Le parti disposait drune empri-
se quasi hégémonique sur tout ce que les villes comptaient de forces
vives : les étudiants et les élèves bien str mais aussi les travail-
Leurs, les enseignants, les fonctionnaires, 1es employés... reconnais-
saient au parti le rôle dirigeant de lropposition.

Sur Ia lancée de février, toutes ces forces demandaient la
poursuite du processus révolutionnaire et 1a satisfaction des reven-
dicalions démocratiques et, notamment., la proclamation des libertés
publiques y compris le droit drorganiser librement les partis poli-
tiques. Du fait des tergiversations sur ces questions que touÈes les
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composantes de la gauche considéraient comme essentielles, du virage

à droite et de Ia répression qui stabattait sur 1es campagnes d'a-
bord et sur les forces de gauche dans les villes ensuite, le Dergue

était de plus en plus pergu comme 1'obstacle principal à la réalisa-
tion des objectifs de la révoluÈi.on.

La méfiance envers Ie Dergue srinstallait et srintensifiait.

Du côté de Merisone, 1'argument décisif qui avait fait bas-

culer La balance en faveur des tenants de la position du t'soutien

critique", 1a proclamation agrairer était battu en brêche par l'évo-
lution qui se faisait jour dans les campagnes. La répression dans

les villes amenait 1'organisation à une position qui n'était pas très
loin de considérer le Dergue comme ttltennemi principaltt du mouvement

révolutionnaire. La lecture des numéros de la VMP de cette époque

montre à 1'évidence que Me'isone et PRPE étaient tous les deux sur
la même ligne d'opposition virulente au régime militaire.

Mais le sectarisme du PRPE empêchera tout rapprochement en-
tre les deux composantes de Ia gauche. Dans ce contexte que le par-
ti considérait comme plus que ttfavorable", les actions qutil menait
s tarticulaient autour de troix axes principaux, même si dans la con-
fusion de 1'époque il était difficile d'en saisir la cohérence.

I1 y avait d'abord une politique de véritable prise d'as-
saut des directions des organisations de masse et notamment de celle
de 1a CELU et de lrassociation des enseignants. Pour y arriver, le
parti acceptait de se poser en force dt opposition ttcon 

s truc t ivett
vis-à-vis du régime et al1ait même jusqu'à prôner une certaine co11a-
boration avec ce dernier. Une attitude qui était pour la moins éton-
nante lorsqu'on sait, qu'à cette époque, DEMOCRACIA n'avait pas de

mots âssez durs pour stigmatiser 1a ttcollaborationtt enLre 1es t'inte1-

lectuels fascistesrr de Me'isone et ce même régime. CoLlaboration qui
soit dit en passant nrexisÈait que dans les esprits des dirigeants
du parti.

Décidé à jouer sur tous les tableaux, 1e PRPE cherchait en-
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suite à prendre la tête de 1'agitation estudiantine et, Par ce biais,
à compenser les positions "modérée"" qu'il adoptait à la tête d'or-
ganisations IégaIes. Ce faisant Ie parti cherchait à passer aux

yeux de Lous comme ttlEtt rnouvement révolutionnaire et seul héritier
de lâ tradition de combat et dropposition du mouvement étudiant éthio-
pien.

La politique du parti, à 1a poursuite de ces deux objectifs
était faite d'un dosage plus ou moins réussi de compromis avec le
Dergue et de mobilisation intense contre ce même Dergue. Côt'é orga-

nisations légales, dont le PRPE convoitait les directions, le parti
cherchait lrentente et le comPromis avec Ie régime. Mais en même

temps, i1 mobilisait tout ce qui Pouvait 1'être, et notanment les é-

tudiants, et publiait des articles extrêmement virulents contre ce

même régime.

Tout cela était somme toute juste et raisonnable. Mais i1
y avait aussi un troisième volet de la politique du parti qui sera

dangereux à la fois pour lui- même et pour Ia révolution. Alors que

Metisone siopposait de plus en plus au Dergue, condamnant ce dernier
avec plus ou moins Ia même virulence et avançait 1es mêmes revendi-
cations démocratiques, le parti srentêtait à faire abstracÈion de

ces réalités. Soucieux de garder son hégémonie et d'éviter tout pro-
cessus de "rééqui l ibragett au sein de la gauche, comme crétait le cas

à ltétranger, qui ne pouvait en tout état de cause se faire qurau

détriment du PRPE, ce dernier se lance dans une camPagne violenLe con-

tre Meisone. Les excès de cette campagne ttanti-intellectuels fascis-
tes" seront eux-mêmesà I'origine de La perte de vitesse du parti et
finiront justemenE par aecé1érer 1e processus de "rééquilibrage" au-

quel La campagne éÈait censée barrer la route...

LLl

1. 9rg-gppgsi!i9!-:eeEe!Ess!ive:
L'histoire mouvementée de 1a CELU (Confédération 0f Ethio-

pian Labour Union ) et accessoirement celle de 1'Union des Ensei-



gnants Ethiopien, est une illustration parfaiÈe non seulement de

titude pleine de modération et de compromis du parti envers le
me, mais aussi de son attitude sectaire vis-à-vis du Me'isone.

Irat-
régi-

Après 1'arrestation au mois de septembre L974, âes diri-
geants sÿndicaux trop compromis avec ltancien régime, 1e gouvernement

militaire cherche à prévenir Eoute "infiltration" des éléments indé-
sirables au sein de Ia direction de la centrale. I1 essaie d'y pla-
cer ses hommes à lui et y parviendra en faisant nommer, par des moy-

ens plus ou moins douteux, un certain Àlem Abdi comme secrétaire gé-

néra I .

La nouvelle direction ttjaunett abandonne les revendications
démocraÈiques avancées après Ia chute de 1'empereur eE se distingue
par son approbation des orientations politiques du gouvernement.

I1 est vrai que dans le contexte des retrouvailles qui marqua la fin
de t974 eÈ le début de 1'année 1975, cette tâche n'était pas particu-
lièrement difficle. Mais la direction ne parvient pas à suivre les
mouvements dthumeur de ltopposition de gauche. Au fur et à mesure

que le mécontentemenÈ contre le Dergue gagnait de plus en plus de

secteurs de la population, 1a direction se démasquera par son aligne-
ment trop affiché sur Ia politique du régime.

Cette situation était drautant plus intenable pour elle que

Ie PRPE, pas encore majoritaire au sein de la direction mais disposant
d'appuis solides dans 1es sections syndicales à travers Ie pays, cher-
chait à renverser Alem Abdi afin de le remplacer par Marcos Hagos,

un des responsables du parti à Addis Abeba. Plus grave encore pour
Alem, il était soupçonné par le parti d'appartenir à un groupuscule
animé par un certain Doct.eur Senav Lekké, futur fondaÈeur de Ia Li-
gue prolétarienne et bête noire du PRPE depuis 1a rupture au sein de

1'ESUNA (Ethiopian Students Union in North America) survenue en 1971.
(1)

(1) voir première partie page no
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Au nois dravril L975, Ie travail dr implantation dans les
usines et les sections syndicales ayant portés ses fruiÈs, et la
fronde anti-Dergue dans les villes aidant, le parti srestine en me-

sure de défier ouvertement l'équipe dirigeante de la centrale. Il
demande donc 1a convocation rapide dtune assemblée généraIe qu'Alem
refuse de convoquer arguant qutune te1le démarche ne serait pas con-
forme au statut de la CELU qui ne prévoyait un tel congrès que pour
le mois de septembre.

Le PRPE passe ouÈre et convoque lui-même, une assemblée
générale pour le 26 avril. Donnant Ia preuve, si besoin en était
de lrimplantation du parti, toutes les sections ou presque envoient
leurs délégués à ce congrès.

Des représentants des sect.ions dtAsmara, de Dire Dawa, de
Nazareth et des usines et établissements de la région dtAddis Abeba
se réunissent au secrétariat générale de la CELU et se proclament
"Assemblée Générale des travailleurs éthiopiens". ILs décident non
seulement la révocation pure et simple dtAlem et de ses amis mais
exigent en plus son arrestation immédiate "pour activités contraires
aux intérêts des travailleurs". Remis à la police, il sera aussitôt
relâché sur ordre du gouvernement. un comité directeur provisoire de
11 membres ayant à sa tête Marcos Hagos sera nommé par l,Assemblée.

Face à cette offensive d'une audace inaÈtendue et parfai-
tenent conscient du fait que ces mesures avaient été rendues possi-
bles par la grogne qui gagnait tous les travailleurs du pays, Le Der-
gue préfèrera négocier. Les représentants du nouveau comité et ceux
du gouvernement se rencontrent pour discuter. Ces derniers font va-
loir que lton ne pouvâit pas se permettre une "telle rupture, à Itap-
proche de "la fête des travailleurs" et demandent à ce que 1réquipe
d'Alem soit laissée à la direction jusqutà la célébrâtion du 1er mai.
"Après ce sera son affaire" dira un fonctionnaire. (1)
0n décidera donc de laisser les choses en 1'étaÈ.

(1) Démocracia vol. 2 no 2 page 29 guenbote 1967)
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Une fois passé le premier mai, le Dergue revient sur ses en-

gagements et sa promesse de "laisser faire" et décide de garder Alem

"jusqutà 1a convocation dtune assemblée statutaire prévue pour 1e

mois de sept.embre L975".

Le PRPE Passe outre et convoque une nouvelle fois une

Asemblée des travailleurs, et. destitue encore une fois Alem, et remet

en place, le 17 mairplus ou moins 1a même direction "provisoirett di-
rigée par le même Marcos Hagos.

Le Dergue réagit violemment et décide le lendemain la dis-
solution pure et simple de la CELU et la fermeture de son secrétariat.
Il dénonce la"paralysie" dans 1aquelle se trouve la centrale ttsuit'e

aux rivalités entreÛfactions petites bourgeoisestt. I1 promet Itou-
verture du secrétariat dès que ces "agissements petits bourgeois eÈ

conËre révo lu t ionnaire s auront cessés.r

C'est 1a levée de boucliers et ltunion sacrée contre cet
acte, "fasciste" selon le PRPE et "une intervention inadmissible dans

Ies affaires des travailleurs" comme le qualifiera la VMP. Le sen-

timent anti-Dergue chez 1es travailleurs est à son comble et oblige
le gouvernement à faire machine arrière. Après avoir insisté pen-

dant quelques jours, et sans convaincre personne, sur les asPects
ttpurement provisoires" de cette mesure, i1 entame encore une fois des

négociations secrètes avec la nouvelle direction.

Celle-ci promet de mettre de lteau dans ses ardeurs

anti-Dqrgue et affirme sa volonté de travailler avec de dernier en

échange de la réouverÈure de la centrale et de la reconnaissance de

la direction issue drune autre assemblée qui sera convoquée par ses

soins.

Pour la troisième fois en deux mois les dirigeants
syndicaux se réunissent en "assemblée générale des travailleurs éthio-
piens" et confirment 1es choix antérieurs st pIaçant un comité direc-
teur composé de 13 membres à la tête duquel se trouve toujours Marcos

Hagos.
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Un seul membre de Meisone Negussie Desta' parviendra

à se glisser au sein de cette direction entièrement dominée par le
PRPE. Comme promis, la CELU se range désormais du côté du Dergue.

ttDésormais, les travailleurs ont le devoir de mener

1e mouvement en cours à son terme en se bâttant côte à côte avec les
militaires. Maintenant notre maison nous a été rendue. Au nom des

travailleurs nous exprimons notre joie face aux mesures prises par

le gouvernement militaire provisoire pour écarter Ies réactionnaires
et nous rendre notre secrétariat". (1)

Curieusement cette éloge du régime militaire ne figu-
rerâ pas dans le texte de la résolution finale publiée à la fin des

travaux. IL sr agissaiE tout de même d'un texte Pour le moins prudent qui
tranchait non seulement avec la position dropposiÈion totale que

préconisait le parti, mais aussi nettement en retrait sur la réso-
Lution du congrès syndical de septembre \974 où les thèmes principaux
étaient le G.P.P., I'opposition à la campagne de Zemetcha et la de-

mande d'octroi immédiat des Iibertés dérnocratiques, le tout assorti
de menaces de grèves généraIessi 1e gouvernement ne répondait pas

favorablement aux demandes des tttravailLeurs drEthiopie".

La résolution contient bien-sûr des revendications
sectorielles : la promulgation d'une meilleure législation sociale
garantissant 1iemploi, la sécurité sociale et Ie droit des travail-
Leurs de storganiser librement. La réolution fait éta! de la déci-
sion de la CentrâIe de rompre tous les liens avec la A.F.L. - CIO

et la ICFETU accusée dtêtre f instrument de f impérialisme américain.
Le droit de grève est aussi demandé .

Au-delà de ces revendications sectoriellesrla résolu-
Èion demande 1a reconnaissance des libertés démocratiques aux masses

populaires et la possibrllLc pour les é1èves et les étudiants de for-
mer leurs associations. Si tout ceci ntavait rien de particulier vu

qu'iL s'agissait 1à de revendications avancées par tous 1es progres-

(1) Procès-verbaux de 1'4.S. du 1au 3 juin cité dans VMP no38
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sistes du pays, l-a résolution se distinguait par son souci de dépas-

ser 1e Dergue sur "sa gauchett en demandant des mesures radieales con-

tre 1a bourgeoisie et 1a petite bourgeoisie urbaine.

Un chapitre consacré aux ttquestions de nationalisation
des entreprisestt demandaiÈ la nationalisation des entreprises de

t.ransport, des firmes exPortaLrices de café et drharicots, des en-

treprises d'imprimeries, des fabriques de chaussures, des grands hô-

tels eÈ des écoles et hôpitaux sous le contrôle des missionnaires et
1r interdiction du syndicat des patrons.

Une autre recommandation que le Dergue, déjà en train
dtétudier des moyens appropriés pour ttcouper les vivres" à Ia bour-
geoisie, ne voyait pas du tout drun mauvais oeil : la CELU demandait

une réforme urbaine radicale : ttafin de mièux résister aux complots

con tre-révo lu t ionnaires des réactionnaires et âussi de permettre aux

travailleurs de faire face à 1'accroissement du coût de Ia vie",
1a résolution demandait "1a nationalisation des terres dans 1es cen-

tres urbains et des maisons qui sty trouvent et 1a réductions des loy-
erstt.

LtAssociat.ion des Enseignements Ethiopiens, elle aus-

si sous Iremprise du PRPE, adopte les mêmes positions prudentes vis-
à-vis des militaires. Le congrès annuel, tenu du 7 au 10 nai L975,

soutient le gouvernement et va même jusqu'à faire 1'éloge de ce der-
nier ttpour ce qui a été fait jusqut icitt Èout en avançant des reven-
dications précises portant sur les liberÈés démocratiques. Sans

appeller au démantèlement de la ZemeÈcha, e1le condamne 1es ttpres-

sionstt exercées sur les jeunes et demande "Ltarmement des masses po-

pulaires et des progressistes" afin que ces dernières puissent mieux

faire face à la con tre- révo lu tion armée.

On ne trouve
G. P. P. et encore
militaire.
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ciat.ion avance des propositions et des mesures que devrait prendre
le gouvernement. Parmi ces demandes, il y en a une qui ressemble
fort à "Provisional 0ffice for Mass Organisational Affaires" (le
P.O.M.0.4.) que le Dergue proposera en octobre 7975 eL auxquelles Ie
pârti stopposera.

Âfin le mieux "diffuser lridéologie révo 1u t ionnairerl
Les enseignants demandent La création "dans Ie plus bref dé1ai, dru-
ne institution où seront formés des cadres versés dans f idéologie
révolutionnaire , ces derniers peuvent être élus par les masses op-
primées et des organisations progressistes. rrEn attendant, nous de-
mandons à ce que des individus ayant des connaissances théoriques
approfondies soient désignés d'urgence pour al1er enseigner âux mas-

ses I t idéologie révo Iu È ionnaire" .

Une telle modération dans les prises de position qutaf-
fichaient les organisations légales sous le contrôle du parti n'était
cependant pas représen ta t ives de l'état dresprit dans le camp progres-
siste. ElIe ne durera pas non p1us.

A y regarder de plus près on sraperçoit en effet que

ces résoluÈions, pour modérées qu'el1es soient, ne donnaient pas car-
te blanche au régime. Tout au plus elles appelaient au dialogue.
E1les avangaient une série de revendications démocraÈiques tout en

prenant soin de les assortir de menaces plus ou moins voilées concer-
nant la suite des évènements, si le gouvernement ne faisait rien pour
répondre positivement à ces revendications.

"Si ces revendications fondamentales ne sont pas sa-
lisfaites rapidemenÈ, les travailburs prendronl les mesures qui
s'imposeront" dira la fin de la résolution de la CELU. Quant aux

enseignants, i1s demandenÈ aux responsables de 1'Association de

transmettre ttà qui de droitrr ces décisions, dten assurer Ie suivi
de faire un rapporÈ sur 1'état de l eur réalisation au congrès qui
tiendra le 3 hamlé 1967.

et
SE
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2. Tous con tre 1e-!crece

A partir du mois de mai, toutes les forces politiques ur-
baines, qu'elIes soient organisées ou non, sont de plus en plus opposées à

la politique du Dergue et à son entêtement à refuser toutes les re-
vendications démocraLiques.

Dans ces conditions, la modération des organisations léga-

1es sous le contrôle du parti deviendra de plus en plus à contre-cou-
rant. Déjà toutes 1es positions qutelles prenaient, étaient révisées

"à la hausse" par Democracia qui continuait la ligne dure. Les nu-

méros de Ia VMP sont tellement violents à 1'encontre du régime que

beaucoup, même parmi les membres de ltorganisation, commenceront à se

demander si Merisone était toujours sur une posiEion de ttsoutien cri-
tique". Comme le notera plus tard Halé Fida en parlant de cette pé-

riode "The temptations were strong for a change of policy towards

the Dergue". (1)

L'opposition au régime affichée par Democracia et la VMP

était relayée par les étudiants et les élèves qui montaient en pre-
mière ligne pour exiger, manifestations et grèves à I'appui, une

halte à la répression et la satisfaction <1es revendications démocra-

tiques avancées par Ia gauche dans son ensemble.

Déjà, lors de la fermeture du secrétariat de la CELU, ils
étaient les premiers à descendre dans la rue pour exiger la réouver-
ture de la "maison des travailleurstt, et pour dénoncer le Dergue

fasciste. Sur leur lancée, ils continueront. leur action pour appuy-

er une série de demandes dont le thème central était le droiu de cré-

I

(1) VltP no5o

3

Lr incapacité du régime à répondre positivement à cet ap-

pel au dialogue et encore moins à satisfaire les demandes d'octroi
de libertés démocratiques contenues dans ces résolutions, mettront

rapidement fin à eette expérience ttdt opposition constluctivet' ten-

Èée par le parti.



er des associations dans 1es lycées.

Face à l t inÈransigeance du gouvernement, les mois de mai et

de juin seront marqués par des grèves et agitations qui nravaient

rien à envier aux semaines et aux mois mouvementés qui avaient jalon-
né les années scolaires du temps de I'Empire.

Le 28 mai, 1e gouvernement réagit de façon à la fois sim-

pliste et maladroite. Mettant I'agitation de la jeunesse sur le
compte "d'enfants dranciens dignitaired'qui cherchaient à empêcher
ttles enfants des masses pçulaires de stinstruiret', il annonce une

série de mesures (et de menaces) dont le seul effet sera d'aliener
pour longtemps la jeunesse citadine sans en rien faire tonber 1'ef-
fer vescence.

Dans ce communiqué Ie gouvernement "ordonne" la reprise des

cours pour le 2 juin. Toutes les réunions sont interdites dans les

écoles où les é1èves sont mis en demeure de se présenter ttsans armes

à feu ni armes blanchestt. Dans une tentative un peu ridicule qui

cherchait à "discréditer" ceux qui se trouvaient à la tête du mouve-

menÈ, le communiqué interdit aux é1èves de venir à 1'éco1e "en état
d'ébriété" et de "trainer dans les cafés et débits de boissons en vil-
1ett.

Tout élèves qui ne respecEerait pas ces consignes ttne sera

plus admis dans aucune école de 1'Ethiopie socialisÈe'r. Ceux qui,
pendant 1es heures de cours, seront surpris ttdésoeuvré stt seron t arrê-
tés sur le champs par les forces de sécurité et amenés "pour un temps

indéterminé dans les camps de travail où ils apprendront "Ia discipi-
ne populaire de 1'Ethiopie socialiste".

Pour ceux qui seront surpris en train de commettre des
ttcrimes con tre-révolu t ionnairest' 1e gouvernement promet des châtiments
extrêmemenL sévères ttsans distinction aucune portant sur 1tâge ou

Ie sexe de ftindividu concernéstt. Comme au vieux bon temps de lrEm-
pire, 1a municipalité d'Àddis Abeba convoque le même jour les comités
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des parents d'éIèves à une réunion pour discuter "de la situation
dans les écoles et des problèmes du maintien de 1'ordre".

A ceLte véritable déclaration de guerre, les jeunes, sou-
t.enus par toutes Les forces démocratiques, répondent par un tract,
lui aussi exÈrêmement sévère à 1'égarddu gouvernement. militaire.
Ils défienÈ ce dernier en décrètant 1e boycott total des cours et en

organisant une série de manifestations dans Ies rues de la capitale.

Le 2 juin, au lieu de reprendre les chemins des écoles,
des dizaines de milliers de jeunes descendent. dans la rue pour ce
qui sera la plus imposante manifestation anti-gouvernementale depuis
lrinstauration de ce dernier. La répression sera aussi violente
qu'aveugle. Près de 5 000 manifestants sont arrêtés et. amenés par
camions entiers vers les postes de police, 1es casernes et des camps

de détention improvisés à Addis Abeba et, à Holeta.

men t
Peu r

que

1ui.

du

on

otr

La levée de boucliers face à cette répression et lrenÈêÈe-
Dergue à refuser tout dialogue est tel quren simplifiant un

peut. dire que le pays ét.ait revenu un an en arrière à l'épo-
le gouvernement de M. Endalkatchew faisait lrunamité contre

Pour Meisone la nature "secondairett des contradictions en-
tre le régime militaire et les nasses populaires qui justifiait jus-
tement la position de "soutien critique" était en passe drêtre dé-
mentie par le virage à droite du Dergue.

ttJusqutà une époque récente, la contradiction entre le gou-
vernement militaire et les peuples d'Ethiopie était une contradiction
secondaire. La proclamation du socialisme, la réforme agraire, 1a

nationalisation de quelques entreprises, la lutte menée contre le
féodalisme et lrimpérialisme qui. sont les ennemis principaux des peu-
ples d'Ethiopie, faisaienÈ que les points communs entre Ie gouverne-
ment et. le peuple étaient plus nombreux que ceux qui les séparaient.
Mais aujourdthui nous constatons que 1a campagne contre ces ennemis
a perdu de son éLan alors que la répression contre les masses popu-
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laires et ceux qui se battent à leurs côtés a pris de 1'ampleur.

Ceci fait que la contradiction entre le gouvernement et le peuple

est en passe de devenir une contradiction principale". (1)

La VMP ne se contentait pas de ces analyses sobres pour

dénoncer le Dergue. Dans une 'rleEtre ouverÈe aux progressistes au

sein du Dergue" el1e stigmatise ce qu'elle appelle "un régime asse-

xué" (ce qui n'est évidemment pas aimable pour un régime de mili-
taires) et la "poliÈique en zig-zag" qui a finalement fini par ran-
ger Le conseil rnilitaire dans le camp de la réaction. "Aujourd'hui
nous savons à quoi nous en tenir. Votre démarche est claire. 0n

sait qui sont vos amis et qui sont vcs ennemis. Vos ennemis prin-
cipaux sont les forces progressistes". (2)

Meisone, le PRPE et toutes les forces de gauche étaient
donc unanime à condamner 1'évolution qui se faisait jour eL la ré-
pression qui stabattait contre 1es étudiants, les Zematches et ltensem-
ble des forces démocratiques dans le pays.

Les divergences sur des questions de fond entre ces derniè-
res et le conseil militaire nrétaient pas moins évidentes. Leur
revendication des libertés démocratiques et leur opposition à f idée
dtun "grand parti socialiste", dont la création était annoncée comme

imminente par plusieurs responsables du conseil militaire, resteront
Ies faits marquanÈs de la scène politique à Addis Abeba pendant 1rété
197 5.

Le 17 juillet 7975, Ie chef de 1'Etat, Ie Général Tefferi
Benti annonce Ia création prochaine dtun ttgrand parti soci.aliste uni-
que qui regroupera toutes les forces progressistes du paystt.

Quelques jours plus tard Menguistu apporte quelques éclaircissements
sur 1a composition de ce parti qui aura pour seuls membres ttles pay-
sans et 1es ouvrierst'.

Face à cette poli tique gouvernemêntale les positions préco-

(1)
(2)

VMP NO

VMP NO

26 d,.t 24/o9/L967

spécia1e du t4/09/t967
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t'dd-

nisées par Meisone et le PRPE et au-delà dreux par 1'ensemble de la
gauche ne brillaient pas par leur cohérence démocratique. Tout le
monde étaienÈ contre cette idée de parti unique. La VMP et DEMOCRACIA

réclamaient la reconnaissance de 1a liberté d'organisation et la pos-
bilité pour toutes 1es forces rranti-féodales et anti-impérialistes"
de pouvoir s'organiser librement. (1)

Mais tout en acceptant la possibilité de lrexistence d'autres partis
politiques, toute la gauche du pays est encore et toujours sur la no-
tion de la dictature du parti de la classe ouvrière. Personne à 1'é-
poque appellait de ces voeux et clairement 1'avènement du multi-partis-
mes et encore moins se battait pour ce1a. La seule chose claire était
le refus du parti unique tel qu'il était proposé par le conseil mili-
taire et 1a revendication des libertés démocratiques y compris 1e

droit à s ' organiser librement.

La VMP consacrera plusieurs numéros à cette question en in-
sistant toujours sur quelques idées simples qui reflètaient les posi-
tions du PRPE et de 1'ensemble des forces progressistes :

1. Ie refus de toute idée de parti unique qui ne mènera qu'à la "dic-
' 

,r tat.ure d'une poignée d'individus et à celle de la bureaucratie et
' de la petite bourgeo i s iet'{d' au tres pays à parti unique "y compris

de ceux où il y a eu des révolutions populaires" a démontré que

lr instauration d'un te1 parti ouvre la voie à Ia corruption, à la
poursuite des intérêts égoîstes et au népotisme sans que nul-

(1) Les partisans du PRPE à l'étranger, regroupés au sein de Ia fédé-
raEion mondiale des étudiants éthiopiens constitueront une exce-
ption. ParLisans de f idée dtttun seul parti des travailleurstt
ils s'opposeront (mais sans succès) à une résoluÈion de lrUnion
des ÉtudianLs Ethiopiens en Europe revendicant cette liberté d'or-
ganisation à toutes les forces anti-féodales eÈ anti-impérialistes
du pays. Leur argumentation : 1. la tâche des forces progressis-
tes est de s t occuper de 1'organisation de la classe ouvrière.
2. Reconnaître ce droit à des forces autres que Ies travailleurs
serait ouvrir la voie à la création dtun parti fasciste.(voir résolution du XIVème congrès I'U.8.È. Tiglatchine Zena se-
pLembre 7974).
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1e part Ie peuple n'y ait trouvé son compte". (1)

2. La question clé du moment est celle des li.bertés démocratiques.
Une fois cetle liberté acquise le peuple aura la possibilité de

st organiser librenent. La classe ouvrière aura alors son propre
parti de classe. Drâutres forces progressistes st organiseront
aussi comme bon leur semble. 11 faut laisser toutes ces forces
[anti-féodales et anti-impérailistes" s t organiser non seulement

en partis politiques mais aussien toutes sortes d'organisations
(culturel1es, religieuse, professionnelles etc...). I1 faut que

les couches et secteurs divers de la population soient en mesure

de storganiser librement et séparemment ttpuisque Itouvrier, le
paysan, I'inlellectuel, 1'étudiant, le dignitaire religieux,
lrarLisan, ltenployé de banque, le Koulli (Ie porteur) ne peuvent

tous se rassembler au sein d'un seul parti pour défendre le même

intérêt de classe". (2)

3. La victoire de 1a révolution Passe par 1'organisation I'un front
anti-féodal et anti-impérialiste, regroupanE tous Les partis
progressistes et organisations de masse capables de mobiliser
lrensemble de la société. Elle ne peut être acquise que si le
parti de la classe ouvrière parvient à prendre la direction du

front uni.

Du classique tout cela pour peu qu'on se place dans Ia
perspective de la Révolution Nationale Démocratique telle qu'elle
était préconisée par 1'ensemble des forces de gauche depuis les années

60.

Ma Lheureu semen t , cette communauté de vue, tant en ce qui
concerne les revendications du moment. que les perspectives
d'avenir ne sera pas mise à profit par les forces progressistes pour

préconiser 1'uniEé d'action qui s'imposait.

(1)
(2)

VMP N

VMP N

29

29
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Forte de son emprise quasi hégémonique sur les secteurs
progressistes urbains eE poussé par un sectarisme incroyable, la
direction du PRPE refusait de voir les choses comme elles étaient.
E1le cherchait à maintenir cette empriseen prévenant toute amorce

de rééquilibrage au sein de la gauche qui ne pourrait se faire qu'à

son détriment.

Ntayant jamais reconnu Meisone en tant qutorganisation
Ia tactique utilisée pouratteindre ce but était de faire en sorte
que ttdes individus opportunistes" soient déclarés PERS0NNA NON GRATA

dans le camp progressiste. Les attaques personnelles et 1'étalage
du passé douteux de ces |tintellectuels venus dt Europett, dans les ca-
fés parisiens, berlinois, et de Californie constitueront un des volets
du combat politique et idéologique de la direction du PRPE. Mais

au-delà de cette sÈratégie qui visait la vie personnelle des

militants en vue de Meisone, il y aura d'autres méthodes, plus poli-
tiques cette fois mais qui n'auront pas, loin sren fauÈ, les résul-
tats escomptés.

Contre toute évidence la directiondu parti tentera dr abord

d'associer Meisone à toutes les actions répressives perpétrées par

le conseil militaire contre le camp progressiste. Alors que pendant

les mois de mai et juin t975 lt axe de combat de Meisone, tel qu'il
était exprimé par son journal la VMP, consistait à condamner sans

équivoque 1a répression contre les progressistes et notamment les étu-
diants et à demander dans Presque tous les numéros de I'époque 1'u-
nité d'action pour faire face aux agissement anti-démocratiques du

Dergue, DEMOCRACIA accusait "les intellecÈue1s fascistes dtétre à 1'o-
rigine du virage à droite du régime et de son refus, de rectifier son erreur.

