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Le conflit des crèches parisj-ennes a mobilisé en

moyenne 4OZ du personnel pendant cinq longues semaines,
paralysant ce secteur durant tout le mois de juin 1-989.

Pendant cette grève, dix-sept Assemblées Générales et
vingt-deux manifestations ont réuni quasi-quotidiennement
les grévistes. On peut isoler, pour I'instant, les
principales caractéristiques de cette mobilisation.

EIIe concernait une population considérée comme peu

mobiTisabTe, Ie personnel étant féminin à près de l-OO8, peu

qualj-fié et très peu syndiqué. It faut remonter à 1-968 pour
retrouver un conflit d'une telle ampleur dans les crèches.

La durée exceptionnelle de Ia grève témoigne de Ia
forte détermination des grévistes.

Les mod.es d'action empTogés ont été divers et variés :

manifestations, rassemblements et "coups d'éclat" (comme

par exemple I'occupation de Ia Mairie du sème

arrondissement) se sont succédés à un rythme soutenu.

Le soutien des usagers, bien que restant très marginal,
s'est organisé assez rapidement, réunissant les parents
dans une "coordination interarrondissement", êt a donné

lieu à des manifestations hebdomadaires très animées, comme

par exemple la "manifestation des couches sa1es".
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L'échange entre 7a Mairie de Paris et 7e gouvetnement,

auquel ta grève a donné lieu, a retardé I'ouverture des

négociations. Malgré une mobilisation réussie , 1ê

mouvement a abouti à un échec.

Deux lignes dj-rectrices guideront 1'ana1yse. On tentera
de restj-tuer les rapports entre dynamique de la
mobilisatiOn et échange de "coups", en insistant Sur

I'aspect stratégique du conflit. Par ailleurs, lê problème

classique des raisons de Ia participation à Ifaction
coltective sera examiné à la tumière du conflit particulier
des crèches.

Les théories classiques de I'a mobilisation, et en

particulier Ia théorie de I'éco1e de l-a mobilisation des

ressources (1), fonderont I'anaIyse. Nous complèterons
cette approche par des emprunts à la théorie identitaire
(2). Enfin, I'analyse stratégique des conflits fournira Ie
cadre de lrétude des processus de négociation et d'échange
entre acteurs.

Les sources utilisées sont de plusieurs ordres. Une

enquête de terrain a permis de réaliser des entretiens
semi-directifs avec les parties prenantes au conflit (3).
Les syndicalistes, Ies grévistes, les parents et Ia Mairie
de Paris ont apporté des éIéments essentiels à Ia
reconstitution chronologique de la grève. Mais ces

entretiens, réalisés pour la plupart entre octobre l-989 et
avril L990 ont également permis de confronter les
différents points de vue ainsi que les représentations que

les acteurs avaient du conflit et de leur propre action.
Par ailleurs, une demi-journée passée dans une crèche du

18ème arrondissement ainsi que la visite de nombreux

(1) J. MeCARTHY et M. ZALD, "Resource mobilisation and
social mouvements: a partial theory", American Joutnal of
SocioTogg, voJ-.82, Do6, L977, p.L2L2-L24O
(2) A. PIZZORNO, "Considérations sur les théories des
mouvements sociaux", Politix Do9, prj-ntemps 1-990 , p.74-8O
et "Sur la rationalité du choix démocratique", Sur
7'individualisme, Presses de Ia Fondation Nationale des
Sciences Politiques, P. BIRNBAUM et J. LECA
(3) Cf. annexe n"2
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établissements ont rendu possible une observation succincte
des comportements, notamment dans les relations entre
catégories employées, et permis une meilleurs approche du

fonctionnement de cette structure de garde.

Les éIéments dégagés lors des entretiens ont été
complétés par une analyse des compte-rendus du conflit
présentés dans Ia presse. Quatre quotidiens ont été
dépouillés systématiquement pour Ia période étudiée:
Libération, Le Monde, Le Quotidien de Paris et Le Patisien
(4). Par ailleurs, d'autres journaux ont été ponctuellement
consultés.

La reconstitution chronologique du conflj-t permettra de

mettre en évidence les facteurs qui ont fait apparaître une

"opportunité d'action" pour Ie mois de juin 1-989 et de

dégager les principales étapes du confllt.

I1 s'agira ensuite de comprendre dans quelle mesure les
structures miSes en place par le mouvement, ainSi que les
types d'action utilisés, ont permis à Ia mobilisation à la
fois de s'étendre et de durer.

Puis la dynamique de la mobilisation sera étudiée à la
lumière de I'échange de coups, cê qui nous amènera à
réfléchir sur l'échec de la grève en termes stratégiques.

Enfin, un rapide historique de 1'évolution des

structures de garde permettra d'apprécier Ie rôle joué dans

ce conflit par les aspirations identitaires du personnel
des crèches. On montrera comment ces aspirations sont
guidées par un "modèIe professionnel" (5) en cours de

constitution. Nous utiliserons pour cette partie les
théories des professions du courant de Irinteractionnisme-
symboli-ste ( 6 ), mais surtout une des rares études

(4) Cf. annexe n'10
(5) J.M. CHAPOULIE, "Sur I'analyse sociologique des
professionnels", Revue Française de SocioTogie, XIV,
L973, p. 89
(6) E. FREIDSON, Ld profession médicale, Payot, L984
LETTON et lr'f .R. ROSENGREN, "Organisations and clients

groupes
Do3r

et M.
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françaises qui intègre I'analyse non seulement des
professions fortes et établies mais également des métiers
gui, sans répondre à Ia notion de profession, sont
structurés selon un "modèle professionnel".

lateral and longitudinal dj-mensionS", American socioTogical
revlew, L966, p. 802-8L0



CTIAPITRE 1:

LE DEROULEMENT DU

CONFLIT
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Le confJ.it des crèches parisiennes qui éclate Ie
mercredi 3i- mai est Ie premier conflit de plus d'une
journée dans ce secteur depuis mai 68. Avant d'essayer de
I'analyser, iJ. s'agit de cerner les principaux catalyseurs.
Nous verrons ensuite comment dès Ie départ, une
Intersyndicale s'est imposée à Ia tête du mouvement, en

nous attachant par ailleurs au déroulement de Ia première
Assemblée Générale (AG) commune, où les principales
caractéristiques de la grève se mettent en place, de Ia
stratégie de "grève perlée" à la coordination
interarrondissements. Enfin, nous essayerons de saisir J-es

grandes étapes du conflit jusqu'à son dénouement.



-7-

I-Les catalyseurs

Les facteurs ayant favorisé Ie démarrage du conflit des

crèches fin mai L989 sont certainement insaisissables dans

leur totalité. Un conflit comme la grève des crèches
n'échappe certes pas aux règles de I'inépuisabilité de Ia
réalité sociale. On peut même se demander si I'approche
causale d'un conflit est pertinente, comme I'a fait
brillamment M. Dobry dans SocioTogie des crises politiques
(1). Néanmoins, cette approche permettra ici d'exposer les
caractéristiques de ]a situation Qui, au terme de

I'enquête, nous ont paru avoir effectivement eu un rôle au

moins dans Ia justification subjective des grévistes. Cfest
Ie cas des deux premières causes que nous évoqueront ici, à

savoir les particularités du secteur des crèches et la
revalorisation différentielle des catégories de personnel.
A cela nous ajouterons une troisième cause, qui elle
n'apparait pas dans Ie discours des grévistes. II sragit de

I'action des syndicats, et plus particulièrement de

I'action de Ia CFDT qui en jouant le rôle d'une agence de

formulation et de traduction des revendications du

personnel a probablement contribué au démarrage du conflit.

(1) M. DOBRY
la Fondation
p.48-61-

, SocioTogie des ctises poTitiques, Presses de
Nationale des Sciences Politiques , L986,
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A-Caractéristiques du secteur des crèches

Le secteur des crèches collectives et haltes-garderies
de Ia Mairie de Paris emploj-e, dans l'ordre hiérarchique,
quatre catégories de personnel : les agents de service
intérieur (A.S.I. ), Ies auxiliaires de puériculture, les
éducatrices et les puéricultrices, dont certaines sont

directrices de crèche. LeS auxiliaires de puériculture
représentent numériquement Ia catégorie la plus importante.
Le personnel des crèches est jeune, entièrement féminin à

quelques exceptions près (quelques éducateurs travaillent
dans les crèches) tout en ayant une vie professionnelle
assez courte puisque, excepté les directrices, iI ne

travaille Souvent dans ce secteur qu'une dizaj-ne d'années.
It est pour cela généralement perçu comme peu mobilisable,
drautant plus que l-a syndicalisation y est extrêmement

faible (aux environs de 58 de I'aveu des syndicats).

Néanmoins, et de I'avis général des parties prenantes

au conftit, uD malaise existait dans les crèches depuis
ptusieurs années, malaise relevant de différentes raisons.

Tout d'abord, ce secteur connaissait un problème

d'insuffisance de personnel, encore aggravé par un fort
taux d'absentéisme, dû entre autres au faible attrait de

salaires peu éIevés, mais aussi, aux dires des grévistes'
aux difficuttés d'un travail extrêmement fatigant
nerveusement, leg enfants demandant une attentiOn de touS

les instants. Ceci semble être confirmé par la faible
longévité professionnelle du personnel, même si lron tient
compte des caractéristiques globales de I'emploi féminin
peu qualifié.

Par ailleurs, les crèches sont passées depuis une

vingtaine d'années d'un objectif de gardiennage hygièniste
à un objectif d'éveil des enfants, obiectif sur lequel la
formation du personnel met de plus en plus lfaccent, êt
qu'atteste la présence obtigatoire d'éducatrices au sein
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des crèches collectives. Or Ie manque d'effectifs rendant
très difficile la mise en pratique de cette orientation, Ie
personnel aurait f impression de ne pas faire le travail
pour lequel iI a été formé, notamment en ce qui concerne

les éducatrices, Souvent considérées par les directrices
comme jouant le même rôle que les auxiliaires de

puériculture.

Enfin, et cela nous a été rapportê aussi bien par Ie
personnel que par les syndicats, les rapports entre les
directrices et leurs subordonnées Seraient parfois
conflictuels, celles-cj- disposant d'un pouvoir certain Sur

les carrières par le biais de rapports suivant les agents
qui en font I'objet tout au long de leur vie
professionnelle et pouvant déboucher sur des mutations.
Plusieurs auxiliaires de puériculture ont même fait état au

cours drentretiens de l-rexistence de quasi-"crèches
disciplinaires" dont Ia menace plane sur les agents en

mauvais termes avec l-eurs directrices. Par ailleurs, 1â

différence d'âge existant entre les directrices et Ie
personnel Conduirait certaines à une Sorte de "maternage
autoritaire".

c'est ainsi que malgré I'absence de tradition de lutte
dans 1e secteur des crèches (la dernière journée d'action
pluri-professionnelfe ayant eu un écho parmi le personnel
remontait à L982), un "malaise" était présent depuis
plusieurs années. 11 devait déboucher sur un conflit, en ce

printemps l-989, grâce à f interaction de deux autres
facteurs: une revalorisation sélective de certaines
catégories de personnel et un "travail de fond" mené par Ia
CFDT (2).

(2)
des

Entretien avec le secrétaire général du syndicat CFDT
services publics parisiens
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B-Une revalorisation différentielle

Au début de I'année 1_989, plusieurs catégories de

personnel avaient obtenu des reclassements dans les grilles
de Ia fonction publique. Tout d'abord, les agents de

service intérieur (A.S.I.), se trouvant en catégorie D, la
plus basse de Ia fonction publique, avaient obtenu grâce à

un texte adopté en avril par Ie Conseil supérieur de Ia
fonction publique territoriale (CSFPT), la possibilité
d'accéder à Ia catégorie supérieure (catégorie c, groupes

II et III bis) (3). Devant I'imprécision de ce texte,
concernant les "agents de nettoiement", Ia Mairie de Paris,
qui avait accepté de I'appliquer aux.agents de service de

maternelle, bloquait plus ou moins Son application aux

A. S. I.

Les puéricultrices, quant à elles, avaient bénéficié
d'un reclassement obtenu par les infirmières à Ia suite de

ta grève de I'automne 1988. En tant qurinfirmières
spécialisées, uû certain nombre des mesures Evin les
concernaient. Mais ce reclassement, €f augmentant les
rémunérations des puéricultrices, réduisait 1'écart de

salaires existant entre puéricultrices et directrices de

crèches, celles-ci se voyant rattrappées par leurs
subordonnées. Crest pourquoi la CGC, syndicat majoritaire
parmi les directrices, lance à la mi-avril un mot drordre
de grève. A Ia suite d'une manifestation, et sans que Ia
grève n'ait eu lieu, la Mairie de Paris leur accorde un

reclassement de 20 points d'indices (correspondant environ
à une augmentation de 400F mensuels) (4) lors du Conseil
municipal du 29 mai, à la suite d'un avis émis par Ie
Comité Technique Paritaire de la Commune de Paris lors de

sa séance du l-l- mai.

