
Dissidences
ISSN : 2118-6057

5 | 2013 
Printemps 2013

Révolutions postcoloniales du contient
africain et contexte de guerre froide : enjeux
et conflits pour la fédération syndicale
internationale des transports (1950-1971)
27 May 2012.

Kévin Crochemore

http://preo.ube.fr/dissidences/index.php?id=316

Kévin Crochemore, « Révolutions postcoloniales du contient africain et contexte
de guerre froide : enjeux et conflits pour la fédération syndicale internationale
des transports (1950-1971) », Dissidences [], 5 | 2013, 27 May 2012 and
connection on 04 April 2025. URL : http://preo.ube.fr/dissidences/index.php?
id=316

https://preo.ube.fr/portail/


Révolutions postcoloniales du contient
africain et contexte de guerre froide : enjeux
et conflits pour la fédération syndicale
internationale des transports (1950-1971)
Dissidences

27 May 2012.

5 | 2013 
Printemps 2013

Kévin Crochemore

http://preo.ube.fr/dissidences/index.php?id=316

I/ La mise en place progressive d’un dispositif régional africain.
II/ 1950-1960 : l’expérimentation d’une politique confrontée aux premières
déclarations d’indépendance.
III/ 1960-1971 : du regain au déclin : l’inefficacité de la nouvelle politique de
l’ITF
Conclusion

Le rôle du syn di ca lisme in ter na tio nal dans les ho ri zons ré vo lu tion‐ 
naires peut ap pa raître moins évident que celui des syn di cats na tio‐ 
naux, sou vent aux pre mières loges. Néan moins, bon nombre de ces
ho ri zons s’ins crivent dans un cadre géo po li tique plus vaste, dé pas‐ 
sant l’échelle na tio nale. Cette re cherche se situe à la fron tière du rôle
joué par les syn di cats dans ces ho ri zons puis qu’elle n’y ac cède sou‐ 
vent qu’in di rec te ment 1. Elle tente ce pen dant de faire la lu mière sur
cet ac teur peu étu dié en France qu’est le syn di ca lisme in ter na tio nal
dans son rap port avec l’objet « ré vo lu tion ». Dès lors, il a paru in té res‐ 
sant d’ex pli quer la façon dont il s’im misce dans des pro ces sus tels que
la dé co lo ni sa tion, et tout par ti cu liè re ment celle qui se dé roule en
Afrique. Cet ar ticle aborde ex clu si ve ment l’Afrique an glo phone du rant
une pé riode de plus de 20 ans. Ce choix géo gra phique ré sulte des
sources sur les quelles nous nous sommes ap puyés 2. En outre, il revêt
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une co hé rence po li tique en lien avec les choix opé rés par le gou ver‐ 
ne ment bri tan nique ainsi que par le Fo rei gn Of fice dans leur ges tion
des vel léi tés des po pu la tions in di gènes à ac cé der à l’in dé pen dance. Le
choix chro no lo gique quant à lui, cor res pond aux dif fé rentes phases
qui ont mar qué la po li tique ré gio nale afri caine de la Fé dé ra tion in ter‐ 
na tio nale des tra vailleurs des trans ports (ITF). Une pre mière pé riode
se ca rac té rise par un en ga ge ment gran dis sant de l’ITF au près des
élites lo cales afri caines (1950-1960) alors qu’une se conde pé riode se
dis tingue par l’in flexion de cette po li tique, plus pru dente vis- à-vis
des nou veaux gou ver ne ments fraî che ment in dé pen dants, abou tis sant
à l’aban don de l’in ves tis se ment éco no mique et po li tique au tre fois dé‐ 
ployé (1961-1971).

C’est prin ci pa le ment le mou ve ment condui sant à l’in dé pen dance qui
nous pré oc cupe en tant qu’ho ri zon ré vo lu tion naire. Or, celui- ci dif‐ 
fère d’une co lo nie à l’autre en fonc tion de fac teurs so ciaux, éco no‐ 
miques et po li tiques. Néan moins, comme le men tionne Fre de rick Co‐ 
oper, mou ve ments so ciaux et vo lon té d’ac cé der à l’in dé pen dance sont
in dis so ciables 3. Ré vo lu tion est alors en ten due dans son sens large,
c'est- à-dire en tant que pro ces sus abou tis sant à un chan ge ment de
ré gime. Cer taines se sont ef fec tuées sans vio lence, sim ple ment par
des grèves, des ma ni fes ta tions sans réelle ré sis tance de la part des
ins tances co lo niales. D’autres n’ont su ou n’ont pu évi ter une vio lence
à dif fé rents de grés d’in ten si té, al lant de la pro tes ta tion vi gou reuse
aux ré voltes ré pri mées par fois dras ti que ment. Bien que la Grande- 
Bretagne soit sou vent consi dé rée par les his to riens comme ayant
géré l’aban don de ses pos ses sions avec prag ma tisme et calme, il s’agit
néan moins de tem pé rer le pro pos 4. Au Kenya, en Ou gan da, en Rho‐ 
dé sie du nord ou en core au Nyas sa land, les ré voltes ont été ré pri‐ 
mées du re ment, du moins dans un pre mier temps.