Déjà au moment de la fermeture du secrétariat de la CELU,

alors même que Ia direction du parti était en négociation avec le
conseil militaire, DEMOCRÀCIA mettra f inLransigeance du régime sur
1e compte des "pseudo-progressistes qui lui prodiguent des conseils
et qui empêchent le gouvernement militaire de se rendre compte de
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ses erreurs et de Les rectifierr'. (1)

Le communique virulent du gouvernement contre ttles jeunes

réactionnaires" et que la VMP avait condamné avec violence, est lui
aussi présenté comme étant Ltoeuvre ttdes renégats du mouvement étu-
diant qui lui ont souflé ces pharases dures". (2)

La déformation dé1ibérée de la position de Meisone concer-
nant les tentatives du Dergue d'instaurer un parti unique sera aussi

flagrante que ridicule. Les préparat.if s en cours pour la création
d'un "grand parti socialiste" ssng présentés comte un complot par
t'les petits bourgeois fascistes tel que 1,'opportuniste Hailé Fida,

lragent de la C.I.À. Senaye Likké, son ani le traitre Testaye lades-
se, Andargatchew Assegid, Negede Gobezie, Desalegine Rahmeta et Zene-

beowork Tadesse...t'. (3)

L'ardeur et Ia demesure dont faisait Preuve la direction
du parti dans la poursuite de cette stratégie aura 1'effet contrai-
re de celui qu'elle escomptait. Elles finiront par accélèrer le
processus de rééquilibrage au sein de la gauche éthiopienne, au Pro-
fit de Meisone.

3. Un rééssil iqEece-eeeéIété

Les relaEions entre Meisone et PRPE qui de toute façon

nravaient jamais été au beau fixe se détérioreront rapidement à par-

tir des mois de mai et juin 1975. Depuis février 1974 jusqu'à la
fin de cette même année les divergences s I exprimaient surtout à

1i étranger oir la section extérieure de Meisone était sur la question

du gouvernement provi so ire popu laire notaoment, en ruPture avec la
direction à 1r intérieur. Au pays même, chaque organisation avançait
de son côté même si les mots drordre tactique, les revendications

(1)
(2)
(3)

DEMOCRACIA vol. 2 No

DEMOCRACIA

DEMOCRACIA vo1. 2 No

guenbote 11 7967
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démocratiques étaienÈ exactement les mêmes.

La direction du parti ne voyait pas pourquoi elle se lan-
cerait dans une attaque contre les dirigeants de Meisone. Ceci d'au-
tant plus que face à L'ascension fulgurante du PRPE, plus audacieux

et entreprenant dans ses efforts de recrutement, Meisone ne représen-
tait qutune force négligeable. Les relations étaient donc cordiales.

Ltabandon du moÈ dt ordre du gouvernement provisoire popu-

laire et 1'adoption de la position de "soutien critique" qui stac-
compagnèrent drun remaniement au sein de Ia direcÈion de Meisone en

ï

J
rfsf'

février-mars 197

PRPE.

5f,a11ait de paire avec un changement d'attitude du

C'est à cette époque que commencèrent les discussions se-
crètes entre représentants des directions des deux organisations.
Les premières rencontres eurent lieu entre Hailé Fida et Adargatchew

Assegid pour Meisone et Dr. Tefaye Dehe"s:ie el Kiflu Tadesse repré-
sentant La direct.ion du PRPE. El1es n'iront pas loin. Les discus-
sions buttèrent sur le choix drordre du jour. Testa.ye et Kiflu in-
sistaient pour que les discussions soient axées sur la question du

GouvernemenÈ Provisoire Populaire alors que 1es représentants de

Meisone cherchaient à éIargir le débat de façon à intégrer ceÈte ques-

tion dans le cadre plus large de 1'alignement des forces politiques
dans le pays et donc des discussions préalables sur 1'anlyse resPec-
tive des deux organisations concernant les tenants et aboutissants
du processus révolutionnaire en cours.

Au mois dravril Negede remplacera Adargatchew alors que du

côté du PRPE seul Tesfaye Debessai représentera le parti.

Rien ou presque ne sortira non plus de ces rencontres.
Les discussions furent ltoccasion du constat dtun accord sur les gran-
des lignes et les objectifs à long terme de la révolution en cours.
Fort de lremprise dont croyait disposer Ie parti sur I'ensemble des

forces progressistes à Addis Abeba, Tesfaye demandait 1'abandon

"de 1a nouvelle position opportuniste concernant 1e GPP et lrattitude
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vis-à-vis du gouvernement" comme condition préa1able à toute unité
d t action.

Les échanges de vues à coup d'argumenis déjà développés

au sein du mouvement étudiânt à 1'étranger n'ayant rien donné, HaiIe
et Negede proposèrent de maintenir les contacts et surtout de coo-

pérer dans certains domaines : impliquer les membres des deux orga-
nisations dans le débat en cours en distribuant notamnent la VMP

et DEMOCRACIA à 1i intérieur de chaque organisation; coopérer dans la
diffusion du Marxismel maintenir les contâcts afin de définir les
moyens qui permeÈtraient d'avancer ensemble 1es revendications démo-

cratiques communes et Pour dénoncer les tergiversations et 1es me-

sures an t i-démocrat iques du régime.

Aucune de ces propositions, acceptées pourtant par Tesfaye,

ne seront appliquées par le parti. Au mois de mai, Tesdaye Debes-

saie, parti pour prendre contact avec le commandement de ItArmée Po-

pulaire Révolutionnaire d'Ethiopie (installée dans le Tigrai) ne

regagnera plus son poste au Ministère de la Réforme Agraire à Addis

Abeba. Tout contact direct avec le parÈi sera ainsi perdu.

Alors que Meisone continuera à encourager ses membres à li-
re DEM0CRACIA, la Lecture de la VMP par les membres du PRPE sera con-

sidérée comme "acitivté anti-parti" et activement découragée. Quant

à Ia coopération dans le domaine de la diffusion de la littérature
révolulionnaire, Meisone révèlera de son stock de la "librairie pro-
gressiste" tenue par Hail Fida quelques centaines de livres et de

brochures pour être vendus à lrlnternational Book Store, tenu par le
PRPE. Cette fourniture faite à crédit dont le montant était estimé

à 3 O00 Birr ne sera jamais payée...

Lr échec de ces contacts finira par éloigner les deux orga-
nisations 1'une de Lrautre. La nécessité d'un large débat démocrati-
que s'imposait de toute évidence. Mais le PRPE s'acharnait à 1'évi-
ter. Lrexpérience à Lrétranger où les rapports de forces entre les
deux organisations étaient plus ou moins équilibrés justement du
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fait de 1'existence d'un tel débat avait fini par convaincre le par-
ti quril nraurait rien à y gagner. Pour ces mênes raisons, beaucoup

de membres de Meisone plaidaient en faveur du lancement d'un te1 dé-

bat entre ttles deux lignestt. Mais la direction de Meisone, impression-
née par 1râpreté de la polémique et les divisions à 1réLranger refu-
sait une te1le démarche. Il faudra donc attendre 1'automne !975,
pour entamer officiellement la politique de dénonciations de 1a li-
gne "aventurisÈe et objectivement réactionnairett préconisée par le
parti .

En attendant, c'éÈai.t paradoxalement 1a virulence des atta-
ques du parti contre les miliuants en vue de Meisone, plus que la
diffusion de la VMP qui soulevait la curiosité de beaucoup de gens et
les amenait à se poser des questions sur Ia politique prônée par ceux

que 1e parti appellait une "poignée de petits bourgeois socio-fascis-
tes".

ô- -- aLe'débat'qui s'était instauré ainsi au sein de

drintellecLuels à Addis Àbeba même et dans les camps des

province était à la fois discret et à sens unique.

CtétaiE un débat discret parce que 1'organe officiel de

Meisone, étaiL exclusivement utilisé à 1a dénonciation de la politi-
que anÈi-démocratique du régime et à avancer des revendications qui
étaienÈ communes à toutes les forces progressistes. I1 nty avait au-
cune attaque contre la ligne du parti et encore moins contre 1es in-
dividus. Il n'y avait pas non plus de réponses aux attaques person-
ne11es, aux déformations systématiques de 1a position prônée par
Meisone.

En énonçant clairement eÈ simplemenL ses positions Meisone
avait opté pour une tacËique qui faisait confiance à I'intelligence
des lecEeurs de la VMP. Mais en même temps, 1'organisation proeè-
daiÈ à la diffusion sysÈèmaÈique des publications de 1'Union des Etu-
diants Elhiopiens en Europe (UEEE) qui défendaient justement les po-
sitions de Meisone sur toutes les grandes questions de la révolution

petits cerc le s
Zematch en
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en dénoncant parfois avec virulence la ligne du PRPE et des parti-
sans regroupés autour de 1a Fédération Mondiale des Etudiants Ethio-
piens (FMEE) 1aque11e était systèmatiquement qualifiée de "Mouvement

de jeunesse du Prince Asfawosen eE du Ras Menguesha Seyoumtt.

C'était aussi un débat "à sens unique". Les publications
de 1'UEEE, reproduites à Addis Abeba même étaient diffusées à des

milliers d'exemplaires chez les jeunes, aux intellectuels, aux mili-
tants ouvriers etc... Mais le PRPE n'y répondait pas. I1 continu-
ait à nier jusqu'à I'existence de divergences politiques entre grou-

pes politiques et continuait à privilégier 1es attaques personnelles.

I1 faut noter que cette négation de Meisone en tant qu'or-
ganisation politique sera un constat de lrattitude de la direction
du parti qui ne parlera que de eanda (1) regroupés autour de celui
qui était présenté comme le plus rusé drentre eux: Hailé Fida. 0n

les appelera aussi des Fidistes (2), terme qui deviendra "f injure"
tarte à la crème des années 1975-L976 utilisée à 1'encontre de tous
ceux qui se posaient des questions sur la ligne du parti.

Qu'i1s soient d'accord ou non avec les positions que pré-
conisait ttlrauLre lignett, beaucoup de jeunes et dtintelleetuels, au

départ sympathisant voire membres du PRPE, étaient sérieusement in-
disposés par cette série de maladresses commises par la direction du

PRPE. LtattiLude de cette dernière commence par éveiller les soup-

çons. La rage de lire, de savoir, de comparer et de prendre parti
se développait de façon souÈenue.

Nom donné aux collaborateurs pendant 1'occupation italienne
Pas de "Hai1ésienstt ou des ttHaisasisLestt comme ltaurait suggéré

Le système d'état civil en vigueur en Ethiopie qui veut que les
gens soient appeléspar ce qui peut paraître un prénom d'Europe
mais qui en réa1ité leur sert de nom. Ce choix n'était évdem-

ment pas fortuit. C'était un clin d'oeil aux éléments chauvins
qui cherehaient à expliquer 1'engagement sans faille de Meisone

aux côtés des paysans (notamment ceux du Sud) par I'origine
"oromo" de ltorganisation.

(1)
(2)
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La réaction du parti face à ces développement était comme

d,habitude, di spropro t. ionnée et maladroite. Le terrorisme qui n'était
encore qurau stade ttintellectueltt se traduisait par lt interdiction
de toute lecture de matériel provenant des "fidistes" y compris cel-
Ie des livres marxistes, forcément révionnistes, vendus par Ia 1i-
brairie d'Hailé Fida.

Vu 1a rage de lire qui s'emparait de Ia jeunesse et drune

bonne fraction de la peLite bourgeoisie urbaine cette interdiction
était pour le moins à contre courant. La campagne tran t i- 1ec turett ne

suffisait donc pas à stopper ce travail de conscientisation que le
parti considérait, à juste titre, comme un travail de sape de ses po-

sitions. La direction passa donc à 1'emploi de grands moyens' Des

manifestaÈions violentes sont organisées devant la librairie "ré-
vionnistett aux cris de ttFida à morttt. A Illubabor, on fait carrément

I'autodafé de livres. 11 ne s'agissait pas d'une action d'élèrnents

incontrôlés. Le parti en assumait 1a responsabilité dans 1'organe

officiel du PRPE à L'étranger Abyot Par exemple.

"De nombreux étudiants et autres militants opposés à Hailé
Fida ont manifesté leur indignation prenant d'assaut La librairie.
Par ailleurs, des paysans et des jeunes Zematche à Illubabor ont mis

le feu à la librairie de Haile Fida qui s'y trouvait".(1)

Tous ces excès, à comnencer par 1e mythe Hailé Fida que

le parti créait de toute pièce, allaient désservir la cause du PRPE.

A force de ne parler que de 1ui le parEi finira par soule-
ver beaucoup de curiosité autour de 1a personne de Hailé Fida.
L'oeuvre de dénigrement systèmatique était elle que f image que 1'on
se faisait de cet homme discret, voire effacé, qui n'avait jamais
apparu en public à Addis Abeba, était celle drune épouvante, du dia-
ble en personne, dtun opportuniste rusé, dtun ambitieux sans foi ni
loi.

(1) Abyot. feblmarch 1976
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La prernière rencontre avec Hailé constituait pour tous

ceux qui I'approchaient, 1e premier choc. Rien de ce que lron imagi-

nait. L'image qui se dégageait était au contraire ce1le d'un intel-
lectuel posé, honnête et sâns passion. Rien dtun tribun ou drun agi-
tateur agité. I1 se révèlait à tous comme une personnalité hors du

commun, désintéressé, désarmanË par sa sincérité et son humilité'
Dans l,esprit <ie l-'interlocuteur, sûr de ses clichés "anti-fidistes",
c'était au moins le doute qui s'installait. L'hypothèque de 1t"é-
pouvante Hailé" était 6I Èout cas très vite levée. Le reste était. af-
faire de discussiors de débats d'idées et de haut niveau.

Par le biais de ce débat qui prenait corps entre partisans
de ce qu'à 1'époque on appellait "Sef ir{rr (Ia VMP) et "Demo" (pour

Democracia), les premiers à rejoindre les rangs de Meisone sont des

jeunes et intellectuels déjà profondement impliqués dans 1e processus

en cours et qui étaient souvent membres du parti lui-même'

En effet, si ce débat encore timide, n'inciLait personne

dans les rangs de Meisone à passer ttde ltautre côtétt, on ne pouvait

pas en dire autant en ce qui concerne le PRPE, qui, lui devait faire
face à des problèmes de désertions. Beaucoup de membres du parti,
et non les moindres, te1 que Guebre Egziabhere Hagos, Berhane Tek-

lemariame, Demeke Hareguwoyne, Shimelis OIana, Denbi Dissasa etc" '
aujourdthui tous assasinés, exécutés ou morts sous la torture, étaient
parmi les premiers jeunes à quitter Ie parti pour rejoindre Meisone.

Ayant eu des responsabilités dans le parti, ces jeunes ne

viendront pas tout seu1s. Ils entralneront derrière eux quelques

dizaines de leurs camarades eÈ jusqurà leurs disparitions violentes,
joueront le rô1e de premier plan au sein de Meisone. Guebre Egzi-a-

bhere sera parmi les fondateurs du mouvement de jeunesse de Meisone
ttle mouvement de la jeunesse révolutionnaire dt Ethiopiett et son pre-

mier président. Shimelis responsable du POMOA pour 1a régi.on de Kef-

fa et ensuite à l.iollegna, sa région natale. Demeke, sera vice-prési-
dent du POMOA à Kaffa, région dont i1 était responsable pour le com-

pte du PRPE.

)
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La dissidence de ces tttransfugestt, 
QUê beaucoup de membres

du parti considéraient comme des militants exemplaires, posera dès

Ie début, des problèmes délicats à la direction du parti.

Le cas de Guebre Egziabhere Hagos est à cet égard signifi-
catif. Orphelin de paysans pauvres, enfant rescapé de la famine dans

Ie Tigrai en 1959, il avait grandi à Addis Àbeba oir il avait été re-
cueilli par une famille (adopté par une famille). Militant intègre
et sérieux, beaueoup trop pour son âge, diront des jeunes et moins

jeunes qui avait travaillé avec Iui, respecté par Èous, il était déçu

par 1'attitude de 1a direction du parti.

Le parti ressentira longtemps 1es effets de cette "trahison".
Lorsque la di,rection dre ssera pendant lt été t976, une liste noire de

101 rrFidistes" à abatÈre, le nom de Guebre Egziabhere aura droit à

la première p1ace, loin de celui de Hailé Fida lui-même qui, lui n'é-
tait même pas parmi les dix premiers. Guebré sera abattu dans une

rue d'Addis Abeba au moins d'octobre 1976, deux semaines à peine a-

près le début de la campagne de terreur décl,enchée par le PRPE. I1
était à peine âgé de 20 ans.

Dans ce contingent de militants qui viennent grossir les
rangs de Meisone, ces Èransfuges du parti ntétaient pas les seuls. 11

y avaient aussi ceux quton pourrait appelé des ttmalgré noustt. I1 sta-
git de centaines de jeunes, d'intellectuels, de Zematche, de militai-
res et de fonctionnaires et dt ouvriers qui, sans être membres de

Meisone, se voyaient attaqués par Ie parti coqme ttf idistestt. Ceci

pour avoir osé poser des questions sur r" :t[niÊtJÉL. de la politique
du PRPE ou simplement parce qu'ils avaient été.?f,-frain de lire la
VMPou 1es publications de 1'UEE.

SouÈenant à fond toutes les proclamations révo1u t ionnaire s

du gouvernement, opposés aux mesures anti-démocratiques, à la répres-
sion et aux tergiversations de ce dernier, confusément hosÈiles à

la politique peu réaliste du parti... ces éIèments découvriront rrlrau-

tre ligne" comme une révélation. Membres de Meisone avant la lettre,
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ils rejoindront 1'organisation par centaines.

Pour le PRPE ce fuE lramorce drune perte de vitesse, qui
s'accélérera avec Le débat public, entamé au printemps de 1976.

Mais ce ne sera pas la fin du parti. Il continuera à représent.er
1a force dtopposition la plus importante et la plus organisée dans

les centres urbains. Ceci drautant plus que la proclamation du 26

juillet 1975 sur la nationalisation des terres urbaines et des mai-
sons le rapport viendra jeter la bourgeoisie et une bonne fraction de

la petite bourgeoisie urbaine dans 1e cap de la con tre-révo lut ion et
lui incitera à prodiguer sympathie et soutien à la ligne d'opposition
intransigente affichée par le PRPE.

4. Le-ergsle mation urbaine : un radicalisme é99iy99-u9

Le 26 juillet 1
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création est prévue par la loi. Ces dernières perçolvenÈ les loyers
dont le montant mensuel est inférieur à 100 birr alors qurun organis-
me gouvernemental ttl'agence pour 1r administration des maisôns louéest'
s'occupe de la collecte des tranches supérieures à 100 birr.

La,.rigueur de 1a Loi qui affecte tous les propriétaires,
quelque soit lrimportance du loyer qu'ils perçoivent, est adoucie
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4. !g-proclamation urbaine : un radicalisme é9-u1Y99_u9

Le 26 juilleL t975, faisant suite à une camPagne aussi vio-
lente que démagogique et primaire contre 1es "Kebertes" (1es bourgeois)
et tous les ttnantis" qui vivent dans les "vi1las luxueuses alors que

les enfants du peuple sont obligés de dormir à la belle étoile", le
Dergue rend publique la proclamation portant nationalisation des ter-
res urbains et des maisons de rapport.

Cette proclamtion préparée par une commission présidée par

un militaire et installée au Ministère de 1'Intérieur, abolit la pro-
priété individuelle des terres urbaines et interdiÈ à toute personne

ou famille d'être propriétaire de plus d'une maison d'habitation.
Tous les baux entre locataires et propriétaires sont abolis et les loy-
ers en vigueur à la date de 1a prochm ation sont transférés au gouver-

nement ou aux Sociétés Coopératives des Résidents Urbains donL la cré-
ation est prévue par 1a loi. Ces dernières perçoivent 1es loyers
dont 1e montant mensuel est inférieur à 100 birr alors qu'un organis-
me gouvernemental ttltAgence pour ltAdministration des maisons louéestt

s'occupe de la collecte des tranches supérieures à 100 birr.

La rigueur de la loi qui affecte tous les propriétaires,
quelque soit f importance du loyer qu'iIs pergoivent, est adoucie
par une provision qui permet à une personne ou famille qui ntavaient
comme ressources que les revenus provenant des loyers de bénéficier
d'une aide financière qui, dans les cas 1es plus favorables, ne dépas-

sera pas les 250 birr par mois.

Les loyers inférieurs à 300 birr sont réduits de 15 à 5O7.,

1es plus fortes réductions touchant ceux qui sont 1es plus bas.

Comme dans tous 1es secteurs de 1téconomie prérévo lut ionnai -
re, les inégalités dans celui de la propriété urbaine étaient crian-
tes. Les données statistiques pour la ville drAddis Abeba fournies
par le Ministère du Logement et du développement urbain sont à cet é-
gard éloquentes. Dix membres de la famille royale, dix "land lord',
douze hommes draffaires et vingt églises disposaient de 4195 620 n2
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de terres urbaine soit le cirquième de la superficie totale de la ca-
pitale.

À lrautre bout de I'échelle, 9O7. des résidents de la ville
gagnaien! moins de 100 birr par mois et payaient parfois jusqurà 30%

de ce salaire en 1oyer.

La réduction de 507. de tous 1es loyers inférieurs à 50 birr
par mois était donc destinée à satisfaire f immense majorité des

résidents urbains et notanment les couches 1es plus défavorisées dans

les villes. Des milliers de foyers ouvriers bénéficieront donc pour

la première fois et de façon substantielle du mouvement révolutionnai-
re en cours.

Mais 1e soutient des plus démunis s'accompagnera d'un mécon-

tentement profond de toute une couche depropriétaires dont certaines
composant.es étaient aussi si non plus misérables que leurs locataires.

En effet, à force d'axer sa propagande sur les trentaines
de gros propriétaires qui partageaient 1e cinquième des terres urbai-
nes à Àddis Abéba, 1e régime faisait abstraction des milliers de pe-

tits propriétaires qui partageaient les quatre cinquième des terres
et des maisons dans 1es centres urbains. La proclamtion était trop
radicale pour tenir compte des intérêts des peLits propriétaires
(des petits et moyens) : beaucoup de petits commerçants, de fonction-
naires, de retraités disposaient de revenus supplémentaires provenant
de la locat.ion de maisons. Drautres petits propriétaires vivaient
dans de véritables taudis pour pouvoir retirer des revenus des petites
maisons construites au Lerme dtune vie dtéconomie et de privation.
Drautres encore, incapables de joinCre les deux bouts, dressaient des

murs de fortune pour louer la moitié de leur chambre à des "debales"
( co-habi tan Es ) .

La proclamation urbaine, en rangeant un peu sommairement

tous 1es propriétaires sans exception dans 1e camp des exploit.eurs.
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et tous les locataires dans celui des exploités pêchait par trop de

simplisme et surLout par un radicalisme effréné qui jettait des mil-
liers de familles de la petite bourgeoisie et même des couches modes-

tes dans les bras de la contre révolution.

Ces anomalies étaient trop criantes pour ne pas être remar-
quées par les forces progressistes. Mais encore une fois, personne

dans ce camp ne semblait vouloir apparaî tre comrne une force moins ra-
dicale que le Dergue, de plus en plus accusé d'abandonner la voie
révolutionnaire et de virer à droite.

Les organisations de masses sous ltemprise du PRPE et no-
tamment la CELU qui cmme on lravait déjà signalé, avait demandé dans

la résolution du mois de mai, "la nationalisation des terres urbaines,
de maisons qui sty trouvent et la réduction des loyerstt ne pouvait
pas condamné cette proc lamation.

Meisone qui s'était élevé tout au long de 1'année contre
des mesures "qui puissent jetter la bourgeoisie et la pet.ite bourgeoi-
sie dans le camp du féodalisme et de I'impérialisme" et qui demandait.

le respect "des droits économiques et politiques" de la bourgeoisie
nationale et de la petite bourgeoisie, ne saisit pas cette occasion
pour réaffirmer son adhésion aux préceptes de 1a "révolution nationa-
le démocratique" et prendre position en faveur des couches populaires
lésées par cette proclamation.

Quelques mois plus tard, lors des discusions en vue de 1a

création de POMOÀ, et même après la mise sur pied du bureau, les res-
ponsables de ltorganisation soulèveront avec Menguistu, Atenafu et
Alemayehu 1a question drun évenLueI amendement de 1a proclamaÈion

"en vue de tenir compte des intérêts des couches populaires lésées par
ces mesures trop radicales". Les dirigeants du Dergue, conscients
d'avoir réaliser un coup politique qui avait privé lropposition bour-
geoise des moyens de sa politique de saboLage de la révolution, se

montreront intransigeants sur cette question dtamendement. Meisone
reviendra à la charge lors de la publication de son programme politi-
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que mais ce sera, il faut bien le dire, sans conviction. Alors que

dans la section consacrée à la réforme agraire, 1'organisation se dit
prête à combattre pour "la réalisation intégra1e de la proclamation

du 4 mars", elle affirme la nécessiÈé de revoir la proclamation ur-
baines "le dêcret du 26 juilleE portant nationalisation des terres
urbaines et des maisons supp lémen t.aires sera amélioré de façon à ser-
vir les intérêts de 1a classe ouvrière et des masses laborieusett.

Personne ou presque ne remarquera cette prise de posiËion

de Meisone. EL pour cause. Lr organisation ntélaborera plus avant

dans aucun autre texte uItérieur ce qutelle entendait par 1e terme

"amé1ioration", au fil des mois elle fera comme si cette pro-

clamation faisait partie des "grands acquis" de 1a révolution.

En tout. cas pour le moment une chose é tait sûre. Si les

"Kebertes" et même des milliers de gens de condition modestes, lésés

par cette réforme, étaient définitivement jetés dans le camp de 1'op-
position anti-Dergue, 1e soutien que ce dernier attendait des bénéfi-
ciaires de cette même réforme et des forces démocratiques du pays

ntétait pas, loin sten faut, au rendez-vous. Ni Démocracia ni la Voix

des masses ne voyaient la nécessité de publier des numéros spéciaux
pour saluer cette mesure comme ils Itavaient fait lors de la proclama-

tion agraire. La manifestation de t'soutient' organisée Ie lendemain

était. à coup sûr aussi imposante que celle du 5 mars. Mais elle était,
crest Ie moins que lton puisse dire, extrêmement équivoque.

Elle n'avait rien de la spontanéité et encore moins de I'en-
thouiasme qui avait marqué la manifestation de mars. I1 y avait bien
sûr quelques pancartes de soutien à la réforme urbaine, exprimant la
satisfaction des travailleurs. C'était la moindre des choses puisque

cette mesure était en conformité avec les résolutions de la CELU et
surtout parce que ces centaines de milliers de locaÈaires à travers 1e

pays voyaient leurs loyers réduits de moitié.

Mais dtautres pancartes, beaucoup plus nombreuses, dominaient
cette manifestation et lui donnaient du même coup le caractère dtune
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démonstraËion de force des groupes anti-gouvernementaux. Certains
slogans condamnaient Ie Dergue pour ses tergiversations concernant
dtautres mesures de nationalisation et notamment celles fles enÈrepri-
ses de transport. D'autres stigmatisaient le refus de Dergue de pro-
clamer les libertés démocratiques et affirmaient I'imposssibilités de

réaliser le socialisme sans "Ia participation du peuple". Pour finir,
les slogans demandant ltinstauration immédiatett dtun gouvernement
provisoir populaire "dominaient de bouÈ en bout cette manifestation
de ttsouÈien" au gouvernement.

Lramertume ressentie chez les militaires était telle que le
lendemain, le 28 juillet, une réunion spéciale du Dergue était convo-
quée dturgence pour examiner les causes de cet échec et pour envisager
des rnesures à prendre. Cette réunion sera marquée par un incident
qui montrera non seulement le degré de frustration et de désarroi qui
s'était emparé des membres du Dergue, mais aussi celui de 1a méconnais-
sance de la majorité du conseil quant à lralignement des forces poli-
tiques dans le carp de 1a gauche civile.

Le constat d'échec, la nécessité de mettre fin à cette agi-
tation et ce1le de mesures exemplaires et énergiques pour y parvenir,
amènera quelques membres à ttdemander des têtestt. Dans une ambiance

surchauffée les noms de ceux qui étaient supposés être à lravant garde

de cette agitation an t i -gouvernemen ta 1e et pour 1a création immédiate
drun GPP commençaient à être avancés. 0n retiendra ceux de deux

"intellectuels extrêmistes venus dtEurope" : Hailé Fida et Negede GEIE.

Pour ceux qui suivaient, même de très loin, le débat au sein
de Ia gauche civile, cela sentait évidement 1a provocation. Àlors que

1es partisans de ttmesures énergiquestt demandaient lrarrestation et
ltexécution de ces deux ttTesfentaristr en invoquant ltexemple de Mao-

Tse-Toung qui avait "réussi sa révolution en se débarassant des intel-
lectuels extrêmistes, dtautres (Demessie Deressa, Berhanou Baye,

Alemayehu Hailé, Teka Tulu et.c tenEeront désespéremment à amener lias-
semblée à plus de raison. Lrintervention de Menguistu, qui nravait
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jamais eu de contacts avec les militants en question, mais qui suivait
quand même le débat, connaissaît les positions respectives des uns eE

des autres, et qui qualifiera ces propositions de ttfoliestt, sera dé-

cisive. I1 plaide contre cette mesure eL parviendra à faire échouer

cette manoeuvre dont les instigateurs, on Ie saura par Ia suite, étai-
ent les partisans du PRPE, même si la direction du parti en tant que

telle n'avait rien à voir dans cette affaire...

lr-L
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(1) Provisonal Office For Mass Organisational Affairs
(bureau provisoirepour les affaires d'organisation des masses)
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Pendant les mois qui suvirent la proclamation urbaine, plu-
sieurs facteurs viennent srajouter à f isolement dont souffrait le
Dergue, qui persuadèrent le PRPE à opter pour une polit.ique de con-
frontation. Se f iant, à des rumeurs persistantes qui faisaient état
de lrintention du régime drannoncer en septembre !975, la création
dtun t'grand parti progressistett, à ltoccasion du premier anniversai-
re de Ia révoluÈion. Le PRPE essaie de devancer les évènements en

annonçant lui-même, dès Ie mois dtaott 1975, sa propre existence, en

rendant public son programme politique.

Même assuré du contrôle des organisations de masse comme 1a

CELU et 1'association des enseignants et fort de son emprise sur la
jeunesse urbaine, 1e parti s'inquiètaiÈ de la percée réalisée par
Meisone et du rééquilibrage qui se faisait jour dans le camp progres-
siste. Lrascension de ce dernier était perçue comme d'autant plus
dangereuse qu'elle se faisait par Ie biais drune clarification qui
démontrait que, contrairement aux affirmatiorr du parti, Meisone nravaiÈ
rien d'une organisation alignée sur 1es positions du régime.

Dans ce contexte, Ie parti se devait de démontrer qu'il é-
tait Ia seule organisation à sropposer concrètement eÈ clairement au

gouvernement mi 1i ta ire.
Ce fut donc Ie débat drune période marquée, par ce

fauÈ bien appelLer, des "résolutions-ultimatumsrr, lancées par
ganisations contrôlées par le PRPE et de ripostes sous forme
sion accrue et drétat dturgence de la parÈ du gouvernement,
prise sur les villes était très sérieusement menacée.

qutil
1es

de

don t

or-
répres-

1 em-

Cette confrontation Dergue/PRPE que beaucoup de membres et
sympathisants de Meisone mettaient sur le compte d'une lutte pour le
pouvoir "entre deux factions petites bourgeoises" 3ettait le camp

progressiste dans la confusion la plus totale, propice à toutes les
aventures de ta droire. I1 était en tout "."'.i"i. 

que Les Pâ§àl*l!sa"
la gauche, le refus que Ie PRPE continuait à opposer aux appels de

Meisone à lrunité d'action et les difficultés sur 1a voie de la cons-
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titution drun "vas te
dernier appellait de

tuaLité.

front anti-féodal et
ses voeux, ouvraient

an ti- impér i al i s te"
La voie à une telle

que ce

éven-

Crest dans ces conditions que, pour la première fois depuis
1e début de la révolution, la direction de Meisone décide de sorÈir
de La réserve qutelle srétait imposée face aux attaques du PRPE et
d'engager le combat politique sur deux fronts : contre Ia ligne "ob-
jectivement con tre-révo lut ionnairett du parti et 1es agissements anti-
démocratiques du Dergue qui se conjuguent pour créer une situation
extrêmement dangereuse pour les acquis de 1a révolution.