(3)
(4)

Supplément au no 1-73 de Paris Commune, juillet
BMO du ConseiT de paris Do5, D.745, p.51-5, 1-989

1989



-l-l--

Il faut remarquer que cette mesure est strictement
parisienne, et que Ia Mairie de Paris utilise 1à le décret
du 25 avriL l_988 lui conférant une autonomie pour 1a

gestion de Son personnel. Ce décret est d'ailleurs cité
dans Ie BMO relatant la décision du Conseil Municipal.
Cette décision de la Mairie de Paris a probablement eu une

influence Sur Ie déclenchement de Ia grève, dans Ia mesure

où les autres catégories de personnel, et notamment Ies
auxiliaires de puériculture rattrapées sur le plan salarial
par le probable reclassement des agents de service, êt les
éducatrices, ont pu estimer qu'elles avaient autant droit à

une revalorisation que les directrices, puéricultrices ou

agents de service. 11 faut d'ailleurs remarquer que cfest
justement parmj- Ies auxiliaires et les éducatrices, les
deux catégories qui nravaient bénéficié d'aucun
reclassement, QUê Ia grève a été Ie plus suivie, même Si de

nombreuses A.S.I. et quelques directrices Y ont participé.
Enfin, cette premj-ère utilisation du décret du 25 avril
1-988 laissait entrevoir aux agents Ia possibilité d'obtenir
une revalorisation en vertu du même texte.

Néanmoins, il est probable que ce qui a pu apparaitre
comme des conditions favorables à lrobtention d'une
revalorisation a été explicité par les syndicats, et
notamment par la CFDT.

C-L'action de Ia CFDT

Au début de I'année l-989, 1â CFDT comptait une dizaine
d'adhérentes parmi le personnel des crèches. Cette section
réduite, diagnostiquant un malaise, décida en janvier l-989

de lancer un groupe de travail au sein du Syndicat afin
d'établir des propositions revendicatives. Le jeudi 2 mars,

la CFDT appela donc à une Assemblée Générale (AG) du

personnel qui réunit entre quarante et cinquante personnes.
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Cette AG décida de faire circuler une pétition établissant
un certain nombre de propositions de revendications, êD

Itaccompagnant d'un tract explicatif. Cette pétition devait
recueillir environ LOOO signatures en I'espace de deux mois
sur un personnel représentant environ 3330 personnes (5).

Forte de ce mini-succès, 1â CFDT envoya alors à Ia mi-
avril une lettre à toutes les organisations syndicales, J-es

conviant à une réunion j-ntersyndicale afin de décider de

bases d'action pour le problème des crèches. Cette réunion
eût effectivement lieu le 3 mai, mais ne réunit en fait que

Ia CFDT et Ie syndicat Autonome, lê CGT ayant répondu
négativement, lâ CFTC et FO n'ayant pas donné de réponse.

Le l-O mai, 1â CFDT et le syndicat Autonome appelèrent à
nouveau à une AG du personnel. Cette AG fut aussi décevante
que la précédente puisqu'eIIe ne réunit eJ-le aussi que 40 à
50 personnes. Néanmoins, Ia CFTC avait envoyé un

observateur. L'AG estima que Ie peu de succès des réunions
était dû à un problème de communication et au "manque de

tradition de se déplacer atil{ AG" (6), mais que cela ne

présumait pas des possibilités de mobilisation. D'ailleurs,
la CFDT avait prévu une journée nationale d'action de Ia
fédération INTERCO, c'est-à-dire de tous les fonctionnaires
des collectivités territoriales Ie 31 mai et l-'assemblée
décida de convoquer Ie personnel des crèches à une AG Ie
matin afin de décider s'iI y avait lieu ou non de lancer
une action spécifique sur Paris. Les Autonomes pour feur
part n'appelaient pas à la grève mais participeraient à

I'AG. Personne ne pensait à ce moment-là que cette journée
d'action serait en fait l-e point de départ d'une grève de

Lg jours, menée de concert par tous les syndicats, ce qui
ne s'était encore jamais vu à Ia Ville de Paris (7).

(5) Chiffre communiqué par la Mairie de Paris
(6) Entretien avec le secrétaire général du syndicat CFDT
des services publics parisiens
(7) Entretien avec Ie président du syndicat Autonome de la
Ville de Paris
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II- Le début du conflit et I'apparition des principales formes de la

grève

A-La constitution de I'Intersyndicale

La grève de 24hl et la manifestation nationale appelées
par Ia fédération INTERCO-CFDT pour toutes les professions
sociales de I'ensemble des collectivités locales avaient
pour but d'obtenir lrouverture des négociations
gouvernementales au sujet de Ia filière sanitaire et
sociale. Cette journée d'action fut considérée comme un

demi-succès par les responsables syndicaux, la
manifestation étant constituée de plus d'un tiers de

personnel parisien. Parallèlement à cette action de Ia CFDT

suivie de près par les Autonomes, Ia CGT, alors en

quinzaine d'action, avait appelé à la grève ce même 3l- mai,

sur la base de Sa propre plate-forme, tous les personnels
DASES.

Ces deux appels furent assez largement suivis par Ie
personnel de Ia petite enfance de Ia Ville de Paris puisque

seules 30 crèches cotlectives fonctionnèrent normalement

sur un total de 1-82, 1e taux de grévistes atteignant 48,462

-i



-L4-

parmi le personnel des crèches collectives et des halte-
garderies (8).

Le matin, I'AG convoquée par Ia CFDT et le syndicat
Autonomes rassembla cette foj-s-ci environ 25O personnes à

la Bourse du travail. Cette AG décida que Ia grève ne
devait pas se limiter à 24h, et elle fut reconduite pour le
Iundi 5 juin. Par ailleurs, Iraction devait s'adresser à Ia
Mairie de Paris, notamment en demandant à M. Chirac
dfutiliser Ie décret du 25 avril l-988 pour faire aboutir
J-es revendications du personnel, et plus particulièrement
Ia plate-forme CFDT contenue dans Ia pétition et à laquelle
srétait déjà rallié le syndicat Autonomes. Nous verrons que
ce choix d'une action spécifique sur Paris aura des
conséquences sur lrouverture tardive des négociations.
Enfin, lrAG donna pour mandat à la CFDT et au syndicat
Autonomes de créer un front commun des organisations
syndicales.

La CGT de son côté tînt également une AG qui
contrairement à ceIle de l-a CFDT-Autonomes ne rassemblait
pas spécifiquement le personnel des crèches mais tout le
personnel DASES. Cette AG décida d'une nouvelle journée
dfaction pour les crèches Ie mercredi 7 juin. De plus, 1ê
personnel des crèches présent demanda également qu'on
établisse une convergence syndicale, avant de rejoindre
pour certains Ia manifestation de 1'après-midi organisée
par Ia CFDT, preuve s'il en est de Ia volonté d'unité.

Après cette journée, les différents syndicats se
consultèrent pour essayer de réaliser cette unité. La CFTC

qui, on sf en souvient, suivait l-es AG en observateur depuis
Ie l-O mai, décida immédiatement de se joindre à I'appel à

Ia grève pour Ie 5 juin. Quant au syndicat FO, il tenait au
même moment son congrès et une auxiliaire de puériculture
syndiquée, Mme Touvenot, y fit voter une motion de soutien
à lfaction engagée sur les crèches afin que FO rejoigne Ie
mouvement. I1 semblerait qutil y ait eu quelques

(B) Chiffres communiqués par Ia Mairie de Paris
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réticences, puisque Mme Touvenot aIIât même jusqu'à menacer

de rendre sa carte si FO ne participait pas à cette grève
(9). Finalement, FO appela également à Ia grève du 5 juin.
ouant à Ia cGT, eIIe sren tînt à son mot d'ordre de grève

du 7 juin, proposant aux autres syndicats d'appeler
égatement à Ia grève pour ce même jour afin d'établir une

convergence.

Mais le lundi 5 juin à LOh, le nombre de personnes

présentes dépassait largement tous les espoirs syndicaux
puisque Le nombre de grévistes était sensiblement Ie même

que Ie 31- mai. La salle retenue à Ia bourse du travail ne

pouvait contenir les 600 personnes présentes. Le meeting
eût donc lj-eu square Henri Christine, place de Ia
Républiguê, Ies responsables syndicaux arranguant Ia foule
juchés sur des containers en s'égosillant, les mégaphones

ne fonctionnant pas.

Les grévistes semblaient très déterminés et Ie mot

d'ordre d'union fut renouvelé. Les quatre syndicats
présents adoptèrent alors Ia plate-forme CFDT comme base

d'action commune. On vota effectivement la suspension de Ia
grève jusqu'au 7 juin, tout en ne prévoyant pas malgré tout
d'AG et de manifestation communes avec Ia CGT- C'est
pourquoj- un certain nombre de grévistes de Ia crèche Oudiné

du 13ème arrondissement agitèrent la menace de mise en

place dfune coordination. Elles devaient effectivement, dès

le lendemain, contacter par téIéphone un certain nombre de

crèches, allant même jusqu'à rédiger un communiqué de

presse annonçant la création de cette coordj-nation. Devant

Ia décision d'union des syndicats, Ia CGT rejoignant à son

tour Ia plateforme commune, et par peur de représailles
hiérarchiques, UD communiqué nécessitant au minimum deux

signatures, celui-ci ne fut jamais publié. Quoiqu'il en

soit, ces grévistes étaient parvenues à réaliser I'unité
souhaitée et c'est à lrappel cette fois-ci de tous les
syndicats que 800 (10) à l-300 (11) personnes se réunirent

(e)
(10)

Entretien
Chiffres

avec une syndicaliste de F.O.
de la Préfecture de Police

i,
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le mercredi 7 juin salle Henaff à Ia Bourse du
taux de grévistes atteignant ce jour-Ià 558, ce
son record.

Travail, Iê
qui restera

B-L|AG du 7 juin ou Ia mise en place des structures

Un peu avant Ie début de cette première AG commune, les
différents responsables syndicaux se réunissent seuls pour
srentendre sur les grandes lignes de leurs interventions,
ce qufils feront régulièrement par 1a suite. Montant
ensuite à Ia tribune, ils exposent tour à tour leurs points
de vue, les responsables de Ia CFDT, dê Ia CFTC, des
Autonomes et de FO rapportant par ailleurs les résultats
des premières entrevues avec Ia Mairie de Paris. En effet,
une déIégation avait été reçue Ie mercredi 5 juin après-
midi par M. Valroff, déIégué général de lraction sanitaire
et sociale, à Ia suite d'une manifestation qui avait
conduit les grévistes de Ia Bourse du travail à J-rHôtel de
Vi11e. Le lendemain, Ia déIégation avait été reçue par des
éIus, Mme Hermange, Adjointe au Maire chargée de I'Enfance
et M. de Ia Fournière, Adjoint au Maire, chargé du
Personnel. Cette délégation était composée de responsables
syndicaux mais aussi de deux syndiquées désignées par 1'AG.
Le permanent syndical de Ia CFTC, M. Humbert explique leur
présence de la manière suivante:

"Ca a été une voTonté de faire que les non sgndiquées
soient associées et qu'trte éventueTTe coordination ne se
sente pas obligée de se montrer, iI faut bien 7e dire.
E77es avaient surtout Ia fonction d'être témoin de ce qu'on
disait et de ce qu'on ne disait tr)as."

Les autres responsables syndicaux évoquent également
J-es mêmes raj-sons. Or ces deux non syndiquées auraient été,
( 11 ) Chiffres communiqués par la CFDT
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de Ifavis de Ia CFDT et de Ia cFTc, "prises à témoin" par
les éIus tentant d, "opposer les non sgnd.iquées aux
représentants sgndicaux" (L2). c'est pourquoi irs demandent
et obtiennent lors de cette AG du z juin, que res non
syndiquées présentes aux négociations voient leur statut
transformé en cerui d'observatrices. rl semblerait par
ailleurs que ces premières représentantes des non
syndiquées faisaient partie de ra "tentative de
coordination" (13).

Quoiqufil en soit, Ies résultats des premières
entrevues ne sont pas brillants. Les élus parisiens ont
expriqué à Ia délégation que re problème salarial ne
relevait pas de leur compétence mais de celre du
gouvernement, mais qufj-ls étaient par contre tout à fait
prêts à entamer des négociations sur les conditions de
travair, celres-ci faisant partie de leur domaine
drattribution. La Mairie de paris avait d,airleurs un
dossier très complet et des propositions précises à ce
sujet (14). ce à quoi les syndicats ont rétorqué par le
décret d'autonomie du 25 avrir l-988, êD refusant toute
négociation séparée sur deux problèmes qurirs estimaient
étroitement Iiés. ce "dialogue de sourds" durera, comme
nous Ie verrons, jusqu'au 5 juillet, chacun des
protagonistes restant sur ses positions.

Après l-es interventions syndicares, un micro-balladeur
circule parmi I'assemblée et les grévistes prennent la
parole. ce scénario se reproduira dans toutes ]-es AG.
certaines interventions, êt notamment cerle d'une gréviste
du 13ème arrondissement, sorte de "passj-onaria", sont très
anti-syndicares et prônent une action dure (15). En fai-t,
deux tendances se font jour dès le départ de ra grève:

(I2) Entretien
( 13 ) Entretien
Ville de Paris
la DASES.
(14) Entretien
Entretien avec
( 15 ) Entretien

avec le permanent CFTC chargé
avec le président du syndicat
; Entretien avec le permanent

avec le permanent CFTC chargé
Mme Allaire, Directrice de la
avec le permanent CFTC chargé

de Ia DASES
Autonome de
CFTC chargé

1a
de

de Ia DASES i
DASES.
de Ia DASES
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-une tendance favorable à une action dure et continue
af in draboutj-r au plus vite

-une tendance, soutenue et suscitée par les syndicats,
prévoyant un conflit long et prônant une stratégie de

"grève perlée"

La première tendance aurait été surtout soutenue par
Ies grévistes travaillant dans des crèches où elles étaient
minoritaires, êD plus des grévistes du 13ème

arrondissement. C'est une sorte d'appréhension à retourner
travailler pour un ou deux jours dans un univers hostile
(notamment Ia directrice et les parents) qui expliquerait
cette volonté de grève continue (16), outre Ia conviction
qu'iI s'agissait de Ia stratégie la plus appropriée.