2

Bien que ces conflits ne soient pas di rec te ment ou prin ci pa le ment
liés à la guerre froide, celle- ci joue un rôle dans l’accès à l’in dé pen‐ 
dance des ter ri toires sous do mi na tion co lo niale. Cha cun des deux
camps cherche à com battre l’autre ou à ga gner les fa veurs des nou‐ 
veaux gou ver ne ments, ac crois sant de cette façon leurs zones d’in‐ 
fluence. L’en semble du mou ve ment syn di cal n’est pas épar gné, bien
au contraire. Dès l’an nonce du Plan Mar shall en 1947, la fin de son
unité, déjà cri tique, est consom mée en 1949. La Fé dé ra tion syn di cale
mon diale (FSM) glisse pro gres si ve ment aux mains des syn di cats
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contrô lés par l’URSS à me sure que les pays est- européens tombent
dans sa sphère d’in fluence. Les di ver gences po li tiques entre syn di cats
com mu nistes et syn di cats sociaux- démocrates font im plo ser l’unité
syn di cale. La Confé dé ra tion des syn di cats libres (CISL) naît de la scis‐ 
sion avec la FSM, sous l’im pul sion des Se cré ta riats pro fes sion nels in‐ 
ter na tio naux (SPI), fé dé ra tions sec to rielles in ter na tio nales. Elle
s’aligne sur le contexte géo po li tique glo bal par ta geant le monde en
deux camps, d’une part à l’Est le camp so vié tique sous do mi na tion
com mu niste mené par l’URSS, d’autre part, le camp oc ci den tal, dit
libre et dé mo cra tique, sous l’in fluence amé ri caine.

Cela n’est pas sans re tom bées au près des syn di cats par ti ci pants aux
luttes ré vo lu tion naires pour la dé co lo ni sa tion. D’une part, les syn di‐ 
cats na tio naux des pays co lo ni sés vont se po si tion ner dans le rap port
Est- Ouest. Plus ou moins sou mis au pou voir des mé tro poles co lo‐ 
niales et de leurs re pré sen tants dans un pre mier temps, leur rap port
avec les In ter na tio nales syn di cales en sera in fluen cé no tam ment par
les liens en tre te nus avec les cen trales syn di cales des mé tro poles [la
Confé dé ra tion gé né rale des tra vailleurs (CGT) fran çaise ainsi que le
Trade union congress (TUC) bri tan nique] 5. D’autre part, le syn di ca‐ 
lisme in ter na tio nal di vi sé part à la conquête d’af fi liés sur les ter ri‐ 
toires co lo ni sés, pres sen tant l’in évi table voie de l’in dé pen dance. Dans
un se cond temps, l’in dé pen dance po li tique se ré per cute au ni veau
syn di cal et in fluence les rap ports en tre te nus entre les syn di cats na‐ 
tio naux, sou vent re com po sés et les or ga ni sa tions syn di cales in ter na‐ 
tio nales. Il existe donc un rap port entre le po si tion ne ment na tio nal et
la vo lon té du syn di ca lisme in ter na tio nal d’in fluen cer les mou ve ments
so ciaux. Il va sans dire que ce rap port dif fère selon les conti nents.
Choi sir l’Afrique pré sente un in té rêt pour plu sieurs rai sons. Nom‐ 
breux sont les ar ti sans de l’in dé pen dance qui ont ap par te nu au mou‐ 
ve ment syn di cal na tio nal, sou vent issus du sec teur des trans ports.
Par fois sou te nus par les gou ver ne ments fran çais et bri tan niques,
leurs po si tions ne tardent pas à se trans for mer lors de leur ar ri vée au
pou voir, in dexant le mou ve ment syn di cal sur le parti, de façon quasi
una nime sur l’en semble du conti nent. Dès lors, il ap pa raît in té res sant
de com prendre com ment le syn di ca lisme en Afrique s’est un temps
af fi lié aux In ter na tio nales syn di cales avant de se tour ner vers un pan‐ 
afri ca nisme can ton né à l’échelle conti nen tale.
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Au mo ment où l’idéal d’unité du mou ve ment syn di cal in ter na tio nal
est brisé, l’ITF, dont les liens avec la CISL sont in dé niables, sou haite
ac qué rir une di men sion in ter na tio nale tout en se lan çant dans une
lutte fa rouche contre le com mu nisme. A ce titre elle trans forme son
or ga ni sa tion in terne afin de mettre en place un dé cou page ré gio nal.
De l’or ga ni sa tion de confé rences à l’ou ver ture d’un local sur place en
pas sant par la no mi na tion de res pon sables, elle dé ploie ar gent et
éner gie afin d’être pré sente dans les par ties du monde des quelles elle
était jusqu’à pré sent ab sente. Il semble per ti nent d’in ter ro ger com‐ 
ment la mise en place de cette po li tique ré gio nale im pacte les mou‐ 
ve ments in dé pen dan tistes afri cains à tra vers ses re la tions avec les
or ga ni sa tions de tra vailleurs lo cales.