Crest à ceÈte même époque qurun débat sr instaure au sein
de la direction de Meisone quant aux suites à donner à lrinitiative
du régime visant à créer un "bureau drorgansiation du peuple" avec la
participation d'intellectuels progressistês. Les mois dr octobre et
de novembre, assombris par 1'état de siège décrèté à Addis Abeba, se-

ront aussi ceux d'activités intenses faites de rencontres, d'échanges

de vues et de négociations entre membres du Dergue et intellectuels,
choisis à titre individuel , mais dont certains étaient connus Pour
leur appartenance à Meisone ou au PRPE. Ces pourparlers aboutiront,
en décembre t975, à la mise sur pied, encore officieuse, de ce quton

appellera pendant longtemps Ie "Politburo", dont lrexistence sera

consacrée par une proclamation au mois dravril 1976.

I. La spirale confron t alion/ repress].on

I îs

Lroffensive du PRPE commence avec Ie congrès de 1'Associa-
tion des enseignants. Tenu du 1au 10 septembre 7975, dans la ville
de Jimma, le congrès rompt avec la prudence et les positions nuancées

dont lrassociatbn faisait preuve lors de ses âssises du mois de mai.

Les résolulions sont cette fois-ci extrêmement hostiles au gouverne-

ment. militaire et demandent, ultimatum à 1a clé, f instauration immé-

diate drun Gouvernement Provisoire Populaire.

Les cérémonies du 12 septembre marquant 1e premier anniver-
saire de la révolution, que Ie PRPE avait appellé à boycotterr se ter-



minent dans 1réquivoque. Ignorant I'appel du parti, les travailleurs
sortiront en masse. Mais cett.e participation des travailleurs et
des citadins était tout sauf une manifestation de soutien au gouver-
nement militaire. Traduisant 1e mécontentement profond de 1a popula-
tion, ces manifestations éÈaient dominées par des mots dr ordre hosti-
les aux militaires et se distinguaienL surtout par leur rejet drun
socialisme "sans la participation du peuplett et par lromniprésence des
pancartes demandant lrinstauration immédiate dtun gouvernement provi-
soire populaire. Le PRPE qui choisit de ne retenir que 1'aspect an-
ti-Dergue de ces manifestion se trouve conforté dans ses thèses.

I1
pression sur
statutaire de

cherche donc à consolider ces gâins en accentuant 1a

le régime. Ltoccasion en esÈ fournie lors du congrès
la CELU prévu pour Ie 21 eE 24 septembre.

Mais alors même que les 183 délégués syndicaux venus de tou-
te lrEthiopie étaient en train de dé1ibérer dans une ambiance marquée

par une hostilité franche et massive contre le régime militaire, ce
dernier commence à prendre des mesures desÈinées à faire taire cette
opposition des organisations de masse. Le mercredi 22 septembre, des
militants de 1'association des enseignants, surpris au secrétariat du

syndicat en train de roniotyper le texte de la résolution de leur
congrès, sont arrêtés par 1es forces de sécurité. Le conmuniqué qui
annonce cet.te descente de police est sans nuance et sommaire trahisant
ainsi une certaine nervosité du régime :

"Une poignée d'enseignants oeuvrant à saper lrunité du pays

et perturber Ia paix, à semer la division au sein de la population
sur des bases tribales, à créer la discorde au sein des forces armée

eÈ opposés aux mesures gouvernemen ta 1es prises dans ltintérêt du peu-
ple... ont été arrêtés alors qurils s'apprêtaient à diffuser des é-
crits subversifs".

La CELU fai.t semblant dr ignorer cette répression et continue
ses travaux, comme si de rien nrétait. Constatant à juste tit.re que
la révolut.i.on était. dans une situation extrêmenent dangereuse et que

t'

i'rt
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Le seul moyen de sortir de I'impasse était de proclamer immédiatement
les libertés démocratiques, les congressistes rappellent que ces

revendications, déjà avancées à plusieurs reprises, nront pas encore
abouti. Face aux I'entêtements an t i-démocrat iques" du régime, ils
font savoir que cet appel sera le dernier puisque "si dtici un mois

une solution nrest pas trouvée à ce problème, nous affirmons que nous
prendrons les mesures qui srimposeronttt. La fin du document est plus
explicite et menaçante :

"Si une mesure répressive quelconque est entreprise contre
ceux qui ont organisé ce congrès ou les délègués qui y ont assisté, ou

si, comme cela a été Ie cas dans le passé, des mesures sont prises
pour fermer 1e secrétariat de la CELU, ou encore contre Les travail-
leurs qui distribuent Ie Èexte de cette résolution, nous faisons sa-
voir que nous déclencherons immédiatement 1a grève générale et que

nous ne reprendrons. le travail qutaprès avoir eu satisfaction sur
Les revendications votées par le congréstt.

Lr affrontement. ne tardera pas à venir. Le lendemain, le
25 septembre, les dirigeanÈs syndicaux à 1'EAL sont arrêtés sur leur
lieu de travail alors qu'ils étaienÈ justement en train de distribuer
aux employés Ie texte de cette résolution. ult.imatum. Les autres em-

ployés tentent d'empêcher les forces de 1'ordre de partir avec les
dirigeants. Dans l'échauffourée qui suit, les militaires ouvrent le
feu et 7 employés sont tués sur le coup. Une vingtaine sont blessés.

Encore une fois crest Le tollé général. Dans un communiqué
spécial intitulé "Ies mâssacres fascistes nrarrêteront pas 1a Lutte
des masses populaires ttMeisone dénonce cetttacte barbarett et, soute-
nant les revendicatôgÀs contenues dans la résolution de Ia CELU, de-
mande encore une fois à toutes les forces progressistes de surmonter
rrleue contradictions secondairestt et de faire face dans Ltunion à ces
trcomplots des forces réactionnares". ( 1)

Le PRPE lui, lance, comme prévu,trn ordre de grève générale.

(t) vmp nospécial 26 septembre t975

tÿ7



a

EIle ntest suivie que Par une infime minorité de travailleurs sauf

à 1'EAL ou les employés répondenÈ à cette appel en paralysant la com-

pagnie pendant quatre j ours .

La situation était suffisamment Èendue pour amener les
militaires à décrèter ltétat dturgence à Addis Abeba et dans ses ré-
gions. Les manifestations, la distribution des "écrits subversifs",
les grèves (même des grèves du zèle), Ia propagation de "nouvelles
fausse et alarmistes" sont interdites et les forces de sécurité ont

carte blanche pour arrêter ou même tirer à vue sur tout ceux dont lracte
"serait contraire à la révolution et à Itordre public'r.

En moins drune semaine, plus de 400 Personnes, y com-

pris 1tétat major de la CELU dont Ie secrétaire général Marcos HAGoS,

sont arrêtés. Pour alourdir encore plus Ie climat dans la capitale,
lrexplotion drune bombe, (Ie 2 ocÈobre) endommage sérieusement le cen-

tre des té lécommun ica tion s .

Plus nerveux que jamais, le gouvernement, qui se sent

assiègé, finit par déclarer la guerre à touÈ le monde. Le soir même

de cette explosionrun communiqué officiel vient affirmer que dêormais

la ttrévolution" va intensifier Ia lutte sans merci contre ceux qui

tentent de compromettre I'unité et 1r intégrité territoriale du pays,

les réactionnaires féodaux, les ps eudo-progres s i s tes et les gauchistes

etc... tous qualifiés d'ennemis du peuple et de Ia révolution'

Le tableau que dressent Meisone et le PRPE de La situa-
tion est identique. Même si les conclusions qu'ils en tirent sont

diamétralement opPosées.

La révolution est en danger. La resPonsabilité revient
avant tout au régine militaire dont 1a poliuique anti-démocratique et

"réactionnaire" est jugée très sévèrement par Democracia et Ia Voix

des masses. soulignant la responsabilité du régime dans le renforce-
ment des forces de droite, cette dernière écrit :

I 56



"Dans les régions du Sud, 1'élan révolutionnaire des masses
paysannes qui s'était fait jour après 1a proclamation agraire est en

train de se briser à cause de la politique du Dergue qui soutient
les forces de Ia réaction.

"Aux revendications portant sur 1es libertés démocratiques
et 1'armement des masses, 1e Dergue répond par la proclamation d'un
état dturgence fasciste, It emprisonnement, la torture et lrexécution
sommaire des paysanstt.

'Dans les vi1les, après le massacre perpétré à 1'EAL, la
proclamation de 1rétaÈ drurgence et 1'échec de la grève générale, 1es

travailLeurs se trouvent dans un océan de désespoir...tt.
rrl,a petite bourgeoisie, poussée par sa haine du régime anti-

démocrat.ique est en train de rejoindre 1e camp de la contre-révolution.
De nombreux frères et soeurs, dont le seul "crimett esL de se battre
pour Ie bien du peuple éthiopien, croupissent en prison'.'.

"Tout ceci montre à 1'évidence que Ie Dergue s'est aligné
sur des positions anti-démocratiques, anti-populaires et contre révo-
lutionnaires"...(1)

Democracia fait le même constat sur 1e virage à droite du
régime. Convaincu que ttles jours du fascisme sont désormais comptéstt
et que son renversement serait lroeuvre du seul PRPE, ce dernier re-
fus de répondre positivement aux offres de Meisone, qui depuis septem-
bre lance des appels à1'unité d'action des forces progressistes, y
compris celles (de plus enplus minoritaires i1 est vrai) qui se trou-
vent au sein du Dergue.

Lranalyse du PRPE qui 1'amène à rejetter cet appel est clai-
f ê r

et même du bon sens. Les féodaux et toute la réaction srorganisent et
demandent eux aussi, comme le reconnaît le parti rui-même ttle renver-
sement du gouvernementtt. Mais ce eombat enÈre deux forces anti-popu-

(1) vmp n' 31
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laires est mis sur 1e compte drune "simple lut.te pour le pouvoirttet
les forces progressistes nront pas à choisir entre "ces deux ennemistt.

"Ce n'est pas le moment pour Ie peuple de préconiser une alliance
avec ltun pour combâttre lrauÈre". (1)

Une position apparement ttneutrett mais à parcourir ce numé-

ro de "Democracia" intitulé : "le féodalisme, ltimpérialisme et le fas-
cisme sonÈ trois ennemis en un". Il est clair que le parti considè-
re que I'ennemi à abattre et drabord et avant tout le Dergue, parce
que ce dernier ttconstitue un obstacle dans notre lutte contre 1es

réactionnairesrr.

"Le maintien au pouvoir des fascistes et de Ia clique drof-
ficiers non seulement empêche Ia révolution de continuer sur Ie droit
chemin, mais est aussi la cause principale du renforcement des réac-
tionnairesrr.

I1 faut donc se débarrasser de cette force dr inÈerposition
pour mieux combattre le féodalisme et 1r impérialisme. Mais dans ce
combat le parti ne cherche aucune alliance avec dtautres forces pro-
gressistes et notamment avec Meisone. Dans le contexte dtalors, un

front uni Meisone/PRPE était non seulement possible, mais aurait aussi
été une démarche qui aurait pu éviter à la révolution les revers qui
viendront plus tard. Mais Ie PRPE ne lrentendaiÈ pas de cette oreille.
La logique implacable qui faisait du Dergue "1'ennemi à abattre pour
mieux combattre les vrais ennemis du peuple" était poussée jusqu'à ses
conséquences mortellement sectaires.

L'obstacle majeur dans la lutte contre le Dergue ctétait les
I'intellecÈuels socio-fascistes'r qui cherchaient à redorer le blason
dtun régime ÿ.e,rai par Èout un peuple. I1 fallait donc sracharner contre
cês opportunistes qui étaient les ennemis du peuple au même titre que
les militaires, eux-mêmes alliés, objectifs de la réaction. 0n Ie
voit, le féodalisme et lr impérialisne étaient loin, très loin.

La boucle semble dont être bouclée. Le pRpE considére 1e

(1) oémo no23

lt 2



renversement du régime comme une condition préalable pour 1e succès
de 1a lutte contre le féodalisme eÈ lrimpérialisme. Le Dergue, lui,
affirme que les ttpseudo-progres 

s i s tes et les gauchistes" sont des en-

nemis de la révolution au même titre que les féodaux et les impéria-
listes. Ainsi 1r impasse semble totale.

La voie du bonsens préconisée par Meisone qui cherche à

rapprocher 1es forces démocratiques et à consituer un t'vaste front
anti-féodal et anti-impérialiste" comprenant Meisone, 1e PRPE et tou-
tes les forces progressistes du pays y compris celles qui se trouvent
au seindu dergue semble impraticable. LraÈÈitude ân t i -démocrat ique
du Dergue et de ceux que la VMP appelle "Ies provocateurs petits-bour-
geois" empêche 1a consitution d'une force formidable et crédib1e seu-

Ie apte à sortir 1a révolution de la voie dangereuse dans laquelle el-
le s'était engagée.

Pour la première fois depuis le début des évènements de fé-
vrier Meisone se résigne, à son tour, à attaquer ouvertement la ligne
"objectivement réactionnaire" du PRPE.

Dans ce même numéro, intitulé ttconfusion et démocratiet' 1ta-
ttâque contre 1'entêt.ement an t i -démocrat ique du Dergue est mis sur 1e

même p1a que les agissements du PRPE.

t'Alors que la violence contre révolutionnaire et les mesures

fascistiques du dergue vont en semultipliant, il doit être claire
pour Èous que dire et écrire nr importe quoi ntest Pas la meilleure fa-
çon d'indiquer la voie que doit suivre 1a révolution".

Tout en rangeant du côté du peuple "dans sa lutte contre le
Dergue anti-démocraÈique et contre révo lu t ionnaire" Ia VMP affirme
qu'elle ne peut plus se t.aire rrpar opportunismett face aux agissemenls
de tquelques groupes petits bourgeois qui sèment la confusion dans le
camp progressiste et représentent donc un danger pour 1a révolutiontt.

"Le seul moyen pour sortir de la situation dangereuse dans

1aque1le nous nous trouvons est de démasquer ces ttsemeurs de confusiontt
par un débat idéologique conséquent qui jettera ainsi la base pour

l/Ô



I'unité des forces progressistes". (1)

Ce début d'offensive de Meisone contre 1e PRPE s'accompagne
d'avancées sur Ie plan organisationnel. Au mois dtoctobre, après des
travaux préparatifs qui ont duré pendant. des mois, Ie congrès consti-
tuÈif du mouvement de jeunesse de Meisone ttle mouvement révolutionnai-
re de la jeunesse d'éthiopie" a lieu à Addis Abeba. A ce congrès
clandestin des jeunes représentants des sections dans 9 régions admi-
nistratives sur 14 sont présents. Gubere Egzoabher Hagos, ancien mi-
litant du PRPE, qui sera parmi les premiers à déserter le parti pour
rejoindre Meisone sera élu président de 1'organisation. Quelques se-
maines plus tard, le journal du MRJE "YEABIOT FANA commencera son

travail dragi.taÈion et drorganisation parmi la jeunesse du pays. Il
aura la tâche difficile et fonctionnera dans des conditions de "double
clandestiné" puisque ses militants devaient se cacher non seulement
des services de sécurité du régime mais aussi des agressions des mi-
litants du mouvement de jeunesse du PRPE "La ligue Populaire et Révo-
luÈionnaire d'Ethiopie", pour qui les méthodes démocratiques de débat
ntétaient pas les vertus premières.

Àu même moment, Dr. NEGISTE ADANE, ATNAF YEMANE et d'autres
femmes membres ou proches de Meisone créent ttle mouvement révoluÈion-
naire des femmes d'Ethiopie" et le journal "Tagay Ethiopiawit" q.i,
lui, devaiL faire face au mouvement des femmes du PRPE regroupé autour
du journal "Derib Tagaye".

Les mois dt octobre et novembre seront aussi marqués par
dtautres évènements qui auront des conséquences très irnportants sur le
cours de la révolution. Tout en tenant dr instaurer un débat public avec
le PRPE Meisone entame des pourparlers discrets avec quelques progres-
sistes au sein du Dergue pour les avertir des dangers quresÈ en train
de courir la révolution et pour étudier les conditions qui pouvaient
aider à Ia création d'un vaste front composé de toutes les forces démo-
cratiques du pays.

(1) vMP n"31
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II. Les pourparlers Dergue-Progressistes

"Des préparaÈifs sont en cours pour l'établissement d'un
parti politique national qui prendra en ôharge l radministration du

pays. Ce parti sera guidé par les principes du socialisme éthiopien
et regroupera les paysansr 1es ouvriers et les forces Progressistes
du pays. (1)

Lorsque pendant Lt êté t975, des déclarations comme celle-ci,
venant du généra1 Teferi Benti, de Menguistu et d'autres responsables

du pays viennent confirmer les intentions des militaires, les milieux
progressistes sont plus ou moins vanguement au courant de la création
d'une mystérieuse 'tCommission suprême d'organisation du peuplerr qui

Èravaille sous la présidence de Menguistu. I1s sont tous unanimes

pour rejetter cette idée du parti unique.

Cette ttCommission suprême dt organisation du peuplett censée

présider à la création de lrappareil politique qui manquait au Dergue

était composée de 7 miliÈaires (tous membres du Dergue) et de quatre

civils. Mengistu en était le président alors qutAlemayehu Hailé en

était Ie secrétaire général. Parmi les autres membres i1 y avait
sisaye Habté, Mogues llolde Michael et Berhanou Daye. Les civils étai-
ent Haile Guebriel Dagné (Ministre de lrEducation National), Lij
Michael Imiru (Conseiller politique auprès du chef de 1'Etat), Zegyé

Asfaw (Ministre de 1a réfore agraire) et Tekalegine Guedamu (Ministre
des postes et des té1écommunications).

Même Hailé Guebriel Dagné et Zeguyé Asfaw, à 1'époque membres,

de Meisone et d'Etchat (2) respectivernent avaient des réserves quant

à la mission de La création d'un tel parti unique, la !âche principale
des membiels de la Commission étaient de contacter les miliuants plus

ou moins connus et dten amener au moins une partie d'entre eux à colla-
borer dans la mise sur peid drune telle organisation. L'idée avancée

dès le début était de créer, sous Ia responsabilité de la haute commis-
(1) Discours du chef de I ' Etat ci té alânslMP n" 29

(Z) futte révolutionnaire des opprimés d'Ethiopie : organisation fon-
dée par BARO TUMSA et recrutant principalement chez les OROMO et
d'autres nationalités de 1'Elhiopie méridionale.
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sion, un "bureau drorganisation du peuplett.

Haile Gabriel Dagné, un des membres fondateurs de Meisone,
plaidait pour que I'organisation examine sérieusement les offres du

Dergue eÈ pour qurelle présente au moins des con tre-propos i t ion s ap-
tes à servir de base pour une collaboration éventuelle. Déjà, lors
du lancemenÈ de 1a Zemetcha dans la préparation de laquelle il était
très impliqué en tant que MinisÈre de LrEducation Nationale, i1 éta.t
parmi les rares membres de Meisone à préconiser une participation à

lr organisation et à 1'encadrement de ce programme. Il y voyait une

occasion inespérée pour f implantation de Meisone à travers tout le
pays. Mais à 1'époque, étant donné la position de Meisone qui voyait
dans le Dergue un pouvoir fasciste manipulé par f impérialisme améri-
cain, les partisans drune telle politique étai! extrêmement minori-
taires.

Depuis, Ia proclamation agraire et la position de soutien
critique adoptée par 1'organis ation militaient en faveur d'un examen

sérieux de ces propositions. La direction était profondément divisée
quant à 1'opportunité d'une telle "alliancerr entre les militaires et
les forces progressistes du pays. A I'oecasion du débat sur cette
question on voit. ressurgir les vieux clivages entre Partisans el ad-

versaires de la position de soutien critique.

Les anciens dirigeants de Meisone, pas encore complètement
acquis à La nouvelle position, avaient du mal à franchir le pas, même

si, à 1a base de ce débat, il y avait quelques principes sur lesquels
tout le monde était d'accord. Il ne portait pas sur la question de

savoir si oui ou non iI fallait travailler pour le Dergue mais plutôt
sur Ie point de savoir comment et dans quelle condition il serait pos-

sible de travailler avec -1e régime pour faire avancer 1a révolution.
Jamais il n'avait été question pour quiconque de participer à la créa-
tion d'un parti unique pour 1e compte du Dergue

Les Dr. Teffera l.Iondé et Worku Ferede, un vieux de la vieil-
le du mouvment progressiste éthiopien, était contre toute idée
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dralliance avec 1es militaires. DtauÈres, Haile Gabriel bien sÛr,

mais aussi Hailé Fida, Negede, Andargatchew, Tesfaye Tadesse, Tereffe
I,lolde Tsadike, Mesfin Kassu etc... proposaient des négociations sur
1a base drune plateforme démocratique. Drautres enfin, comme Kebede

Menguesha, Daniel ladesse étaient pour 1e moins sceptiques quant à

1,éventualité drune aeceptation par les militâires des conditions que

1es partisans d'une telle alliance tactique voulaient imposer à ces

derniers. 11 est vrai qu'à 1'époque les déclarations sur Ie parti uni-
que et Ies agissements an t i-démocra t iques du régime semblaient donner

raison à une telle méfiance.

Toujours esÈ-il qu'une majorité srest très vite dégagée

pour préconiser des contacts "individuels et informelsI entre quel-

ques militants de Meisone et les membres de Ia Conmission suprême'

I1 était entendu que ces démarches se feraient à titre Purement indi-
viduel et qurelle nrengagerâient en rien I'organisation. Des con-

tacts purement exploratoires destinés à sonder plus concrètement les

intentions des militaires et surtout à faire passer les arguments de

Meisone sur les revendications des libertés démocraÈiques sur I'arme-
ment des APS et sur toutes les questions importantes de la révolution.

Crest ainsi que pendant le mois de sepembre des contacts
auront lieu directement avec Alemayehu, Berhanou Baye, Sisaye, Lij
Michael et indirectement Menguistu lui-même., Côté Meisone ce sont

entre autre HailérNegede, Andargatchew, Tesâaye Tadesse qui engagent

des discusions et rédigent des rapports à la direction de I'organisa-
teur.

Ces rapports laissaient prévoir 1a possibilité dtun aligne-
du Dergue, du moins de ses dirigeants principaux, sur les posi-
et les thèmes avancés par 1'organisation. Mais ces Propos
au cours de discusions privées nt engageaient Personne et de

façon ntétaient pas assez fermes pour Permettre une décision
part de la direction de Meisone.

Ainsi lorsqu'en octobre 1975 commencèrent

tiens entre les responsables de la hauÈe commission

6

men t
tions
tenus
toute
de la

les fameux en tre-
eÈ des in te 11, ec-

J-



tuels progressistes inviÈés pour "un tour d'horizontt, les positions
des uns et des autres étaient parfaitement claires. Les membres de

1a haute commission et notamment menguistu et Alemayehu étaient con-
vaincus de la nécessité de faire des concessions substantielles sur
les revendications fondamentales avancées par les partisans dtune

éventuelle al1iance. Déjà en sepÈembre 1975, Menguistu disait que

ce qutil fallait "ce ne sont pas des "Tifosi" mais des gens prêts à

un travail commun sur des bases claires et dans 1r intérêt suprême du

paystt.

Sans que le débat de fond sur une éventuelle alliance soit
clos, il était décidé non seulement dt accepter les invitations (qui
de toute façon étaient lancées à des intellectuels progressistes à

titre individuel), nais aussi de préparer sérieusement ces discussions
et 1es proposi.tions que devaient faire les invités.

1

Chaque membre convié à ces discusions recevront des

tions sur les principes généraux qu'i1 devait faire passer et
s'articulaient autour des points suivants :

Rejet de toute notion drune collaboration entre,une poignée

tellectuelstt eÈ quelques membres progressistes du Dergue en

tant sur la nécessité d'une vaste alliance entre toutes les
progressistes du pays;

Rejet de ËouÈe idée de parti unique et insistance sur Ia nécessit.é
de 1a proclamâtion des libertés démocraÈiques y compris 1e droit
d'organiser des partis politiques qui devait être reconnu à toutes
les forces anti-féodales et anti-impérialistes;

ins truc-
qui

d' in-
insis-
forces

2

3 La nécessité, pour réaliser cet objectif, drun programme démocra-

tique qui servira de plateforme à une ÈeI1e alliance étant entendu
que soncontenu devait faire 1'objet d'un débat démocratique et
public et qu'il devait êt.re officiellement proclamer comme plate-
forme commune sur la base de laquelle tôutes les forces progressis-
tes du pays seraient appelées à coopérer;
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4. Ne pas accepter ltidée sebn laquelle 1'organisme à mettre sur pied
aurait pour tâche "dt organiser Ie peuple" (Hezbe Aderaji) et pro-
poser, à la place, la notion d'un organisme dont Ia tâche serait
dtaider 1e peuple à s'organiser 1ui-même.

A vrai dire, il n'y avait rien de nouveau ni de particulier
à Meisone dans ces prises de position. A quelques nuances près, ces

idées étaient celles de toutes 1es forces progressistes du pays y

compris ceLles du PRPE.

En plus de ces idées à souligner par tout le monde, chaque

militanÈ devait insister sur quelques points Particuliers. Fikré Merid

devait plaider pour une solution pacifique et démocratique de 1a

question érythréenne. Hailé Eida sur 1es problèmes des libertés dé-

mocrat.iques, Negede Gobezie sur le caractère "non anti-capitalisterr
de la révolution en cours...

D'autres points à soulever par les invités concernâient
les problèmes en rapporÈ avec 1a conjoncture : la levée de 1'état d'ur-
gence, la libération des syndicalistes emprisonnés, une amnestie gé-

nérale pour les Zematches ayant déserté leur poste, Ie lancement d'un

débat démocratique dans 1es mass-média sans attendre 1a proclamation

du décrêt sur les libertés publiques, dont la préparation serait lrune
des premières tâches du bureau à mettre sur pied eÈc ...

Un peu plus de 60 nilitants étaient conviés à ces enÈretiens
qui conmencèrent à la mi-octobre. Chaque membre de Ia Haute Commis-

sion était invité à proposer des noms et, une fois la liste dressée,

Alemayehu était chargé de les contacter et de sr occuper de la prépara-

tion matérie1le de ces entretiens.

Face aux militants invités par groupe de trois, Menguistu

flanqué d'Alemayehu et de Lij Michael Imiru menait ces discusions à

bâton rompu. I1 posait des questions sur ce que les invités pensaient,

de ce qui avait été fait jusqu'ici, et surtout sur ce qutils pensaient

de I'avenir de la révolution. I1 demandait si Les invités avaient
des propositions concrètes aptes à permettre une meilleure coordina-
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De toute façon tous les trois connaissaient les positions
respectives des uns et des âutres. Mais ces entreÈiens ntétaient
pas inutiles. ILs permeÈtaient à chacun de réaffirmer sa position
et surtout de répondre à une question capitale : vers la fin des en-
tretiens chacun était prié de dire si oui ou non iI acceptait de deve-
nir membre du "Politburo".

Pour la plupart drent e-nous, il siagissait du premier con-
Èact avec Mengistu. La première impression qui se dégageait était
celle drun personnage poli ( tposé - mais aussi prêt à

toutes les offensives de charme pour séduire au moins une partie des
invités afin de leur faire accepter f idée d'une telle alliance.
"Nous avons porté le fardeau tout seuls jusqu'ici. I1 nous faut lrap-
pui de tous ceux qui se disent progressistes pour pouvoir continuer,
pour mieux organiser Ie peuple, pour faire face aux attaques de la
contre-révolution". Le leitmotif des interventions de Menguistu pou-
vait être résumé par ces quelques mots.

Les membres

à condition que

déjà énumérées.

de Meisone acceptèrent de participer au "Polit-
1e Dergue réponde positivement aux revendica-buro"

tions

Ceux du PRPE refusèrent drengager des discusions sérieuses.
Certains poussaient la mauvaise foi jusqu'à affirmer que rien de po-
sitif nravait été fait depuis I'arrivée des militaires au pouvoir.
Drautres invoquaient des "raisons de santétt pour décliner ltoffre qui
leur avait été faite. Zeru Keshene, figure de proue du mouvement é-
Èudiant des années soixante invoquera toute une série de maladies
pour justifier son refus. Menguistu, qui n'était pas dupe, le remer-
cia: de " stêtre quand même dérangé pour venir jusqu'au palais malgré
Èoutes ses maladies". Drautres encore ne manquaient pas de souligner
"f ignorancet' de ITABC des principes dtorgaoisation dont faisaient

l6 s

tion entre forces progressistes à "faire front dans 1'unité face aux
aussauts des ennemis de la révolutionr'. Àlemayehu prenait soigneu-
sement des not.es. Lij Michael écouÈait avec beaucoup d'intérêts, mais

sans intervenir ou très rarement.



preuve les militaires en essayant de "mettre sur pied un politburo
alors que le parti n'était pas encore créé...".

Le refus était donc clair et dédaigneux. Lranalyse de la
conjoncture politique que faisait le PRPE le poussait à adopter une tel-
1e attitude. VicÈime de sa propre propagande la direction croyait que

f isolement sans précédent dont souffrait le régime ne manquerait pas

de précipiter sa chute dans un bref délai. I1 ne servait dont à rien
dtessayer de se ttmouiller" avec de dernier et encore moins de faire
quoi que ce soit pour le "sauvertt. I1 croyait ensuite, victime 1à aus-

si de sa propre propagande, que ltobjectif principal et unique des

"fiangai11es" entre Ie régime et les "intellectuels socio-fascistes"
était de créer un parti unique dans le pays. Dans cette perspective à

laquelle 1e parti croyait dur comme fer, le refus de toute alliance
avec les progressistes au sein du Dergue avait au moins un double avan-

tage: si le Dergue tombait, le parÈi n'aura pas été mouillé et compro-

mis avec Ia dictature "fasciste". Si 1'al1iance durait, la création
d'un parti avec la participation active de Meisone permettrâit au PRPE

de continuer la lutte en tant que seul dépositaire de la légitimité ré-
volulionnaire et de porte-drapeau des lraditions militantes du mouve-

ment étudiant et des aspirations démocratiques du peuple éthiopien.

Le PRPE était tellement str de sa politique et peu convaincu
de la pérénité d'une telle alliance et de f influence qu'elle sera a-

menée à exercer sur 1'évolution politique du pays qu'il n'estimait même

pas nécessaire d'infiltrer sérieusement lrorganisme qu'on était en trâin
de mettre sur pied. Quelques mois après la création du P0M0A et étânt
donné 1'emprise de plus en plus imPorÈante du bureau sur le processus

révolut.ionnaire, le parti tentera, parfois avec succès, une politique
d'infiltration. Un document interne du parti, qui parvient à Meisone

au mois d'aott 1976, souligne cette nécessité en 1a justifiant par Ie
fait qutune tel1ê politique ttpermettera au moins de se procurer des ar-
mes ttdans la perspective d'une ttguerilla" urbaine qutil était en train
d'envisager. Un de ces miliEants du parti, infiltré à 1'école politi-
que sera d'ailleurs à 1'ori,gine de 1'explosion qui ra-
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vagera cette école en novembre de la même année...