Quant aux syndicats, leurs préférences allaient vers
une stratégie de grève perlée d'abord pour ménager les
forces des grévistes, surtout financièrement. "On savait
parfaitement bien que 7a grève risquait de durer assez
Tongtemps", dira Ie responsable du syndicat Autonome, ce
que confirment ses collègues

. Mais iI s'agissait également de profiter du retour à

la crèche pour expliquer I'action aux parents, afin que

ceux-ci ne se retournent pas contre le mouvement. Cet
objectif a été très bien rempli, comme nous le verrons par
la suite. Enfin, 1ê fait de reprendre Ie travail devait
donner Ia possibilité aux grévistes d'essayer de convaincre
Ieurs collègues non encore engagées dans Ie conflit, êD

jouant donc sur le "contrôle social".

C'est cette dernière stratégie qui Ifemportera la
plupart du temps, mais il arrivera que les syndicats soient
mis en minorité et obligés d'entériner un vote de grève
pour le lendemain alors qu'ils auraient voulu suspendre.
C'est surtout la CFDT, "pensant être majoritaj-re" (L7)

(16) Entretien avec le permanent CFTC chargé
Entretien avec Ie président de 1'Association
pour J-a Crèche Collective Parisienne (APCCP).
(17) Entretien avec le permanent CFTC chargé

de Ia DASES i
des Parents

de Ia DASES
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parmi les grévistes et ayant d'ailleurs probablement en

partie raison (18), qui s'exposera à ce genre de désaveu.

Mais J-es débats ne tournent pas uniquement autour de le
stratégie à adopter. Des A.S.I., des auxiliaires de

puériculture, des éducatrices, des puéricultrices, êt même

quelques directrices présentes, prennent 1a parole pour
exprimer leur "ras-le-bol" quant à leurs salaires et leurs
conditions de travail. Les quelques directrices présentes
sont mêmes huées pour leurs collègues absentes i "c'était
un véritable défou7oir" (19). Enfin, c'est lors de cette AG

que furent désignées deux représentantes par
arrondissement, chargées de Ia communication entre les AG

et leurs crèches. Cette coordination est cette fois
suscitée et mise en place par les syndicats. Certains
syndicats (et notamment Ia CFTC) se montrèrent assez

méfiants vis-à-vis de lrinstauration d'une telle
coordination. C'est surtout la CFDT qui insista pour
qu'elle soit mise en place, êt ceci "pour se rapprocher des

non sgndiquées" (20) et faire circuler lfinformation dans

les crèches. Cette structure fonctionnera tout au long de

Ia grève.

Mais ce 7 juin, Ie mouvement en étant à ses débuts, oh

décide de reconduire Ia grève pour le lendemain, avant de

partir en manifestation jusqu'à I'HôteI de Ville, où les
manifestants (entre 800 et L000 personnes (2L) ) sont
arrêtés à hauteur de lravenue Victoria. De l-5h25 à l"7hl-5,

une déIégation est reçue par des conseillers munici-paux PC

et PS qui lui font part de feur soutien. Ces AG suivies de

manifestations jusqu'à I'HôteI de Ville deviendront Ie lot
quotidien des journées de grève suivantes, le rituel
n'ayant souffert que quelques rares exceptions durant J-es

(18) La CFDT et Ia CGT sont les deux syndicats qui
recueillent Ie plus de voix dans les crèches lors des
éIections professionnelles au Comité Technique Paritaire de
la ViIIe de Paris
( 19 ) Entretien avec Ie président du syndicat Autonome de Ia
Vi]-le de Paris
(2O) Entretien avec le secrétaire général du syndicat CFDT
des services publics parisiens
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cinq semaines de ce conflit, dont nous a1lons essayer
maintenant de saisir les principales étapes.

(2L) Chiffres de l-a Préfecture de Police
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III-Du blocage au dénouement

Nous avons vu comment, du 3l- mai au 7 juin, les
principales formes de la grève s'étaient mises en place
avec la constitution d'une Intersyndicale et Ie choix d'une
stratégie de grève perlée, complétée par lfinstauration
d'une coordination interarrondissements pour pallier aux
inconvénients de cette stratégie. Par la suite, on assiste
à une période pendant laquelle les différents protagonistes
-Ies grévistes, la Mairie de Parj-s et le gouvernement-
prennent leurs marques, chacun affirmant sa détermination.
Elle est suivie d'un durcissement de Ia grève qui finira
pourtant par s'essouffler au bout de quatre semaines de
conflit, avant d'aboutir à des négoci.ations jugées très
décevantes par Ies grévistes qui votent à regret Ia reprise
du travail Ie 7 juillet au soir.

A-Les protagonistes prennent leurs marques

La grève se
s'arrêter ensuite

Dfabord parce
manifestation avec

que les
le soutien

grévistes
des parents

prévoyant une
pour le samedi,

poursuit donc le jeudi I juin, pour
jusqu'au l-3 juin pour plusieurs raisons.
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it s'agit de pouvoir les sensibiliser et distribuer Ie
tract préparé par les organisations syndicales (22) en

retournant travailler Ie vendredi. Cette première
manifestation en compagnie des parents sera en fait
composée aux trois quarts de personnel des crèches. E1Ie
rassemblera entre 5OO et 75O personnes (23), et posera
quelques petits problèmes aux organj-sations syndicales en

désaccord avec un sit-in effectué rue de Ri-voli à

I'initiative des parents, sit-in qui à J-eur avis risquait
de faire perdre au mouvement Ia sympathie de I'opinion
publique.

Par ailleurs, le Comité Technique Paritaire de J-a

Commune et du Département de Paris (CTP) doit se réunir Ie
Iundi 1,2 juin. Les syndicats, faisant partie du CTP, ne

seraient donc pas dj-sponibles en cas de grève pour diriger
AG et manifestation. Lors de cette séance, Iê CFTC,

mandatée par les quatre autres organisations, fait qui
restera unique durant cette grève, lit une déclaration
commune demandant 1'ouverture des négociations à la Mairj-e
de Paris, tout en reconnaissant que le Ministère "porte
aussi sa part de responsabilité" (24).

Le lendemain de cette réunion, les syndicats font le
point en AG sur Ia situation qui sembl-e toujours bloquée.
Le mouvement ne s'épuise pas encore puisque c'est 542 du
personnel qui est en grève (25). On décide néanmoins, avant
de partir en manifestation, de suspendre Ia grève une
journée.

Mercredi, jour des questions au gouvernement,
I'imbroglio administratif quant aux compétences pour
négocier ne fait qu'empirer. En effet, M. Tibéri, Premier
adjoint au Maire de Paris mais aussi député, pose à

lfAssemblée Nationale une question orale à M. Evin,
Ministre de la Solidari-té, de la Santé et de Ia Protection

Cf. annexe no9
Chiffres de la Préfecture de Police
Cf annexe n"B
Chiffres communiqués par Ia Mairie de Paris

22)
23)
24)
25)
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sociale, qui répond au nom de M. Joxe, Ministre de

I'Intérieur, dont dépendent les fonctionnaires des

collectivités territoriales. Le Premier Adjoint demande au

gouvernement d'adopter des textes nationaux relatifs à Ia
fj-lière sanj-taire et sociale qui permettraient aux communes

d'appliquer de nouveaux statuts à leur personnel. M. Evin
répond alors à M. Tibéri que la Mairie de Paris a toute
Iiberté pour fixer elIe-même le statut de ses personnels,
Iiberté qu'elle s'est donnée par Ia loi Bosson du 1,9 août
l-986, puis par Ia Ioi Galland du l-3 juillet L987, êt enfin
par le décret du 25 avril 1988. Par aiLleurs, M. Evin
annonce que les statuts de l-a filière sanj-taire et sociale
seront soumis au Conseil Supérieur de Ia Fonction Publique
Territoriale (CSFPT) le 5 juillet. Mais c'est la dernière
phrase de la réponse de M. Claude Evin qui pose problème.
En effet, dans Ie compte-rendu analytique des débats, 1ê

déclaration se serait terminée sur l'évocation du CSFPT

(26). Mais d'après Ie compte-rendu exhausti-f, i]- aurait
ajouté: "Mais je le répète, vous avez la responsabilité de

régter Ie problème dont vous avez parlé" (27). Un débat
d'interprétation srinstaurera entre les syndicats et Ia
Mairie de Paris, dont La presse se fera largement I'écho
Les syndicats s'appuieront sur cette déclaration pour
demander à Ia Mairie de Paris d'entamer les négociations,
puisqu'elle en a Ia possibilité juridique. Quant à la
Maj-rie de Paris, ses représentants argueront de lfexamen
national des statuts du personnel par Ie CSFPT, ainsi que

du recours en Conseil drEtat de Ia CGT et de la CFDT contre
Ie décret du 25 avril l-988 pour se déclarer incompétente en

matière de salaires, tout en proposant toujours d'ouvrir
des négociations sur les conditions de travail et Ia
formation.

Deux jours après ce débat, êD fin d'après-midi, le
Ministère de I'Intérieur, afin de lever toute équivoque,
publie un communiqué dans lequel il confirmera J-a

responsabilité de Ia Mairie de Paris pour Ie règlement du

(26)
(27 )

cf.
cf.

no5
no4

annexe
annexe
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que Ie CSFPT du 5 juillet
les filières.

conflit, êû
n'examinerait

C'est Ia tête pleine de ces débats à lfAssemblée
Nationale que les grévistes se retrouveront en AG Ie jeudi
au matin. Une journée de grève "pas comme les autres",
puisque les syndicats ont annoncé dès mardi une

"manifestation spéciaIe", dont les détails ont été
communiqués en catimini au personnel par les détégués de Ia
coordination interarrondissements, mis dans le secret par
Ies syndicats. Effectivement, après I'AG, les grévistes
présents se dj-spersent en petits groupes et, Pâr des moyens

de transport divers, convergent vers la mairie du 5ème

arrondissement, c'est-à-dire celle de M. Tibéri. Le premier
groupe de 30 à 50 personnes, aidé par le service d'ordre
(SO) CGT, pénètre en force dans Ia mairie. Là, uh échange
de coups de poings a lieu entre un militant du SO et un

vigile de Ia mairie qui tentait de bloquer les portes. Ce

militant sera par ail-l-eurs poursuivi ultérieurement devant
]-es tribunaux et condamné à 3OO0 francs d'amende. A

I'intérieur de la mairie, on s'assoie sur les marches, êD

demandant à voir M. Tibéri, pendant que les autres
manifestants restés à lrextérieur (environ 7OO personnes
(28) ) scandent "Tibéri négocie". Des CRS pénètrent alors à

I'intérieur de Ia mairie par les portes arrières et des
hauts-parleurs intiment aux manifestants lrordre de sortir,
en utilisant les sommations d'usage. Finalement, Ia mairie
est évacuée sans que l-es manifestants n'aient rencontré M.

Tibéri; ils se dirigent alors en cortège vers lrHôtel de
Ville, derrière une banderole intersyndicale proclamant "Ie
Maire de Paris peut et doit négocier". On se disperse
ensuite autour de l-6h, après avoir obtenu qu'une détégation
soit reçue Ie lendemain pour la deuxième fois par le Maire-
Adjoint chargé de lrEnfance, et décidé par ailleurs de se
retrouver le lundi- suivant. Cette "action d'éc1at" est
visiblement restée dans l-a mémoire de tous les responsables

(28) Chj-ffres de la Préfecture de Po1ice
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syndicaux comme un "coup fabul-eux" (29), et pourtant la
presse n'y fit que très peu allusion.

Le lendemain, c'est soutenue par un rassemblement
inopj-né d'une centaine de manifestants (30) que la
déIégation pénètre dans l-'HôteI de ViIIe. Là, les
négociateurs découvrent que des délégués de Ia CGC (qui
n'appelIe pas à Ia grève) ont été également invités. Ceci
s'ajoutant au blocage de la situation, les déIégués CFDT et
CGT se lèvent et quittent la saIle, mais le reste de Ia
déIégation ne suit pês, premier signe tangible de Ia
situation précaire de I'Intersyndicale. Néanmoins, au début
de Ia semaine suivante, c'est avec une combativité encore
plus forte que les grévistes se retrouveront en AG.

B-Le conflit se durcit

En effet, à partir du lundi 1-9 juin, Ia grève semble
prendre un tournant : elle sera reconduite sans
i-nterruptions pendant l-0 jours consécutifs. It sragit pour
les syndicats d'obtenir que les négociations soient
ouvertes avant Ie 5 juillet, date à laquelle doit se réunj-r
Ie CSFPT. Durant toute cette semaine, les responsables
syndicaux vont s'évertuer, chacun de leur côté, à obtenir
du Ministère de 1 ' Intérieur qu'i1 leur "-Z.aisse les mains
Tibres" (31), c'est-à-dire que comme prévu iI ne prépare
pas de textes concernant les éducatrices et les auxiliaires
en vue de la réunion du CSFPT. A Ia Mairie de Paris, on est
persuadé du contraire et par conséquent bien décidé à ne
pas ouvrir les négociations avant d'avoir eu les résultats
de cette réunion. Le suspens est le suivant : le
(29) Entretien avec le secrétaire général du syndicat CFDT
des services publics parisiens
(30) Chiffres de la Préfecture de Po1ice
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gouvernement va-t-iI ou non

cadrage" indiquant à la Mairie
d'une possible revalorisation?

sortir des

de Paris les
fdocuments de
grandes lignes

Le lundi 1-9, c'est une assemblée surchauffée de L?OO

personnes (32) qui se réunit à Ia Bourse du Travail. Un

certain nombre de directrices a rejoint Ie mouvement.