5

I/ La mise en place pro gres sive
d’un dis po si tif ré gio nal afri cain.
La « ré gio na li sa tion » de l’ITF est un pro ces sus par étapes. Elle s’ins‐ 
crit dans l’en semble des mou ve ments pro- indépendantistes qui
agitent le conti nent afri cain de puis la fin des an nées 1950. Le Se cré‐ 
taire Gé né ral de l’In ter na tio nal des trans ports pré cise même « In ta‐ 
king in the areas which are in dus tria li zing today, a phe no me non which
has been cal led the « triple re vo lu tion » : the re vo lu tion of ri sing ex pec‐ 
ta tion ; the re vo lu tion of ri sing re sent ment against in equi li ties ; and the
re vo lu tion of ri sing de ter mi na tion to be free and in de pendent of for mer
ru lers or dic ta tors. [...] The La bour mo ve ment of these areas is often
en ga ged in the pro cess of figh ting for na tio nal in de pen dence; it often
faces the go vern ment as the major em ployer; it faces a strong move for
rapid in dus tria li za tion [...]; it also meets out side at tempts to ei ther
coun til the unions or des troy them; or finds it self prey to a world- wide
Com mu nist or ga ni za tion which is at temp ting to in fluence and gain
control of the wor kers’ or ga ni za tions to fur ther Com mu nist ends; and
last ly, it often finds it self figh ting the crip pling fac tors of po ver ty, illi te‐ 
ra cy, in ex pe rience and lack of trai ned lea der ship » 6. Au dé part
conçues au tour de trois ré gions, Amé rique La tine, Asie et Moyen- 
Orient, ce qui va prendre dès 1950 le nom d’Ac ti vi tés Ré gio nales va
par la suite cor res pondre à l’Afrique, l’Amé rique la tine et l’Asie. L’ITF
se dote d’un fonds propre, le fonds des ac ti vi tés ré gio nales, bien tôt
fu sion né avec le fonds Edo Fim men (du nom de son lea der cha ris ma ‐
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tique) pour les syn di cats libres. Elle est ali men tée par le ver se ment
d’un pour cen tage ap pli qué aux co ti sa tions des membres, la vente de
« timbres » ainsi que par des dons et des sub ven tions. Les dons pro‐ 
viennent gé né ra le ment d’af fi liés « gé né reux » (le RLEA amé ri cain, le
Trans port ge ne ral wor kers’ union (TGWU), en sont parmi les prin ci‐ 
paux) ; les sub ven tions sont ver sées par la CISL à tra vers son fonds de
so li da ri té in ter na tio nale. En sep tembre 1957, l’ITF prend la dé ci sion
de créer un poste de di rec teur des ac ti vi tés ré gio nales. Elle mo di fie
sa consti tu tion afin que des re pré sen tants des ré gions fi gurent dans
le Co mi té Exé cu tif (CE), puis un peu plus tard, dans le Bu reau. Après
avoir gagné un cer tain nombre d’af fi liés, éva lué les be soins des syn di‐ 
cats et les ap ports dont elle dis pose par des vi sites et des confé‐ 
rences ré gio nales, elle ins talle un ou des lo caux sur place. L’Afrique
est le der nier conti nent à être doté de l’en semble de ce dis po si tif.
Bien que le Se cré taire gé né ral y ait déjà ac com pli une tour née, elle
n’est re pré sen tée que par quatre pays et un nombre d’af fi liés dé ri‐ 
soire. Il faut at tendre 1957 pour que le Conti nent Noir soit réel le ment
pris en consi dé ra tion. Entre juin et sep tembre, l’ou ver ture d’un bu‐ 
reau ré gio nal fait débat. La dé ci sion est actée lors du congrès de 1958
et se concré tise en jan vier 1959. Dans le mi lieu des an nées 1960, la ré‐ 
gion Afrique dis pose de deux res pon sables ré gio naux, un pour les ré‐ 
gions an glo phones de l’Est et du Centre, un autre pour les ré gions
fran co phones et l’en semble de l’Afrique du Nord ainsi que de son bu‐ 
reau à Lagos. A tra vers ce dis po si tif, elle met en place toute une série
d’ac tions qui cherche à in fluen cer les luttes pour l’in dé pen dance, in‐ 
dis so ciables des mou ve ments so ciaux re layés par les or ga ni sa tions
syn di cales na tio nales 7.

Les ac tions me nées par l’ITF dans le cadre de son in ves tis se ment
dans les pro ces sus ré vo lu tion naires sont de trois ordres. Un pre mier
concerne sa po si tion an ti to ta li taire illus trée par sa lutte contre le
com mu nisme  ; c’est le mo teur prin ci pal de son in ves tis se ment. Un
se cond cor res pond à l’idéal ci vi li sa teur oc ci den tal. Même si l’image
du tra vailleur afri cain s’est trans for mée, l’ITF a hé ri té de la croyance
qu’il est né ces saire d’ap por ter, en Afrique plus qu’ailleurs, la connais‐ 
sance des mé thodes syn di cales. Cette ca rac té ris tique se confirme
lors qu’on re garde les dé penses al louées à la ré gion Afrique. Elles
concernent ma jo ri tai re ment les frais de dé pla ce ment au dé tri ment de
l’ar gent al loué aux fé dé ra tions na tio nales, car selon elle, contrai re‐
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ment à la FSM, le mou ve ment syn di cal libre doit d’abord éva luer les
be soins des or ga ni sa tions na tio nales des tra vailleurs afin de les fi nan‐ 
cer uti le ment, sous la forme de sub ven tions. Enfin, le troi sième ordre
re prend l’idéal de so li da ri té propre à l’en semble du mou ve ment syn‐ 
di cal. Qu’elle dé coule de la re con nais sance de pro blèmes com muns à
l’en semble des tra vailleurs des trans ports ou en core de la vo lon té
réelle d’aider les or ga ni sa tions syn di cales les plus faibles, cette so li‐ 
da ri té ne peut être écar tée de la lec ture que l’on fait de ses ac tions. Il
est à pré ci ser que ces der nières ne s’exercent pas sur la to ta li té du
conti nent Afri cain. Pour des rai sons d’af fi ni tés po li tiques avec le TUC
mais éga le ment à cause de la main mise de la CGT fran çaise dans la
ré gion d’Afrique du Nord, l’In ter na tio nale des trans ports est pré sente
ma jo ri tai re ment au près des pos ses sions bri tan niques. Par ailleurs, la
créa tion de la Confé dé ra tion gé né rale des tra vailleurs afri cains
(CGTA) par Sékou Touré en 1955, d’in fluence com mu niste, réunit une
large part des syn di cats fran co phones 8.