P our
lentes con tre
de tous ceux

le refus du

d'alliance
tentés par

1t

tou
heure,
te idée

parti s t accompagne drattaques viru-
et de tentâtives dr intimidation
une telle aventure:qui seraient

ttEn ce qui concerne les quelques intellecÈuels ttprogressistest'

qui en invoquant la nécessité de se concerter, ont engagé des pour-

parlers avec la cliquer nous disons que sauf une Petite poignéer ils
sont tous des opportusites jusqu'à la moëlle qui n'hésiteront pas à re-
tourner leur veste pour profit.er de la situation. Leur carrièrisme
ntétonnera pas ceux qui ont suivi leur itinéraire".(1) Et de dénoncer

un peu hâtivement des "fiancailles socio-fascistes" dont 1'ojectif se-

raiÈ de créer un parti pour les militaires.
La conception de parti concernant Ia nature et 1e processus

de la révolution était, à 1'époque décrite comme suit:

"La noÈion de ttDémocratie Nouvelle ttimplique la reconnais-

sance des libertés démocratiques sans restricEion aux classes opprimées

et aux forces progressistes. Crest un système qui doit permettre à ces der-

niers de s'organiser sur une base anti-féodale et anti-iqÉrialiste en divers par-

tis politiques dont le nombre dépendra de la conjoncture politique et de 1a

situation objective. c'est un système qui sera instauré par ces forces,
regroupées au sein d'un front et, qui sera dirigé par Ie prolétairiat".(2)

A peine six mois plus tard, 1e programme de 1a révolution na-

tionale démocratique (NDRP) reprendra presque mot à mot (dans sa section III inEitu-
lée les tâches urgentes du moment ) ces propos du PRPE. Mais à I'époque, comme

le démontreront les prises de position pour le moins surréaliste que le
parti était amené à prendre face aux pas en avant successifs du proces-
sus révolutionnaire, le PRPE avai.t atteinÈ Ie point de nons reÈour.

III. Les premiers pas du P0M0A

Lorsque Ie 14 décembre 1975, les intellectuels retenus pour

former Ie secrétariat de ce qu'on appellait le "Politburo" se présentè-
rent devant le chef d'EtaÈ Ie général leferi Benti, L'ambaince était à un

optimisme mesuré. Corune prornis 1or9 des cnlEgtiens dr octobre/n

Démocracia no

Démocracia op cite
(1)
(2)

t97 5

tTo

1'étatde



siège proclamé le 30 sepÈembre avait été levé par une proclamation
du 5 décembre L975. Des militants arrêtés à cette occasion commencè-

rent a être 1ibérés. Les derniers à bénéficier de ces mesures d'élar-
gissement, les dirigeants de Ia CELU, seront libérés au mois dé mars

avec 97 autres prisonniers politiques. La loi diamnistie s'appliquant
aux participants de la Zematche qui n'avaient pas rempli leurs obliga-
tions avait été déjà approuvée. Elle sera votée le 18 décembre.

C'est donc dans un contexte apaisé que se tient la première
réunion des 15 membres du secrétariat du P0M0A qui aura lieu le 15

décembre. Y assistent : Hailé Fida, Mesfin Kassu, Kedir Mohamed, Fikre
Merid et Negede Gobezie tous mêmbres de Meione, Senay Likké de la Li-
gue Prolétarienne, Baro Tumsa d'Itchat, Youssouf Yassin dirigeant du

Mouvement de Libération Nation Afar, Yonas Admasu dont on apprendra
plus tard qu'il était membre du PRPE. I1 y avait aussi Eshetu Cholle
dont on a jamais su lrappartenance organisationnelle, et ceux que, fau-
t.e de mieux, on appella des "individus patriotiques" même s'il fini-
ront par la suite par sympathiser avec Meisone : il s'agit drAssefa
Medehené, l,ionde Wossen HaiLu, lesdaye Sewayé, Melese Ayalew et Bezabehe
Maru .

Dr. Kedir Mohame quittera 1e secrétariat quelques semaines
plus t.ard pour s'occuper, sur décision de la direction de Meisone dont
il faisait partie, de la branche du P0M0A dans 1'Illubabor où il tra-
vailLait déjà comme responsable régional du Ministère de 1a Réforme
Agraire. Shewandagne Belete (de La Ligue Prolétarienne) et les Dr.
Negiste Adane et Alemu Abeba rejoindront le secrétariat quelques se-
maines plus tard.

Le capitaine Alemayehu Hailérchargé dtassurer 1a liaison en-
tre le secrétariat et la Haute commission ouvre la séance inaugurale
avec un discours de bienvenue. 11 fait savoir que Ia définition du
statut de ce bureau, de ses méÈhodes de travail, de ses struclures in-
ternes etc... est laissée à ses rnembres eux-mêmes et demande que les
textes appropriés soient rédigés dans un bref détai pour être présentés
à la Haute commission.
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Quant au texte de 1a plate-forme commune qui servira de

base à une éventuelle alliance de toutes 1es forces progressistes du

pays, il propose comme document de travail un texte déjà préparé par
les soins de la Haute Commission. La Plate-Forme ainsi proposée est
assez vague sur les problèmes des libertés démoeratiques et des na-
tionalités. Pour le reste elle ne se distingue en rien des grandes

lignes de n'importe quel programme de "révoluÈion nationale démocra-

tique'r et est en tous cas proche de tous les programmes politiques
des organisations de gauche. Ceci ne saurait étonner lorsque 1'on
sait que Haile Gebriel Dagné et Zegey é Asfaw avaient joué un rôle pré-
pondérant dans 1r élaboration dece texte.

Alemayehu parti, les premiers échanges de vue entre les a-
ninateurs du P0M0A porteront sur une question âpparemment simple :

"Qui sommes nous ? Militants de la révolution ou fonctionnaires du

gouvernemen ttt ?

"Des militants de 1a révolution" répondent 1es membres de

Meisone et Barro Tumsa. Lr argumentation était simple : personne ne

nous a obligé de venir siéger au sein du secréÈariat. Si nous 1'a-
vons fait crest pourproposer une plate-forme commune et si le régime
ne 1'accepte pas, nous partirons.

Les "individus patriotiquest' penchent plutôt pour une défi-
nition qui fait des membres du P0M0A des fonctionnaires du gouverne-
ment. Certains diront qu'ils sont 1à malgré eux ou parce qu'ils n'a-
vaient pas La possibilité de refuser. Eshetu Chollé proposera une dé-
finilion pour le moins originale. Nous sommes ici parce qurobligés
par le gouvernement. Mais notre situation nrest pas dramatique.
Lrobligation qui nous est faite est pour faire avancer la révoluÈion
et en tânt que révo lut ionnaires nous ntavons pas à nous plaindre.

Crest cette conception drune participation conditionnelle
qui amènera Ia direction de Meisone à donner des instructions à ses
militants au POMOA qui devaient insiter sur 1e caractère "officieux"
de ce bureau jusqurà la définition d'une plate-forme commune et à son
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acceptâtion publique par 1e gouvernement.

Au-de1à drune simple question de principe, cette démarche
se voulait porteuse dtun double message. Le premier de ces messages

était destiné à la population et aux forces progressistes. 11 fa1-
lait démontrer clairement que Irobjectif du POMOA n'était pas du tout
core 1' affirmait 1e PRPE et le crouait beaucoup de progressistes abusés

par la propagande du parti, de chercher une alliance entre une poi-
gnée drintellectuels et drofficiers et encore moins de créer un par-
ti unique pour le Dergue.
Une proclamation portant création drun tel organisme devait venir
après celle d'un programme commun publiquement et solennelLement ac-
eepté par le gouvernement comme base de ltalliance entre toutes les
forces progressistes du pays.

Il stagissait aussi dtadresser un message au gouvernement mi-
litaire. La pérénité de toute coopération dépendra de lracceptation
d'un tel programme et de son respect par tous. FauÈe de quoi les
animateurs du POMOA, du moins ceux qui sont membres de Meisone n'hési-
teront pas à interrompre leur participation à ce bureau.

Crest dans ces conditions de clarté que le P0M0À commence

1'élaboration des trois textes fondamentaux qui seront présentés à

la Haute Commission et âccepLés par le Dergue dans les trois mois qui
suivirent Ia création de cet organisme. 11 sragit de Ia proclamation
portant création d'un Provisonal 0ffice For Mass Organisational Affairs,
du programme de 1a Révoltuion National Démocratique et d'un projet
de loi permettant I'exercice des libertés démocratiques.
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CHAPITRE XI : LE DEBUT D'UN DEUXIEME SOUEFLE
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Lr élaboration de ces trois textes se déroule dans un cli-
mat dr effervescence et de regain dtoptimisme aussi bien à la campagne
que dans les viIles du pays. Aux mesures diapaisement déjà signalées
vient stajouter, le jour même de la création du POMOA, la proclamation
no 71 portant sur le renforcement des Associations paysannes. Ce se-
ra ni plus ni moins une deuxième révolution agraire qui ouvrira la
voie à 1a liquidation définitive du féodalisme dans le pays. Bientôt
cette bouffée d'oxygène qui relance 1a révolution dans 1es eampagnes

sera accompagnée dans 1es villes par "le printemps d'Addis Abeba"
qui sera marqué par un débat, "rare en Afriquett, comme le notera
David OTTAIIAY journaliste du hlashington Post et qui sera en tout cas
sans précèdent dans lrhistoire politique du pays.

l. Le-dcgrièee-réyelctisl-eereirc

Depuis des mois, 1e conseil militaire est 1e théâtre d'in-
Lenses débats entre partisans de "l'ordre" et ceux qui plaident pour
un renforcement des APS de façon à leur permettre de prendre en main
ltadministration de leur communauté de base. Ce faisant ces derniers
ne faisaient qu'essayer de suivre la dynamique déjà créée par Ia pro-
clamation agraire qui, de toute façon était en train dr instaurer un
phénomène de double pouvoir dans 1es campagnes. Sous f impulsion des
Zematcha, les paysans avaient déjà commencé à "enfreindre" la loi et à

dépasser les limites légales de leurs compé tence s , prévues par la pro-
clamation. Les premières mi lices paysannes avaient déjà commencé à

voir le jour sans qutaucun texte ne vienne consacrer leur existence,

I1 s'àgissait donc de savoir s'iI fallait, oui ou non, accom-
et systèmatiser ce développement du pouvoir paysan en le 1éga-
eÈ surtout en lui donnant les moyens nécessaires pour faire fa-
assauts de 1a contre révolution armée.

Effrayés par la tournure ttanarehiquett qutétaient en train
de prendre les événements dans les campagnes beaucoup de membres du
conseil militaire pensaient que la seule faEon dtenrayer ce ,tdéborde-

ment gauchistett ét.ait de donner plein pouvoir aux agents de lradmi.nis-

pagn er
lisanl
ce aux
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tration locale et surtout aux forces de Itordre. Mais avec tous les
progressistes dupays, les partisans du renforcement des associations
paysannes, Menguistu, Aten-fu, Kiros etc... cherchaient à mettre hors
jeu ce même appareil dont le comportement ne laissait aucun doute sur
les syrnpathies féodales de ses membres. En cas de "coup dur" à Addis,
ces dirigeants savaient pertinement que cet appareil, qui n'avait ja-
mais vraiement accepté Ia proclamation agraire, sera le premier à se

ranger aux côtés des putchistes. Cette constatation amena certains
d'entre eux et notamment Mengistu à envisager, dès cette époque, 1a

possibilité de continuer la lutte armée dans les campagnes en cas de

coup d'Etat con tre-révolut ionna ire à Addis et à chercher un appuis

sÈructuré (et armé) chez Les grands bénéficiaires de tout ce qui avait
été fait depuis un an: les paysans. L'alliance entrain de naître,
avec une partie des forces progressistes civiles, les encourageait à

poursuivre dans cette voie.

La conjoncture politique et notamment Ia situation au sein
des forces armées favorisaien! les thèses des partisans de la révolu-
tion agraire. En effet, demander à I'armée déjà fatiguée de courir
le pays pour éteindre les incendies qui siallumaient partout, de mâ-

ter I'alliance Zenatche/ pay s an s en plus de la rébellion féodale, n'é-
tait pas du tout évident. Le ras-Ie-bol qui gagnait les troupes se

manifesta de façon pour 1e moins bruillante 1e 31 octobre. Ce jour-
1à, une uniÈé, rentrée tout jusÈe dtune campagne dans la région de

Gondar, est inviËée à repartir aussitôt pour mâter une rebellion qui
menaçait dans le pays Afar à lrest du pays. Et ce sans que les so1-

dats aient eu le temps de se reposer et. de revoir leur familles dans

la capitale.

Pour proEester et pour ttf aire entendre leur voixtt les sol-
dats qui traversaient la vi1le en convoi le firent en tirant des raf-
fales enlrair. L'espace drune demi-heure, on croyait à un coup

dtEtat milit.aire. Le soir, un eommuniqué du gouvernement vint rassu-
rer la population de Ia capit.ale en mettant 1r incident sur le compte

de "ltivresse de quelques soldats indisciplinés".

t+6



Lrincident était donc c1os. Mais le Dergue srappergut, si
besoinen était du faiÈ qutil ne pouvait pas compter éternellement sur
la discipline et la fidèlité des troupes. Etan! entendu que, travail-
lée comme elle étai! par 1'agitation des forces progressistes civiles
et même des jeunes officiers gagnés à la cause défendue pâr ces dernières,

1a tâche d'utiliser 1'armée contre ceux qui défendaient Ia réfor-
me agraire était encore plus difficile à réaliser que celle qui con-
sistait à se battre contre la rébellion féodale.

Cette indisponibilité de 1'armée pour des tâches de maintien
de Itordre partout dans le pays et contre des ttennemistt aussi bien
de droite que de gauche, donnera une arme supplémentaire à ceux qui
préconisaient Ia création de milices paysannes qui seraient chargées
du maintien de I'ordre. Dans ces conditons, ils n'avaient plus de

mal à présenter leur position radicale comme le seul moyen de sauver
Ie pays de 1r anarchie qui se développait.

Une fois la décision de principe acquise, il nravait pas

fallu longtemps pour passer à I'acte. Un comité présidé par 14. Zegyé

Asfar.r, Ministre de la réforme agraire et auquel participaient un cer-
tain nombre d'intellectuels parmi lesqels des membres de Meisone et.

du PRPE, avaient depuis quelques mois déjà préparé un projet de loi
dans ce sens. 11 sera proclamé le 14 décembre.

Comme il ressort de son intitulé, la proclamation portait
sur 1e t'ren f orcemen ttt des associations paysannes. Ces dernières sont
désormais dotées d'une personnalité juridique, voient leurs compétences
con s idérabl emen t élargies et se voient dotées, pour 1a première fois,
de moyens pour asseoir Leur nouveau pouvoir.

aux

pour
bles

Le pouvoir judiciaire, limité dans la proclamtion
seuk Iitiges portant sur les contenÈieux fonciers, est
inclure toute une série de contenÈieux qui font d'eux
tribunaux de première instance.

11 est à noter que déjà, la proclamtion no31, en

litiges fonciers Locaux aux tribunaux populaires avait

du 4 mars,
é larg i
de véri ta-

con f ian t
amorcé une

I

1es
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cert.aine réorganisaEion des juridictions inférieures. La proclama-
t.ion de décembre peut-être en ce sens considérée comme une prolonga-
tion de ce début de refonte des structures judiciaires du pays. I1
nten resLe pas moins que les changements introduits par la proclama-
t.ion no71 étaient profonds.

En matière civile, 1e lribunal, élu par les associations
paysannes elles-même, esL désormais compÉtert pour juger tout litige
dans lequel le montant en cause ne dépasse pas 1es 300 birr, les li-
tiges entre époux, ceux relaÈifs aux droits à payer pour 1'usage col-
lectif drendroits et d'instruments de travail et des contentieux qui
mettent en présence une association paysanne et un ou plusieurs de

ses membres.

En matière péna1e, le tribunal est compétent en cas d'in-
fraction aux réglements ruraux prévus par 1e code pénal, violation
des règelements internes de ltassociation et de cas qui menacent Itor-
dre public, la sécurité ou 1e bien-être de 1'association.

Les sancÈions vont du simple averÈissement à une amende

d'un à 300 birr et de peines de prisons jusqu'à 3 mois. Le travail
obligatoire de 15 jours ou, dans des cas moins gravesr les excuses pu-
bliques sont égalemenÈ prévues.

Une autre innovation sans laquelle ces pouvoirs judiciaires
et adminisÈratifs reconnus aux associations paysannes seraient sans
aucune portée pratique, c'est la création drune milice paysanne. en

plus du comité exécutif, la proclamtion dote chaque associati.on d'une
milice dont le chef est élu par lrassemblée générale de chaque asso-
ciation, pour un mandat de deux ans. Les membres de ces ttmilices de

défense de la révolutionrr sont désignés par le comité exécutif parmi
les jeunes répondant à une série de conditions prévues par la loi :

touL candidat doit-être âgé d'au moins 21 ans, de bonne moralité, en

bonne santé, issu des masses paysannes eE partisan de leur cause.

En procédant à cette nouvelLe proclamation dont I'objectif
était "de permettre aux aps d'assurer et de préserver les droits
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poliÈiques réconomiques et sociaux de leurs membres eÈ de permettre à

Ia IuÈte contre le féodalisme et f impérialisme...". Le Dergue in-
troduit dans les campagnes (3ette dans les campagnes) les bases d'un
véritable pouvoir démocratique à côté et surout contre 1es structures
administratives et judiciaires héritées de 1'ancien régime.

En acceptant ainsi de suivre la dynamique révolutionnaire
le Dergue fait savoir de façon on ne peut plus claire que les arguments
portanÈ sur le nécessaire trmaintien de 1'ordretr au non duquel tant
de milit.ants paysans et de jeunes ont été exécutésou jettés en pri-
son, n'étaienl plus de mise :

t'Jusqut ici, faisant comme si les représenÈants des associa-
tions paysannes ntavaient aucune existence 1éga1e et inconscients du

fait quton vivait dans une époque révolutionnaire où ce qui devait
primer était f intérêt de cette dernière et noncelui du maintien de

1'ordre révo1u des KEBERTES, 1es fonctionnaires, gardiens des inté-
rêts de 1'ordre déchu, ont essayé de contrarier Ia marche de la révo-
lution et lraccomplissement des tâches historiques des associations
paysannes". (1)

Affirmant ainsi la primauté du pouvoir révo Iu t. ionnaire des
paysans issu drélections démocratiques dans chaque localité ou com-
munauté de base, 1e Dergue répondait positivement aux revendications
de toutes les forces progressistes du pays et surtout des paysans
eux-mêmes.

Pour Meisone cet.te volonté politique e! lrarsenal juridique
qui Ia consacrait laissait la porte grande ouverte à la consitution
drun pouvoir parallèle dans 1es campagnes. La proclamation ouvrait
ainsi des perspectives considérables pour peu que les forces progres-
sistes du pays soient prêtes à relever le nouveau défi. En prenant,
encore une fois, la proclamation au pied de la lettre, comme le fe-
ront des millions des paysans d'Ethiopie, Meisone entendait s'engager
à fond dans cette nouvelle âventure dont I'aboutissement logique serait

(1) Communiqué du PMAC Addis Zemene 36 ème année no 883
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Ia prise de pouvoir complèÈe des paysans dans leur communauté de
base. Le P0M0A sera I'instrument privilégié de ce nouveau combat.

Toutes 1es mesures drapaisement et surtout cette nouvelle
proclamation prenent 1e PRPE complètement au dépourvu. L'embarras

est d'autant plus grand que cetÈe "deuxième révolution a-
graire" vient à un moment où 1e parti avait déjà commis l'erreur
de refuser toute participation au "Politburott en prévoyant une exacer-
bation des contradictions entre les forces progressistes du pays et
le régime, et par conséquent Ia chute imminente de ce dernier.

0ccupé comme il liétai! à lirer à boulets rouges sur le Der-
gue et les intellectuels "socio-fascistes", il n'était donc pas ques-
tion de soutenir en quoi que ce soit cette proclamation. Il s'y op-

POSera.

Le numéro de Démocracia, consacré à 1'analyse de cette pro-
clamtion, restera comme un morceâu dtanthologie que nous citerons
longuement non seubmenr parce qutil sragiÈ drun des derniers numé-

ros consacrés à lranalyse dtune proclamarion du Dergue, mais aussi
parce qutil donne Ia mesure de la mauvaise foi et du sectarisme du

parti dans son traitement des grandes questions de la révolution.

Aucun des articles ou des dispositions de la proclâmaLion
trouve grâce aux yeux du parti.

Le numéro commence par 1'éternel procès drintention. Cette
proclamation nrest que le résultat dtun t'isolement croissantrt du ré-
gime et ne fait que traduire 1e désir de ce dernier "de freiner Ie
processus révo [u t ionnaire" .

"Face à Ia vague montante de Ia lutte populaire, le seul
moyen pour 1r endiguer était [e subterfuge. 11 a donc décidé de faire
semblant de répondre positivement aux revendications populaires en
procèdant à cette proclamation préparée par des opportunistes noÈoi-
res aux ordres du régime. (1)

(1) n"28 du 28/04/68 a revo 1r
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La consitution de milices paysannes ? De toute façon le
peuple était en train de s'armer lui-même pour intensifier la lutte
et cette provision ne faisaiÈ que traduire le désir du régime de

faire face à ce processus en créant " des comités de défense à la
solde de Ia dictature'r. Les membres de ces comités nrétant que des

"espions" placés au sein du peuple.

La composition de cette milice ? La proclamation parle
"de partisans du peuple et de ses intérêt.s'r. Le parti répond "on sait
que des propriétaires qui sont revenus des maquis ont déjà été ac-
cueillis comme des partisans du peuple. La procLamation invite donc
ces individus à faire partie de la milice'r.

I1 sragissait donc d'une milice des propriétaires drautant
plus qu'une autre provision de Ia loi venait exclure de façon indirec-
te la parÈicipation de paysans pauvres dans ces comités de défense
paysanne. Crest du moins ce que Ie parti croît pouvoir affirmer en

se référant à un article de 1a proclamation qui, dans un souci pour
le moins évident drefficacité, écarte de cette milice paysanne les
malades et les handicapés en imposant la condition de 'rbonne santé
physique" comme un des critères de recrutement des jeunes. Démocracia
proteste et dénonce ce complot anti-handicapés en ces termes :

"Combien existe-t-i1 de paysans pauvres qui ne soient pas
diminués par la sous-alimentation, f ignorance et La maladie ? Com-

ment. peut-on exiger comme on le fait pour 1es mercenaires, une muscu-
lat.ure redoutable et une santé parfaite lorsquril s'agit de recruter
une milice paysanne dont les membres devaient au contraire être choi-
si æ tenant compte de leur esprit et combativité révo lut ionnaire. En

imposant de tels critères qui veut-on recruter ? Qui veut-on exclu-
re ?tt

Quant aux compétences reconnues aux tribunaux en matière ci-
vile et pénale, le parti ne sait plus quoi dénoncer. Ont-ils trop
de pouvoir ou pas assez ? La proclamtion limite les compétences de
ces tribunaux aux litiges dont lrenjeu ne dépasse pas les 3OO birr.
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Pour le parti ce nrest pas assez puisque cette limitation laisse de
côté des contentieux "entre féodaux" qui mettraient en jeu des for-
tunes considérables. Ceci en oubliant au passage le fait que touÈ
litige portant sur Ia propriéÈé féodale était déjà du ressort de ces
tribunaux. De toute faEon, quelques lignes plus loin on lit que ce
pouvoir et celui reconnu aux tribunaux en matière pénale est trop
grand et même injuste :

ttLes paysans pauvres st organisent pour mieux défendre leurs
intérêts et non pour être accablés par les problèmes encore plus gra-
ves. Prenons le cas de deux paysans pauvres qui se disputent pour
5 birr. Où est la justice si I'on inflige à I'tm drentre eux une a-
mende de 300 birr ou si on Ie condamne à 3 mois de prison rn lrobli-
geant ainsi à abandonner sa famille et livrer cette dernièr, à une

mort certaine ? 0ù est la justice et l'équité si ce paysan pauvre esÈ

obligé drabandonner sa propre ferme pour effecluer des travaux forcés
sur les champs des autres et perd ainsi sa récolte annuelle ?"

Crest cette même attitude de refus et de condamnaLion sans
appel que Ie parti affichera face à la proclamation no 64 du 6 décem-
bre 1975, portanÈ sur 1'ensemble de Itorganisation juridique du tra-
vail salarié dans Le pays. Cette loi organique de 115 articles rè-
glemente, dans sa première partier l'emploi et les conditions minimales
de t.ravail reconnues à tous les lravailleurs du pays. Les heures de
travaiL, les heures supplémentaires, les congés annuels, le temps de
repos et de repas, les jours de congé, congé de maladie, de maÈernité,
de formation ou pour activité syndicale et Le mode de détermination
des salaires et de ltavancement sont règlementés de façon précise.

Le droit de s torganiser est reconnu pour tous les travail-
leurs au niveau de lr entreprise ou de plusieurs d'entre elles, ces
syndicats de base pouvant se regrouper par secÈeurs d'act.ivités à 1'é-
chelle du pays. Les principes d'organisation syndicale prévoient
l'élection de responsables à Cr auÈres niveaux.
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Les syndicats, regroupés par branches dractivités, qui sont.

au nombre de 9 ( Lransport, travailleurs agricoles, secteur tertiaire,
banque et assurance...) formeront. ensemble le SyndicaL Panéthiopien
des Travailleurs (S.P.E.T.).

Quant aux conflits de Èravail, leur règlement est prévu par
un comité ad hoc créé obligatoirement dans toute entreprise qui ern-

ploie pl,us de dix travailleurs. Si cette procédure échoue, 1e Minis-
tère du travail désigne un.conciliateur et si ce dernier ne parvient
pas à résoudre 1e conflit, la Haute cour peut-être saisie par une des
parties. 11 s'agit 1à des conflits collectifs. Dans les cas ou les
protagonistes seraient un seul travailleur et sr employeur, une des
parties peut saisir 1e Tribunal de district, 1es décisions de ce der-
nier pouvant faire lrobjet dtun recours devant Ia Haute cour.

Le droit de grève, bien que reconnu, est règlementé de fa-
çon très contraigante pour les travailleurs. E1les ne peuvent avoir
lieu que 5o jours après que le conflit ait été soumis à Ia Haute cour
et seulement à condition que celle-ci ne s'oppose pas à 1'exercice de
ce droit.

Même avec cette limitation du droit de grève, les conditions
minimales de travail qui ne dépendent plus du bon vouloir de I'employ-
eur, 1e droit de storganiser démocra t iquemen t reconnu à tous les tra-
vailleurs et les perspectives de 1a créaÈion drun syndicat pan-éthio-
pien sur des bases nouvelles amènera Meisone à prendre, encore une
fois, cette proclamation au pied de la lettre et à accélérer son tra-
vail drorganisation au sein de la classe ouvrière.

Le PRPE quant à lui, décidera aussitôt de "combattre cette
proclamtion et de tout faire pour qurelle ne soit pas traduite dans
les faits". Les arguments avancés étaient aussi sommaires que ceux
quril employait conÈre la proclamation, eur Ies associations paysannes

"Les lravai-11eurs d'Ethiopie ont lutté pendant des années

2
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années pour une législation garantissant le droit au t.ravail et de

grève. Ce que la clique est en trainde proposer est une législation
qui piéÈine ces droits de façon plus grave que ne le faisait I'an-
cien régime. Cette proclamation qui consacre 1'esclavage a été éla-
boré pour sauvegarder les intérêts des employeurs, des bureaucrates
et des forces anti-ouvrières. La clique et les Banda ont ainsi clai-
rement démontré ce qu'ils veulent dire lorsqurils parlent de progrès,
de démocratie et de révolution. Il faut tout faire et lutter pour
que cette proclamation ne soit, pas traduite dans les faits".

z. !s-p:irgesP§--d:Aggis-AÈe!e

La définition du statut du Pomoa et 1r éIaboration des deux

autres documents fondamentaux, le progranme de Ia révolution démocra-

tique et le projet de proclamation por tant sur ltexercice des liber-
tés démocratiques, ne constituaient pas des tâches particulièrement
ardues. Ils seront tous prêts à Ia fin janvier c'est-à-dire à peine

deux mois après la création duPonoa.

Cette facilité dans Ia préparation des textes s'explique
par plusieurs facteurs. I1 y a d'abord f influence prépondérante de

Meisone au sein du secrétariat central chargé d'élaborer ces documents.

Mais ceci n'expliquait pas à elle seule 1ar-rpidité aræc laquelle un

accord d'ensemble ftt obtenu au sein du bureau. Plus important était
peut-être le fait que tous 1es membres du bureau, qutils soient orga-
nisés ou non éÈaient issus de la même génération de militants du mou-

vement étudiant des années 60. Malgré quelques ,ruan.:cs i1s aPParte-
naient tous à 1a même mouvance idéologique plus ou moins proche du

"Maoismett. Toutes les composantes du mouvement progressiste dans Ie
paÿsr ÿ compris le PRPE, s'inscrivaient dans la perspective de la
"Révolution Nationale Démocratiques".

I1 n'y avait pas non plus de difficultés avec les membres de

Haute commission d'organisation du peuple qui étaiÈ 1'organisme
Èute11e du POMOA. Les animateurs principaux de ce dernier mettaient
courant la llrrte commission, presqutau jour le jour, de lrétat

1a
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dtavancement des travaux à travers des discusions informelles qurils
entretenaient avec les dirigeants du Dergue comme Menguistu, Atnafu,

Alemyehu, Mogues etc. Aussi, lorsqutà la fin janvier les projeÈs

sont soumis à la Haute commission, ses nembres étaient pour 1'essen-

tiel au courant de Leurs contenus e! les approuvaient dans leurs
grandes lignes. Seul Sisaye Habté, à 1'époque no3 du Dergue, avait
des réserves quânt à I'adoption du marxisme comme idélogoie de la ré-
vo Lut ion.

En attendant de présenter les textes à lrAssemblée du Dergue,

le P0M0A se lance donc dans un vâste travail de conscientisation sur

1es notions de base de la révoluÈion nationale démocratique et déci-
de dr engager un débat public qui permettrait aux deux principaux pro-

tagonistes sur Ia scène politique, Meisone et le PRPE de présenter

leurs thèses et de les défendre.

I1 est vrai que 1'aspect Ie plus spectaculaire de ce que

beaucoup d'observateurs appelaient à 1r époque le "printemps d'Àddis

Abeba" était ce débat entre les "deux Lignes" (hulete mesmere). Mais

ce débat avait aussi un autre objectif : amener le Dergue dans son

ensemble à s'aligner sur les positions démocraÈiques que préconisaient

toutes les forces progressistes du pays et déblayer ainsi le terrain
pour 1'acceptation du "Programme de la Révolution Nationale Démocrati-

que" (P.R.N.D.), par le régime faute de quoi celui-ci n'aurait aucun

partisan à gauche.