D'après Libération ( 33 ) , 7OZ des dj-rectrice du 13ème

arrondissement et 6OE de celles du 1gème sont en grève ce
jour-Ià. On parle d'étabtir un piquet permanent devant
1'Hôtel de Ville, voir même devant Ie domicile de M.

Tibéri. Cette AG sera suivie d'une manifestation, comme

celle du lendemain. Le mercredi 2L juin, le personnel des

crèches se livre à ce quril qualifie sa "deuxième action
d'éclat" : après 1'AG, I'assistance se disperse pour se

retrouver à 1-5h sous le pilier sud de Ia Tour Eiffel, où

une banderole "crèches en colère" est accrochée. Cette
action passe totalement inaperçue, puisque ni Le Quotidien
d.e Paris, Di Libération, ni Le Monde, Di Le Patisien Libété
ne l'évoquent. Pendant ce temps, Iê délégation rencontre
une nouvelle fois Mme Hermange, sans succès. Les deux
journées suivantes seront des journées de grève banales,
avec AG et manifestation, I'évènement étant créé par Ie
Maire de Paris qui le vendredi 23 juin évoque Ia grève des

crèches lors de sa conférence de presse mensuelle.

Par ailleurs, cette longue semaine est également
I'occasion pour certains parents de crèches de s'organiser
afin d'apporter leur soutien au mouvement, soutien dont les
syndicats espèrent beaucoup, êt notamment qu'iI forcera Ia
Mairie de Paris à ouvrir des négocj-ations.

C 'est ainsi que dès le lundi l-9 j uin, de nombreux
parents assistent aux AG du personnel. De plus, dans le
14ème arrondissement, des parents se réunlssent pour
décider des formes de soutien à apporter. La première AG

(31) Entretien avec Ie secrétaire
des services publics parisiens
(32) Chiffres de Ia Préfecture de
(33) Libération du 20 juin l-989

général du syndicat CFDT

Police

)
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des parents du 14ème donne lieu à un quiproquo, Ia moitié
de I'assistance, qui croyait à un mouvement d'usagers en

colère, quittant Ia réunion en apprenant que J-es

organisateurs voulaient au contraire impulser un soutien à

la grève. A Ia suite d'une manifestation d'une centaine de
personnes (34) Ie mercredi 2L juin devant la Mairie du
11ème arrondissement, crest au niveau parisien qu'ils se
rassembferont réguIièrement à partir du 23 juin (environ
une centaine par réunion) (35), parfois deux fois par
semaine, dans une salle de la Bourse du Travail prêtée par
1es syndicats.

Lors d'une de ces AG, un parent propose une

"manifestation-Iancer de couches sa1es" pour le samedi 24
juin. Cette idée sera transmise au personnel des crèches,
très enthousiaste. La manifestation rassemblera jusqu'à 2OO

personnes (36) dans Ia matinée et bénéficiera de longs
articles dans les journaux (37). Pendant cette
manifestation, une déIégation de deux parents appartenant à
1'Associatj-on des Parents pour la Crèche Collective
Parisienne (APPC) est reçue par la directrice de cabinet de
Mme Hermange. Cette ancienne association, qui avait été en
l-986 le fer de lance de la bataille -perdue- de la
mensualisation des jours de crèche, ne représentait qu'une
composante minime de ce que I'on appellera Ie "mouvement
des parents" mais avait pris rendez-vous avec la Mairie de
Paris en son nom dès le début de la semaine. Ces deux
parents, sê transformant en "porte-paroles de J.a

manifestation" (38), font part à leur interlocutrice de Ia
décision quront prise les parents en réunion, à savoir ne
pas payer Ie mois de juin. De plus, i1s Iui expliquent que

Ia seule issue positive au conflit est pour eux la

(34) Chiffres de la Préfecture de Police
(35) Entretien avec un parent du 29ème arrondissement;
Entretien avec Ie président de I'APCCP
(36) Chiffres de la Préfecture de Police
(37) Libération et Le Parisien Libéré du 26 juin i.989, Lê
Parisien Libéré du 25 juin 1-989 , Lê Monde du 27 juin 1-989
(38) Entretien avec le président de ITAPCCP
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satisfaction des revendicatj-ons des grévistes et demandent

donc à 1eur tour I'ouverture de négociations.

Le lundi 26 juin,le taux de grévistes qui était
descendu en fin de semaine précédente aux alentours de 35E

remonte à 538 (39). I1 faut dire que ce lundi est un jour
important pour Ie personnel puisque Ie Conseil de Paris se

réunit à 1rHôteI de Ville. En milieu de matinée, 500

personnes se retrouvent face aux véritables accès de celui-
ci. Parmi les manifestants, oD remarque la présence de deux
conseillers municipaux communistes, Paul Laurent et Henri
Malberg, Iequel avait par aj-lleurs déja participé
anonymement au rassemblement du samedi. Une dizaine de

syndicalistes sont reçus par les conseil-lers socialistes de

J.a Ville de Paris et assistent à Ia séance du Conseil, où

Henri Malberg (PC) et Georges Sarre (PS) essayent d'obtenir
du Maire de Paris que Ie débat sur les crèches prévu à

15h30 ait lieu immédiatement, êû raison de la manifestation
(4O), cê qui ne sera pas fait. On assistera l'après-midi à

une belle empoignade entre les élus PS et ceux de la
majorité, rejetant qui sur la Mairie de Paris, qui sur le
gouvernement, lô responsabilité de la situation (41-),

drautant plus que ce même jour, les dj-rectrices et sous-
directrices de crèches marseillaises se sont mises en grève
pour obtenir lrapplication à Marseille de Ia revalorisation
de 20 points d'indices obtenue par les directrices
parisiennes au mois d'avril (42).

Pendant ces débats, les grévistes qui s'étaient
séparées en fin de matinée Place de lfHôteI de Ville,
convergent par petits groupes vers Notre-Dame pour ce qui
restera leur "troisième action d'éclat".

Le

rendus
matin, quelques membres du SO syndical
en éclaireurs à Notre-Dame afj-n de repérer

s'étaient
Ies lieux

(39) Chiffres communiqués par la Mairie de Paris
(40) BMO de 7a ViITe de Paris Do6, débats du Conseil- de
Paris, séance du l-undi 26 juin, p.253-254, cf . annexe n"7
(41) op. cit. , p.27L-279, cf. annexe no7
(42) cf. ci-dessus p.
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pour Iraction de lraprès-midi. Là, uD suicide venait
d'avoir lieu du haut des tours, tuant deux personnes.
Lrinformation fut rapportée aux principaux dirigeants
syndicaux, J-esquels hésitèrent à maintenir Ia manifestatj-on
prévue pour l'après-midi de peur qu'on ne fasse porter aux
crèches la responsabilité de ce suicj-de. Cette nouvelle est
finalement gardée secrète. Après un rassemblement discret
au siège d'un des syndicats, un peu avant 15h, des
représentants syndicaux et une vingtaine de grévistes
jouant les touristes montent aux tours de Notre-Dame, avec
des sac-à-dos remplis de tracts et une banderole également
dissimulée dans un sac-à-dos. A l-sh pile, cette banderole
portant l-a mention "crèches en colère" est déptoyée du haut
des tours, êt une multitude de tracts multicolores sont
Iâchés vers Ia place Notre-Dame, où attendent discrètement
Ies manifestants. Arrive alors 1a camionnette CFDT avec
hauts-parleurs. La manifestation est, de lravis des
participants, très réussie. Poutant, elle sera ignorée par
Ia presse, seul Le Parisien Libéré J-ui consacrant deux
Iignes.

Malgré 1'ambiance festive de ce lundi, Ies journées du

27 et 28 juin sont moroses, d'autant plus que la pluie
s'est mise de la partie, écourtant la manifestation du

mardi et empêchant celle du lendemain. Le 5 juillet
approchant, on désespère d'obtenir des négociations avant
cette date, êt on vote la reprise du travail pour la fin de

Ia semaine, tout en décidant de se retrouver le lundi 3

jui1let.

Pendant cette longue attente de Ia réunion du CSFPT, la
grève commence à s'essouffler.
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C-Lfessoufflement et les négociations

Crest Ie vendredi 30 juin, lors d'une rencontre en

milieu d'après-midi avec Mme Hermange, que Ia délégation
obtient I'assurance que les négociations avec Ie Premier
Adjoint au Maire de Paris srouvriront après Ie 5 juillet.
Pour cela, elle s'est mise "en otage", selon les termes des

dirigeants syndicaux, dans 1'attente d'une réponse
positive. M. Monginet, Directeur de I'Administration
Générale, présent lors de cette entrevue, Ieur affirme par
ailleurs tenir de source sûre que des textes concernant les
auxiliaires de puériculture et les éducatrices seront
présentés au CSFPT. Les syndicalistes, persuadés du

contraire, restent incrédules.

Le lendemain a Iieu une nouvelle manifestation des
parents (250 personnes (43)) qui ont constitué un "comité
de soutien", dont neuf délégués rencontrent Mme Hermange.

Tout le monde sait, fê lundi 3 juiltet, que la semaine
qui s'ouvre sera la dernière semaine de grève. De

nombreuses employées sont déjà parties en congés et les
grévistes ne représentent plus que 33E du personnel (44),
c'est-à-dire 2OZ de moins que les autres lundis. Les

syndicats proposent de suspendre la grève le lendemain,
mais Ia majorité de lrAG vote contre (45) et on décide donc
de la maintenir pour les 4 et 5 juillet. Le permanent CFDT

évoque également la possibilité d'éIargir 1a grève à la
banlieue Ie 5, pour faire pression sur le CSFPT, et ceci
parce qufil finit par penser que c'est lrattitude du
gouvernement lors de cette réunion qui sera décisive. Cette
proposition, probablement peu réalisable dans des déIais
aussi courts, Dê sera finalement pas retenue.

Malgré ce vent de fin de grève qui commence à se faire
sentir, oD s'offre une dernière action spectaculaire

(43)
(44)

Chiffres
Chiffres

de la Préfecture de Police
communiqués par la Mairie de Paris
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1'après-midi même en se rassemblant sous I'Arc de Triomphe.
Le cortège s'engage ensuite sur les Champs-E1ysées, dans
Ifintention de rejoindre lfHôtel de Ville, mais devant
I'impossibitité de négocier un parcours avec les forces de
police présentes, la manifestation se transforme en course-
poursuite dans Ie quartier pendant près de deux heures,
avec tracts distribués aux passants. Cette aventure
laissera drexcellents souvenirs au personnel, mais des
souvenirs beaucoup moins bons à certains dirigeants
syndicaux, CFTC notamment, qui protestèrent en vain auprès
du SO CGT pour obtenj-r I'arrêt de la manifestation en
raison des risques d'accidents et d'épuisement (46).
Finalement, on se dispersera aux al-entours de 1"7h Place de
Ia République Dominicaine.

Le lendemain permet aux manifestants de reprendre leurs
forces, puisqu'aucune AG ou manifestation n'a lieu, pour la
première fois depuis Ie début de la grève. Par ailleurs, Iê
taux de grévistes descend également pour la première fois
bien au-dessous de 308. Le 5 juillet, date tant attendue,
seules 4OO personnes (47) se retrouvent en AG. A Lsh, la
délégation, soutenue par 300 personnes qui envahissent la
rue Lobau par surprise et grossie d'une syndiquée de base
par syndicat, rencontre Mme Hermange.

En fai.t, pendant tout lraprès-midi, lê détégation ainsi
que les représentants de la Ville de Paris restent dans
I'expectative, attendant de savoir ce qu'a décidé J.e CSFPT.
On discute des salaires, mais toujours dans I'attente des
résultats du consej-I. La nouvelle tombe : le gouvernement a
présenté un texte sur les auxiliaires préparé une semaine
auparavant, comme lfaffirmait M. Monginet aux syndicats
incrédules, et également un texte sur les éducatrices. Ces
textes jugés beaucoup trop insuffisants ont été rejetés à
une large majorité par le conseil-, c' est-à-dire par les
élus locaux et 1es représentants syndicaux; seuls J-es

(45
(46
(47

Lutte Ouvrière du I juitlet
Entretien avec le permanent
Chiffres communiqués par la

r.989
CFTC chargé de la DASES
préfecture de police



-32-

représentants du Ministère de lrlntérieur ont voté pour.
Les représentants de la Mairie annoncent alors à la
déIégation qu'ils comptent reprendre ces textes. On prend
rendez-vous pour Ie lendemain. La déIégation rejoint
ensuite les manifestants devant l'Hôtel de Ville et après
un compte-rendu des négociations, tout Ie monde se disperse
autour de 2Ltl.