II/ 1950-1960 : l’ex pé ri men ta tion
d’une po li tique confron tée aux
pre mières dé cla ra tions d’in dé ‐
pen dance.
Dans un pre mier temps, le conti nent noir est qua si ment igno ré. En
effet, l’In ter na tio nale des trans ports, qui axe sa po li tique sur la re‐ 
cons truc tion des trans ports eu ro péens, tente de mé na ger les sus cep‐ 
ti bi li tés de ses af fi liés oc ci den taux, prin ci pa le ment fran çais et bri tan‐ 
niques. Par consé quent, jusqu’en 1956-1957, sa po li tique afri caine se
ré sume à une stra té gie d’évi te ment. Elle adopte les po si tions des mé‐ 
tro poles co lo niales bien qu’elle s’avère cri tique vis- à-vis de l’ad mi nis‐ 
tra tion lo cale. Elle condamne les mou ve ments ré vo lu tion naires,
comme la ré volte des Mau- Mau 9 et cherche à ré soudre les conflits
so ciaux par des né go cia tions avec les gou ver neurs. Elle tient un dis‐ 
cours très proche de celui du gou ver ne ment bri tan nique avec le quel
elle en tre tient des liens étroits 10. Elle consi dère le tra vailleur afri cain
comme moins pro duc tif de na ture, pa res seux et in dis ci pli né. Dans le
même temps, elle sou tient l’idée qu’à tra vail égal, sa laire égal. Elle dis‐ 
pose d’un petit nombre d’af fi liés afri cains, prin ci pa le ment dans le
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sous- secteur fer ro viaire, à l’ori gine des prin ci pales grèves afri‐ 
caines 11. Elle en voie un re pré sen tant en 1951, ef fec tuer de la pros pec‐ 
tive au près d’af fi liés po ten tiels. Le rap port d’ac ti vi té reste néan moins
assez vague. Bien sou vent, elle ne connaît l’Afrique qu’au tra vers des
rap ports des Na tions Unies ou de l’ILO. En outre, les or ga ni sa tions af‐ 
fi liées à l’ITF sont prin ci pa le ment des or ga ni sa tions proches du TUC
bri tan nique ou fon dées sur son mo dèle. Aucun re pré sen tant afri cain
n’est pré sent avant 1956. Leur place et leur rôle étaient in exis tants
dans le fonc tion ne ment de l’In ter na tio nale des trans ports. Au tant
dire qu’elle ne connaît le conti nent que par les re pré sen ta tions qui lui
sont com mu né ment of fertes dans les rap ports in ter na tio naux ou en‐ 
core celles vé hi cu lées par les puis sances co lo niales.

Or, dès la pre mière vague d’in dé pen dance entre 1956-1957, la ligne
po li tique à des ti na tion du conti nent Noir se trans forme. Il s’agit dès
lors de prendre part dans ces pro ces sus ré vo lu tion naires en pre nant
soin de contri buer à mettre en place des di ri geants mo dé rés, ins‐ 
truits, mo dernes mais sur tout hos tiles au com mu nisme, à l’ins tar des
choix opé rés par les au to ri tés bri tan niques. En effet, celle- ci n’a pas
tardé à sou te nir ceux qu’elle avait au pa ra vant condam nés. Ju geant
dans un pre mier temps cer tains lea ders trop «  agi tés  » ou en core
trop ra di caux, leur suc cès au près des po pu la tions ainsi que leur for‐ 
ma tion pas sée, ac quise pour la plu part en oc ci dent dans les mi lieux
po li tiques uni ver si taires ou syn di caux, font in flé chir la po li tique du
gou ver ne ment bri tan nique 12. L’ITF tient néan moins une po si tion plus
mo dé rée et sur tout plus cri tique vis- à-vis des gou ver neurs lo caux et
condamne le sys tème co lo nial, bien qu’elle se garde de choi sir entre
au to no mie ou in dé pen dance. Ainsi, elle rend co hé rente, pour elle
comme pour ses af fi liés, les prin cipes de lutte contre les sys tèmes
d’op pres sion et de syn di ca lisme libre. Elle prend part aux évé ne ments
co lo niaux en sui vant cette ligne po li tique à tra vers toute une série
d’ac tions.