L'intensité du débat public dont 1'essentiel de f initiative
reviendrait à Berhanou Zrihoune, membre de Meisone et rédacteur en

chef du journal gouvernemental Addis Zemene et 1e contexte démocrati-

que dans lequel il se déroulait étaient soulignés par tous, y compris

des observaleurs étrangers, comme René LEEORT qui notait :

"Le grand bon en avant" idéologique de la révolution se dé-
roule du mois de février au mois d'avri1 1976, dans Ie cadre de

lrAbyot Forum, le forum révo lu t ionnaire. Pour Ia première fois à travers
le journal en langue Amharique Addis Zemene mais aussi par 1a diffu -
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sion quasi officielle de journaux théoriquement clandestins, s'engage
un débat de fond sur la situation en Ethiopie et les perspectives qui
endécoulent. Avec une liberté de ton st.upéfiante, il ne manque pas

d'intervenants pour accabler 1e Dergue de pires gualificatifs, tout
est passé au cribles drune critique incroyablement vigoureuse, ouver-
te à des points de vues très divers, rebondissant jour après jour avec

des répliques aux interventions précédentes. Pour 1a premières fois
aussi le public accède à un débat politique d'ampleur nationale et
peut éventuellement y part.iciper. Mais il se déroule dans un cadre

bien limité".(1)
Voilà pour 1'ambiance démocratique qui règnait dans le pays

pendant les premiers mois d.e L976, et à laquelle Ie terrorisme du PRPE

mettra fin en septembre de la même année. Mais malgré le caractère
démocratique et f intensité du débatrbeaucou de gens aussi bien éthio-
piens qutobservaÈeurs étrangers ne parviendront pas à saisir toute
It importance historique de ce ttPrintemps". Les références constantes
au marxisme et 1'accord généra1 sur les principes de base de la Révolu-
tion Nationale Démocratique amenant beaucoup à fustiger 1e caractère
"élististe" et "fatricide" du conflit Meisone/PRPE.

"Le Forum révolutionnaire se réduit du fait à un dialogue en-

Ère deux protagonistes et deux seuls : Ie Meisone et Le PRPE. Les

paysans ne saisissent pas un traître mot de ce dialogue réservé aux in-
vités puisque y participer exige une bonne maîtrise du vocabuLaire
et des principaux écrits marxistes". Ce débat est donc considéré com-

me 1'exclusivité drune petite partie d'une minuscule élite à l'échelle
du paystt.

11 est vrai que 1es deux organisations et au-delà d'elles 1es

étudiants, les intellectuels, les jeunes officiers, Ies fonctionnaires eL Les mili-
Lants ouvirers, ne constituaient qu'une minuscule minorité qui orientait
le mouvement révolutionnaire en cours. Les enjeux du débat étaient
con§idérables pour Ia simple raison que son résultat étaiÈ décisif
dans l'orientaÈion et les choix tactiques du

(1) Lefort. pp 226
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combat révolutionnaire.

Dans un pays où deux ans auparavant le socialisme était une

idéologie proscrite, ces débats qui se mènent à coup de citations
marxistes, ces analyses avec tout ce qutelles ont de subtil, de jar-
gon, de phraséologie révolutionnaire peuvent paraître surréalisEes.
Mais i1 faut comprendre qutils ne sradressaient pas aux masses paysan-

nes. I1 visaient plutôt cette minorité urbaine agissante (activiste),
prête à une rupture totale avec ltancien régime et gagnée à cette i-
déologie de façon aussi massive que spontanée et fascinée par la phra-

séologie marxiste du PRPE même si parfois ses prises de position in-
croyables et franchement réactionnaires (comme liopposition à la ré-
forme agraire ttréac t ionnaire" avancée au nom du marxisme) semaient 1e

doute dans quelques esprits.

C'est seulement aux yeux de cette minorité que Meisone prend

la peine de prendre les prétentions marxisÈes du PRPE au pied de 1a

lettre et de Èenter d'empêcher au parti de se poser en "seul déposi-

taire de f idéologie révo lu t. ionnaire" . Nous disons bien "aux yeux de

cette minorité" car en ce qui concerne les campagnes on ntavait pas

besoin de tout ça pour combattre la ligne "révo lu t ionnaire" du parti.
La politique de forfait pratiquée par le parti en ce qui concerne Ies

campagnes où Mei.sone avait fait tout pour s'implanter y rendait tout
débat pour le moins superflu. L'appel comme le faisaient les féodaux

au démantèlement de 1a Zemet.cha, à I'opposition sans nuance à un gou-

vernement qui aux yeux des paysans avait au moins le mérite d'avoir
proclamer 1a réforme agraire, 1'enLrée en dissidence armée des jeunes

du PRPE ttaux côtés de leurs parents de ltU.D.E.tt etc... ne pouvaient

être justifiés par des références au marxisme, qui de toute façon nra

aucune prise sur 1es c.amPagnes.

0n ne peut ern dire autant en ce qui concerne 1télite urbaine'
EEant donné le fait que toutes les positions du parti, mêmes Ies plus

réactionnaires étaient. avancées au nom du marxisme, ctest en se réfè-
rant constament à lrA.B.C. de cette idéologie que Meisone tentaiÈ

de 1es combattre.
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"Jamais dans son histoire lrEt.hiopie nta connu une telle
critique du gouvernement portée par les mass média. Sous Haile Selassie,
morÈ 1'éÈé dernier, elle n'éÈait tout simplement pas tolérée. Même

dans drautres pays dtAfrique il est rare qu'un gouvernement militaire
permette des attaques aussi rudes et vicieuses comme ltest en train
de faire ce régime'r. (1)

(L) Sttriopia moves further left
tuesday april 22 1976

David OTTAIIAY, l,Ia sh ing ton Post

t1(

Ceci dit, que ce soit sur Ie plan des constructions théori-
ques les plus sophistiquées ou sur celui du bon sens le plus élémen-
taire, on peut affirmer que 1e plus grand des bénéficiaires, parmi
toutes les forces politiques en présence de ces débats était Meisone.

Disons tout drabord que Ie premier mérite de ce débat. était
dravoir existé sur Ia place publique. Le contexte démocratique dans

leque1 il se déroulait et le fai! que les articles traitant systéma-
tiquement 1e régime de "fasciste[ continuaient à être publiés dans

les journaux et lus à la radio el à la télévision, censés être conro-
lés par ce même régime, ne manquaient pas de frapper beaucoup de gens

et de mettre en question les thèses sur la "dicÈature militaire" qui
sévirait dans le pays. Evoquant le "viraga à gauche" de la révolution
lors de la proclamtion du PRND en avril 1976, David OTTAI.IAY notait :

'rCes transformations ont été accompagnées par un débat pu-
blic rare en Afrique. Depuis quelques mois, Ia presse sous contrô1e
gouvernemental s'est livrée à des critiques rudes eÈ parfois vicieu-
ses des nouveaux maîtres du pays avec en apparence ltencouragement
du gouvernement militairet'.

"Le quotidien en langue Amharique Addis Zemene accusa par
exemple 1e gouvernement drêtre t'une dictature fasciste'r en 1e compa-

rant âvec le socialisme dtHitler".

Les partisans de Meisone ne mânquaient évidemment pas de re-
lever cette contradiction entre les affirmations du parÈi
et La réaIiÈé drun débat démocratique sous un régime systématiquement



qualifié de "fasciste".
Ce débat public offrait ensuite 1'occasion à Meisone de

faire connaltre à 1réchelle du pays tout entier ses thèses sur les
grandes questions de la révoluÈion qui étaient jusqu'ici systémati-
quement et sommairement caricaturées par Ie PRPE. 11 est vrai que

ce dernier avait, lui aussi, profité de 1'Abioyt forum. Mais ses

posiÈions, simples et accessibles à tous, étaient déjà beaucoup plus
connues que celle défendues par Meisone. Les réseaux de distribution
bien structurés que le parti avait. mis sur pied à travers Ie pays

et les moyens financiers considérables (autrement plus imporÈants
en tout cas que eeux dont disposait Meisone) permettaient la dif-
fusion massive du journal Democracia. La Voix des Masses ntétait
par contre tirée qu'à 3 ou 4 milles exemplaires et sa diffusion se

limitait à Addis Abeba et à quelques grandes vil1es du pays. L'avan-
tage de 1'Abioyt forum était de ce fait plus évident pour ce dernier
qu'il ne 1'était pour le PRPE puisque pour 1a première fois, sur le
plan de la diffusion du moins, ces deux organisations étaient plus
ou moins sur un pied d'égalité.

i. Soutien critique : contre les tttraitresttet 1es ttopportunistesri

Lraspect "po1émique" de ce printemps était sans doute celui
qui a frappé Ie plus tous les observateurs qu'ils soient éthiopiens
ou étrangers. Mais le débat public engagé dans 1es mass média nrap-
portera rien ou presque de nouveau quant au fond des divergen-
ces entre Meisone et PRPE, du moins pour les jeunes et les intellec-
tuels qui avait accès aux journaux "théoriquement. clandestins" des

deux organisations.

Lorsque les premiers articles commencèrent à paraître dans
les journaux gouvernementaux au début de 1976, les deux organisations
avaient déjà commencé à livrer leurs analyses et à polémiquer sur
toutes les grandes questions de la révolution. A partir de novembre
1975, le PRPE consacrait une série de numéros de son journal Democra-
cia à la clarification de sa théorie du "Fascisme en EÈhiopie".(1)
(1) vo1. IIno 23
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sa position sur la question des contradictions au sein de la société
éthiopienne et la question des alliances (1) et a la "défense et i1-
lustration" de sa revendication portant sur ttle Gouvernenent Provi-
soire Populaire" (2).

La première réplique de Meisone et les analyse critiques
de 1a position du PRPE viendront avec le no 23 du journal VMP consa-
cré à la question que I'organisation considérait comme étant la plus
importante et la cIé de toutes les autres prises de position : les
contradictions au sein de la société éthiopienne. Ses critiques du

"gouvernement provisoire populaire"et de 1a théorie du fascisme en

Ethiopie viendront plus tard dans les no 35 et 45 de la VMP.

Le fond de la pensée du PRPE dans Ie domaine des conLradic-
t.ions et celui des alliances tactiques et straÈégiques qui en décou-
le est exposé dans le numéro déjà cité au tiÈre on ne peut plus é1o-
quent "le féodalisme, I'impérialisme et le fascisme sont trois enne-
mis en untt.Ctétait une formule choc empruntée au dogme de Itéglise
0rhtodoxe éthiopienne portant sur le mystère de la triniÈé.

L'objectif déc1aré de ce numéro était de résoudre une fois
pour toute cette question, devenue épineuse, des alliances à un mo-

ment où "1es révo lu t ionnaires aussi bien que les forces réactionnaires
ont les yeux braqués sur le même ennemi". Voilà résumé en une seu-
Ie phrase, peut.-être lancée inopinement, 1'enjeu du débaÈ entre les
deux organisations. Que penser du Dergue avec lequel les forces pro-
gressistes ont des divergences sérieuses mais qui est aussi en même

temps combattu, Les armées à la main, par ceux que tout le monde, y

compris 1e PRPE, considère effectivement comme les ennemis "principauxt'
du peuple éthiopien ! Qui sont en effet les amis et les ennemis de

la révolution ? Democracia répond :

"Etant donné que la révoLution est anti-féodale et anti-
impérialiste 1a force principale (de cette révolution) en est la clas-
se ouvrière a1liée à Ia paysannerie et à Ia petite bourgeoisie. Les

(1) vo1.
(2) vo1.

II no 24

II ao 27
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chômeurs, les soldats, 1es pauvres, les étudiants et les enseignants
progressisÈes sont les de cette révolution. Ses ennemis sont
les gultegnas (1es grands féodaux) les diverses couches de la bourgeoi-
sie (industrielle, commerçante, comprador etc...) et 1r impérialisme
internationaltr.

Cette anaLyse estprometteuse dans 1a mesure où Democracia
promet draller au fond des choses pusqu'il ne faut pas parler d'ennemi
ou drami en général nous essayons de distinguer entre lrennemi straté-
gique et tactique

Tout en affirmant que la contradiction et la lutte principa-
1e sont entre 1es deux camps indiqués ci-dessus, Démocracia continue
en faisanÈ état dtune aut.re contradiction "qui s'est crée et s'est dé-
veloppée en un laps de temps très court : cel1e entre la clique drof-
ficiers élitiste et les masses popuLaires".

Que faire de ce ttnouveau troisième ennemi"? Les Ieçons pro-
férées dans ce même numéro sur la "juste solution des contradictions
au sein du peuple" et les considérations sur les ennemis tactiques ou

stratégiques etc... ne sont plus de mise :

"Ce nouveau troisième ennemi est perçu différemment par les
uns et les autres. 11 y a ceux qui invoquent quelques-unes de ses

mesures t'progres 
s i s Èes" pour le considérer comme une force anti-féodale

et anti-impérialiste. Drautres 1e considérent comme un ennemi par-
ticulièrement dangereux, pire que les deux autres ennemis des masses.

S 
I appuyant sur ces analyses certains invoquent les contradictions entre

les fascistes et 1es féodaux pour prôner une alliance avec Ia clique
des officiers élitistes dans le combat anti-féodal, alors que d'autres
conseillent, si besoin en est, une alliance tactique avec les féodaux
pour écrasser Ia terreur fascistestt.

les deux "extrêmestt le PRPEEn tre
ttNous

qui unissent les
avons dit et répété qu'étant
fascistes aux féodaux et à

refuse de ehoisir:
donné 1es liens multiples

f impérialisme on ne
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peut pas percevoir les premières3omme des ennemis plus importants ou

moins dangereux. Ils doivent tous êLre traités de la même façon".

Le parti ne va évidement pas jusqutà nier 1'existence des

conÈradictions entre ces deux ennemis. Mais cette contradiction est
mise sur le compÈe de rivalités pour le pouvoir. "I1 ne fait aucun

doute que Ie conflit vient du fait que chacun cherche Ie pouvoir pour

opprimer et exploiter le peuple. Puisque les féodaux nront pas, eux

non plus, confiance dans le régime et cherchent à prendre Ie pouvoir
politique, ils demandent, eux aussi, 1e départ du gouvernenent".

Dans ces conditions on ne peut pas préconiser rrune alliance
tactique avec 1'un pour essayer de détruire lrautre. 11 ne serait
j amais question (pour nous) de s'allier avec 1es réactionnaires et les
féodaux contre les fascistes ni d'al1iance "tactique" ou "stratégique"
avec la clique d'officiers"élitistes". Préconiser une te1le alliance
entre les masses et ces officiers serait ttouvrir Ia voie au renforce-
ment. des réactionnaires et permet.tre à ces derniers de renverser le
cours de Ia révolutiontt. Democracia ne parle pas du comment et du

pourquoi de cet éventuel renforcement des réactionnaires qui résulte-
rait d'une alliance Dergue/progres s i s tes dont Ia conséquence 1a plus
évidente serait 1r isolement de ces mêmes réactionnaires.

De toute façon la conclusion est claire et sans appel.

"Notre lutte est contre 1es féodaux, Ies impérialistes et les fascites.
Même si ces ennemis paraissent être trois, ils sont non seulement in-
timement liés mais ont en plus la même attitude face à la révolution.
On pêut donc les considèrer comme étant un seul et unique enneni. Crest
pourquoi nous disons que les "féodaux, 1es impérialistes et 1es fas-
cistes sont trois ennemis en un".

Le numéro de 1a Voix des masses consacré à 1'analyse criti-
que de la position du PRPE, rompt avec la retenue qui caractérisait le
journal jusqu'alors. Après avoir dénoncé les thèses du parti comme

ttconfusionnistes et con tre-révo Iu t ionnaires " , la VMP fustige la prise
de position du PRPE qui "sous le titre obscurantiste ayant plutôÈ trait
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au "mystère de la trinité" ... fait du féodalisme, de Lrimpérialisme
et du "fascisme" un ennemi unique en trois et appelle le peuple éthio-
pien à se baÈtre conÈre les trois ennemis en même tempstt.

"Tout révoLutionnaire authentique qui aura lu ce numéro

ne pourra échapper à une conclusion évidente : ou bien ces gens cher-

chent à dessein à semer la confusion ou ils n'ont rien compris à la
situation actuelle du pays, à ltalignement des classes, aux conÈradic-

tions au sein de Ia société et ne peuvent de ce fait indiquer la voie

que doit suivre 1a gauche éthiopienne".

Après ces préliminaires, la VMP prend acte du fait que

Democracia lui aussi considère 1e féodalisme et 1r impérialisme comme

les ennemis principaux du peuple et s'inquiète, comme le fait le jour-
nal, du fait que Les forces réactionnaires sont en Èrain de se renfor-
cer, de s,organiser avec le soutien de f impérialisme et des régimes

réact.ionnaires arabes de la région.

L'enjeu des contradictions qui existent entre Ie Dergue et

ces ennemis principaux, dont la réalité est reconnue aussi bien par

Meisone que par le PRPE, nrest pas une simple "lutte pour le pouvoir"

comme 1'affirme Démocracia. Les ennemis du peuple éthiopien cherchent

à stopper ,'le processus révolutionnaire avant qu'i1 ne soit trop tardri

et un des moyens pour y parvenir est de renverser le Dergue'

Poussant plus loin cette question de "rivalité pour 1e pou-

voir" la VMp affirme que dans ce domaine ctest plutôt le sectarisme

et la lutte pour Ie pouvoir engagée entre le PRPE et Ie Dergue, tous

les deux qualifiés de "peÈits bourgeois oscilliants entre la révolu-

tion et 1â con tre- révo1u t ion" qui pose problème dans Ie camp de la

révo 1u t ion .

"Lorsqut on voit les choses de façon concrètes, on peut dire
que Ia lutte entre Deimocraeia eE le régime du Dergue est un conflit
pour le pouvoir entre deux factions à f intérieur de Ia classe petite
bourqeoise. Le fait que Democracia et le Dergue invoquent sans cesse

Les masses populaires ne doit tromper personnett.
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Dans sa lutte conÈre ce rival, le parti soutienE non seu-
lement qu'il n'y aurait aucune différence enÈre les féodaux et le
Dergue mais aussi va jusqu'à accuser le régime d'être capable de

"chercher à se réconcilier et colLaborer avec les féodaux s'iI esti-
me qu'une telle attiÈude lui permettera de rester au pouvoir". (1)

La Voix des masses, lui, estime qu'une telle affirmation non seule-
ment "sombre dans I ' invrai s emblable mais aussi réconforte 1es posi-
tions des ennemis du peuple en empêcbant celui-ci de faire la diffé-
rence entre ses amis et ses ennemis du momentt'.

Quant à la position sur les contradicÈions de Ia société
éthiopienne et les tactiques que doivent suivre les forces progres-
sistes, Ia voix des masses ne fait que répéter les thèses que 1'or-
ganisation nta cessé de faire prévaloir depuis la proclamtion agrai-
re:

ttEn ce qui concerne ltalignement des classes et des forces
politiques dans Ie pays, notre position est claire. L ;ontradic-
tion principale est toujours celle qui existe entre Le féodalisme et
f impérialisme d'une part et les masses populaires drautre part.
Le danger principal qui guette le pays est la montée de 1a contre-ré-
volution des Menguesha Seyoume, Alim Mirah et drautres féodaux, tous
appuyés par f impérialisme. Les forces sur lesquelles s'appuyaient
Ie féodalisme et 1r impérialisme, la bourgeoisie bureaucratique et
compradore, les réactionnaires au sein même du Dergue sont tous des

éléments toujours 1iés par des intérêts communs et capables d'unir
leurs forces pour faire aboutir ce complot con tre-révo Iu t ionnaire.

Qutils Ie veuilLent ou non, les dirigeants réactionnaires des fronts
érythréens se sont rangés aux côtés de ces forces. La position des

régimes arabes et drautres réactionnaires de 1a région n'est pas

différente. I1 est clair qu'iIs cherchent tous à stopPer Le proces-

sus révolutionnaire en Ethiopie avant qu'i1 ne soit trop tard. 11 est
également clair qutun des moyens Pour y parvenir serait de renverser
le Dergue, qui, par un aecident de Lihistoire se trouve à la tête du

(1) DemocracLa no 22
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mouvement.

Ll Oo n. peut pas cependant affirmer qu'il ntexiste aucune

contradiction entre Ies masses populaires et le Dergue. A ce jour,
ce dernier a constitué une force an t i-démocra t ique et a empêché, par

son attitude, la conscientisation et lrorganisation des mas-

ses populaires et, de ce fait, entravé les préapratifs de ces derniè-

res en vue du combat inévitable et décisif contre 1es féodaux, les

impérialistes et Ia bourgeoisie bureaucratique. Il s'est distingué
à plusieurs reprises par ses atrocités et des actes fascistes . Les

massacres fascistes perpétrés contre les travailleurs des villes et

la paysannerie à la campagne sont des actes qui resteront dans la mé-

moire du peuple en 1utte. Mentionnons à ce propose que prendre "des

mesures fascistestt et insÈaurer un système fasciste sont deux choses

différentes.

"Drautre part, il y a Les proclamations progressistes du

Dergue qui touchent à I'essentiel. c'est contre ces proclamations

que les forces réactionnaires se sont levées à 1'unisson. La rébel-
lion de ces forces contre révo lu t ionnaires , ennemis jurés du peuple

éthiopien, a relégué au second plan la contradiction entre les masses

populaires et Ie Dergue, qui sans cela, serait resté la contradicÈion

principale. De ce fait, qu'on le veuille ou non et à moins quton ne

cède au révolutionnisme petit bourgeois ou qu'on ne refuse de voir
la réalaité concrète, on ne peut pas affirmer, comme le fait Democra-

cia, qr-L Les Menguesha, f impérialisme et le Dergue contituent un
ll )ttr-

seul et éiiéqù" ennemi et prétendre combattre tous les trois avec la
même énergie. la tâche des progressistes est d'unir et de coordonner

la lutte des amis, même temporaire s , con tre 1'ennemi principal, de con-

centrer toute leur énergie contre ee dernier et de jetter dans la ba-

tailIe toutes les forces qui peuvent se dresser contre lui. Mettre

1rallié tactique et 1r ennemi dans le même sac et affirmer quton peut

les combattre tous à Ia fois, équivaut, concràtement, à une tactique
qui fini par livrer les masses à leurs ennemis. c'est pourquoi nous

lqr
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affirmons que la seule position juste que peuvent préconiser les pro-
gressistes est Ia nôtre qui se résume par la formule Critique Révolu-

tionnaires.
ttQue signifie cette position de critique révolutionnaire ?

Le souci majeur est Ia recherche de Ia voie à suivre pour que le pou-

voir revienne au peuple. Nous lutterons pour cet objectif jusqu'au

bout. Nous combattons le Dergue dans la mesure où ce dernier est

anti-populaire, an t i-démocrat ique et con tre-révo lu tionnaire. Nous

luttons pour que Ie peuple soit conscient, organisé et armé afin dtê-
tre capable d'arracher le pouvoir des mains du Dergue ou de celies
de tout gouvernement semblable qui parviendrait à prendre la place de

ce dernier. Ltessentiel est la poursuite du processus révo lu tionnaire.
pour cela nous nous battons pour que les é1éments dravant garde, les forces

progressi.tes et les masses populaires mènent leur comba! en storgani-
sant toujours mieux. Nous refusons de servi.r de tremplin aux réac-
tionnaires et aux forces contre révo lu t ionnaire s qui, aveuglés par

1'ambition du pouvoir, cherchent à s'y hisser en catimini. Nous re-
fusons aussi de eollaborer avec les ennemis jurés du peuple. Nous

distinguons entre les divers ennemis en tenant compte du degré de dan-

ger qu'ils représentent. Et comme on ne peut grimper deux arbres à

la fois parce qu'on a deux jambes, nous ne Pouvons déclarer La guerre

sur deux fronts en même temps. Soucieux de la poursuite du Processus
révoIuÈionnaire nous combattons les ennemis secondaires par drautres
moyens sans les pousser dans les bras de nos ennemis principaux. Nous

ne préconisons pas non plus une tactique qui nous mettrait du côté

de ces derniers pour combattre les premiers. C'est 1à 1'aspect révo-
lutionnaire de notre critique".

sur le fond, la position de soutien critque découle de 1ra-
nalyse de 1a société éthiopienne et des contradictions qui la traver-
sent. Le thème central, souligné par de nombreux articles de Meisone

et de 1'U.E.E.8., insistent sur f incapacité de la petite bourgeoisie
(et donc du régime militaire petit bourgeois) à mener la révolution
jusqu'à son terme mais aussi sur la possibilité qura cette classe à
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accompagner 1e processus voire à en

certaine phase du processus :

prendre la direction pendant une

"Dans 1e rôle d'avant garde qu'elle joue pendant une certaine
phase, la petite bourgeoisie, à la recherche d'appuis Pour son propre

combat, peut soulever des mots drordre qui Peuvent mobiliser le peuple.
Mais lorsque ces mots d'ordres, assimilés par des millions de gens de-

viennent des forces motrices capables de soulever des tempêtes, la
petite bourgeoisie est épouvantée. El1e se retourne contre ces mêmes

slogans. Là se terminerâ son rô1e historique en tant quravant garde.

E11e commencera alors ses tentatives effrénées et anti-populaires qui

visent à briser ltélan de combat populaire qu'elle ne Peut plus diri-
ger". ( 1)

La question de la place du Dergue dans ce processus, les li-
mites historiques de son rôIe et Ia problématique du "soutien criti-
que" étaient 1ârgement abordés lors du débat public qui "saoulait lit-
téralement 1'Ethiopie" comme le notaiÈ J.C. GUILLEBAUD, même si lron
peut difficilement affirmer que 1es échanges entre le protagonistes

brillaient par leur séréni té.

Lt ABIYoT FoRUM était ouvert à tous ceux qui voulaient s'ex-
primer. Sans quron puisse 1'affirmer de façon caÈégorique, puisque

tous les pârticipants ou Presque utilisaient des noms dtemprunt, on

peut dire que des individus sans aucune appârtenance organisâtionnelle
non seulemenÈ exprimaient leur point de vue sur les divergeances mais

envoyaient aussi des articles de fond sur des questions qui ne prêtai-
ent pas à eon troverse.

Notons aussi que Meisone et le PRPE ne s'engageaient Pas non

plus dans ce débat à visage découvert. Tous les articles parus étaient
censés exprimer les points de vue de leurs auteurs et dteux seuls'

Mais très vite tout 1e monde y a vu une polémique entre tes deux orga-

nisations. Les phrases ttpartisan de la voix des masses" ou t'partisans

de Democracia" étaient ut.ilisées par désigner le ou les auteur(s) de

1'article qu'i1 sragissait de défendre ou de critique. Ceci d'au-

(1) VMP û'2s t7/08/1967
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tant plus que ces partisans prenaient comme point de départ et se pro-
posaient d'analyser les positions connues et déjà exprimées par les
organes officiels des deux Parties, quitte à renvoyer le lecteur "aux
prises de positions et déclarations officielIes dês parties pour plus

de détai1s".

Les "parÈisâns de Démoeracia" attaquaient le ttrégime fas-
ciste'r même si dans Ie feu du débat la thèse "d'un ennemi unique en

troisll se rafinait pour considérer le Dergue et rrses intellectuels
opportunistes,' comme des ennemis pires et plus dangereux que les féo-

daux et les impérialistes, lesquels étaient rélégués au simple rô1e

de ttmot-épouvantail lancé par des élénents opportunistestt pour dis-
traire le peuple du véritable combat. comme le notait un certain
Gourdé Houndessa, qui, dans un article virulent, attaquait les ttpar-

tisans de la Voix des Masses".

"Ces petits bourgeois de droite essayent de détourner la ré-

volution des vraies questions de lrheure et des problèmes qurelle doit
affronter en semant la panique par des mous d'épouvantes, tels que f impéria-

lisme et les réactionnaires. I1 est vrai que le complot des impé-

rialistes, des féodaux, et des bureaucrates caPitâlistes ne peut-être

sous-esEimé et exige une vigilance de toutes les heures. mais force

est de constater qutà ltheure actuelle Ia situation concrète de notre

pays demande que Ia lutte soit engagée contre 1a clique des officiers
et de leurs intellectuels opportunistes". cette présentation des pri-
orités fera couler beaucoup dtencre.

Les "partisans de 1a voix des Masses Populaires" utilisent
I iABIYOT FoRUM pour exprimer aussi clairement que possible les thèses

avancées par le journal d'autant plus qutils avaient f impression que

1a diffusion relativement restreinte de 1a vMP, srajoutant aux atta-
ques dé1ibérement simplistes du PRPE, avaient fini par caricaturer la
posiÈion de Meisone en général et celle Portant sur le "soutien eri-
tique" en particulier.

Force est de constatÉ que malgré une relative sobriété et
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une tentaives plus conséquente d'aller un peu plus au fond des choses'

1es articles issus des plumes des partisans de Meisone ntétaient pas,

eux non plus, des modèles de nuance et de sobriété'
I1 y aura beaucoup d'arti'cles sur Ia place respective des en-

nemis principaux du peuple et du régime militaire sur lr échiquier poli-

tique. la position de "soutien critiquerr décrite dans un de ses art'i-

cles comme ,'seule à indiquer la voie révoluÈionnaire à suiwe" sera dével-

oppée comme suit :

I'La position de soutien qui stappuie sur la notion de criti-
que révolutionnaire ne se râiuit pa.s à une attitude 'qui consiste sinrplement à ap-

précier les actes isolés du Dergue pour applaudir ceux qui sont Progres-

sistes et condamner ceux qui sont réactionnaires. Dans 1'Éthiopie d'au-

jotrrd'hui, i1 est impossible de condamner ou de soutenir le Dergue tota-

lement et sans nuance. une telle attitude équivaut à une tentative d'a-

pplaudir avec une seule main' soutien et critique son indissociables '
Prenons par exemple la proclamation agraire' On soÙtient le Dergue

parce qu'iI a procédé à cette Proclamtion' t'ous les progressistes doivent

se ranger aux côtés du peuple pour qurelle soit traduite dans les faits'

ToutefoiscettepositionneSecontentepasdusimplesoutienauDergue.
Chaque fois quton exprimer ce soutien il y a autre chose quril faut af-

firmer sans relâche. Seul le peuple éthiopien, organisé et armé' peut

traduire dans les faits concrètement ces proclamations Progressistes'

Pour que le peuple soit organisé et armé rapidement' il faut des liber-

tés démocratiques. C'est sur ce plan que le régine ant i -démocra t ique

du Dergue, devenu un obstacle à la révolution, doit-être condamné' dé-

masqué et opPosé. . . "
"Mais Prenant Prétexte de cette

s t oppose pas aux proclamtions progressistes cormne Ie font les féodaux endurcis 
'

les impérialistes et les intellectuels traitres' On nt accorde Pas non Plus un

soutien total au Dergue prétextant ces proclamàtions révolutionnaire.

0nlaisselesoindedéfendredetellepositionsauxréformistesetauxintellec-
tuels opportunistes qui cherchent à confier le destin de Ia révolution aux mains

imés d'Ethiopie". (1)
d'une poignée d'individus et à la Place des oPPr

op osition au Der ue on ne

(t) nquame be Ye Ferju A.Z.

fi
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La position de soutien critique, véritable pierre de touche de toutes

les constructions théoriques et des prises de position de Meisone, cherchait donc

à s'affirmer en seule "voie révo lu t ionnaire" apÈe à éviter toute allian-
ce, en serait qutobjective, avec ceux que ltorganisation ne cessait
de considérer comme 1es ennemis jurés.