Le 6 juillet, dê 1-O à L3h, on négocie avec Mme Hermange

sur les conditions de travail-. D'après tous J-es

représentants syndicaux, Ies décisions prises sont assez
satisfaisantes dans I'ensemble. Au total, Iâ Mairie de
Paris débloque 38 mill-ions de francs destinés à embaucher
du personnel, à attribuer des bourses d'études, à permettre
lfinsertion d'enfants handicapés dans J.es crèches et à

mettre en place un système de remplacement du personnel
absent. On prévoit ltinstauration de quatre groupes de
travail qui définiront les modal-ités d'application des
mesures concernant les effectifs, la formation, le rôIe des
éducatrices et l-a vie quotidienne dans J-es crèches. Après
cette rencontre, la délégation rejoint I'AG qui a lieu au
même moment à la Bourse du Travail, Iaquelle vote l-a grève
pour le lendemain à I'unanimité.

A L7h, la délégation retourne à I'Hôtet de Ville pour
rencontrer cette fois-ci M. Tibéri afin de négocier sur les
sal-aires. Celui-ci propose aux représentants de reprendre
les textes rejetés par Ie CSFPT. Les déIégués protestent,
ceux-ci étant bien en dessous des revendications des
grévistes. Finalement, et de I'avis de la ptupart des
déIégués syndicaux, iI n'y a pas de négociation, chacun
restant sur ses positions. Du côté syndical, oD explique
que le mandat donné par l'AG n'avait pas précisé si I'on
accordait une marge de négociation aux représentants,
restreignant par 1à-même la latitude d'action (48).

(48) Entretien avec le secrétaire général du syndicat CFDT
des services publics parisiens
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II faut noter que pendant les négociations avec M.

Tibéri, M. BIed, Secrétaire Général du Cabinet du Maire,
apporte au Premier Adjoint les votes précis du CSFPT,

textes que les syndicats nfavaient pas en leur possession,
alors qufils sont partie prenante du Conseil, contrairement
à la Mairie de Paris. M. BIed aurait joué en quelque sorte
le rôle d'observateur de la Mairie de Paris au conseil . En

effet, M. Tabanou, ancien Président du CSFPT, avait invité
Ie secrétaire généraI de la CGC, justement ce même M. BIed,
à assister à titre honorifique au conseil, cê syndicat n'y
étant pas représenté (seuls la CGT, 1â CFDT, lâ CFTC et FO

siègent au conseil).

Au bout du compte, les grévistes obtiennent:

- pour les A.S.I. (catégorie D), un reclassement dans
Ie groupe 3 (catégorie C), comme prévu par Ie CSFPT du mois
d'avriI, étalé sur trois ans en commençant par Ie personnel
le plus âgé

- pour les auxiliaires de puériculture, une prime de
2OOF par mois dès le mois d'août, ainsi que la possibilité
pour 2OZ de I'effectif du groupe III-bis (à partir du 7ème

échelon) de passer à l'échelle 3 (ancien groupe V)

- pour les éducatrices, un reclassement dans 1a

catégorie B-type dès Ie début de la carrière (les trois
premiers échelons appartenant à la catégorie C), alors
qu'eIles demandaient la catégorie B.

Pendant que ces négociations ont lieu, 5OO personnes
effectuent un sit-in rue de Rivoli dans I'attente des
résultats. Les manifestants, assis par terre, chantent
diverses chansons de leur composition et J.es relatj-ons avec
l-es CRS sont assez "bon enfant" quand tout à coup ceux-ci
mettent leurs casques et sortent leurs fusils à grenades
Iacrymogènes, boucliers en avant. 11 y a un moment de
flottement dans Ia foule, tout le monde se levant. Arrivent
alors 2OO manifestants CGT de Renault, qui reviennent d'une
action-commando rue de Bièvre desti-née à obtenir ].a
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réintégratj-on des "dix de Renau1t", poursuivis par les CRS

dont ils viennent d'enfoncer un barrage Sur les quais de

lrHôtet de Ville. Nez-à-Ilez avec la manifestation des

crèches, ils demandent à prendre la parole dans les haut-
parleurs et tentent de Se mêler au personnel des crèches
mais en sont semble-t-iI dissuadés par Ie SO CGT qui
encadre Ia manifestation. Les grévistes des crèches se

ressaisissent et se rassoient calmement. Les 2OO de Renault
continuent alors leur chemin, mettant ainsi un terme à cet
incident jugé assez impressionnant par Ie personnel.

A 2Oh3O, fâ délégation sort de lfHôtel de

annonce les maigres résultats des négociations.
déception parmi les grévistes.

Ville
Crest

et
la

Le lendemain, iIs se réunissent à la Bourse du Travail.
Lrambiance est morose. Le représentant CFDT fait voter par
I'AG Ia marge de négociation dont il a si fortement
ressenti le manque, espérant pouvoir revoir à nouveau M.

Tibéri. Après l'AG, les déIégués se rendent à IrHôteI de

Ville et rencontrent une nouvelfe fois Mme Hermange pour
négocier sur le paiement des jours de grève. Mais celle-ci
ne propose que le paiement d'un quart des jours de grève,
alors que les syndicats demandent la totalité. La situation
semble bloquée, la Mairie de Paris, d'après tous 1es

syndicats, se sentant en posj-tion de force. La délégation
essaye également d'obtenir de la mairie de rencontrer à

nouveau M. Tibéri, pour reprendre Ia négociation sur les
salaires et notamment obtenir que Ia prime de 2OOF des

auxiliaires soit transformée en poj-nts indiciaires. On leur
répond que les négociations sont terminées sur ce point.
L'entrevue se termine à LAn, sans résultats.

De 15h à L7h2O, une nouvelle AG a lieu ( 4OO

participants selon la préfecture). On vote à regret la
reprise du travail, proposée par l-es syndicats qui ont
consultés préatablement leurs adhérents. On avance comme

argument que Ia situation est bloquée, qu'il ne sera pas

possible d'avoir un interlocuteur dans Ia semaine à venir
et que les vacances approchant, iI y a risque de



-35-

démobilisation. Peut-être l-es syndicats craignaient-iIs
également des "dérapages" si la grève continuait (49). Avec

amertume, on évoque les sommes qui seront dépensées

quelques jours plus tard pour Ia fête du bicentenaire. on

décide néanmoins qu'il ne s'agit que d'une suspension, que

Ifon se retrouvera en septembre, où Iron adoptera de

nouvelles formes de lutte.

La déIégation retourne alors à lrHôtel de Ville pour

retrouver Mme Hermange à l-8h et reprendre les négociations.
Une centaine de personnes se rassemblent place de lfHôtel
de ViIIe pour soutenir les déIégués. Les représentants de

Ia Mairie de Paris restent sur leur position : Ie paiement

d'un quart des jours de grève, ce qui représente à peine 5

jours. Le responsable CFDT hausse soudain Ie ton, alors
qu'il était resté très modéré pendant toutes les
négociations. 11 a expliqué que le délégué CGT et lui-même

s'étaient réparti les rôles avant les négociations : M.

Delattre devait jouer Ie rôle de la tendance dure, et M-

Lubek celui du négociateur plus conciliant, et cela en

réutilisant les images traditionnelles de Ia CGT et de Ia
CFDÏ. L'effet de surprise marche, puisque Mme Hermange part
téIéphoner à M. Tibéri, êt revient en annonçant que la
mairie ira jusqu'à payer un tiers des jours de grève pJ.us

un. Draprès les syndicats, Ia mairie a icj- perdu 2 jours,
puisque de toute manière Ia reprise du travail avait été
votée (ce que Ia mairie n'était pas sensée savoir). Les

négociations se terminent à 19h, définitivement cette foj-s-
ci.

Le samedi I juillet sera I'occasion pour Ie comité de

soutien des parents et quelques grévistes de faire une

dernière apparition publique. Une centaine de manifestants
(50) se rassembLent Place du Trocadéro, pour se rendre
ensuite par surprise au square des Etats-Unis qu'inaugure
M. Chirac en compagnie de lrambassadeur américain. Là, un

"jet de biberons" en plastique contenant une "déclaration

(49) Entretien avec
Vi1le de Paris

1e président du syndicat Autonome de la
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des droits de lrenfant et de Ia crèche" a lieu. Un policier
est Iégèrement blessé par un parent qui a utilisé un

biberon en verre. Le texte de Ia déclaration est le suivant

Article 7er

Tout entant dont 7es parents Ie demandent a droit â une

place dans une ctèche de sa commune de tésidence

ArticTe 2

LE

étabIi
personrtel des crèches est quaTifié. Son statut est
en conséquence.

cinq
dans

Article 3

Chaque crèche dispose du budget nécessaite à sa

mzssion.

Article 4

Chaque maire assume dans sa contmune 7e bon

fonctionnement du service ptsbTic éducatif de 7a petite
enfance. rI est responsable du respect de 7a ptésente
déclaration.

La dispersion se fait à L2hL5. Ainsi se terminent
semaines d'un conflit qui sans aucun doute fera date
1'histoire des crèches de I'après-guerre.

( 50 ) Chif fres de l-a Préfecture de Police



CIIAPITRE 2:

REUSSITE D'UNE

MOBILISATION
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La grève des crèches qui a duré cinq longues semaines
( 1 ) semble être un exemple de mobilisation réussie puisque
Ie taux de grévistes oscille entre 55 et 25,52 du personnel
présent, autour d'une moyenne de 4OZ, chiffres
considérables. Nous mettrons ici I'accent sur trois aspects
pouvant expliquer cette réussite. Tout d'abord, Lê

mouvement des crèches a étê,, comme nous avons pu Ie voir
dans le chapitre précédent, Iargement dominé par les
syndicats qui, en le limitant, lui ont permis de tenir dans
Ia durée. Mais ce contrôIe syndical n'a été rendu possible
que par J-a mise en place d'un certain nombre de formes
organisationnelles structurant J-e mouvement. En

"professionnels des mouvements sociaux", les syndicats ont
tiré partie des expériences de coordinations (étudiants fin
l-986, cheminots début L987, infirmières fin l-988... ) pour
empêcher Irémergence d'une telle structure au niveau des
crèches en fournissant au mouvement des "substituts
fonctionnels". Enfin, les différents types dfactions
collectives utilisées par les grévistes, de par leur
diversj-té et leur renouvellement, ont probablement favorisé
Ie maintien d'un haut niveau de mobilisation parmi les
grévi-stes.

( 1 ) les grèves durent en moyenne entre 4 jours et 3
semaines à Ia Mairie de Paris
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I-Un mouvement limité par les syndicats

Le concept de mouvement auto-limité a été développé par
Michel Dobry à propos du mouvement étudiant (2). Le

mouvement des crèches apparait comme un mouvement non pas

auto-limité mais limité par 1es syndicats dans Ia mesure où

J.tinstauration d'une Intersyndicale correspond à une

"volonté de déconnexion affichée de I'objectif du mouvement

vj-s-à-vis de toute autre visée politique, tàl sa
neutralisation vis-à-vis des enjeux et clivages structurant
Ies jeux politique qui se donnent pour tels, ceux des

champs politiques légitimes" (3). Dtautre part, cette
limitation se traduira par une volonté de diminution des

coûts de Ia mobilisation, à travers le système de J-a grève
perlée.

(2) M. DOBRY, "Calcul, concurrence et gestion de sens.
Quelques réflexions à propos des manifestations de
novembre-décembre 1986", La manifestation, P. FAVRE,
Presses de Ia Fondation Nationale des Sciences Politiques,
1-990 et "La fragilité d'un mouvement auto-Iimité", Politix
Do 1 , hiver 1-988, p. 35-40
(3) M. DOBRY, "Cal-cul, concurrence ...", art. cit. , p.372-
373
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A-Le "mythe du tous ensemble" (4)

La constitution de I'Intersyndicale répond tout d'abord
à une forte demande de La base, qui va même comme nous
I'avons vu jusqu'à menacer les syndicats d'instaurer une

coordination en cas de non alliance entre ceux-ci,
confj-rmant par 1à I'hypothèse selon laquelle les
coordinations constitueraient entre autres un substitut
fonctionnel à I'Intersyndicale (5). Plusieurs hypothèses
peuvent être avancées pour expliquer cette farouche volonté
d'unité des grévistes.

En premier lieu, on peut la considérer comme un effet
de "mimétisme social" par rapport aux mouvements sociaux de
1988 (6). Le conflit des infirmières de I'automne 1988 est
sans aucun doute très présent à lfesprit des grévistes, de

nombreux ponts existant entre les métiers hospitaliers et
J-es métiers des crèches ( possibilité pour J-es aides-
soignantes de devenir auxil-iaires de puériculture, statut
des puéricultrices: infirmières spécialisées... ). Plus
généralement, Iâ condamnation de Ia division syndicale est
un trait caractéristique de Ia période actuelle (7), celle-
ci étant considérée comme porteuse d'échecs et surtout
comme une conséquence de la politisation des syndicats. En

ce sens, Iê volonté d'unité peut être analysée en termes
d'efficacité et de limitation. Dans une perspective
olsonienne (8) et plus généralement dans une perspective de

(4) R. MOURIAUX, Les sgndicats dans 7a société trançaise,
Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques,
L983, p.2L4
(5) P. HASSENTEUFEL, Emeîgence de mouvements identitaires
Timités et crise de Ia représentation : éIéments de Tecture
socio-politique des coordinations, Mémoire de D.E.A. de
sociologie politique, Paris I, l-989
(6) M. DOBRY, "La fragilité d'un mouvement ...", art. cit.
(7) R. MOURIAUX, "Syndicalisation et désyndicalisation des
salariés en France depuis la crise économique des années
70", La crise des sgndicats en Europe occidentaTe, Colloque
de J.fAssociation Française de Sciences Politiques, Centre
drEtudes et de Recherches Internationales, 9-l-0 mars L989
(8) M. OLSON, Logique de 7'action coTTective, P.U.F, coll.
Sociologies , L987 ( Lère édition z L978)
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mobilisation des ressources (9), eIIe peut correspondre
également à une réductj-on des coûts d'information
qu'occasionnerait une obligation de choix entre des
syndicats connus uniquement par ouï'-dire d'un personnel des
crèches non syndiqué dans sa très large majorité. Enfin,
cette unité conçue comme nécessaire peut être interprétée
comme caractéristique d'une possible dimensj-on identitaj-re
du mouvement des crèches (10). Néanmoins, cette analyse en
terme dfidentité pose un certain nombre de problèmes étant
donné I'aspect pluri-professionnel du mouvement. Nous y
reviendrons par Ia suite.