9

Dans un pre mier temps, L’ITF mul ti plie les prises de contacts avec les
lea ders syn di caux, af fi liés et non af fi liés, ainsi qu’avec les of fi ciels.
Omer Becu, ac com pa gné par le Di rec teur des pu bli ca tions et de la re‐ 
cherche, s’em presse de faire le tour des pays afri cains dans les zones
d’in fluence dont elle dis pose, à com men cer par le Ghana, dont elle
sou tient le ré gime, quelques jours avant la pro cla ma tion of fi cielle de
son in dé pen dance en mars 1957. Elle cherche à ren for cer sa pré sence
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là où le TUC Bri tan nique semble jouir d’une po si tion forte, et s’as su rer
des contacts, prin ci pa le ment au près des fé dé ra tions de che mi nots et
de do ckers. Sui vant l’opi nion de la puis sance co lo niale outre manche,
elle consi dère que le rôle de l’édu ca tion et de la for ma tion est consi‐ 
dé rable 13. En co hé rence avec ses in fluences socio- démocrates, elle
in ter vient dans les pro ces sus de né go cia tion afin d’aider les jeunes
lea ders à trou ver un com pro mis tant avec les em ployeurs qu’avec les
au to ri tés. Elle fi nance des voyages de for ma tion en Eu rope à cer tains
di ri geants afri cains, comme c’est le cas pour le se cré taire gé né ral des
ports et docks ni gé rian A.E. Okon ; elle in vite à ses frais les re pré sen‐ 
tants des or ga ni sa tions af fi liées à ses congrès.

La si tua tion au Ghana et au Ni gé ria illus trent par fai te ment les en ga‐ 
ge ments de l’ITF dans le pas sage à l’in dé pen dance des Etats afri cains.
A l’image du sou tien tar dif bri tan nique en vers Nkru mah, l’ITF ap‐
puient les di ri geants syn di caux mo dé rés, proches du TUC à l’image de
Charles Hey mann. Charles Hey mann dé bute ses ac ti vi tés syn di cales
au début des an nées 1950 au Ghana comme tré so rier d’un syn di cat
na tio nal de trans ports. Ra pi de ment, il est nommé pour re pré sen ter
une large par tie des af fi liés des syn di cats de trans ports gha néens à
l’ITF en tant que membre du co mi té exé cu tif. Sous la di rec tion de
Nkru mah, il prend la tête du TUC gha néen, de ve nu syn di cat of fi ciel
de l’Etat. Il reste proche du mi nis tère des af faires étran gères jusqu’en
1964 date à la quelle il est nommé am bas sa deur en Al gé rie. Les liens
entre les af fi liés gha néens et l’In ter na tio nale des trans ports té‐ 
moignent de la stra té gie po li tique de cette der nière. En té moigne
éga le ment le choix du Ni gé ria comme lieu pour leur bu reau ré gio nal
afri cain. Ter ri toire sur le quel l’ac ces sion à l’in dé pen dance s’ef fec tue
dans un calme re la tif, le Ni gé ria est perçu comme un exemple de
tran si tion réus sie par le gou ver ne ment bri tan nique 14. Le pays s’ap‐ 
prête à ac cé der à l’in dé pen dance sous les aus pices du Fo rei gn Of fice ;
il té moigne de l’en ga ge ment de l’ITF en fa veur de l’in dé pen dance des
Etats afri cains. Elle es père pou voir y dé ve lop per et pé ren ni ser ses re‐ 
la tions avec les res pon sables syn di caux de toute l’Afrique.

11

Son dis cours non obs tant est perçu comme re flé tant les consi dé ra‐ 
tions oc ci den tales vis- à-vis des tra vailleurs afri cains. Ces der niers,
tout comme les di ri geants syn di caux, ap pa raissent peu cou ra geux, en
in adé qua tion avec les réa li tés du monde éco no mique et non qua li fiés
pour des postes à res pon sa bi li té. Cette po si tion ex plique que la
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grande part du bud get de la ré gion Afrique soit des ti née à la mo bi li té
de re pré sen tants de l’ITF sur place, ou en core à l’envoi d’un cer tain
nombre de re pré sen tants en Eu rope. Cela confirme la ten dance ci vi li‐ 
sa trice qui en toure cha cune des ac tions me nées au près des syn di cats
Afri cains. Alors que la FSM adopte une po si tion de col la bo ra tion, le
mou ve ment syn di cal libre est plus en clin à dé ve lop per une stra té gie
d’im mix tion dans la po li tique des or ga ni sa tions afri caines par l’af fi lia‐ 
tion de ses lea ders 15.

Alors que dans le même temps, le mou ve ment syn di cal du Conti nent
Noir se di vise quant à la po si tion à adop ter vis- à-vis du mou ve ment
in ter na tio nal, cette ap pré hen sion du Conti nent par l’ITF ne manque
pas de lui être re pro chée par les re pré sen tants syn di caux Afri cains.
Au congrès de 1956, les re pré sen tants re grettent que l’In ter na tio nale
des trans ports soit si longue à ac cor der de l’in té rêt au conti nent. Il
faut dire que «  les syn di cats na tio naux avaient sou vent adop té une
idéo lo gie po li tique cor res pon dant au parti po li tique local au quel ils
étaient liés. De sorte que la plu part n’étaient pas des ac teurs libres dans
le do maine des re la tions in ter na tio nales  » 16. Les cri tiques sont d’au‐ 
tant plus vives qu’en 1958, les res pon sables syn di caux afri cains su‐ 
bissent d’une part, une pres sion gran dis sante de la part des «  pro‐ 
gres sistes  » qui sou haitent un mou ve ment syn di cal au to nome 17 et
d’autre part, s’in quiètent de la for ma tion d’un syn di ca lisme eu ro péen
au to nome, qui pour eux, rompt l’unité in ter na tio nale 18. Par consé‐ 
quent, bon nombre de lea ders Afri cains jouent la carte «  com mu‐ 
niste  ». La FSM joue le rôle d’ac teur ab sent dans les in ter re la tions
entre lea ders afri cains et res pon sables de l’In ter na tio nale des trans‐ 
ports. Tout au long de celles- ci, les re pré sen tants de l’« Ebony Conti‐
nent » n’ont de cesse de bran dir la me nace com mu niste afin d’ob te nir
des aides fi nan cières plus mas sives ainsi qu’un plus grand in ves tis se‐ 
ment de l’ITF dans la Ré gion.