Malgré cette clarté biblique, Ie PRPE et beaucoup dtautres in-

tellectuels ne choisironÈ gas de retenir que I'aspect "soutien" de cette position

même si Meisone qualifiait trne te1le attitude de "Èentative d'applaudir avec une

seule mai". De 1à à estimer que cette position, très vite travestie en allégeance

inconditionnelle au régime militaire, était motivée par un souci d'opportunisme

et de carréisme d,une poignée d'individus douteux auquels on déniait
tout sens de patriotisme et d'idéalisme il n'y avait qu'un tout Petit
pas que beaucou n'hésiteront pas à franchir alLégrement.

Crest pour cela qutil nty aurâ pas d'article de fond analy-

sant de façoncirtique 1a position de Meisone. Le rejet par ce dernier

du slogan "gouvernement provisoire populaire", son appel à lrunité de

toutes les forces anti.-féodales et anti-impérialistes sur des bases dé-

mocratiques et claires tty compris les progressistes au sein même du

Dergue," le faiÈ que quelques uns parmi les militants en vue de lrorga-
nisation étaient. rentrés au pays après Ie début de la révolution, même

si du côté du PRPE certains dirigeants et non les moindres Èels que

Tesfaye Debessaie, Kiflu Tadesse etc... arrivaient eux aussi de 1i Europe

presqut en même temps etc... exposaient Meisone à des attaques aussi

sommaires que virulentes et fausses. Les dirigeants du parti savaient

pertinement qu'à Ia tête de Meisone se trouvaient des personnes tels
que Ie Dr. KEBE Menguesha, worku ferede, Daniel Tadesse, tous occupant

des postes plus impottants dans Ia direction de 1'organisation que ce-

lui de simple membre du bureau politique qu'était celui de Hailé Fida.
pour l'avoir connu au sein de L'U.E.E.E. TESDAYE DEBESSÀIE et ses amis

savaient qu'Hailé était un intellectuel sans ambition mais redoutable

sur le plan du débaÈ d'idées. cependant il sera par t icul ièremen t choi-

si comme cible ayant pour thème cenÈral "des carrièristes venus dtEu-
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"des carriéristes venus d'Europe, tels les hyènes qui se précipitent
sur une proie pour partager des strapontins, même au prix de Ia libé-
ration du peuple éthiopien qu'i1s méprisent de toute façon".

2. Le débaÈ public : Invectives et Caricatures

Beaucoup d'articles de fond, parfois publiés en série Pendant
plusieurs jours, et venant des deux côtés et dr inlellectuels sans aPpar-

tenance organisationnelle, prennaient la peine d'utiliser lrAbiyot
Eorum pour présenter des analyses sobres de la situation et populariser
les idées révolutionnaires.

Cependant le débat proPrement dit sera marqué par des atta-
ques et des ripostes earicaturales tant sur [a position dropposition
totale que sur celle de ouÈien criÈique.

En effet, les partisans de la Voix des Masses, attâqués sur

ce que ceux de Democracia considéraient comme des "points faiblestt de

Meisone n'entendaient pas resÈer sur la défensive. Ils choisissent de

riposter en mettant en avant la ttcomplicitétt outtl t alliance objecÈivett

entre les féodaux et les impérialistes d'une part et Ie PRPE d'autre
part. Attaqués pour leur "a11iance incondi t ionnelle" avec 1e Dergue,

i.ls riposten! par un "PRPEtt eÈ les féodaux même combat".

Rien de nouveau 1à non plus du moins en ce qui concerne la
polémique engagée à 1'étranger où les militants de 1'U.E.E.E., dénoncés

comme "agents du régime fascistes", avaienE commencé de qualifier, dans

leurs publications officielles, Ia fédération mondiale des éÈudiants

éthiopiens de "mouvement de jeunesse d I Afowo s sen/Menguesha Seyoume".

Ces mêmes thèmes étaient uÈilisés par les deux parties au pays même

lors des dizaines de conférences débats très animées qui se tenâient
dans les usines, les entreprises, les écoles, 1es départements gouver-

nenentaux et qui constituaient un autre asPect souvent négIigé de ce

prin temps .

de cette
paru Ie
y dre s se

En ce qui concerne 1es nass média, un des articles marquant

offensive des partisans de Meisone sera ttshatir Beye Ferjut'
7 meguabite 1968. Un certain Tadesse Mekonnene (Daniel Tadesse)

un vériÈable "inventaire des actes et thèses visant à
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"saboter la révolution". tout en dénongant 1e complot contre-révo1u-
tionnaire des "Mesafinte et Mekouaninte, de f impérialisme et de la
bureaucratie tt, Tadesse pose la question de

savoir si ces éléments ttse sont lancés tout seuls dans la luÈEe conEre

révolutionnaire et si leur seule tactique de combat est celle qui
consiste à avancer à visage découvert". La réponse était évidemmenÈ

négative. "Ils ne sont pas fous à ce point. Ils ont eux aussi ap-

pris de leur expérience".

"Aujourd'hui, leur tactique de combat ne se limite pas à une

confronLation ouverte avec 1e peuple. Ils s'infiltrent dans ses rangs

déguisés en progressisEes. Tout en versant des larmes de crocodiles,
ils cherchent à empêcher la prise de toute mesure apte à faire avan-

cer la révolution et la victoire de celle-ci en semant Ia division
dans le camp progressistett.

"I1 est clair qutaujourd'hui il existe des pseudo-Progres-

sistes qui brandissent des phrases révo1u t i onnaire s et se sont infil-
très dans 1e camp progressiste Pour y perpétrer des ac!es réactionnai-
res. Nous les appelons des pseudo-progres s i s tes parce qu'ils ne sont

pas ouvertement partisans de 1'ancien régime et que, préÈendant être
des partisans du peuple, lèvent leur voix contre le féodalisme et f im-

périalisme".

"Nous les qualifions de réact.ionnaires par les actes (Beteg-

bare Adhariotches) parce qu'au moment où le peuple est confronté et
lutte contre les trois ennemis, le féodalisme, lt impérialisme et le
capitalisme bureaucratiquel alors que cette lutte est particulière-
ment difficile et que Ia contre-révolution menace de tous les côtés

à cause notamment du fait que le peuple n'est pas organisé eÈ armé

pour y faire face; alors que de leur côté les grands du régime déchu

et lt impérialisme bien organisés et armés, êuxr sollt en train d'inten-
sifier leur combat con tre- révolu t ionna ire I alors qu'i1s savent que le
peuple doit jeter dans la balance tout son poids en s'organisant ra-
pidement et mieuxl alors qu'ils savent que dans liintérêt de la révo-
lution il faut faire pression sur le Dergue pour qu'i1 cesse de tergi-
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verser entre la droite et Ia gauchê, 9u'il se rallie encore plus à

la cause du peuple et aux révolu t ionna ires en réduisant. I'influence
de son aile réâctionnaire, et qu'il choisisse clairement son camP;

alors qutils savent que cette tâche est non seulement appropriée mais

aussi possible, ils font la sourde oreille"-
Pour étaler ses thèsesrltauteur passe en revue toute une sé-

rie de positions communes entre "1es pseudo-progres s i s tes et les é1é-

ments franchement réactionnairestt. Un peu plus tard, 1e 3

un autre article ttAquame Beye Ferjurr vient enfoncer le clou et sans

s t embarrasser de nuances, analyse de façon très tranchée t'1taligne-

ment des forces qui sont engagées dans une lutte à mort dans le pays

et Les positions des uns et des autrest'. Après avoir averti qut aucu-

ne des affirmations qui suivent n'étaient "le fruit d'une invention
mais bel et bien basée sur des documents existantsrr. LrauÈeur classe

les acteurs politiques sur la scène éthiopienne en deux groupe dési-
gnés comme étant partisans des "position no1 et position n02".

Dans le premier groupe, lrauteur range "toute les forces
progressistes du pays, les journaux comme la Voix des Masse, ttnêtsa-

netett ttle prolétairett, t'révolutiontt "Yabiote Fanatt "Tagaye Ethiopia-
wite'r et des organisation comme 1tU.E.E.r 1'UPESUNA, 1'Union Démocra-

tique des femmes éthiopiennes en Europe, I'Union des étudiants éthio-
piens en Afrique et au Moyen-0rient'r.

Dans le deuxième grouPe viennent "toutes les forces de la
réaction éthiopienne, 1rU.D.E., le PRPE, la Fédération mondiale des

étudiants éthiopiens et drautres groupements qui se désignent eux-même

comme ttanti- f ascistestt.

Citations à 1'appui et lançant un défi "au groupe de petits
bourgeoi s-trai tre s " d'oser démentir une seule de ces affirmations auquel

cas il promet dty revenir avec des ttdocuments supplémentairestt,
l'auteur essaie de démontrer la ttcommunauté de vuet' qui règne au sein

de chaque camp sur toutes les grandes quest.ions de la révolut.ion éthio-
pienne; les ennemis du peuple; la question du gouvernement provisoire
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populaire; la quesÈion drorganisation, Ia proclamation agrairel le
Dergue et les forces progressistes, la Zematcha.

Piqués au vif, les partisans de Democracia ripostent par un

véritable tir groupé à ceEte "Lekefa" (provocation) par une série imp-

pressionnante dtarticles dont le premier ttYe Abayene Ikeke Be Imye Le-

keket' paru quatre jours après 1'article de Tadesse donne le ton :

ttl-es Tadesse Mekonnen, les Errnetu Ferede sont en train de

chercher à entraîner les progressistes dans des querelles stéri1es
qu'ils ont commencé dans les cafés des grandes villes dr Europe, ceux

des Champs Elyssés à Paris, de la bundesstrâsse à Berlin et de Ia
First Avenue de San Franciscott.

Une réponse sur le fond viendra de la plume dtEwnetu Feleke

et Belatchew qui dans un article intitulé "Ie mensonge érigé en méthode

de débat" (Yetederaje Ketfete be kirikir meke) dénonce 1a "mauvaise

foi" des partisâns de la voix des masses qui assimilent sommairement

le pRpE et le féodaux "du seul fait de lrexistence de mots diordres coruruns".

Sur les question de la nature du régime, le gouvernement Pro-
visoire populaire, les auteurs déclarent qu'il est vrai que le groupe

Democracia, 1'a qualifié de gouvernment fasciste d'une clique d'offi-
ciers élitistes. Les raisons de cette position ont été analysées dans

diverses publications du groupe. Mais il nra jamais dit que tout.es les

mesures prises pâr ce gouvernement éÈaient des mesure fascistestt.

Quant à la proclamation agraire, 1es auteurs affirment que

toutes les publications du parti avaient "applaudi cette proclamation

tout en condamnant Ia répression contre-révo lutionnaire perpétrée con-

tre les paysans et 1es Zematches par certains Drganes gouvernemen taux.

Ces publications ont demandé à ce que le gouvernement arme les paysans

opprimés pour qu'ils puissent faire face à 1'assaut de Ia réactionrr.
pour ce qui est de cette revendications du parti et de ses positions
face à la proclamation portant renforcement des Associations Paysannes

et notamment 1'armement des milices.(1)

(1) Cf. plus haut



Alors que les positions iinsi exprimées par Democracia

"seul organe habilité à parler au nom du parti sont aussi claires
Les partisans de la Voix des Masses nous disent que le parÈi a qua-

lifié la proclamation agraire de fasciste. Qutarmer les paysans est
une mesure fasciste. Et lorsquton leur demande des preuves, ils nous

citenÈ non pas Democracia mais des publications des sections du mou-

vemnt étudiant...c'est ça le mensonge érigé en méthode de débat".

Les partisans de Democracia se t'dissocienttt donc des prises
de position des "organisations de masse à 1télrangertt. Mais ni eux

ni le parti qui affirme, lui aussi, que "seules 1es positions énoncées

par son organe officiel peuvent êt.re considérées comme étant ce11es

du partitt ne franchissent 1e pas Pour condamner les thèses ouvertement

défendues par le mouvement de masse en question : la Fédération mon-

diale des éludiants éthiopiens. C'était pourtant 1'une des questions
qui a été posés aux partisans du parti, dans lrarticle "aquome Beye

ferju" qui demandait à ce que "dans le cas où Democracia cherche à se

dissocier des prises de position de la fédération, qutil le dise clai-
rement en condamnanÈ sans apPel cette organis ation". Le parti ne le
fera pas.

La deuxième crit ique sur les méthodes des partisans de la
Voix des Masses est celle qui consiste à mettre dans le même sac les
féodaux et le parti invoquant Ie fait que tous les deux avancen! Les

mêmes renvendieations ou mettenÈ en âvant les mêmes mot.s dt ordres :

"L'organe du parti, Denocracia, a condamné

les Menguesha, les Nega Tegegne, les Ali Mrah etc...
sé à plusieurs reprises le Dergue d'être responsable
à 1'étranger".

sâns equlvoque
I1 a même accu-

de leur f uite

I1 est vrai que les Menguesha et Nega Teguegne qualifient
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lur e

utile

1e Dergue de "fasciste" et que Democracia traite aussi le régirne

fasciste. Mais dire que de ce fait 1es Menguesha et Democracia sont

les mêmes, c'est une méthode drargumentation qui Prête à sourire."

Même si de telles argumentations utilisées Par les parti-
des deux proÈagonistes, donnaient au débat de ce printemps 1ral-
d'un "dialogue de mal-entendants" lrAbiyot Forum était très
à plus drun titre.

en

une

A
ô

t6
§

:. 9r-ÉÉ!et--.!ile
Même si cela peut paraître paradoxal, un des mérites de ces

débats était de démontrer que les deux organisations e! au-delà d'el-
les toutes les forces progressistes du pays étaient à quelques nuances

près, dt accord sur le caractère 'rnation démocratiquet' du processus ré-
volutionnaires en cours. Plusieurs articles, sortis des plumes de

militants des deux bord venaient populairser cette notion et les moy-

ens à mettre en place pour y parvenir (libertés démocratiques sans

restriction à toutes les forces anti-féodales et anti-impérialistes ,

nécessité de paruis politiques, un front uni de tout ces parÈis sous

la direction de la classe ouvrière etc) faisait I'objet d'un tel con-

sensus que cet asPect de lrAbiyot Forum est passé ina-
perçu par beaucoup d'observateurs même si certains s'y sont référés
pour souligner le caractère "fratricide" du conflit Meisone/PRPE.

Ce consensus sur la ttrévolution nationale démocratiquett aura

tout cas deux effets majeurs dont le bénéficiaire sera, encore

fois, Mei sone.

Eace au PRPE d'abord, les précepts de la théorie de démocra-

tie nouvelle sur les contradictions au sein d'une société "semi-féo-
dale et semi-capitaliste, sur la nécessité d'une vaste alliance "anti-
féodale et anti-impérialiste", les couches et classes appelées à for-
ner "un vaste front uni" etc... étaient assimilés par Èous ceux qui,
de près ou de loin, sr intérèssaient au débat en cours. La position
de refus d'alliance et d'opposition totale préconisée par le parti
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étaiÈ^difficile à tenir par rapport à ces

et de façon plus globale par rapport aux

cons truc t ion s
enseignemen ts

En plus lrunanimité qui se dégageait autour de cette notion
et éventuellement sur un programme polit.ique qui sti.nspirait d'eL1e
étai.t telle que lorsque "la plateforme communc" que constituait le
"Programme de 1a révolution démocratiquerr sera rendu public en avril
1976 le parti ne trouvera gie3 à redire. Pris au dépourvu par ce

document auquel il ne siattendait pas du tout et qui, sur lressentiel,
ressemblait fort à son propre programme politique rendu public quel-
ques mois plus tôt, le PRPE préférera décliner lroffre historique qui
1ui était faite diengager la discussion et de stallier aux autres for-
ces progressistes qui se battaient désormai sur la base d'un program-

me commun. Ce refus marquera le début de Ia faillite politique du

PRPE et ouvrira la voie à la t'guerilla urbaine" qu'iI déclenchera à

peine cinq rnois plus tard.

Face au Dergue ensuite,ftussi important, si non plus, de ce

consensus âutour de la notion de "révolution nâ!ionale démocratiquett

est 1'effet déterminant qu'il aura sur ltattitude du Dergue. Sans cet-
te unanimité de toutes 1es forces de la gauche civiLe qui constitue-
ra une pression formidable sur le régime et un instrument décisif aux

mains du POMOA dans ses négociations avec lui on peut légitement se

demander si 1e programme démocratique aurait jamais vu Ia lumière du

jour. Ceci drautânt plus qutune majorité des membres du Dergue croy-
ait sincèrement qu'une fois cette plate-forme proposée à toutes les
forces progressistes du pays, le PRPE nraurait plus de raison de s'en-
ferner dans une position dt opposition virulente Plus important Peut-
être, les membres du Dergue découvrent avec beaucoup dtautres person-
nes que, malgré les tentatives d'amalgame du PRPE, 1a polémique n'é-
tait pas du tout enÈre partisans inconditionnels et opposants résolus
du Dergue. les partisans de ttsoutièn critiquett non seulement condam-

naient 1a naÈure an t i -démocrat ique du régime et fustigeaient ses "ter-
giversations petites-bourgeoise" et "sa tendance à frapper à gauche

cornme à droite" mais excluaient aussi toute idée dtalliance tant que

théoriques,
du marxi sme.

x
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1e régime ne cèdait pas aux revendications démocratiques des forces
de gauche.

Dans f intensité de la polémique, ils ne manquaient pas de
remarquer que tous les proÈagonistes, de quelque bord qu'ils soient,
étaient d'accord sur quelques notions de base : la révolution natio-
nale démocratique, Les références au marxisme, la nécessité des li-
bertés démocratiques y compris le droit à organiser des partis politi-
ques, le droit des nationalités à disposer d'eIles-même, le combat
contre f impérialisme et pour f indépendance nationale du pays etc...

I1 ne restait qutà expliquer aux membres du Dergue
qui semblaient complètement dépassés, de quoi il sragissait.. C'était
au demeurant la moindre des choses que, dans un contexte oi.r tout le
pays devenait un vaste forum de discussion et d'éducation politique,
ceux qui se trouvaient aux postes de direction puissent au moins sui-
vrenf ce mouvemen t.

CresE Alemayeuh qui eut f idée d'organiser des cours de

marxisme à lrintention des membres du Dergue. Avec Mesfin Kassu, il
mit sur pied un programme de formation polit.ique. Chaque membre du

secrét.ariat du P0M0A était invité à préparer un exposé d'une heure
environ sur un sujet faisant partie de ce ttcrash programmett. Les su-
jets traités couvraient : la philosophie marxiste, 1e matéralisme his-
torique, Ia dialectique, 1'économie politique, f impérialisme, 1a ré-
volution nationale démocratique, le problème des nationalités etc...

Les cours avaient lieu le matin entre sept heures et neuf
heures, tous les membres du Dergue présents à Addis Abeba y assistai-
ent. Lrambiance était bon enfant. Les dirigeants du Dergue l'Ienguistu,
ALemayehu, Mogues comptaient beaucoup sur ces rencontres pour isoler
drautres ambitieux Èels que Sisaye, dont le cheval de bataille était
déjà 1'anti-marxisme et qui ne voyait pas dLn bon oeil le fait que des
intellectuels marxistes venaient prêter main fort.e à ses rivaux au sein
du Dergue.

Menguistu, qui depuis quelques mois déjà semblait avoir lier
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son sort à celui des intellectuels marxistes, étalait au grand jour
ses nouvelles convictions qutil cherchait à faire croire qu'ils étai-
ent de longue date en venanÈ à chaque conférence avec un livre marxis-
te traitant le sujet du jour et ne manquait pas de le placer bien en

évidence. Comme il ne fallait pas qu'il donne It impression de quel-
qutun qui découvre toutes ces choses à la faveur de ces rencontres,
il ne posait jamais de questions. 11 ne manquait pas cependant de ré-
pondre à celIes posées aux intellectuels ou de participer de façon
partisane aux débats qui st engageaient âu cours de Ia deuxième partie
des cours cons crés aux discussions libres sur le sujet déjà traité.
I1 arrivait que quelques membres du Dergue, agacés par les prétentions
ttmarxistes et intellectuellestt dtun des 1eurs, 1es rappellaient à

ltordre et lui demandaient de s'asseoir, non sans souligner de façon
agressive que leur question stadressait iraux intellecluelstt et pas à
1ui.

Sisaye Habté et quelques uns de ses amis venaient défendre
leurs positions anti-marxistes en posant des questions plus ou moins

subtiles. Mais ces questions seronü très utiles à 1'enrichissement
du débat puisque, sorties tout droit de manuels anti-communistes, el-
les permettaient aux membres de P0M0A de combattre ces clichés et dra-

Atnafu venait pour apprendre. A l'époque il lisait beaucoup

sur 1e marxisme et se posait beaucoup de questions. Celles-ci étaient
simples, mais fondamentales et semblaient être celles que se posaient
beaucoup de membres du conseil. C'es pourquoi sa contribution à ces

discussions étaient appréciées de tous. Quelle était la différence
entre un parti ouvrier et un syndicat ? La reconnaissance du droit à

lrauto-détermination ne risquait-e1le pas de remettre en cause 1'unité
du pays ? Les libertés démocratiques et Ie droit d'organiser des par-
tis politiques ntallaient-il-pas mener à I'anarchie ? Quelques semain-
nes plus tard, lors de la discussion sur les projets présentés par le
P0M0A, il sera parmi Ies voix les plus écoutés pour défendre les points
controversés, y compris la question de 1' auto-détermination des natio-
nalit.és.
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border des problèmes concrets du pays

xiste de la société éthiopienne et de

tionnaire.

en s'appuyant sur ltanalyse mar-

Itavenir du processus révo lu-

Ltattaque contre le socialisme et lrUnion soviétique
drabord : comment se faisait-il que le sociaLisme scientifique appli-
qué en U.R.S.S. depuis plus de 60 ans nravait. pas réussi à rendre ce

"grand pays" auto-suffisant sur Le plan alimentaire ? Comment expli-
quer que ce pays qui avait fourni des chars ttcomme des fourmistt à

Amin Dada et d'autres armes sophistiquées à des groupes encore "à 1'é-
tat de bandistisme" (i1 s'agit des mouvements de libération nationale
de par le monde) refuse des fusils à notre gouvernement révolutionnai-
re ? Etc...

Ces questions seront mises à profit pour démontrer pourquoi

et comment nous devions mener une politique indépendante des deux

superpuissances tttoutes les deux dangereuses pour Itindépendance natio-
nale du pays et La révolution dénocratique". Et de surprendre plus

dtun membre du Dergue, qui, peu au fait des divergences au sein du

mouvement communisÈe inLernational et de la tradition historique du

mouvement progressiste éthiopien qui n'avait rien de "pro- sovié t ique" ,

considéraient tout partisan du socialisme comme un inconditionnel de

Moscou.

Sur le marxisme et Ia quesÈion du Patriotisme. ttl-t interna-
tionalisme prolétarien" et Ie reniement de toutes les valeurs tradi-
tionnelles de ce pays unique ne vont-ils pas dans le sens de Ia disso-
lution de lridentité éthiopiennê ? Non. Etre marxiste ne signifiait
être contre Ie patriotisme et n'impliquaiÈ pas une négation de L'héri-
t.age éthiopien. Nous sommes aussi patriotes que vous. Nous sommes

fiers de notre pays et de son passé. C'esÈ ce patriotisme qui nous a
amené vers le marxisme qui nous permettra de bâtir une société éthio-
pienne démocratique et un pays fidè1e à sa riche tradition d'indépen-
dance nationale.

Lr auto-détermination des nationalitésne constituait pas un
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danger pour liunité du pays mais était la seule gârântie d'une Ethiopie
"riche et fière de ses diversités dont L'unité et la fraternité de

ses nationalités sera plus solide que 1'acier puisqurelles seront ba.
ties sur Ia démocratie et 1régalité de tous" comme 1'affirmait Hailé
Fida à plusieurs reprises. Non nous ne sommes pas des croyants mais
notre révolution démocratique n'a rien contre Ia religion. 0n peut-
être bon chrétien ou musulman et révolutionnaire. Non nous ne com-

bat.tons pas f impérialisme américain pour ouvrir la voie à 1'emprise
soviétique sur notre pays. Non, notre narxisme s'oppose à une politi-
que de nationalisation de 'rtout ce qui bouge". Notre révolution nrest
pas anti-capitaliste. Il faut au contraire encourager 1e secteur pri-
vé de façon à ce que les entrepreneurs éthiopiens puissent contribuer
eux aussi au développement économique de notre pays.

Le bilan ? 0n a beaucoup ironisé sur 1'ef f i.cacité de ce

"crash programmett destiné à faire, en un mois, des marxistes convain-
cus de ces soldats et officiers à lt anti-communisme à fleur de peau.
Mais ce n'était pas 1à 1e but recherché. I1 ne sragissait pas de se

lancer dans des discours très sophistiqués sur Ie marxisme mais plutôt
de démontrer que t'Ies intellectuels marxistes" partageaient les valeurs
de patriotisme, dtindépendance nationale, de progrès, d'égalité etc...
que professaient la majorité des membres du Dergue. Ce faisanÈ le
P0M0A voulait préparer le terrain à 1'acceptation par les membres du

Dergue des deux textes fondamentaux qu'i1 avait déjà prépara et pré-
senté à la Haute Commission. Considéré sous cet angle on peut affir-
mer que ce programme avait atteint les ojectifs qui lui étaient assi-
gnés.
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Crest dans une ambiance toujours marquée par le débat public
auquel les membres du Dergue assistaient avec beaucoup d'intérêE et a-

près les cours de "conscientisation" qu'ils avaient suivis que le POMOA

présenta au conseil militaire les trois textes fin prêts dès la fin
janvier. I1 s'agissait du Programme de la Révolution Nationale Démo-

cratique (PRND) du projet de loi relatif à 1'exercice des libertés dé-

mocraÈi.ques eL du statut du "Bureau provisoire pour les affaires orga-
nisationnelles des masses" (P0M0A).

Ils étaient tous préalablement soumis à Ia Haute Commission

et approuvés par cette dernière. Mais le débat avec I'Assemblée Gé-

nérale du Dergue n'était pas pour autant une si,mple formalité.

Côté POMOA, Hailé fida, Mesfin Kassu et Negedé Gobezie étai-
ent mandatés par le secrétariat pour défendre ces textes. Ils avaient
des consignes de la part de la direction de Meisone quant à la manière

dont ils devaient conduire Ies débats' 11 fallail, dès le début' sou-

ligner le faiE que cette participation au P0M0A dépendait de 1'accep-
tation par le gouvernement de ces projets même si on était prêt à acceP-

ler quelques amendements, qui ne pouvaient pas toucher à 1'essentiel.
0n devait saisir toutes les occasions pour démontrer qu'il ntétait pas

quesEion de servir de "cauEion Progressiste" à une politique anti-démo-
cratique du Dergue.

0n insistera donc sur ces arguments chaque fois que les dis-
cussions, sur un point particulierrsemblaient train'r. Ce véritable
ttchantage à la rupture" sera permanent, mis il nc-sera jamais aussi bru-
tal comme au moment, oir lors d'une impasse sur la discussion portanL

sur le problème des nationalités, Mesfin Kassu, avec Ie franc parler
quton lui connaissait, lance à l'assemblée : "si vous n'acceptez pas

ce droit à I'auto-détermination, non seulement nous estimons que les
combattanEs érythréens ou ceux d'autres nationalit.és ont le droit de

vous combatlre, mais je vous di! aussi que je n'hésiterais pas à les
y" rejoindre dans I'intérêt de la révoluLion et des peuple;id' Ethiopie".

0n n'avait pas à utiliser de tels arguments tout le Lemps
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d'autant plus que, très souvent, 1es dirigeants en vue du Dergue pren-
nai.ent eux-mêmes position pour défendre les thèses du P0M0A. La ma-

jorité du Dergue, soumise comme elle ét.ait. à une pression impression-
nante, n'inlervenait pas très souvenL et lrosqu'e11e le faisait c'é-
tait pour exprimer quelques "inquiétudes" ou pour demander des éclai-
cissements sur Lel ou tel aspect des textes pluÈôt que pour s'y oppo-
ser de façon frontale.

(

) comme iI fallait s'y attendre, ces points drinquiétude et

'i d.'interrogations portaienL sur Ie problème des libertés démocratiqueJ
et sur la question des nationalités.

Sur cetÈe dernière question, une bonne parLie du Dergue était
hostile à toute idée de reconnaissance de droit des nationalités à

disposer dtelles-mêmes. Menguistu, Alemayehu, Mogues etc... avaient
beau voler au secours des représentants du P0M0A, leurs arguments nta-
vaient. aucun poids puisque de toute façon ils étaient tous les trois
déjà catalogués eomme des "partisans aveugles" de tous ce que disaient
"Les intellectuels", Après deux jours entiers de débat sur ce problè-
me, I'intervention drAtnafu Abate, plus crédible parce que moins cata-
logué et considéré en tous câs comme plus "nationaliste et responsable"
que les autres, sera décisive.

Son argument était le suivant : "iI faut, il faudra à louE
prix sauvegarder 1'unité et l'i.ntégrité territoriale de Ia mère patrie.
Les intellectuels ici présents ne peuvent pas être considérés comme é-
tant moins patriotes que nous-même. Ce qu'i1s proposent c'esL de bâ-
tir lrunité de notre Ethiopie sur des bases nouvelles d'égalité même

si nous nedevons pas renoncer à 1'utilisation de la force pour combat-
tre ceux qui refusenL cette idée d'unité dans 1'égaliCé de tous et pren-
nenÈ les armes contre nous. I1 faut oser poposer un nouveau départ
à tous les peuples d'Ethiopie, de I'Ogaden à 1'Erythrée". C'est à Ia

1e droit de toutes les nationalités d'Ethiopie à I'auto-détermination
et préconisant 1'unité du pays basée sur leur volonté de vivre ensemble
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sera adopté presque à 1'unanimité.

Mais alors que toutes les provisions des trois textes (y com-

pris les libertés démocratiques et le droit d'organiser des partis
politiques) étaient acceptées telles quelles, la formulation de celIe
touchant à cette question des nationalités connaîtra par la suite une

modif ication imortante. ( 1)

I. Les t.rois textes du P0M0A

Les trois textes étaient conçus pour former un tout cohérent..
Le PRND se voulait une "plate-forme de combat" dont le succès dépen:
dait de 1'exercice des libertés démocratiques par toutes les forces ap-
pellées à participer à 1'édification d'une société démocratique pha-
se de transition obligée vers Ie socialisme . Le projet de loi rela-
tif à 1'exercice des libertés n'était qu'un simple texte jurdique rè-
glant les modalités d'application de ces mêmes droits dont Ie carac-
tère indispensable et urgent était souligné par le programme. La pro-
clamation portant statut du P0M0A n'était enfin qu'une simple mise sur
pied d'une structure chargée de garantir 1'application de ces Iibertés
et de favoriser la marche de la société vers la réalisation des objec-
tifs du programme.

1. !e-pgggr amme de la Révo lu t isr- !E! lsre-1c- æeesre! isgc

"Les forces progressistes éthiopiennes n'ont pas attendu ce
mois d'avril 1976 pour se rassembler autour et poprlutter sous la ban-
nière d'un te1 programme. Depuis plusieurs années déjà, les étudiants
éthiopiens qui se t.rouvaient à 1'avant-garde de la lutte révolutionnai-
re ont choisi d'inscrire leur combat dans la perspective de la Révolu-
tion Nationale Démocratique. Au-delà du mouvement étudiant, toutes
les organisations existantes à ce jour ont démontré que partout oir les
forces progressistes du pays se sont regroupées sur des bases claires,
c'est justement ce type de prof :zrnme quÀ l"rr a servi de plate-forme(2).