Du point de vue des syndicats, il faut tout d'abord
souligner le rôIe fédérateur de Ia CFDT qui fournit Ia
plate-forme commune est en quelque sorte Itintermédiaire
entre la CGT et les autres syndicats. Cet engagement de la
CFDT en faveur de I'unité syndicale correspond à 1a

réalisation de lfun des objectifs annoncés par E. Maire
J.ors du congrès en décembre l-988: "faire progresser les
convergences entre les organisations syndicales sur des
objectifs concrets" (11), et s'inscrit de plus dans le
contexte du rapprochement entre les différents syndicats de
fonctionnaires de I'automne l-988 (L2). La présence de cinq
syndicats (CGT, CFDT, CFTC, FO, Autonomes), fait rarissime,
sfexplique par I'implantation syndicale très faibte voire
quasi--nulle dans le secteur des crèches qui a eu pour
conséquence que tous les syndicats se sont sentis concernés
par un conflj.t qui leur permettait de se montrer "sur le
terrain". 11 sfagissait pour toutes ces organisations
d'apparaître sur un secteur encore vierge de luttes êt, en
profitant d'une combativité inespérée, de s'imposer comme

les représentants Iégitimes des aspirations du personnel.

(9) J. McCARTHY et M. ZALD, "Resource mobilisation and
social mouvements: a partial theory", American Journal of
SocioTogg, voL.82, Do6, L977, p.L2L2-L24O
(10) A. PIZZORNO, "Consj-dérations sur les théories des
mouvements sociaux", Politix Do9, printemps L990, p.74-8O
(11) Liaisons sociales, suppl. au n"l-0367, n"L26/88 du 28
décembre 1-988, p.3
(12) J. SIhIEK-POUYDESSEAU, Les sgndicats de fonctionnaires
depuis 7948, P.U.F., l-989, p.232-233
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Donner f image d'un front uni constituait Ie prix à payer
pour diriger un mouvement dont certaines composantes, et
notamment les crèches du 13ème arrondissement, D'auraient
visiblement pas hésité à contourner les syndicats.

La limitation du conflit, que représentait déjà en soi
J-a création de I'Intersyndicale, dans la mesure où elJ.e
aIlait obliger chaque syndicat à isoler ses discours à
propos du conflit d'une analyse sociale globale (du fait
des divergences existant sur ce point entre organisations)
et à se Timiter volontairement dans ses revendications à ra
plate-forme commune, fut encore renforcée par des discours
syndicaux soulignant réguIièrement la neutralité potitique
du mouvement, notamment en insistant sur l_a double
responsabitité à La fois de Ia Mairie de paris et du
gouvernement dans 1a dégradation de la situation des
agents, êt ce bien que les revendications soient adressées
à J-a Mairj.e (13). Ces discours, qui tentent à I'évidence
d'empêcher une labellj-sation du mouvement en termes gauche-
droite, sont dfabord révél-ateurs de la représentation que
les syndicalistes ont des grévistes, et plus généralement
du mouvement (L4). I1 faut rappeler que Ies syndicats
considèrent l-es employés des crèches comme peu mobilisabres
et que lrampleur de la grève dépasse toutes leurs attentes,
comme I'atteste Ia taill-e de l-a salle- beaucoup trop
petite- réservée à Ia Bourse du Travail par Ia CFDT le s
juin. Ils craignent que le mouvement ne soit qu'une
éphémère flambée et ont peur dt"effaroucher" les grévistes.
C'est pourquoi ils préviennent à I'avance tout soupçon
possible de "politisation".

Dfautre part, ces discours témoignent des transactions
et ajustements entre organisations syndicares dont 1'unité
d'action n'a rien d'évident à priori. Certaines
organisations sont composées principarement d'adhérents
électeurs du RPR, et en particulier Ie syndicat Autonome

(13)
(L4)

Cf. annexe no8
M. DOBRY, "Calcul, concurrence il art. cj.t. , p.373
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(15). II sfagit pour ces dirigeants d'insister sur le
caractère strictement professj-onnel de 1a grève pour
empêcher toute inhibition que pourrait provoquer- et
provoque- c,lrez les militants une action dirigée contre un
maire RPR, et de surcroît en compagnie de Ia CGT.

Crest donc lrinteraction d'au moins deux logiques qui a
conduit à une limitation du conflit des crèches. La
limitation induite par ra volonté unj-taire des grévistes,
qui s'est traduit au niveau syndical, êu terme
d'ajustements entre organisations, pâr une neutralj-sation
politique du mouvement, puisqu'il ne s'agissait pas
d'investir lfaction d'un sens poritique en rapport avec les
enjeux des champs politiques légitimes, sfest vue renforcer
par la représentation que les syndicaristes avaient des
grévistes et du conflit. Elle se traduira au niveau
tactique par le choix de la grève perlée.

B-La grève perlée

La grève correspond à "Ia forme de conflit ouvert Ie
plus coûteux et le plus chargé de symboles" (16). Cfest,
comme nous lravons vu, entre autres pour réduire les coûts
d'une terre action collective que les syndicats suggèrent
une "grève perlée" (L7). Ce choix implique par ailleurs que

(15) Entretien avec Ie président du syndj.cat Autonome de la
Vil1e de Paris
(16) R. MouRrAUx, "stratégies syndicares et manifestations
de rue", La manifestation, P. FAVRE, presses de la
Fondation Nationale des Sciences politiques, j-990, p.3OZ
(L7) rt est drailreurs extrêmement intéressant de noter que
1'e,xpression de "grève perrée", utilisée par les syndicats
et J-es médias pour qualifier ce choi_x, correspond à un
glissement sémantique. En effet, J.D. Reynaud définit la
grève perlée" comme cerre dans laqueIle "on prend son poste
maj-s on limite sa production" (J.D. REYNAUD, sociorogie des
conflits du travaiT, P.U.F., eue Sais-Je ? no2035, LgBz,
p. 14
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Ie conflit est perçu comme potentiellement long, @t surtout
que Ia grève est trnaJ-i,sée, 7u'el7e est un mogen au setvice
d'utae îevendication Or cette tactique est loin de faire
I'unanimité parmi les grévistes, et les suspensions

proposées par les syndicats ne sont pas toutes acceptées,

1a grève étant reconduite huit jours consécutifs au plus

fort du conflit. D'où vient cette divergence entre
syndicats et grévistes?

On peut avancer lrhypothèse que , surtout lorsqu'iI
s'agit d'un personnel peu habitué à ce genre d'action, lê
grève est plus qu'un moyen, elle est aussi une fin en Soi,

elle comporte une dimension de révolte. Les Syndicats ont
cherché à canaliser cette révolte, à I'orienter vers des

objectifs précis et à la faire durer jusqu'à ce qu'ils
soient atteints, êh un mot à Ia limiter.

par ailleurs, dans Ia perspective de Ia théorie de

I'identité, "Ia grève est à Ia fois constitutive d'un

collectif plus fort, Pêf Ia transgression commune et Ia
référence à I'identité et destruction de ce collectif parce

qu'iI éclate ou risque d'éclater" (l-8). Cette rupture du

collectif en termes de gréVistes et non grévistes' Ia
stratégie de Ia grève perlée, dans Ia mesure où elle
multiplie les commencements, Iê reproduit à chaque

reconduction et I'objective de manière particulièrement
forte. Lorsqu'une grève est continue, "on sait (. " ) qu'à

un moment i} faudra retourner au boulot [aux] côtés ldes
autres qui sont restéS au travail]. Et ça, on essaye de ne

pas trop y penser mais ça fait peur et mal ( 19 ) ' Quand,

comme dans Ie cas des crèches, Iô grève est discontinue'
chaque reprise rend visible cette pénible rupture du

collectif (d'autant plus que Ie travail dans les crèches

est un travail d'équipe), autre hypothèse explicative du

fait que Ie personnel des crèches ait eu beaucoup de mal à

(18) P.
grèves " ,(19) P.

BERNOUX
Droit

BERNOUX

, "Lê modèIe français de déclenchement
Social, n"9-1-0, sept.-oct. l-988, p.627
, "Lê modèle françai-s ..." , art. cit.,

des

p.626
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accepter cette stratégie qui portant'
rationalité, semblait Ia plus appropriée'

en termes de

ceci permet d'avoir un nouveau regard sur Ia dynamique

du conflit dégagée dans le premier chapitre dans lequel on

distinguait les périodes de démarrage, de durcissement et
d'essoufflement de la grève.

La première phase peut correspondre à un temps pendant

lequeI chacun teste ses positions, regarde agir les autres,
à un moment où les identités grévistes- non grévistes se

constituent. Lors des premiers jours de grève, on peut

expliquer Sa non participation au mouvement en avançant le
fait que I'on n'était pas au courant, 9uê I'on est pas

totalement convaingu, tout en laiSsant entendre que 1'on ne

demande pas mieux que de se laisser convaincre. Mais au

bout de quelques jours, Ies identités se cristallisent et
Ia rupture est consommée. Les rapports entre grévistes et
non grévistes deviennent plus tendus, êt Ie retour à Ia
crèche, ûê serait-ce que pour une journée (ou surtout pour

une journée) plus pénible. on est passé à la phase du

durcissement. II ne faut pourtant pas oublier que si le
calcul et la finalisation de la grève sont parfois
supplantés par drautres objecti-fs, comme celui dfêtre
ensemble, entre grévistes, au sein du collectif qui
construit et renforce une identité, les objectifs d'un
mouvement se redéfinissent au c1:urs de "1'éChange de coupsrr

(2O), êt I'essoufflement de 1a grève semble difficile à

analyser dans la perspective de Ia théorie de I'identité.
II semble d'ailleurs que ce soit une limite de cette
théorie que de ne pouvoir expliquer Ia fin d'un mouvement.

La démobilisation du personnel des crèches résulte
directement nous Senb1e-t-il de 1'enchaînement des coups,

comme nous le verrons au chapitre suivant. Néanmpins, 1ê

départ en vacances du personnel, dans Ia mesure où i]
détruisait et désorganisait les "unités naturelles de

1a
2B

) M. DOBRY, Sociologie des crises politiques, Presses de
Fondation Nationale des Sciences Politiques, l-986, p-2L-

(20
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I'espace de Ia mobilisation" (2L), semble également avoir
joué un rôle dans I'essoufflement du conflit (cf. graphique

n'1).

La limj.tation du mouvement des crèches par Ies
syndicats a été rendue possible parce que ceux-ci ont pris
Ia tête du conflit. Or cette prise en charge du mouvement

par les organisations syndicales, si elle s'explique en

partie par les caractéristiques des grévistes (jeunes

femmes peu diptômées dans leur premier conflit), qui font
qu'eIles ne se reconnaissent pas une compétence à assumer

un rôle de direction (22), a aussi été rendu possible par

la mise en place de structures spécifiques de

participation.

(2L) M. DOBRY, "Ca1cul, concurrence
(22) D. Gaxie, Le cens caché, Ed. du
Sociologie Politique, L97B

...", art. cit., P.366
Seuil, coll.
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II-Irs leçons des coordinations

chartes Tilly a bien mis en évidence Ie fait qu'un

mouvement social n'a à Sa disposition qu'un répertoS-re

d'actions collectives Iimité, hérité des mobilisati'ons
passées (23). Ceci est valable pour les formes de I'action
collective, mais on peut aussi logiquement penser que les

structures que se donnent un mouvement font également

partie d'un répertoire. En ce sens, L' apparition ou la
réapparition des coordinations a rendu certaines prati-ques

de participation et de représentation plus légitimes que

d'autres, évolution qui a été perçue par les syndicats dans

Ieur ensemble, êt particulièrement par la CGT et Ia CFDT

(24). Dans le conflit des crèches, les syndicats ont

cherché à reprendre ces pratj-ques tout en en gardant le
contrôIe, èt en particulier les pratiques de démocratie à

Ia base et de circulation de I'information'

(23) c.
hlesJ-ey,
(24) P.
p.1-53

TILLY, From mobiTization to tevolution, Addison-
L978, chapitre V
HASSENTEUFEL, Emetgence de mouvements..., op' cit',

r, -l
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A-t tAssemblée générale quotidienne

Awant même Ie début du conflit, 1â CFDT rejointe
ensuite par les Autonomes, Convoque Ie personnel des

crèchres en AG te 2 mars et le l-O mai. L I AG deviendra comme

nous I'avons vu quasi- quotidienne pendant la grève (L7 AG

pour l-9 jours de grève), et c'est elle qui entérinera' par

vote à main levée, les propositions d'action des syndicats

et leur donnera mandat impératif pour les rencontres avec

Ia Mairie de Paris. Avant les AG, les syndiCats Se

réunissent chacun avec leurS adhérents, élaborent un

certain nombre de propositions, puis lrlntersyndicale se

réunj-t à son tour, êD présence de deux non syndiquées, et
prépare I'ordre du iour de I'assembLée'

ce type de fonctionnement était loin de faire
I'unanimité parmi les syndicats. Des divergences

apparaissent entre d'une part les tenants de la "démocratie
syndicale" et drautre part les tenants de la "démocratie

ouvrière" (25).