13

Mal gré la mise en place en 1959 du bu reau ré gio nal de Lagos et l’aug‐ 
men ta tion des aides fi nan cières ac cor dées aux or ga ni sa tions af fi liées,
les re proches contre le SPI des trans ports s’ac cen tuent, nui sant gra‐ 
ve ment à sa po li tique en Afrique ; à tel point que lors du congrès de
1960, seuls deux conseillers afri cains sont pré sents. Hap pés par les
re struc tu ra tions des syn di cats en ga gés par les nou veaux gou ver ne‐ 
ments à ten dance au to ri taire, di vi sés quant à leur main tien au sein du
mou ve ment syn di cal in ter na tio nal, les af fi liés afri cains ne per mettent
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pas de ré col ter les fruits es comp tés de la po li tique ré gio nale. Néan‐ 
moins, elle reste ac tive, comme en té moigne l’ac ces sion au se cré ta‐ 
riat gé né ral de Peter De Vries 19, au pa ra vant di rec teur des af faires ré‐ 
gio nales.

III/ 1960-1971 : du re gain au dé ‐
clin : l’in ef fi ca ci té de la nou velle
po li tique de l’ITF
Peter De Vries 20 im pulse une po li tique de pru dence quant au rôle de
l’ITF dans les pro ces sus de dé co lo ni sa tion. Il met en avant la di men‐ 
sion «  ci vi li sa trice  » de la po li tique ré gio nale. Les dé penses de l’ITF
sont dis pen sées avec da van tage de par ci mo nie. Comme il l’an nonce
lors d’une de ses in ter ven tions au congrès de l’ITF en 1960, «  what
was la cking in the re gion were trai ned lea ders. We had to find qua li fied
men and send them out to do on- the-spot work in co ope ra tion with
local lea ders. That would cost money but in the long run to would save
both money and time. Ho we ver, it had to be un ders tood that we were
trade unio nists not fi nan ciers or tan kers. The pur pose of sen dig men
into the fied was not to dis tri bute money but to study the local si tua tion
and then offer gui dance and as sis tance which might in clude fi nan cial
help, but only if the Unions them se leves made an ho nest and sin cere
at tempt to help them selves  » 21. Il amorce un recul quan ti ta tif de la
lutte an ti com mu niste qui em pêche les af fi liés de bran dir la me nace
rouge pour ob te nir ce qu’ils sou haitent. Il ne s’écarte ce pen dant pas
des grandes lignes tou jours in dexées sur les po si tions du TUC et, au- 
delà du gou ver ne ment bri tan nique.

15

Ce chan ge ment de cap cor res pond au ré sul tat de la conjonc ture afri‐ 
caine qui vient contre dire les at tentes po li tiques, préa lables aux bou‐ 
le ver se ments ré cents comme au Ghana ou au Ni gé ria. Les ac ces sions
à l’in dé pen dance des an nées pos té rieures à 1960 (Kenya, la Tan za nie
ou le Ma la wi) ne sont pas si pai sibles que ne l’ont été les pré cé dentes.
Par ailleurs, les nou veaux gou ver ne ments afri cains sont consi dé rés
avec plus de pru dence. Le dur cis se ment du ré gime gha néen n’a non
seule ment pas per mis de conser ver des re la tions du rables tant avec
les res pon sables po li tiques que syn di caux, mais il n’a pas per mis non
plus de d’évi ter les contacts de ses lea ders avec l’URSS. Nkru mah, qui

16



Révolutions postcoloniales du contient africain et contexte de guerre froide : enjeux et conflits pour la
fédération syndicale internationale des transports (1950-1971)

avait un temps cris tal li sé les es poirs de l’ITF en tant qu’an cien syn di‐ 
ca liste des trans ports, s’érige en lea der d’un pan afri ca nisme qui ex‐ 
clut toute ap par te nance au syn di ca lisme in ter na tio nal quel que soit le
cou rant.