Ayl

rc

(

(
1) voir plus loin
2) Abyotawite Ethiopia no2 guenbote 15, 196g
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Sur le plan politique, 1'objectif du programme était Ia cré-
ation d'une "République Ethiopienne Démocratique et Populaire sous 1a

direction de la classe ouvrière alliée à la paysannerie et avec le sou-
lien de la petite-bourgeoisie et d'autres forces anli-féodales et an-
li-impérla1istes".

Pour permettre 1rédification d'une économie nationale indépen-
dante Ie programme optait pour une économie planifiée où tous les sec-
teurs clés seraient nationalisés, même si Ie secteur privé, reconnu
pour la première fois comme ét.ant utile et participant à part entière
au développement du pays, se voyait prometlre non seulement une exisEen-
ce légale et reconnue mais aussi et surtout "aide et encouragement',.

Sur une des questi.ons fondamentale de Ia révolution démocra-
tique, la questi.on des nationalités, le programme déclarait :

"Le droiL à I'auto-détermination sera reconnu à t.oute natio-
nalité en Ethiopie. L'histôire, f identité, 1a culture, les traditions,
Ia religion et le droit de chacune seront respectés sur une base dté-
galité dans Iresprit du socialisme". Quant à 1'uni,té des peuples d'E-
thiopie, elle sera désormais basée sur une double exigence :

"L'unité des nationalités sera fondée sur ltexigence d'unir
leurs forces dans le combat commun. contre le féodalisme, Itimpéria-
lisme, Ie capiÈalisme bureaucratique et d'aulres forces réaclionnaires
qui sont leurs ennemis communs et sur celle de lrinstauration d'une
vie nouvelle basée sur 1régalité, lrentraide, la fraternité et Ia vo-
l on t.é de vi.re ensemble".

ou )e
e phrase sur I'autonomie régionale qui

à résoudre Ie problème des nationa-
Vient ensuite Ia fam

est proposée comme la formule apte

Ltô

A ceLte revendicat.ion. de paternité, le journal du P0M0A au-
rait pu ajouter que ce document ntavait rien d'original par rapport à

toute aulre plate-forme de t.oute autre orgaùisati.on s'inscrivanL dans
la perspective de 1a théorie de la "démocratie nouvelIe" d'inspiration
maolste,



lités et présentée comme la
tionaiités dans la situation

"des contradi.ctions enlre les ita-

de 1'Ethiopie d'aujourd'hui". (1)
solution
concrète

Dans le texte original approuvé par le Dergue il n'y avait
aucune mention d'un quelconque "Autonomie régionaIe" même si sur ce
point, le P0M0A 1ui même était divisé. Senaye Likké et Shewandagne
peleLe, tous deux membres de la ligue prolétarienne, insistaient par
une LelIe formule soit incluse dans le programme. Après d'âpres dé-
bats I'idée était rejettée par une majorité au secrétariat. EIle est
revenue par la suite lors des discussions avec 1e Dergue. Hailé, Mes-

fin et Negede repoussèrent cette notion en avançânt les arguements dé-
jà utilisés Iors de la préparation du texte au P0M0A : la formule qui
permettraiE aux peuples d'Ethiopie de vivre ensemble eL les structures
administratives qui seront mises sur pied étaient à définir une fois
les eondiÈions démocratiques réunies eE les structures constitutionnel-
les votées par Ies représentanls élus des peuples de ce pays. Le

programme que nous étions en train de proposer aux forces progressistes
et au peuple éthiopien étai.t un programme de transition. Ce gouverne-
ment étanl "provisoire" il nravait pas à proposer quoi que ce soit sur
lrorganisation pratique de I'Ethiopie de demain. Ceci d'autant plus
que la section IV du programme laissaiE la difinition des strucLures
consitutionnelles de I'Ethiopie démocratique âux soins d'une assemblée

consituante. IIs relevèrent enfin la contradiction entre la reconnais-
sance de ce droit à 1'auto-détermination et le fait d'imposer et de

se prononcer en avance en faveur d'une seule formule à 1'exclusion de

toutes les autres qui pouvaient éventuellement avoir la faveur des po-

pulations (telle que la formule féCérale par exemple).

Ces argument finiront par prévaloir et I'article sur Itauto-
nomie régionale sera rejeté par le Dergue.

Crest seulement au mois dtavril, quelques jours avant la pro-
clamation du programme que les partisans de f inclusion de Ia provision
"autonomie régionale" reviendront à la charge.

(1) Ci.tation des critiques de Meisone dans le no 40 du VMP
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viennenl
dans leur
questj,on.

Senaye Likké et Mgues partisans tous deux de la formule re-

d'une mission gouvernementale en Chine populaire réconfortés
posiËion et décidés à relancer le débat déjà clos sur cette

Leschinoisayantavertiquelesconcessionsdanscedomaine
sensible doivent être très prudentes et que ce problème avait été ré-

solu chez-eux par la formule "autonomie régionaIe" Ie débat est relan-

cé alors que Ie texte du programme était sur le point d'être envoyer

à f imprirneur et que des équipes étaient sur 1e point de partir aux

quatre coins du monde pour expliquer son contenu aux ambassades et aux

auLres éthiopiens résidanL à 1'étranger.

Le débat éta j-t on ne peut plus houleux et f impasse se profi-
lait à l,horizon. Les argumenEs (en plus de la "caution chinoise"

très largement uÈ j,lisée) étaient ceux déjà avancés et qui consitueront

Ies thèmes centraux de la pos j.tion de la "Ligue Prolétarienne" pendant

les moins à venir: "Le programme est présenté par un gouvernêment'

Il faut que ce dernier propose (puisqu'iI se trouve à la direction du

pays eL de Ia révoluLion) ce qui lui semble Ia meilleur.,,f ormule apte à

résoudre Ie problème des nationalités dans le pays"'

LesmembresduDergue,nonent'ièrementacquisàl'idéemême
du droit à Itauto-détermination, sauteront sur 1'occasion d'autant plus

que les Menguistu et Mogues se rangent eux aussi de leur côté' Ils a-

vaient la conscience tranquille puisqu'iI s'agissait 1à d'une position

"plus marxiSte" que celle proposée par 'rnos intellectuels marxistes

qui nous ont trompé".

CertainsdirigeantsdeMeisonepréconisèrentlarupturepuis-
que cette quesEion de nationalités était parmi les problèmes c1és de

la révoluEion éthiopienne eL touEe concession sur ce Point équivalait

à I'abandon des principes démocratiques. L'alliance semblait déjà a-

vorter avant même dtavoir vu le jour. Ceux qui parÈicipaient au P0M0A

proposent un examen plus approfondi du programme dans son ensemble

et qu'on tienne compte de toutes les concessions consenties par le
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conseil militaire notamment sur 1a question des libertés démocratiques.

Les partisans du POMOA sortironÈ vainqueurs de ce débat très
animé au sein de la direction de Meisone. A deux conditions : il fal-
lait tout faire pour inclure une phrase qui stipulait que cette formule"

sera appliquée de façon démocratique". C'est-à-dire e1le ne sera pas

imposée si les nationalités en question ou leurs représentants oplent
pour une autre formule d'unité. 11 fallait ensuite et surlout faire
savoir au conseil militaire que Meisone n'était pas du tout dr accord

avec cette idée et qu'il rendra public ses réserves sur ce point dès

que Ie programme sera publié. La formule "de façon démocratique" était
incluse dans le programme. Dès que ce dernier sera rendu public Mei-

sone fera effectivement une analyse critique du NDRP oùr il affirme que

1'organisation avait des réserves sérieuses sur Ia tentative d'imposi-
tion de la formule d'autonomie régionale.(1)

Une provision qui passera presque inaperçue au momenE de la
proclamation, puisqu'e1le allait de soi, mais qui par la suite fera
I'objet d'un des revirements les plus spectaculaires de la politique
du Dergue, était celIe qui fixait la politique extérieure de L'Ethiopie
nouvelle. 11 nty avait. aucun débat sur le poinl de savoi; si ';ui ou

non i1 fallait s'en tenir au principes de non-alignement qui dans 1'es-
prit de tous signifiait une "poliËique de défense des intérêls du pays,

de son honneur, de son indépendance nationale et du refus de s'aligner
sur ltune ou ltautre superpuissance". Dans la partie traitant la ques-

Lion de solidarité il n'était même pas question des pays socialistes
\' et encore moins de f internationalisme prolétarien. i'Ethiopie démo-

cratique sera solidaire avec 1'Afrique, I'Asie, I'Amérique latine eL

d'autres pays frères, les mouvemenEs de 1ibération nationale et d'autres
organisations progressist.es dans leur combat contre I'impérialisme, le
colonialisme et le rac i sme" .

0n a souvenL invoqué la similitude
porte quel programme de révolution nationale

de ce document "avec n'im-
démocralique au monde"

(1) vMP n" 40
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L'abandon par le Dergue de son "socialisme éEhiopien" ntéEaiÈ

pas en effet une simple question d'intérêt théorique. c'était un "re-
tour à Ia démocratie" politique et économique mis en évidence dès les

premiers articles consacrés aux objectifs du programme :

"Détrui.re le féodalisme, le capitalisme bureaucratique eL

f impérialisme en Ethiopie et avec le concours de toutes les forces

L20

pour souligner le "manque d'originalité et d'imagination" de ses au-

teurs. sans être original, deux aspects du programme faisaient de do-

cument un pas en avant considérable sur la voie d'une Ethiopie, démocra-

tique, unie et indépendante. RetrospecEivement on peut même ajouter
(uu le programme du parti des travailleurs d'Ethiopie et 1a constit.u-

Eion de la République Ethiopienne démocratique et populaire) qu'iI cons-

tituait à ce jour le document officiel, le plus démocratique jamais

proposé au peuple éthiopien.

D'abord le fait même que le document s'en tenaiL aux précep-

tes classiques de 1a révolution national, démocralique impliquait toute

une série de changemenE tant au niveau des objectifs que celui des moy-

ens du combat révolutionnaire par rapport à ce que préconisait Ie "so-

cialisme éthiopien" du régime militaire.

Dans son numéro consacré à I'analyse critique du programme

Meisone saluait "cette avaricée considérable par rapport à tous les au-

tres documents ProPosés jusqu'i.ci par le Dergue que ce soit Ia philoso-

phie "Etiopia Tikdeme" ou celle du socialisme éthiopien"'

Il est vrai qu'à 1tépoque beaucoup ironisaient sur ce "re-
tour en arrière du socialisme à la démcoratie". Mais c'est justement

cet aspecE que ileisone mettait en avanÈ pour justifier don jugement

positif et pour considérer le programme comme une avancée considérable :

"II rejet.te l'idée iréalisÈe selon laque1le il serail possi-

ble de consEruire le socialisme dans un Pays qui n'a pas encore fait
une révolulion démocratique. Au lieu de cela, c'est un programme qui

cherche à ouvrir la voie et à jeter les bases pour la transition vers

le vrai socialisme".
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anti-féodales et anti-impérialistes du pays construire la nouvelle E-

thiopi.e populaire et jeter 1es bases solides pour 1a transition vers 1e

socialisme:

"Pouratteindrecetobjectif,établirunerépubliquedémocra-
tique et populaire sous Ia directi.on de Ia classe ouvrière alliée à

la paysannerie et avec Ie soutien de la petite bourgeoisie et d'autres

forces anti-féodales et anËi-impérialistes. . . "

UneformuleapParemenÈpeunovatricemaisquiconsacraiten
fait une politique d'ouverÈure vers Loules les composantes de la socié-

té ét.hiopienne à 1'exception, comme 1e not.era Abiyotawite Etiopia,

"des forces anti-populaires qui ne constituent même Pas une poignée". (L)

Cet élargissement du camp révolutionnaire pour inclure "1a

pelite bourgeoisie et les autres forces anti-féodales et anti-impéria-
lei.stes du payst' consituaiL un pas considérable dans Ie processus de

rassemblement des peuples d'Ethiopie.

Le "socialisme éthiopien" excluait du camp de Ia révolution
toute une série de forces politiques et économiques qui n'avaient pas

de place dans ce processus qui se voulait "anti-capitaliste"' La po-

litique économique de l'Etbiopie "socialiste" ne se distinguait pas

simplement par la place exiguë qu'elle reconnaissait au sect.eur privé.
La classe petite bourgeoisie et les capitalistes nationaux élaient éga

lement exlus de la vie poli.tique du pays puisque le "grand parti na-

tional" n,avaiL pas de place pour eux, comme Ie déclara Menguist.u :

"Sur le plan politique le Souvernement populaire qui sera

constitué dans I'avenir sera dirigé par un Parti Progressiste basé sur

l

notre philosophie. Ce parti sera composé des seuls ouvriers
sans. Les dirigeants du gouvernemen! seront les membres des

tions paysannes et ouvrières comPosant ce parti"' (2)

Vu sous cet angle, le PRND constiLuait une double

rapport au socialisme éthiopien.

et pay-
associa-

ruplure par

AE no 2

VMP no29 du 17 novembre 1967

(1)
(2)
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sur le plan économique d'abord. Les entrepreneurs nationaux

etlespromoteursdusecteurprivéétaientpourlapremièrefoisclai-
rement inclus dans le camp de la révolution. L'article 3 (c) du pro-

gramme stipulait:
"Lescommerçantsetindustrlelséthiopiensainsiqued'autres

entrepreneurs nationaux engagés dans des secteurs dract'ivité privé u-

tiles au Pays auront ltaide et I'encouragement qui leur permetlrontt

conformément à la poliEique définie par le gouvernement ' de contribuer

avec la part qui leur revient dans le développement du pays tout en

travaillant pour leurs bénéfices personels"'

Cette aide et ltencouragement ainsi promis ne se limitaient
pasauseuldomaineéconomique.Laruptureaveclesocialismeéthio-
pien et sa proposition de parti unique étaient en effet plus specta-

culairesurleplanpolitique.Lesforcesanti-féodalesetanti-impé-
rialistes autre que les classes ouvrières et paySannes, qui éta j'ent

appellées à participer au gouvernement de la république se voient re-

connaître le droit de .s'organiser en "parti démocratique". cette ou-

verture politique était soulignée de façon claire dans Ia section III

du programme consacrée aux t'tâches urgentes du moment"' Et on en vi-

ent au deuxième aspect important du programme' Il ne se limitait past

comme le faisaient souvent d'autres plate-formes politiques du genre,

à 1'énoncé d'objectifs plus ou moins loint'ains' Le P0M0A cherchaiL

un engagement précis de la part du gouvernemenE concernant les moyens

à meEtre sur pied pour la réalisationdu programme et sur le processus

d,instauratj.ondelaRépublique.D.oùI'importanceaccordéeauxsec-
tions I11 et IV qui traitaient justement de ces questions'

La section III était. essenliellemenl consacrée aux problèmes

des libertés démocratiques eL d'organisation'

conformément aux positions affirmées de longue date par Iten-
semble de la gauche éthiopienne, le Programme reconnaissait le droit
à toutes les forces anti-féodales et anti-impérialistes du pays de s'or-
ganiser en partis et organisations politiques "chacune de leur côté"
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et les invitait à se regrouper ensuite en un "front populaire révolu-
tionnaire". Pour ceIa, 1a reconnaissance et I'exercice des libertés
démocratiques te1les que Ia liberEé d'expression, de Ia presse, d'or-
ganisation etc étaient décrites comme des "tâches urgentes".

Etant donné que Ia victoire de la révolution ne pourrait ê-

tre assurée que "si un parti ouvrier, fort et bien organisé, parvienl
à s'affirmer par la lutte comme dirigeant de ce front", le gouvernemenL

promeEtâit un appui spécial aux "individus et groupes révolutionnaires"
qui oeuvraient pour la créatlon d'un te1 parEi.

Mais puisque dtautres forces démocratiques qui, elles, D'â-

vaient aucune prétention marxiste, étaient invitées à storganiser eÈ

à rejoindre ce front populaire "touL en gardant leur indépendance or-
ganisationnelle" le gouvernement promettait également "un soutien mo-

raI et maEériel nécessai,re pour permettre aux autres partis démocrati-
ques, organisations de masses et forces progressistes de se consolider
et de souÈenir le combat révolutionnaire".

Dans un éditorial intitul,é "un front commun" 1'organe du

p0M0A revenait longuement sur ce problème cIé de la constitution et du

fonctionnement de ce fronu'(1)

Ce dernier était censé réuni.r "plus dê 90% du peuple éthio-
pien" même si. les forces qui le comoseraient "sont hétérogènes eL n'ont
pas Eoujours les mêmes intérêts". D'où le double objectif assigné au

front : les partis et organisations qui 1e composenE rejoignent Ie
front pour "défendre les intérêts particuliers qui leurs sont propres

et pour coordonner Ia luLte commune". Abiyotawit Etiopia plaidait en-

suite pour 1a création de partis et drorganisations démocratiques et
représentatifs comme préalable à la formation du front uni "Ie front
que nous mettrons sur pied sera fort et aura une orienEation claire
seulement dans la mesure où Ies diverses organisations qui le composent

sont elles-même fortes et constituées sur des bases claires. I1 ne

sera démocrati.que que si les organisations en son sein fonctionnent el-
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les-mêmes de façon démocratique. I1 ne pourra mobiliser 1e peuple

éthiopien que si ce dernier se reconnaît dans ces organisations"'

Cette prise de posi.tion n'était pas du tout innocente' Elle
est à replacer dans le contexte du débat discreE entre Menguistu d'une

parE eE les membres de Meisone se trouvant au P0M0A d'autre part'
Menguistu et le petit groupe de fidèles autour de lui, Alemyehu, Mogous,

etc... étaient très pressés. Ils voulaient al1er vite vers Ia créaLion

du front en regroupant les organisations de masse déjà exist.antes, quit-
te à inviter d'autres groupes politiques à rejoindre le front en cours

de route. Meisone estimait qu'i1 fallait au préalable non seulemenL

consolider les organisations déjà existantes mais aussi permettre à

d'autres de s,organiser librement pour que des bases solides pour la
constituÈion d'un front "capable de mobiliser vraj-ment des millions de

gens" soient jetées. Kebede Menguesha insistait pour que Ie P0M0A cla-
rifie sa pos j,tion en insistant sur la nature longue et ardue de ce tra-
vail de mobilisation et diorganisation qui devait précéder la const.itu-

tion d'un front digne de ce nom. Il- demanda à ce qu'on "freine I'ar-
deur anti-démocratique de ces petits-bourgeois".

C'est. pourquoi, le journal POMOA plaidait pour 1a constitu-
tion d,un front "qui ne peut-être un front populaire auLhentique s r
se limite aux seules élites des classes et couches sociales" appelées

à participer au front. Le journal enfonçait clou en déclarant que les

forces populaires devaient "créer, chacune de leur côté, leurs organi-

sations fortes et démocratiques avanl de commencer des pourparlers

pour 1a constitution du front commun". c'esE seulement après avoir ac-

compli ces tâches et avoir ainsi jeté les bases solides que l'on pour-

ra envisager la création de ce front.

"Après avoir ainsi jeté les bases pour 1a conslitution du

front populaire révolutionnaire, les partis, les syndicats et organi-
sations seront inviLés à envoyer leurs représentants à un congrès cons-

titutif. C'est ainsi qu'un front populaire révolutionnaire dont Ies
structures, 1e programme et la tactique de lutte seront le fruit des
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dé1ibérations de ce congrès représentant I'ensemble du peuple éthiopien
et capable de donner une direcEion à 1a luLEer sera consti.tué"'

Mênguistu se plaindra par Ia suite auprès d'Hailé Fida et de

llesf in Kassu de tentatives drAbiotawite Etiopia et de son responsable
éditeur Negede qui cherchaient à retarder "le processus révolutionnaire".

La mise sur pied de ce front était en tout cas considérée com-

me une étape très importante, sur la voie de la création de la Républi-
que dont le processus est décrit dans la quatrième et dernière partie
du programme :

"Dès que 1e front populaire révolutionnaire sera consEitué
le programme prévoit la tenue drélecti.ons libres qui Permetteront âu

peuple éthiopien d'éIire ses députés "parmi les candidaLs qui seront
présent.és par les partis et organisations politiques membres du front".
Le SHENGO ainsi élu sera une assemblée constltuante. C'esL sur la base

de la constitution des structures et de Ia répartitions des pouvoirs
définie par ce SHENGO que sera créée "la République Démocratique et
Populaire d'Ethiopie sous la direction du parLi de la classe ouvrière".

Le deuxième texte préparé par le POMOA et qui est relatif à

1'exercice des libertés démocratiques n'apporte rien de particulière-
ment nouveau par rapporE au contenu du PRND. Il s'agissait d'un sim-
ple texte d'application règlant les modalités d'exercice de ces liber.17.
tés dont la proclamation est annoncée comme iminente par le programme.

2 . -Lc-prsi e! de loi ortant exercice des libertés démocrati 9!99P

Le préambule dont les Lhèmes principaux sont repris de Ia
section IIl du PRND, justifie la proc)amation en des Èermes qui souli-
gnent le caractère "outil de combat" que les auteurs du projet ont vou-
lu lui conférer:

"Attendu que la conscientisâtion et lrorganisation du peupLe
ne peuvent. être réalisées que si ses partisans ont la possibilité de

le conscientiser et de I'organiser et d'être conscientisés el de sror-
ganiser eux-même eE de s'exprimer par divers moyens :
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"AÈtendu que les conditions aptes à favorlser Ia poursuit.e
et Ie succès de ce combat ne peuvent être réunies que si les libertés
démocratiques sont reconnues el appliquées.

"Les IiberLés d'organisation, d'expression, de la presse,
de réunion et de manifestation sont reconnues à toutes les forces anti-
f éodaIes, anti-impérialistes et anti-capitalistes bureaucratiques".

L'objecLif du combat poli"tique assigné à 1'exercice de ces

liberlés est à t.el point dominant que dans la partie consacrée, selon
la Lradit.ion anglo-saxone, aux "définitions", même 1e terme "s'organi-
ser" (Medrajette) en partis et oranisations politiques ou en associa-
tions est décrit comme étant le fait de "se mettre ensemble au sein
d'un groupemenE pour participer à la lutte contre Ie féodalisme, f im-
périalisme et le capitalisme bureaucratique".

mites que

bertés qu

I1
1e

a

ne saurait dès lors être difficile de comprendre les 1i-
projet impose tant âu niveau des bénéficiaires de ces li-

celui des modalités de leur exercice.

Puisque ces libertés sont reconnues à ceux qui se trouvent
dans le camp populaire et eux seul, le projeL procède à une série de

définitions des concepts clès tels que "les masses populaires", anti-
féodale" etc.,. Ces termes sont définis de façon à inclure la quasi
to ta 1i té du peuple éuhiopien.

C'est ainsi que dans le terme "masses populaire" (Sefiw Hizbe)
entrent. "les ouvriers, les paysans, 1a classe petite-bourgeoise et
d'autres couches ou individus qui sont anti-féodaux, an L i - i mpér i. a I i s -
tes et anti-capitalistes bureaucratiques".

Est décrit comme "anti-féoda1" Èout individu qui "s'oppose
par des actes et prises de position à la luEEe menée par la classe des

propriétaires féodaux qui tentent restaurer le régime féodal et re-
prendre 1e pouvoir afin d'exploiter et dropprimer le peuple". C'est
la même définition très large qul est utilisée pour définir 1e Lerme

"anti-impérialiste" dans lequel est inclu tout éthiopien qui "s'oppose
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aux fôrces extérieures qui tentent d'exploiter I'Ethiopie sur le plan
économique, 1'asservir politiquement et soci.alemenL et. ltagressent
sur le plan culturel et qui soutient par ses âctes et ses prises de

posit.ion, d'autres pays, peuples et forces progressistes dans leur com-

bât contre 1e col,onialisme, le néo-colonialisme, 1e racisme eE 1e fas-
cismett.

De façon plus précise, le projet dans un souci d'éviter à ce
que des forces et individus faisanL partie normalement. du camp popu-
laire ne soient arbitrairement exclu de 1'exercice de leurs droits 1é-
gitimes, ÈenLe d'établir un inventaire des groupes ou personnes aux-
quels ces libertés ne sont pas reconnues. L'article 11 du projet qui
traite de la création de part.is politiques donne une liste de ces

"groupes ou personnes" qui, pour être exhaustive ne touche qu'une in-
fime minorité d'éthiopiens. Ne peuvent créer de partis ou d'organisa-
tions politiques:
a) "Les piliers eÈ bénéficiaires notoires du régime féodal déchu tels

les membres de la famille royale, de la noblesse, 1es princes et
autres dignitaires, les grands propriétaires terriens et les digni-
taires religieux;

b) Les ministres, ambassadeurs généraux et drautres personnalités po-
litiques du régime dravant février L974 à 1'exception toutefois
de ceux parmi eux qui ont, par des actes concrets, démontré leur
soutien à la révo lu t ion ;

c) Les bourgeois compradors lels que les managers des enlreprises dé-
pendantes ou créées par des captiaux étrangers;

d) Ceux qui possèdaient plus de 10 hectares de terres rurales et les
citadins disposant de plus de 500m2 de terres urbaines et des loy-
ers supérieurs à 100 birr ont vu leur propriété confisquée".

Crest donc dans ce cadre que les libertés de 1a presse, de

parole, d'assemblée, de manifestation, de droit de s'organiser en par-
Ëis et en organisations politiques et en drauÈres association sont re-
connues par 1es articles 3 à 11 du projet. Le fait que Meisone, PRPE
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et touLe la gauche élhiopienne faisait
"1es libertés démocratiques aux masses

aucune" ntimpliquait évidsnment pas une

triclions à l'exercice de ces droits-.

câmpagne sous 1e mot dtordre
populaires sans reslrictions
absence de limites et de res-

L'exercice de ces libertés esl drabord assorti de restric-
tions normales lelles que les exigences de l'ordre public, de bonnes

moeurs, de sauvegarde de la liberté et des intérêts légitimes d'autrui.
Le projet prévoit donc diverses mesures pour prévenir ou sanctionner
tout acte considéré comme étant contraire à ces exigences. Si de tels
gardes fous sont pour ainsi dire dans la nature des choses et se Èrou-

vent même i.nclus même pour d'autres provisi.ons de sauvegarde qui, el-
les, sont dictées par des considérables puremenl politiques.

En ce qui concerne la liberté de la presse par exemple, Itar-
Licle 4 prévoit que "tout individu a le droit de s'exprimer librement

sur des questions politiques, économiques, sociales ou sur lout autre
sujet". L'arLicle 4 (2) énonce les conditions et les restrictions
qu'iI convient d'aPporter à 1'exercice de cette Iiberté fondamentale :

"S'il s'avère que 1e contenu contrarie la Iutte anti-féodale,
anti-impérLaliste et anti-bureaucratique capitaliste et se trouve ain-
si êt.re de nature contre-révoluLionnaire, ou s'i1 nuit aux intérêts
légitimes d'autrui ou de Ia collect.ivit.é, ou s'i1 est contraire à 1'or-
dre public ou aux bonnes moeurs, lraulorité de Lutelle ou les resPon-

sables des journaux ou magazine en question (qu'iIs soient privés ou

gouvernementaux) ou les éditeurs concernés peuvent interdire la publi-
cation de 1'oeuvre en question. "Dans les cas ou I'ouvrage qui a ou-

tre passé les limites ainsi définies serait déjà publié "des actions
en justice peuvent être introduites contre 1'auEeur et ltéditeur res-
ponsable d'une telle publication".

Toutes les libertés reconnues aux"forces du camp populaire"
sont ainsi assorties de EeIles restrictions. LrarLicle reconnaissanl
le droit de créer des partis et organisations politique (article 11)

va encore pLus loin dans la définition des critères politiques qui con-

I
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ditionnement son existence. L'article 11 stipule que "tout individu
anli-féoda1, an t i - i mpér i a 1i s t e et enti-bureaucrat.ique capitaliste et
faisant partie des masses populaires a Ie droit de créer un parti po-

litjnue Alors que 1'article 11 (3) dresse, comme nous I'avons déjà

indiqué, une liste exhaustive de "groupes et individus" exclus de

I'exercice de ce droit, 1'alénea 2 définit les conditions au programme

de la révolution nationale démocratique soutenir ce dernier et oeuvrer

pour faovriser sa réalisation".

Il est vrai que le projeE prévoit la possibiliÈé de créer
des associations qui "n'ont pas de caract.ère politiquett mais ceci ne

change rien au fait que toutes les libertés reconnues sont au service
d'un objecEif majeur : la poursuite du combat révolutionnaire en cours.

Comme Itautorité chargée de leur bonne application, le P0M0A,

elles sont donc conçues comme des arrangement.s de transition desEinés

à accompagner la lutce conEre le 
-féodalisme 

et I'impérialisme. Dans

ltesprit de ses pro,rtoteurs, ce projet ne constituait qu'une simple me-

sure d ' accompagn emen t des proclamaEions iévolutionnaires et nravait
rien de définitif. L'élaboration d'une consti.tulion et des structures
de I'Ethiopie démocratique était laissée à 1'Assemblée Constituanle
dont les modalités d'élection et les tâches sont définies dans la sec-

tion IV du PRND.

Rétrospectivement' on peul dire que ce projet, qui n'a ja-
mais vu le jour, même s'il était accepté tel quel par le gouvernement

et dont le refus de promulgation sera une des causes de la rupture
Meisone/Dergue d'août 1977, aurai.t consiEuter unpas considérable dans

la voie de la démocratisation de la société éthiopienne. 0n peut af-
firmer sans craindre dtêtre accusés d'exagération, que dans le combaE

pour une Elhiopie démocratique son application intégra1e aurait pu

avoir une importance aussi considérable que celle qu'a eue 1a procla-
mâtion agraire de mars 1975.

0
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3. !c-proclamation Per!e!!-sEés!1e n du P0M0A

Les discusions vi.sant 1'élaboration du statut du POMOA por-
taient naturellement sur 1a définition des tâches qui détermineront
tous les aut.res aspects du statut y compris la durée du bureau, ltap-
pelation qu'il conviendrait de lui donner etc...

La Haute Commission pour I!organiSaticin du peuple concevait
ce bureau comme un "Hizbe Aderaji" ou organisateur du peuple. Meisone
rejetlait une t.elle conception. Avec la majorité des membres du secre-
tariat Ia définition retenue est celle d'un bureau dont 1a tâche con-
siste à "aider Ie peuple à storganiser lui-même". Aux yeux de tous
cette nuance n'était pas théorique. Un exemple concret soulevé lors
des discussions : le cas de 1'éco1e politique à mettre su pied. Faut-i1
y accueillir des militants choisis par les soins du bureau ou des res-
ponsables de I'école ou faut-i1 au contraire laisser ce choix aux or-
ganisations de masse, aux entreprises et départements gouvernementaux
qui doivent être invj.tés à y envoyer hurs propre élus qui retourneront
sur leur terrain local une fois les connaissances théoriques et techni-
ques ac quises.

Ctest dans ce contexte que Ie concept "Hizbe Aderaj i" est

fuyli au profit d'une appelation aux ambitions modestes et. somme toute
plus démocraLique : on 1'appelera "Office pour les affaires d'organisa-
t.ion des masses". Ce souci d'éviter toute tenEaÈion de se mettre à

la place du peuple se traduit dans 1a proclamation qui, sans son préambu-
le, parlera de la nécessité d'un tel bureau dont 1'une des tâches se-
rait "dtaider Ie peuple à être conscient et à storganiser".