,, 17 g avait une d.ivergence entre organisations dans

|'approche de ces assembTées des petsonnels. Patmi tant de

d.ivergences, i7 g avait aussi ce7Le-ci' absolument tabou et
secrète. C'était que les unes considéraient que les
expressions d"e L'AG des persortneJ s non sgndiqués étaient
des orientations dont on tenait 7e pTus gtand compte majs

qui ne nous Tiaient en aucune façon aTors que ce qui nous

Tiait c'était 7e mandat teçu de nos adhérentes du secteuî-
qui n,était pas forcément toujours convetgent avec 7es

expressions générales et massives- et puis J.es autres

organisations, Ie pensant ou ne 7e pensant pas sut 7e fond,

prétendaient du moins tespecter scrupuleusement toutes Zes

(25) p. ROZENBLATT, "compromiS d'entreprise, médiation
syndicale et dynamique sociale: réflexions à partir de Ia
giève de la SNÊCUn fmars-mai 1988)", La crise des sgndicats
en Europe occid.entale, Colloque de I'Association Française
de Sciences Politiques, Centre d'Etudes et de Recherches
Internationales , 9-l-O mars 1"989
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orientations des AG en disant nous, cê qui fait notre Tigne
intangible, c'est 7e vote des AG" (26).

Les deux organisations tenantes de la démocratie
syndical-e sont la CFTC et FO, FO qui traditionnellement se
méfie des AG: "FO table sur 1'expression organisée des
travailleurs, sê méfiant des AG manipulables, des conseils
d'atelier incontrôlabIes" (27). Pour sa part, Lè permanent
CFTC a exprimé en entretien le sentiment dfavoir été
manipulé par un personnel non syndiqué qui obligeait J-es

syndicats a respecter ses décisions, tout en utilisant
leurs services, sans que pour autant les adhésions ne

viennent.: "C'est três peu "rentable" ,sgndicalement
j'a77ais dire, de ,se Tancer dans une af f aire pareiTle sr
Iourde à gérer sur une base de sgndicalisation de ce genre"
(28).

La CGT et la CFDT, par contre, sont très attachées à

f importance des AG et des décisj-ons qui y sont prises,
suivies prudemment par les Autonomes. Les représentants
aussi bien de la CFDT que de Ia CGT insistent fortement sur
l-a responsabilisation des grévistes et expliquent de Ia
sorte leur démarche en AG: "On ne venait pas avec des
vérités toutes prêtes et des solutions miracles. On Teur
expTiquait queTTes étaient Les alternatives que 7'on vogait
en pesant 7e pour et 7e contre et après 7'AG en débattait"
(29). Les positions de ces syndicats rappellent J-rattitude
qui fut Ia leur lors du conflit de la SNECMA (30). 11

semble que ces organisations aient analysé les récents
conflits sociaux et l'émergence des coordinations comme un
besoin de "démocratie à Ia base", interprétation dont ils
ont tiré les conséquences dans le conflit des crèches.

26
27
28
29

(
(
(
(

Entretien avec le permanent CFTC chargé de la DASES
R. MOURIAUX, Les sgndicats
Entretien avec Ie permanent CFTC chargé de Ia DASES
Entretien avec le secrétaire général du syndicat CFDT

services publics parisiens
P. ROZENBLATT, "Compromis dIentreprise ..." , art. cit.

des
(30)
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Au-detà du problème de savoir s'il s'agissait d'un réel
besoin de démocratie du personnel (n'oublions pas que les
syndicats contrôIaient largement ces AG dans Ia mesure où

its fixaient Ifordre du jour, distribuaient la parole,
définissaient les alternatives... ), iJ- me semble que les AG

remplissaient un double rôIe du point de vue des grévistes.

Drune part, elles constituaj-ent un espace d'expression
et d'échange dans lequel se forgeait une identité commune,

par J.a confrontation des expériences et tout simplement par
Ia rencontre d'employées en temps normal isolées chacune

dans leurs crèches.

D'autre part, Ies mouvements sociaux des années L986-
88, qui faisaient partie de 1'expérience indirecte de ces
grévistes- et probablement Ia seufe à leur disposition
étant donné leur âge-, êD définissant lfAG comme seule
forme Iégitime d'organisation, ont construit les
représentations qu'avait Ie personnel de ce que doit être
une grève, des normes morales auxquelles etle doit se

conformer. En ce sens, I'AG a certainement joué auprès des

employés des crèches un rôle "d'incitation normative" (31)
à Ia participation.

Du côté des syndicats, lfAG, outre qu'elle constituait
une réponse à ce qui était perçu comme une attente des

personnels, avait une double fonction.

En premier lieu, lfAG, dans Ia mesure où c'est à elle
qu'appartj-ent Ia décision finale, joue un rôIe de "iuge en

dernière instance" des divergences syndicales. En

définissant une position commune qui devra être respectée
par toutes les organisations, I'AG oblige chaque syndicat à

transiger avec sa propre ligne directrice; et ce qu'iI
nraurait pas fait pour contenter une autre organisation,
chaque syndi-cat Ie fait pour ne pas se trouver en

discordance avec les décj-sions du personnel et pour
continuer à se poser en tant que son représentant. L'AG

il(31) A. PIzzORNO, "Considérations sur art. cit.
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joue en quelque sorte Ie rôIe de "gendarme" de

1'Intersyndicale, les responsables syndicaux menaçant leurs
coIIègues qui feraient mine de vouloir renégocier entre
syndicats une décision de I'AG de dénoncer leur "trahison"
au personnel (32).

par ailleurs, Iê système de mandat impératif donné par
I'assemblée des personnels permet aux syndicats de

légitimer, aux yeux de Ia Mairie de Paris, leur rôIe de

représentants d'un mouvement de non syndiqués, mandat

impératif matérialisé l-ors des négociations par la présence

de deux observateurs non syndiqués. La Mairie de Paris a

d'ailleurs tenté, Iors de Ia première rencontre du 7 juin,
de remettre en cause la représentation syndicale en

cherchant à dialoguer directement avec les deux non

syndiqués, Comme nous f'avons vu. Ces deux ObservatriceS
avaient donc un double rôle de Iégitimation des syndicats'
d'une part par rapport à l-a Mairie de Paris et d'autre part
vis-à-vis de I'AG, en contrôIant Ie respect par les
syndicats des posi-tions adoptées.

Mais outre I'AG, qui permettait une forme spécifique de

participation des grévistes et Iégitimait les déIégués
syndicaux dans leur rôIe de représentants, fut éIaborée une

autre structure : Ia coordination interarrondissements.

B-La coordination interarrondissements

C'est à I'initiative principalement de la CFDT et de Ia
CGT que fut créée la coordination interarrondissement, pour

laquelle existaient les mêmes divergences entre "tenants de

la démocratie syndicale" et "tenants de la démocratie
ouvrière" que pour I'assemblée généra1e. Ces deux syndicats

(32) Entretien
Ville de Paris
la DASES

avec Ie président du syndicat Autonome de Ia
; Entretien avec Ie permanent CFTC chargé de
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expliquent différemment I'utilité de cette structure' Pour

Ia CGT, sa fonction principale est de responsabiliser les
grévistes en les incitant à Ia discussion et à Ifauto-
organisation:

"Ce gu'on
relations entre

Au-delà de ce

coordination, son

manière dont c'est

avait souhaité c'est qu'e77es

Zes arrondrssements Patce que
aient des

c'est vrai
qu'à un moment d.onné Les organisations ne peuvent pas tout
maîtriser et c'est vtai qu'à un moment donné 7a question

peut ,se poset ,'est-ce qu'e|7es doivent tout maîttiser ?".

Respons abiTiser J.es gens c'est aussi 7etrc Taisset ptendte

des initiatives et notamment s'aviser à Ce qu'e77es fassent
mieux connaissance d'un artondissement â un autte et
qu'e77es soient capables de prendre des initiatives. Notr.e

voTonté à nous c'était de Teut montrer qu'elles étaient
pTus fortes qu'i7 n'g pataissait et qu'e77es étaient
capabTes d.e plus de choses qu'e77es ne 7e crogaient au

départ" (33).

La CFDT, quant à elle, 1ê considère plutôt comme un

moyen pour fortifier Ie lien entre syndicats et grévistes
que constitue 1'AG, en permettant notamment d'atteindre les
grévistes ne se dépIaçant pas aux assemblées:

,'/vous avons été nous sgndicats â I', initiative d'utte

coord.ination mais dont 7e rôIe n'était pas de direction de

7a lutte mais dont 7e rô7e était d'avoit une liaison
géographique avec 7'ensemble des crèChes pour pauvoil mieux

avoir Teur avis, éventueTTement écoutet leurs propositions
et retransmettre ça après en Intersgndicale d'abord et
aprês en AG. Donc on se ressourçait (34) auprès de cette
coordination d.e représentantes d' artondissement" (35 ).

rôle joué pendant ta grève Par Ia
instauration est révéIatrice de 1a

opéré Ie décollage de Ia mobilisation

(33) Entretien avec le secrétaire généraI de I'Union
syndicale CGT des services publiques parisiens
(34) souligné Par moi
(eS) nntretien avec Le secrétaire généraI du syndicat CFDT

des services Publics Parisiens
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des crèches parisiennes. ElIe met en évidence ce que furent
Ies "unités naturelles de I'espace de la mobilisation" (36)

au début de la grève. L'étage, la crèche et
Irarrondissement constituent autant de collectivités de

référence pour les grévistes. Les "autres significatifs"
(g7) ne sont pas les différentes professions mais bien les
différents lieux de travail, dont on s'informe par

tétéphone ou en descendant les escaliers de l'état de la
mobilisation (38). Les personnels du même arrondissement se

rencOntrent aux boughes de métro, Sê dOnnent même rendez-

vous pour arriver ensemble à la Bourse du Travail où Ia
structuration de la salle reproduit la Structuration de

I'espace de la mobilisation.

on peut se demander pourquoi I'arrondissement, division
administrative, constitue ainsi un espace de référence. Les

crèches, si elles dépendent de la Mairie de Paris, sont

aussi sous la responsabilité de chaque maire

d'arrondissement, lesquels leur accordent plus ou moins

dti-mportance donc ptus ou moins de crédits. Df autre part,
elles sont régulièrement visitées par des psychologues et
des médecins qui ont plusieurs crèches Sous leur
responsabilité, 1ê plus souvent toutes les crèches d'un
arrondissement. En cela, Ia Situation des établissements
est quelque peu unifiée par arrondissement et cfest sur ces

unités que jouent les préiugés sociaux quant à Ia
propension à I'action. Ainsi, lê 5 juiltet, "même les
crèches du 76ème et du 7ème seront fetmées", rapporte
Libération (39). Ces arrondissements centraux bénéficient
en effet de plus de personnel et de matériel, tout comme Ie
5ème arrondissement dans leque1 1a D.A.S.E.S a Son siège'
et leur entrée dans Ia grève constitue un "effet de Seuil"
(40) qui révèIe I'importance de la mobj-Iisation au

personnel

M. DOBRY, "Calcul, concurrence ...", art. cit., p.366
rbid.
Entretiens avec les personnels de la crèche Oudiné
Libération du 3 juin, propos attribués à une gréviste
M. DOBRY, "Ca1cul, concurrence ...", art. cit., p.37L

(36)
(37 )
(38)
(3e)
(40)
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ceci nous permet de revenir au rôle qu'a pu avoir Ia
coordination interarrondissements, cette fois-ci pour le
maintien de ta mobilisation dans la durée. Si les fonctions
mises en avant par les syndicats, à savoir favoriser
I'initiative et faire circuler lrinformation entre les
grévistes et leurs représentants n'est pas à négliger' it
semble aussi que cette Structure ait permis un renforcement
des "incitations de solidarité" (41) par Ia construction du

groupe et les déplacements auxquels elle a donné lieu.

En effet, la structuration par arrondissement a incité
à des visites régulières d'une crèche à I'autre, et surtout
aux crèches encore ouvertes, Pâr Ie personnel gréviste du

même arrondissement, ainsi qu'à des réunions de tous les
grévistes dans un établissement pour préparer Ia banderole
de 1'arrondissement, oU pour partir coller des affiches,
permettant de Ia sorte le renforcement d'une identité
collective jusqu'ici latente, des "tests de résolution
réciproques" (42) d'une crèche à 1'autre, et lrattestation
de I'ampleur de la mobilisation (43) pour Ie personnel.

Ainsi, iI semble que la coordination
interarrondissements ait été un substitut fonctionnel à une

coordination du type de celles qu'ont produit le mouvement

étudiant ou Ie mouvement des infirmières dans la mesure où

eIIe a permis comme elles la circulatiOn "horizontale" de

I'information sur I'état de la mobilisation, en même temps

que I'organisation interne des différents groupes, dont
Oberschall a montré lrimportance pour I'action collective
(44). Nous allons justement nous intéresser de plus près

aux formes qu'a pris f'action collective, outre la grève,
pendant ces cinq semaines.