Ce pen dant, du rant les an nées entre 1961 et 1965, l’ac ti vi té ré gio nale
en Afrique reste vi gou reuse. Al liant dis cours an ti co lo nia liste au pro fit
tiré de la baisse d’in fluence de la CGTA 22, elle s’ap puie sur la Tu ni sie
pour s’étendre vers l’Afrique fran co phone. Par consé quent, en 1961,
elle nomme un re pré sen tant pour l’Afrique du Nord, L. La flamme. Elle
fi nance de nom breux voyages de re pré sen ta tion afin de nouer de
nou veaux contacts et de s’im pré gner du contexte local. Elle conti nue
de sou te nir ses af fi liés Est- Africains (Kenya, Tan ga nyi ka, Ou gan da et
Nyas sa land), prin ci pa le ment à tra vers des aides ma té rielles ou en dis‐ 
pen sant des for ma tions aux jeunes lea ders syn di caux. En outre, la
fon da tion de la Confé dé ra tion syn di cale afri caine (CSA) en 1962, net‐ 
te ment plus fa vo rable au mou ve ment syn di cal libre, per met à l’ITF
d’es pé rer pou voir aug men ter son in fluence au près des pays dans les‐ 
quels elle est im plan tée (Kenya et Ni gé ria prin ci pa le ment). Tou te fois
elle reste sur ses gardes. L’In ter na tio nale des trans ports tire la leçon
de son sou tien sans ré serve à Nkru mah lors de son ac ces sion au pou‐ 
voir, y com pris lorsque le TUC Gha néen de vient syn di cat unique
après la re struc tu ra tion ef fec tué par le chef de l’Etat. Le nou veau di‐ 
rec teur des Af faires ré gio nales soup çonne le Tan ga nyi ka, frai che ment
in dé pen dant d’ini tier le même pro ces sus. Au fil des dé cla ra tions d’in‐ 
dé pen dance, les ré gimes au to ri taires prennent le re lais des ad mi nis‐ 
tra tions co lo niales. Par consé quent, l’ITF prend ses dis tances. Elle
pré fère re dé ployer ses ac ti vi tés sur des conflits concer nant son do‐ 
maine d’ac ti vi té. Ega li té des sa laires dans les che mins de fer, charges
maxi males pour les do ckers, amé lio ra tion des condi tions de tra vail
dans l’en semble des trans ports, sont au tant de re ven di ca tions qu’elle
sou tient par des mo tions et des ré so lu tions. La mise en place de
l’ORAF par la CISL en 1960, l’in cite à re dis tri buer les rôles entre elle et
la Confé dé ra tion. Comme le rap pelle Peter De Vries lors du congrès
de 1962� « our po li cy is to leave to the ICFTU the ge ne ral pro vi sion of
edu ca tion and trai ninng and sup ple ment these ac ti vi ties when we can
do so use ful ly  » 23. La CISL de vient la prin ci pale source de fi nan ce‐ 
ment du fonds al loué pour les ac ti vi tés ré gio nales. Cette ligne po li‐ 
tique est ou ver te ment cri ti quée par les af fi liés qui af firment sans ré ‐
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serve leur mé con ten te ment. Consi dé rant qu’ils peuvent eux- mêmes
as su rer la for ma tion de leurs di ri geants po li tiques, ils ré clament une
aide fi nan cière sans contre par tie.

Hans Imhof, élu se cré taire gé né ral en 1965 en rem pla ce ment de Pie‐ 
ter de Vries à la tête de la fé dé ra tion des trans ports connaît une si‐ 
tua tion plus dif fi cile, et aborde un net désen ga ge ment po li tique vis- 
à-vis de l’Afrique. Confron tés à l’émer gence de ré gimes au to ri taires, à
l’ef fa ce ment de la CSA ainsi qu’à l’af fir ma tion de plus en plus pro non‐ 
cée de l’au to no mie des syn di cats afri cains vis- à-vis du mou ve ment
syn di cal in ter na tio nal, les re pré sen tants de l’ITF constatent l’échec de
leur po li tique. Ils dé cident de ré or ga ni ser les ac ti vi tés du SPI au tour
des sec tions de trans ports. Charles Blyth 24, nou veau se cré taire gé né‐ 
ral en 1965 donne le ton. La po li tique ré gio nale en Afrique est pro‐ 
gres si ve ment aban don née. Même si, en 1967, à la suite du dé part de
Nkru mah, le TUC gha néen re gagne les rangs de l’ITF, l’in sta bi li té des
ré gimes afri cains, les luttes fré quentes des mi no ri tés re li gieuses ou
eth niques, la contraignent à ne plus s’im mis cer dans la po li tique des
Etats. D’autre part, le re trait en 1969 de l’AFL- CIO 25, prin ci pal fi nan‐ 
ceur de l’In ter na tio nal So li da ri ty Fund (ISF), amène cette même
année, la CISL à ces ser d’ali men ter le fonds de l’ITF dédié aux ré gions.
Par ailleurs, la guerre ci vile au Ni gé ria de puis le coup d’Etat de 1966
gé nère la nais sance du Bia fra en 1967, Etat sé ces sion niste main te nu
jusqu’en 1970. La si tua tion est telle que l’ITF ne peut que fer mer son
bu reau afri cain de Lagos en 1969. En 1971, la dé con ve nue des af fi liés
afri cains est to tale. Les cri tiques font place aux ten ta tives de main te‐ 
nir leurs po si tions au près des or ganes de dé ci sion de l’ITF. Le bu reau
ré gio nal afri cain fermé, elle sup prime éga le ment les deux postes ré‐ 
ser vés aux dé lé gués du Conti nent dans le bu reau exé cu tif. Enfin, l’ac‐ 
ti vi té des ins ti tu tions eu ro péennes fait re naître l’in té rêt de l’ITF vis- 
à-vis d’une par tie du monde qu’elle avait un temps choi si de mettre
au se cond plan pour dé ve lop per sa di men sion in ter na tio nale.