I1 fallait ensuite règler la question de la durée du bureau
qui dépendra , e1le aussi, des tâches qu'on assignera à I'organisme.
Le P0M0A es! conçu comme un organisme de transiEion créé pour sout.enir
1'effort d'organisation de touÈes les forces démocraLiques du pays en
pârtis et organisations politiques qui se regrouperont par Ia suite en

un Front Commun. C'est pourquoi le bureau s'était déclaré "provisoire"
avec l'article 13 du statul stipulant qu'il sera mis fin à ses travaux

,ltf
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"dès que 1es masses

nairet'.
organisées formeront un Front Politique révolution-

Crest enpartant de ces considératj.ons que les animateurs
du bureau optèrent pour une appelation censée reflèter f idée qu'ils
se faisaient de leur mission et le sens de leur coopération avec le
gouvernement : Provisional 0ffice Eor Masse Organisational Affairs
(PoMoA).

Cecidit, au-de1à des questions d'appelation, 1e statuÈ du

POM0A était défini de façon à permettre au bureau de s'acquitter des
deux missions considérées par tous es ani,mateurs comme capitales pour
la poursuite duprocessus révolutionnaire : faciliter et aider 1e ras-
semblement de toutes les forces progressistes du pays autour d'un. Pro-
gramme de RévoluÈion Nationale Démocratique et, pour ce faire, garan-
tir 1'exercice des libertés démocratiques qui permetteront à leur tour
ce rassemblemen t.

Ces préoccupations se trouvent affirmées de façon claire
dans le préambule de la proclamation :

"Attendu qu'un Programme de Révolution Nationale Démocrati-
que estproclamé pour permeltre aux classes opprimées e! aux forces pro-
gressistes drEthiopie de mener la lutte en créant des partis et organi-
sations politiques et en formant un Front Commun et que l'exercice des
libertés démocratiques sera reconnue à toutes Ies forces anti-féodales,
anti-impérialistes eE anti-capitalistes bureaucratiques du pays.

"Attendu quril est du devoir du Conseil Militaire d'Adminj,s-
tration Provisoir de soutenir moralement et matériellement ces forces
qui storganisenl autour du Programme exerçant leurs droits démocrati-
ques.

d'aider
et à s'
ques ..

Attendu quril est nécessaire de créer un POMOA dans le but
1es masses populaires à développer leur conscience politique

organiser et afin de garant,ir I'exercice des droits démocrati-

11
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En part.ant de ces principes généraux, 1'article 8 du statut
du P0M0A défini les fonclions de ce dernier en ces t.ermes :

1, Préparer une proclamation permettant 1'exercice des liberlés démo-

craliques;

2. Garantir 1'application de cette proclamation et d'eninterprèter son

con tenu ;

3. Suivre 1'applicalion effective du PRND;

4. Préparer et diffuser du matériel e! des directives relatifs à I'idé-
ologie socialiste et ce dans les langues des diverses nalionalités
du pays;

5. Soutenir 1'effort visant à préparer la voie à I'avénement d'une Ré-

publique Démocralique et Populaire garantissânt 1a suprématie du

peuple;

6. Proposer les moyens de réformer la fonction publique afin que dans

cette phase de transition, 1'appareil bureaucratique ne soiÈ pas un

obstacle à la marche de Ia révolution (à revoir);

7. Superviser 1e fonctionnement. de 1'école politique;

8. Préparer un programme de format.ion des cadres politiques à I'intérieur
du pays aussi bien qu'à 1'étranger afin de souLenir 1'effort d'or-
ganisation du peuple;

9. Etudier 1es moyens de résoudre les problèmes économiques et sociaux
qui peuvent surgir dans cette phase de transition.

Quant à ses structures, le P0M0A est animé par une commission compo-
sée de quinze membres qui élisenÈ démocratiquement un président, un

vice-président et un secrétaire général. La Commission est divisée en

quatre comités chargés de f information et de la diffusion de f idéo-
logie, de l'éducalion politique, des affaires courantes et d'organisa-
tion. Elle est habilitée à créer des branches régionales et à nommer

les responsables au niveau de régions administratives.

La Commission et ses branches régionales sont indépendantes
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de toutes les instances gouvernementales à quelques niveaux qu'elles
soient, de Loute organisation ou groupement politique et nrest tenue
à rendre compte dè ses activités qu'à 1a Haute Commission d'Organisa-
tion du peuple à laquelle e1le soumet des rapports Lrimestriels,

Par conEre, d'après 1'arlicle 1L, tous les déparlement gou-

vernementaux sont Lenus à lui apporuer leurs concours dans son travail
"visant à traduire dans les faits la proclamat.i.on prolanE exercice des

libertés démcratiques".

La mise sur P ied des s truc tures

Dès les premières réunions, les membres du bureau apparte-
nant à des organisalions politiques (Meisone, Waz et Itchate) décident
de créer un "comité de coordi.nation" qui se réunit en dehors des heu-
res de travail pour définir les grandes orientation des activités du

P0M0A, et pour en assurer le bon fonctionnemen! au jour Ie jour. Par
ailleurs, les membres de Meisone tenaient leurs réunions à eux pour
préparer les positions communes au sein de ce comité de coordinati.on
et du POMOA dans son ensemble.

Les élections des membres du Comité Eexécutif
dents des divers comités se déroulera sans problèmes et
ront réparties comme suit:

et des prési-
les t.âche s se-

- HAILE FIDA : Président (Meisone);
- SENAYE LIKKE : Vice-président (Waz);

- MESEIN KASSU : Secrétaire général (Meisone);
- BARO TUMSA : Président du Comité "Organisation" (Itchate);
- FIKRE MERID : Président du Comité "affaires courantes" (Meisone);
- NEGEIEGOBEZIE : Président du Comité informarion idéologie (Meisone);
- ESHETU CHOLE : Président du Comiré éducarion polirique.

Ce dernier abandonnera 1e p0M0A quelques trois mois après sa
création et partira en exil à Djibouti, mais pour revenir au pays quel-
quels semaines prus tard. 11 ne rejoindra plus jamais le poMoA et le
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Comité d'éducation polilique serâ raLLaché à celui de f informaEion.

Lors des nominations des responsables régi.onaux, f importance
que le P0M0A accordait au lravail parml les paysans 1'amenait à por-
Ler ses choix enpriori-Eé sur les fonctionnaires du Ministère de la Ré-

forme Agraire déjà en place dans les régions administratives. La plu-
part de ces responsables avaient 1'avantage supPlémenEaire de connaître
les conditions locales (langue, coutumes etc...), ce qui élait, dès 1e

début, érigé en critère primordial dans la politique de recrutemenE de

cadres.

Sur les quatorze offices régionaux (Addis Abeba sera

tué en région alors qu'il n'y aura jamais de branche du P0M0Â

thérée) onze seront dirigés par des membres de Meisone.

1. Docteur KEBEDE MENGESHA : Addis Abebar

2. KEBEDE DIRIBA : Région administrative de Shoa;

3. HAILU GERBABA : Régioo adminîÉlrative de Wollega;
4. Docteur KEDIR MOHAMED : Région administraEive d'Illubabore;
5. TEFERRA DENBERU : Région adminj-strative de Kaffa;
6. ESHETU ARARSO : Région adminisErative de Sidamo;

7. TADESSE BEZABEHE : Région administrative du Tigrai;
8. ABDOULAHI YOUSOUF : Région adminisErative de Harargué;

9. MELAKU KEBEDE : Région administrati-ve de Gojjame;
10. HAILE TEDLA : Région administralive de Gondar;

11. ZEKARIAS MOHAMED : négl,on administrative de Balé,

tous ces responsables ne seront
partir seront Ies militants des

consti.-
en Ery-

pas nommés en même

régions du Sud

ù
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Les trois autres régions auront Pour responsables AYALEW KE-

BEDE, transfuge du PRPE et proche de Meisone et quir avec d'autres mi-
litant.s, formera par Ia suite le MALERIDE ' et sera nommé pour le Wol1o.

ARSSI et GAMO GOFFA auront pour esponsables KINEE MICHAEL HINDESSA et
ASSEFA CHEBO membres tous les deux de I'organisation ITCHATE. La Ligue
prolétarienne n'aura au début aucun responsable régional. Un an après
la création du P0M0A ZEKARIAS sera relevé de ses fonctions et son poste
sera repris par un militant porposé par SENAYE LIKKE.

Evidemmen t
premiers à

v
t/

temps. Les
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alors que la nominaEion pour Ia région de Gondar (dernière région à

être pourvue) n'interviendra qu'au mois de mai 1976.

Les bureaux régionaux, qui avaient entière liberté dans I'or-
ganisation et le recruÈement de leurs cadres metEront plus ou moins

longtemps pour s'implanter. WoLLEGA et HARAGRUE, avec à leur tête

HAILU GERBABA et ABDULAHI YOUSOUF respectivement' seront les premières

à remplir tous Ies posEes à pourvoir jusqu'au niveau des !'IOREDAS '

En ce qui concerne Ia composition par origine ethnique' apPar-

tenance organisationnelle eLprovenance on peut citer, à tiEre indica-
tif, le cas de Ia région de Kaffa donE le responsable, TEFFERA DINBERU,

nous a fournl des renseignements concernant 1'ensemble de 1'organisa-

tion et Ie fonctionnement du bureau régional.

LetravailduP0M0AdanslarégiondeKaffacommenceaumois
d'avril 1976. Le responsable en second était DEMEKE HAREGUE VooYENE,

ancien dirigeanl régional du PRPE et qui sera assassiné au mois de no-

vembre de la même année par les hommes de main du Parti'

Comme partout, la politique de recrutement tenait comPte non

Seulement du niveau de conscience politique du militant en question

mais aussi de sa connaissance des conditions locales et notamment de

la langue de Ia localité oir il sera éventuellemenl affeclé. sur la
cinquantaine de militant.s tra;aillant dans la région un an après la cré-

ation du PoMoA, I'étude de TEEFERA DEBERU montrait que les cadres poli-
tiques étaient repartis comme suiL:
1. PROVENANCE DES MILITANTSt

Ministère de la Réforme Agraire
Enseignan ts
Transfuges du PRPE

Anciens Zematches, élèves et étudiants

ORIGINE PAR NATIONALITE

0romos

Autres nationalités dans 1a région

207.;

87.;

707,.

2

327";

38%;
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Amhara

Tigrai

APPARTENANCE ORGANISATIONNELLE

267";

3

Membres de Meisone : 46'/.;

Membres de Waz ': 47";

Membres de Maleride : 47";

Sans appart.enance organisationnelle : 467. (parmi. ces éléments).

'Tclznt- /"'4+ q/'l G**' "W ÿl*'ff/"t^/ 'Ltl"zt"o
Le recrutement des cadres se heurtait à plusieurs problèmes

dont le plus important éÈait celui de trouver des militants à Ia fois
politiquement optes et parlant les langues pratiquées dans les locali-
Lés où ils seront appellées à travailler. Comme c'était le cas pour

les autres régions, la branche de Kaffa essaie de résoudre ce problème

en utiiisant à fond les possibj,lités de formalion de cadres offertes
par l'école politique qui commence à fonctionner au mois de mai 1976.

Des jeunes originaires de Ia région administrative et quelques paysans

parti,culièrement actifs étaient envoyés dans cette école pour acquérir
les connaissances de base du marxisme et des techniques d'organisation.
En plus des jeunes militants parlant la langue Oromo venaient de Volega

et de Haragué qui étaient dès le début des régl"on "excedentaires", en

nombre de militants par rapPort aux autres régions.

d\ II. Ambiguités, contradictions et sectarisme

En souli.gnant I'avancée et I'ouverÈure démocratique qu'annon-
ce le PRND, on peut difficlement résister à la tentation de faire un

saut de quelques années et de comparer ce document avec la constitution
de la RDPE qui, sur I'essentiel consti.tue une trahison de touE ce que

Ie PRND avait de démocratique, de rassembleur et de patriotique.

V

"'

un des

est un

manqué

Le dérapage vers f internationalisme prolétarien, promu comme

principes de base de la politique extérieure du pays (arr.28)
des aspects de cett évoluti"on négative que beaucoup n'ont pas

de remarquer. Mais 1es reviremenb sur d'autres points majeurs

L3{



,:r

ü

rx

du programme ne sont pas moins spectaculaires. 0n peut même affirmer
que ce sont les glissements sur 1es question d'organisation politique
et économique de 1'EÈhiopie nouvelle qui ont permis cet abandon de 1a

souveraineté nationale et sont en tous eas les reniements les plus
lourds de conséquences pour le peuple eL le mouvement démocratique

éthiopien.

Lrouverture vers 1a classe petite-bourgeoise et 1es autres
forces anti-féodales et anti-impérialistes du pays est complètement

abandonnée puisque 1'article 1de la constitution fait de 1a Républi-
que "un gouvernemenl des classes laborieuses basé sur 1'alliance des

ouvriers et des paysâns et avec la participation des intellectuels,
de I'armée révolutionnaire, des artisans et d'au!res couches démocra-

tiques de la société". I1 n'y a aucune mention des commerçants, in-
dustriels et encore moi,ns d'une politique d'encouragemenL que PRND leur
promettait.

La trahison la plus flâgrante est cependant celle portant
sur les problèmes d'organisation. Au lieu et à la place du droit re-
connu à toutes les forces anti-féodales et anti-impérialistes de stor-
ganiser en partis et organisat.ions politiques, 1a constiLution instau-
re un réglme à parti unique. Elle ne reonnaît aucun parti autre que

"Ie parti des travailleurs d'Ethiopie" qui s'arroge le droit d'être
seul à bord en tanÈ que "force dirigeante de l'EtaE et de la sociélé
toute en t ière".

Les cheminements de Ia trahison du Dergue seronE analysés plus

loin. Mais on peut se demander ici s'il n'y a pas d'autres facteurs,
dont Ia responsabilité incombe aux forces de gauche elles-même, qui

ont facilité ce glissement progressif vers une dictaEure militaire.

Il y a d'abord les ambiguités et les contradictions contenu-

es dans le programme lui-même et leur répercussions sur I'act.ion du

POMOA et de Me j-sone. I1 y a ensuite le seclarisme du PRPE qui n'acceP-
tera jamais le programme sans en dire les raisons alors que ce document

était fondamentalement le même que le programme poliuique du parti

n

ù
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lui-même et conforme aux aspirations de toute une génération de mili-
tants.

1. Les ambiguités et contradictions

Même si. à l'époque personne ne releva ces défauts, Ie pro-
gramme n'apportait pas de réponses adéquat.es aux deux problèmes fonda-
mentaux du processus révoluEionnaire : i1 n'était pas clair sur la
question des structures économiques et contradictoire sur celle qui
touchait au multipartisme, sans lequel une telle économie ne pouvait
être env j. s agée .

Sans opter clairement pour un système d'économie mixte Ie
documenL envisageait "l'encouragement" du secteur privé appe1lé à jou-
er un rôle important dans le développemenE du pays et dans le proces-

sus qui consistalt à jetter des "bases solides pour la Èransition vers

le socialisme". Les garanties démocratiques censées permettent aux

promoteurs du secteur privé de parlicper dans Ie processus politique
et de défendre ainsi leurs intérêÈs étaient incorporées dans le texte
pui.squ'i1 reconnaissait leur droi,t à s'organiser en partis politiques.
Mais ces garanties ne seront pas crédibles.

La partie consacrée aux problèmes d'organisation se perd

dans des incohérences qui empêcheront en fin de compte à ce secteur de

se développer en toute confiance. 0n en vienL 1à au défaut majeur du

programme. I1 ne se prononce pas de façon claire, ctesE le moins que

I'on puisse dire, en faveur du multipartisme, sans lequeI Ie pluralis-
me envisagé dans le domaine économique serait pour le moins illusoire.

Il est vrai que toute la gauche éthiopienne rejettait sans

ambiguité aucune I'insLauration d'un régime à parti unique. Le pro-
gramme se prononçait donc pour la reconnaissance de Ia liberté dtasso-
ciation et la possibilité pour 1es forces démocratiques de s'organi-
ser en partis politiques. Mais pour avoir droiE à 1'existence, les
partis devaient soutenir 1e PRND, c'es-à-dire la consturction à ter-
me d'une société socj,aliste et accepter dans ftimmédiat, le leadership

4
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du parti de Ia classe ouvrière.

En plus, même s'il n'était pas explicitemenL affirmé que ces

partis devaient être tous membres du Front Populaire Révolutionnaire
on ne voit pas comment, sans cela, ils auraient pu participer à la
vie politique du pays, puisque les éIections à 1'Assemblée ConstituanLe

se feront "parmi les candidats présentés par les part.is et organisa-

Lions membre du Front Populaire Révolutionnaire".

Dans la partie consacrée aux "définitions" le projet de loi
portant sur 1'exercice des libertés démocratiques, le terme "parLi
polilique" est défini comme "une organisation de défense des rnEérêts

d'une classe donnée qui, sur la base d'un programme politique détaiIlé'
se bat pour Ia prise du pouvoir gouvernementa1". Mais cet.te éventuali-
té de la prise du pouvoir par un parti autre que celui de la classe
ouvrière est écartée d'avance puisque le PRND a Pour objectif déclaré
f instauration d'une République Démocratique et Populaire sous la di-
rection du parti de la classe ouvrlère.

Personne à I'époque ne semblait envisager le cas de figure
oir les représentants des partis autres que ceux des ouvriers et des

paysâns puissent s'assurer la majorité au sein d'une Assemblée libre-
ment éIue. II est vrai que dans un contexte o i,r la société touLe en-

tière semblait basculer à gauche f issue victorieuse des forces de gau-

che qui se voulaient les "représentants authentiques de 1'alliance
ouvrier/paysan" ne faisait aucun doute. Et de toute façon le dogme

de la "direction de la classe ouvrière" éuait tellement ancré dans le
bagage Lhéorique de cette généralion de militants que personne n'envisa-
gealt une autre issue à moins de s'inscrire dans une perspective de

défaite de la révolution.

II n'en reste pas moins que f incohérence éuait 1à. 0n peut

rai.sonnablemenL affirmer que 1'application int.égra1e du PRND eL surtouL
la proclamation deslibertés démocratiques aurail déclanché une dyna-
mique apte à ouvrir la voie à une société pluralisEe et démocralique.
Mais ces contradictions eL incohérences âuront des répercussions graves
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sur Iraction du P0M0A et de Meisone, et seront en partie responsables
de I t échec du programme.

La perception de Mei.sone et de toute la gauche éthiopienne,
qui ne voyait dans 1a bourgeoisie eL lapetite-bourgeoisie que des "for-
ces d'appoint" dans le processus révolutionnaire, n'était pas de na-

ture à Itamener à travailler en direction de ces couches. Toute I'ac-
tion de 1'organisation était axée sur 1a consolidation de 1'alliance
ouvrier/paysan. Dans un contexte otr beaucoup pensaient qutil y avait
ttassez de démocratie" pour accomplir ceLte Eâche en organisant eE con-
sol,idant les associations paysannes et les syndicats de travailleurs,
Ie combat pour la reconnaissance des libertés démocrat.iques n'était pas

considéré comme une tâche prioritaire.
II est vrai qu'à partir de l'été L976, il y avaiL une cer-

taine agitation autour de Ia question de la proclamation des libertés
publiques. Mais face à une résistance d'une partie du Dergue et au

refus de Eraduire dans les faits le projet de loi préparé par le P0M0A

et accepté par le gouvêrnement, Meisone aurait pu eE suruoul aurait dû

rendre public Ie contenu de ce projet el mobi.liser la société pour o-

bliger Ie Dergue à honorer ses engagements.

0n peut dire aujourd'hui que ce manquement a été une erreur
très grave et lourde de conséquences pour le destin de 1a révolution.

Le manque de clarté et les contradictions contenues dans le
programme auront d'autres conséquences néfastes sur 1'approfondissemenL
du processus révolutionnaires el 1'ancrage de la démocratie dans 1a

société. Les Lhèmes de propagande contre 1es Kebertes (les bourgeois)
contredisaient 1'accepEation de ces derniers dans le camp de la révolu-
tion. Le processus de "méfaince mutue1le" déjà signalé (entre la
bourgeoisie et Ia révolution) était encouragé par une propagande "gau-
chiste" qui dénonçait en bloc les bourgeois, les bureaucrates, les pro-
priétai.res terriens etc... 0n était 1oin, très Ioin, des intentions
déclarées de Meisone de réunir toutes les forces vives de la nation,
sauf "une petite poignée d'ennemis du peuple" comme le proclamait le
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journal du P0MOA. L'isolement de la révol'ution ainsi créé par ceux

qui avaient justement une mission de rassembler la sociéEé autour

d'une plate-forme démocratique sera en partie à I'origine de Ia défai-
te qui a suivi.

Seulement en partie puisque lracceptation par le PRPE de ce

programme et un travail commun des deux organisations pour son appli-
cation intégrale aurait permis de barrer la route à la trahison du

Dergue qui restâit tout de même Ia cause principale de 1'échec du mou-

ÿemen t démocra t i que

è Qî,| au 4dt .V'1,,t jy,(t,t airz> f t .--t \A3, .'( \. ai '

2. Le PRPE ou un sectarisme mortel

Le PRPE n'acceptera jamais ce programme mais il ne dira ja-
mais pourquoi. Et pour cause, puisque ce document. était fondamentale-

ment le même que son propre programme rendu public quelques mois plu-
tôt. De tous les évènements qui entouraient la procLamalion du PRND,

le parti ne reti.endra que 1'appel de Menguistu à la formaLion immédia-

te d' un Front révolutionnai,re.

C'est pourquoi le numéro de Democracia qui suit la proclama-

programme semble vouloir ignorer ce document Pour ne se pronon-

sur cet appel de Menguistu. Le titre est à cet égard é1o-

"notre position concernant 1'appe1 à la constituEion d'un

tion du

cer que

quan t
front uni". (1)

Le parti accepte en princi.pe f invitati.on à former ce front
uni. Mais il fait savoir, en une seule phrase, que le programme de la
révolution démocratique rendu public par le gouvernement ne peut-être
accept.é comme base de constj.tution de ce front uni.

A voir les cinq principes de base présenÈés comme "éléments
constitutifs d'un vrai front uni", les neufÉpoints fondamentaux'eE
les sixapoints supplémentaires"qui. doivent être inclus dans tout Pro-
programme de révolution démocratique pour que le parti daigne à 1'acee-

( 1) Der:iocracia vo1. III no
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pt,er, et les cinq conditions sine qua non que Ie gouvernement. doit pu-
bliquement accepter pour "commencer toute discussion", il es! clair
que le parti ne cherchait pas à entamer les discussions sur Le roblè-
me de I'unité des forces progressistes.

Le PRPE était extrêmement gêné par Ie fait que pour Ia pre-
mière fois depuis la réforme agraire, un pas considérable en avant avait
été fait et en dehors de lui. I1 1'était drautanL plus qu'il ne pou-

vai.t pas proèder à une analyse critique du contenu du PRND pour con-

damner de cernier. 11 ne pouvait pas non plus, sans se discréditer
aux yeux des forces progressistes du pays, refuser Itappel à l'union
des forces de gauche.

Pris au dépourvu, 1e parti tenEerâ de contourner ces problè-
mes en faisant d'abord semblant de "reprendre" I'intiLiative. En ré-
pétant presque mot à mot, les idées déjà énoncées dans le PRND, mais

en faisant comme si elles étaienE loutes inventées par lui, le parti
commence par enfoncer une série de prot.es grandes ouvertes.

Sans dire où et comment sa conception de front uni diffère
de celle déjà proposée par le programme, Democracia déIcare d'entrée
de jeu que pour être accepté par le parti ce front "doit rassembler,

sous 1a direclionde Ia classe ouvrière, la paysannerie, 1a petite-bour-
geoisie et les autres couches opprimées de la société". En des Lermes

qui semblent être repris de 1'éditorial d'AbioEawit Etiopia déjà ciré,
Democracia déclare haut et fort que pour être crédible et élanE donné

qu'il est composé des forces et couches sociales dont les intérêts ne

sont pas forcement toujours les mêmes, le Front doit être "non seule-
ment une organisation de Iutte contre le féodalisme et f impérialisme
mais aussi une organisation au sein de laquelle chacun Peut lutter pour

faire valoir ses intérêts légitimes".

Donc un front t'd'unité et de combattt dit Democracia. Une

bonne idée. Il s'agissait là à coup sûr d'une précision importanEe

mais qui était déjà affirmée dans Ie Programme lui-même qui parlail
de la nécessité pour chaque organisation membre du front de sauvergar-
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der ,,son indépendance organisationnellett et sur laquelle, on 1ta dé-

jà vu, I'organe du P0M0A Abiyotavit Etiopia croyait utile d'insister
quelques jours seulement après 1a proclamation du programme"'

<.-- Il y avait par contre du nouveau en ce qui conernait ,'1es

parlis et organisations déjà existants qui doivent faire partie de ce

FronÈ Uni". La li.st.e que dresse Ie parti, sans être exhaustive i1

est vrai, prête à sourire. Fai.sant semblant d'oublier Meisone, llaz,

Itchate etc... 1e parti demande que 1es organisations suivantes soient

membres de ce front :

1. Le PRPE;

2. Bilusuma et d'autres organisations politiques;

3. L'0.L.F., 1e F.P.L.T., le Mouvement de Libération Nationale Afar,

Ie Front de Libération Nationale d'Ethiopie etc"';

4. Parmi les organisations de rnasses la CELU, 1'Association des En-

seignants d'Ethiopie, les Kebekes, le Comilé de Coordination des

Eemmes drEhtiopie, 1'Association des Zematches d'Ethiopie eEc...;

5. Parmi les mouvements de masse, Ie Mouvement Etûdianl, le Mouvement

des forces Armées etc. . .

Une liste d'organisations Iégales aussi bien que clandes-

tines bien sûr mais dont certaines peuvent être qualifiées de vrai-
ment ,,confidentielles" dans la mesure otr leur existence même ntétait
connues que d'une minorité dtinitiés. une liste sectaire surtout

puisqu'à I'exception des mouvements des nationalités (O.t.f . et F.P.L.T.)

notamment, toutes ces sorganisationso étaient très proches et parfois

étaient des créations du parti lui-même.

Quant au contenu du programme commun, 1è parti affirmait
qu'il devait être le fruit de discussions entre organisations qui

constitueront le Front. Sans dire pourquoi. Ie PRND ne pourrait même

pas être considérer comme t'document de travail. sans proposer des

amendements qu'i1 conviendrait dty apporter. Democracia faisait é-

taL de ',neuf poi.nts fondamentauxt' qui devai.ent figurer dans tout pro- t
lt
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programme di.gne de ce nom et, à ce Èitre,
programme poliEique du part.i rendu public

faisan t
au mois

déjà partie "du
d'aoûL 7975".

A.5\

/ L'Abiyotav/ite précisait justement. que, ce front uni, pour

\ être dynamique et crédible et pour prétendre à une large représenta-\,
i tivité devait être conçu de façon à permettre aux divers éléments

I qui le composaient "non seulement de coordonner 1â lutte commune con-

i tre les ennemis communs mais de défendre chacun ses intérêts légiti-
mestt.

Le premier point "fondamental" concernait 1'objectif du pro-
gramme qui devait être, "de détruire le système féodal-et impérlalls-
te et de Ie remplacer par une république démocratique eL populaire".
Les autres objectifs étant de créer "un système pol j,tique progressis-
tes", de bâtir une économie nationale planifiée et indépendante de

t.oute emprise étrangère, de reconnaître sans "limite aucune" le droit
des nationalités à disposer d'elles-même, d'instaurer un système de

santé êt dtéducation au service des masses populaires, de créer une

armée populaire au service du pays et des masses populaires, d'assu-
rer l'égalité des sexes et de poursuivre une politique étrangère qui
s'inspi-re des principes de non-alignement et de solidariÈé avec Eou-

tes les forces qui se battent pour la paix, la démocratie eL le socia-
1i smett .

Voilà pour les "points
tait en pleine revendication de

ciser que tous ces points, sauf

\

tés et 1a solidarité avec Ies
me, se trouvaient affirmés en

PRND.

fondamentaux". Puisque 1e parti é-
paternité, Democracia oubLie de pré-
le dro i t,'s an s limites"des nationali-

forces qui se battent pour le socialis-
des termes presque identique dans Ie

Les"six points supplémentaires" allaient de 1'abrogation des
traités contralres à Ia souveraineté et aux intérêts du pays et no-
tamment. de ceux liant 1'Ethiopi.e à 1'Israël, aux Etats-unis et à 1'AI-
lemagne fédérale jusquà lrinstauration "avac 1a participation des or-
ganisations membres du front uni dtun gouvernement provisoire populaire
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en passant par la "destruction de la bureaucratie civile et militaird',
la reconnaissance du droit des Erythréens à I'auto-détermination jus-
quà et y compris le droil à la séparation, 1e droit de toutes les or-
ganisations à faire un travail politique au sein des forces armées

et 1'armement des ouvriers et des paysans.

Le parti aurait pu venir à la table de négociation avec tous

les points. Mais i1 pose cinq conditions préalables "qui doivent
être oblj,gatoirement remplies avant 1e début de toutes discussions".
I1 s'agissait de la proclamation des Iibertés démocratiques "à loutes
Ies forces anti-féodales, anti-impérialistes et anti-capitali,stes bu-

reaucratiques", Itarrêt de la campagne de mobilisation contre ltEry-
thrée, Itarrêt des "massacres des masses populaires", la libération
de tous les révo 1u tionnaires emprisonnés eE enfin une déclaration Pu-

blique du gouvernement. militaire faisant état de L'acceptation par ce

der nier de toutes ces conditions.

Tout ceci était /omme tout.e raisonnable sauf évidemment où

le parti exigeait une délaration publique du gouvernement comme quoi

ce dernier renonçait désormais "aux mâssacres des masses populaires",
reconnaissait le droit des Erythréens à lrindépendance et f aj.sait éLat

de son intention d'abdiquer en faveur dtun gouvernement provisoire po-

pulaire...
11 devenait en tout cas clair que le PRPE, qui n'avait visi-

blement rien compris aux rapPorts de forces politiques dans le pays,

été décidé à faire cavalier seul. La direction du parti ne s'aÈtendant
évidement pas, à ce que le gouvernement oPÈempère à cette véritable
somation et surtout àccepLe pas plus ajourd'hui qu'hier, 1a demande

dtun gouvernement provisoire populaire. Democracia terminait par un"

appel à "toutes les forces démocratiques et révolutionnaires du pays

pour accomplir leur tâche historique en créant un front uni sans la
participat,ion du gouvernement au cas où ce dernier refuserait des négo-

ciations en rejettant ces conditlons préalables".

Quelques jours après ces somaLions et puisque rien n'étdit
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venu du côté gouvernemental pour satisfaire les revendications du
parti, ce dernier s'instalIe dans sa posit.ion dropposition sans nu-
ance et revienÈ à la charge avec un uméro de Democracia qui dénonce
Ie fascisme. Cet aveuglement sectaire coûtera très cher non seule-
ment au parti lui-même mais aussi à toute I'intelligenLsia, à la jeu-
nesse eL au peuple éthlopien tout entier.

I

i

L46