18

Conclu sion
L’en ga ge ment de l’ITF dans les pro ces sus ré vo lu tion naires que sont le
pas sage à l’in dé pen dance des pays afri cains se ca rac té rise par deux
traits. In dé nia ble ment, elle est com man dée par son désir de faire
front au com mu nisme re pré sen té par la FSM et ses fé dé ra tions pro‐
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fes sion nelles (les Dé par te ments pro fes sion nels in ter na tio naux, DPI).
En outre, elle reste proche des convic tions bri tan niques, et plus par‐ 
ti cu liè re ment du TUC, tant sur les ten dances na tio nales à sou te nir
(lea ders pro gres sistes, an ti com mu nistes) que dans la façon de conce‐ 
voir ce sou tien (édu ca tion, for ma tion prin ci pa le ment). Dans un pre‐ 
mier temps, elle re fuse de consi dé rer les mou ve ments so ciaux en
Afrique comme le re flet des as pi ra tions à l’in dé pen dance des tra‐ 
vailleurs. Dés in té res sée par le Conti nent, elle ne s’y en gage que fai‐ 
ble ment. Elle sou tient les mou ve ments so ciaux lors qu’ils s’ins crivent
dans le cadre des rap ports so ciaux to lé rés par les mé tro poles co lo‐ 
niales. Or, l’issue in évi table des conflits so ciaux vers l’in dé pen dance
l’amène pro gres si ve ment à dé non cer le co lo nia lisme dans son en‐ 
semble. Tou jours assez proche des po si tions d’outre Manche, elle
sou tient les pre miers ré gimes in dé pen dants qu’elle cherche à sta bi li‐ 
ser en ai dant les syn di cats qui lui sont fa vo rables. Ce pen dant, l’in‐ 
fluence crois sante des po si tions sé pa ra tistes face au mou ve ment
syn di cal in ter na tio nal se com bine mal avec sa vi sion du dé ve lop pe‐ 
ment ré gio nal. Très vite, les pre miers ré sul tats de sa po li tique sont
in fruc tueux. Le dé ve lop pe ment du ca rac tère to ta li taire des ré gimes
sou te nus à quoi il faut ajou ter l’in sta bi li té crois sante issue des condi‐ 
tions éco no miques, po li tiques et so ciales des nou veaux pays, la
conduisent à un constat d’échec. Dès 1965, elle se rend compte qu’elle
ne dis pose pas d’une in fluence suf fi sante pour ar ri ver à ses fins. Dès
lors, même si elle ne cesse de ré pé ter l’in té rêt des ac ti vi tés ré gio‐ 
nales, elle dé cide de mettre en veille ses ac ti vi tés sur le conti nent
afri cain.

Faut- il en conclure un échec de la po li tique ré gio nale de l’ITF ? L’In‐ 
ter na tio nale des trans ports se heurte à l’émer gence de ré gimes au to‐ 
ri taires qui cen tra lisent l’en semble des syn di cats du pays. Bien qu’ils
soient issus du mou ve ment syn di cal eux- mêmes, les lea ders afri cains
ne veulent plus dé pendre des oc ci den taux, tou jours per çus comme
des co lo ni sa teurs qui mo tivent leur sou hait de se désen ga ger de l’en‐ 
semble du mou ve ment syn di cal in ter na tio nal. Comme le fait re mar‐ 
quer Georges Mar tens, l’idée d’unité afri caine «  cor res pon dait à un
autre thème po pu laire, l’an ti co lo nia lisme » 26. Par ailleurs, l’ITF ne par‐ 
vient pas à s’ex traire du cadre ri gide qu’elle met en place dans sa po li‐ 
tique ré gio nale. Trop sou cieuse d’édu quer le mou ve ment syn di cal
afri cain pour ar ri ver à ses fins, elle le dé pos sède de sa ca pa ci té à agir
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lui- même par l’in ter mé diaire d’une aide fi nan cière suf fi sam ment
consé quente. Bien qu’elle donne une place aux dé lé gués conti nen‐ 
taux, elle les can tonne dans le rôle de re pré sen tants ré gio naux et leur
laisse peu de place dans la dé fi ni tion de la ligne po li tique gé né rale de
l’ITF. En té moignent les lieux de ses dif fé rentes réunions. Au cune ne
sort du cadre eu ro péen, au mieux oc ci den tal. En ré sulte une in adé‐ 
qua tion per ma nente entre les be soins es ti més par les re pré sen tants
afri cains et ce que sou haite pro di guer l’ITF. Chaque fois in sa tis faits,
les pre miers ten te ront un temps de faire vi brer la corde de l’an ti com‐ 
mu nisme. Lorsque celle- ci sera rom pue, il en ré sul te ra un désen ga‐ 
ge ment crois sant des re pré sen tants afri cains. Les deux mou ve ments
se sont ren con trés pour des rai sons dif fé rentes et n’ont pu trou ver
une issue com mune. Il est par ailleurs cu rieux de per ce voir, pa ral lè le‐ 
ment, le re gain d’in té rêt pour l’Eu rope. Cette der nière sur git comme
le re tour d’une ou bliée vo lon taire. Sa «  sur- présence  » peut être
consi dé rée comme l’une des causes de cet échec dans cette prise de
po si tion au sein des pro ces sus d’in dé pen dance des Etats afri cains, et,
au- delà, comme l’éter nel re tour d’une pro blé ma tique cen trale pour
l’ITF.
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