4L) A. PIZZORNO, "Considérations sur ..." , art. cit.
42) M. DOBRY, "Calcul, concurrence ...", art. cit. , p-37O
43) Cf. pour la même observation à propos de la grève de
a SNECMA, P. ROZENBLATT, "Compromis d'entreprise - -.",

art. cit.
(44) A. OBERSCHALL,
Prentice Hall , 1"973

1

Social confTicts and social mouvements,
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III-Les répertoires de I'action collective

Charles Tilly définit ainsi Ia notion de répertoire:
"lridée de répertoire présente un modèIe où I'expérience
accumulée d'acteurs s'entrecroise avec les stratégi-es
d'autorités, êD rendant un ensemble de moyens d'action
limités plus pratique, plus attractif, et plus fréquent que

beaucoup d'autres moyens qui pourraient, en principe,
servir les mêmes intérêts" (45). Cette définition nous

permet de différencier, au sein des différents types
d'action utilisés par les grévistes des crèches, deux

formes principales. I1 sragit tout drabord des formes

d'action qui, dans Ie répertoj-re actuel, apparaissent comme

Iégitimes de par I'utilisation fréquente qui en est faite
et leur acceptation par les autorités, à savoir les
manifestations. Mais Ie mouvement des crèches a également
utilisé un deuxième type d'actions qui se placent dans le
répertoire à Ia timite de la légalité étant donné leur
caractère non déclaré à l-'avance, cè que nous avons nommé,

à partir dIune labellisation "indigène", Ies actions
d'éclat. Même si cette distinction peut paraître spécieuse
au premier abord, elle nous semble utile pour les besoins
de I'analyse, d'autant plus qu'elle était présente à

lresprit des acteurs.

(45) C. TILLY, "Les origines du répertoire de Ifaction
collective contemporaine en France et en Grande-Bretagnê",
Vingtième siècle, fr"A, octobre 1"984, Presses de Ia
Fondation Nationale des Sciences Politiques, p.99
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A-Une succession de manifestations?

La manifestation apparaît tout d'abord dans Ie
mouvement des crèches comme un "renforcement" de la grève
(46) qui, par les coûts qu'elle représente pour le
personnel et la Mairie de Paris, contraj-rement par exemple

aux grèves étudiantes, occupe une place centrale dans les
moyens de protestation utilisés par le personnel. Pourquoi,
dès lors, avoir "choisi" de passer du temps à manifester?
Pour essayer de répondre à cette question, iI nous semble

utile de revenir à une définition de Ia manifestation: "Une

manifestation est un déplacement collectj-f organisé sur la
voie publique afin de produire un effet politique par
I'expression pacifique d'une opinion ou d'une
revendication" (47). Cette définition nous permet de

distinguer entre deux types d'actions utilisés par les
grévistes, Ia manifestation proprement dite avec son

attribut principal, à savoir Ie déplacement collectif, et
Ie rassemblement ou "sit-in", statique. Ces deux actions
collectives sont quelque peu arbitrairement définies
puisque les manifestations des crèches se transforment
parfois en sit-in ou meeting, comme par exemple le lundi l-9

juin, ou qu'inversement l-e sit-in est suivi d'un périple
dans le quartier, comme Ie samedi 10 juin.

Néanmoins, une spécificité du rassemblement apparaît au

récj-t de ces journées de grève. Absolument tous les
rassemblements, qui ont l-ieu directement devant ou derrière
I'HôteI de Ville, prennent place au moment même où une

délégation est reçue par des représentants de la Mairie de

Paris, êt se font en appui à cette détégation (cf.
graphique n"2). Ce point est particulièrement frappant pour

(46) R. MOURIAUX, "Stratégies syndicales ...", art. cit.,
p.304
(47) P. FAVRE, "Manifester en France aujourd'hui", La
manifestation, Presses de la Fondation Nationale des
Sciences Politiques, l-990 p.15
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Ies trois dernières journées de grève, pendant

lesquelles se déroulent les véritables négociations : ces

journées ne sont pas ponctuées par des manifestations mais

par des rassemblements, alors même que des AG avaient lieu
à Ia Bourse du Travail et qu'il aurait été possible de

reprendre les parcours habituels jusqu'à I'Hôtel de Vilte.
Si I'on retient Ia distinction de R. H. Turner entre
"registre expressif" (expressive) et "registre
instrumental" (strategic) (48), iI semblerait donc que les
rassemblements reIèvent plus spécifiquement de ce dernier
registre, e'est-à-dire qu'ils cherchent avant tout à

influencer la sphère décisionnelle, alors que les
manifestations seraient plus proches du pôle "expressif".

Mais ce nfest pas seulement Ie type d'action choisie qui
peut permettre de caractériser la fonction de 1'action,
étant donné lfunivers de rareté, c'est-à-dire le répertoire
dans lequel s'effectue le choix, 1ê dimension temps, êt la
place de Itaction dans le conflit intervenant également.
Ainsi, les premières manifestations du conflit rassemblent
pratiquement autant de participants que les AG- Puis, âu

fur et à mesure que Ia grève avance dans le temps, 1ê

différence se creuse au profit des AG (cf. graphique n'3).
Il semble que ces premières actions de rue correspondent à

f idéaI-type des "manifestations initiatrices" (49), ou

fondatrices, alors que les suivantes appartiennent au

registre routinier. Au début de la grève, 1â manifestation
rempli.t des rôles multiples: eLle rend visible Ie collectif
et Ia revendication dont iI est porteur aux yeux de

I'opinion, des autorités et du groupe lui-même, mais de

plus, elle permet la construction même du groupe et de son

identité par Ia dimensj-on de rite qu'elle comporte (50), êt

(48) cité in P. MANN, "Les manifestations dans Ia dynamique
des conflits", La manifestation, P. FAVRE, Presses de la
Fondation Nationale des Sciences Politi-ques, 1-990, p.276
(49) P. FAVRE, "Manifester en France ...", art. cit., p.
32-39
(50) A. PIZZORNO, "Sur Ia rationalité du choix
démocratique", Sur 7'individualisme, P. BIRNBAUM et J.
LECA, Presses de Ia Fondation Nationale des Sciences
Politiques, l-986



Graphlque no3 , Taux de PèrtlctPatlon
dr{férenttelie des grevrstes aux ÊC et

aux ac t I ons de rue
(hrstogrèmme non cumulé)

Tx de partrcrpêtron/nbre de
çrévlsTes=1û0 (en Z>

1,20

100

BO

20

0

I

Olo
I

50

4

:ÊC
N Êc t rons

5B 13 t9 23 ?5 3 )7

Temps (du 5 I utn au 7 I ur I iet )



-61--

même en l'occurrence de rite initiateur. Cette dimension
des premières manifestations ne peut être perçue que si
I'on se rapporte à nouveau à la notion de répertoire et à

la signification des manifestations, actions colJ-ectives
Iégitimées par I'usage fréquent qui en est fait, mais en

même temps espaces d'expression et draffirmation de Ia
combatj-vité d'un groupe, en tant quractions réalj-sant
I'affrontement physique en simulacre (51). Les premières
manifestations peuvent donc s'interpréter, dans une logique
d'identification (52), comme une lutte pour f imposition
d'une nouvelle définition de lfidentité collective, contre
ceIle d'un personnel soumis et dominé. Ce rô1e sera
également par Ia suite rempli, comme nous le verrons, pêr
1' accomplissement d' actions d'éclat.

D'autre part, 1ê manifestation fournit une information
sur l'état de J.a mobilj-sation. Or, après les journées du 5

et du 7 juin, 1'j-nformation sera véhiculée pour Ie
personnel, plus que par les manifestations, par les AG,

rassemblant entre 70 et 8OE des grévistes êt, pour Ia
Mairie et I'opinion, par l-e taux de grévistes et J.e nombre

de crèches fermées. En effet, si le 5 et le 7 les
manifestations sont prévues à lfavance, êt donc perçues
comme des tests de mobilisation, ce n'est pas Ie cas pour
Ies manifestations suivantes, qui se font à Ia suite des
AG, après de rapides tractatj-ons avec les forces de

I'ordre, eui cantonnent drailleurs les cortèges J.e long
d'un trajet toujours identique. Ces dernières correspondent
à I'impatience des grévistes de voir aboutir leurs
revendications, allié à une croyance inconditionnelle en
lfefficacité des manifestations que ne partagent pas J-es

syndicats, un peu dépassés par ce "besoin" incessant
d'actions publiques (53).

(51) P. FAVRE, "Manifester en France ...", art. cit., p.50
(52) A. PIZZORNO, "Sur Ia rationalité ...", art. cit.
(53) Entretien avec Ie secrétaire général de lfUnion
syndicale CGT des services publiques parisiens ; Entretien
avec J-e secrétaire général du syndicat CFDT des services
publics parisiens
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Toutes ces manifestations et rassemblements, dont Ia
présente étude a nous I'espérons démontré la difficuJ-té
d'analyse tant leur sens dépend du contexte quotidien et de

I'échange de coups dans lequel iIs s'inscrivent, sont
pourtant unifiés par I'identité publique du mouvement

qutils contribuent à façonner. Le terme "d'identité
publique" peut paraître quelque peu exagéré pour des

manifestations qui n'ont eu que peu d'écho dans Ia presse,
qui stest surtout focaLisée sur les AG et Ie nombre de

crèches fermées comme témoins de Ia mobilisation.
Néanmoins, même si elles sont rares, les descriptions et
photos de manifestations insistent sur Ie caractère "bon
enfant" et joyeux de ces processions pour lesquelles un
important répertoire de chansons (54) et de slogans a été
élaboré. Derrière la banderole "Crèches en colère",
remplacée ensuite par une banderole intersyndicale "La
Mairie de Paris peut et doit négocier", les cortèges
s'organisent plus ou moins bien par crèche ou par
arrondissement, guê signalent banderoles et pancartes, sur
lesquelles ont été juchés des poupées ou des ours en
peluche. Certains manifestants arborent des bandeaux
annonçant leur arrondissement drappartenance, ou des
pancartes "Stop-Petite enfance", ou encore tout simplement
"ras-le-bol". Ce registre de bonne ambiance sur lequel
jouent les manifestants sera repris lors d'un autre type
dtactions collectives, les "actions d'éc1at".

B-tes actions dréclat

Durant Ia grève, seules quatre actions de rue nfeurent
pas 1ieu Place de I'HôteI de Ville. Autre particularité,
ces quatre rassemblements n'étaient pas annoncés
officieTTement à 7a Préfecture de Police, mais au contraire

(54) Cf. annexe n"1O
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préparés en secret. Nous avons vu au premier chapitre que

ces "manifestations surprises" du 15, 2L, 26 iuin et 3

juillet avaient pris des points différents pour cibles,
dont seul Ie premier avait un rapport direct avec
l'autorité visée par les grévistes, à savoir la Mairie du

5ème arrondissement. Les trois autres lieux ressemblent à

une visite touristique de la capitale, puj-squ'il s'agit de

I'église Notre-Dame, de Ia Tour Eiffel et de J.fArc de

Triomphe. Ces actions avaient semble-t-iJ- été proposées par
I'Intersyndicale, qui cherchait en les réalisant à

renouveler la traditionnelle manifestation de Ia Bourse du

Travail à t'Hôte1 de Vi1le, en éIudant le problème du

trajet imposé et invariable, pour éviter la lassitude que

pourrait provoquer chez 1es manifestants un mode d'action
uniforme. 11 s'agissait également, par ces actions
surprenantes et imprévues, d'attirer lrattention des médias

sur Ia grève des crèches.

Néanmoins, ces différentes actions, dê par les cibl-es
choisies, ne semblent pas toutes relever de la même

logique. En effet, 1â première action à Ia Mairie du 5ème

arrondissement avait avant tout pour but d'aller
interpeller directement J. Tibéri, Iê Premier Adjoint au

Maire dont dépendait 1e règlement du conflit, êt qui
refusait de rencontrer la déIégatj-on, en investissant J-a

Mairie d'arrondissement dont i] était I'éIu. Comme on I'a
vu au premier chapitre, cê "coup dréclat" a donné lieu à

quelques heurts entre Ie SO CGT (militants travaillant dans
le secteur de la jeunesse et des sports à la Ville de
Paris) et les vigiles du bâtiment, êt iI pose le problème,
pour des actions à Ia marge de la légalité, du degré de

tolérance qu'ont à l-eur égard les pouvoirs publics.
Lrinvestissement par Ia force d'un bâtiment administratif
public relève d'un symbolisme beaucoup plus fort que

I'apparition de quelques centaines de manifestants aux
pieds des monuments historiques de la ViIIe de Paris, et ni
J-es syndicalistes. eui ont considéré cette action comme un
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"véritable succès militaire" (55), nj- les responsables de

Ia Mairie du 5ème arrondissement, qui ont poussé Ie vigile
quelque peu malmené à porter plainte (56), Dê s'y sont
trompés. D'ailleurs, dès Ie lendemain, J. Tibéri dénonçait
cette action dans la presse (57), la seule qui ait été
of ficiellement condamnée.

Ceci révèle une des dimensions présente dans tous ces

"coups d'éc1at", bien qu'à des degrés différents selon l-es

cibles choisies : "I'i11égalisme" ou le "coup de force". La

perspective de lraffrontement physique, dont on a vu
qu'eIIe existait également pour les manifestations, est ici
fortement soulignée. Toujours dans une optique de

compétition pour Ia définition de Iridentité collective,
ces actions ont pour but, de par leur caractère
"témérairê", d'affj-rmer une détermination, de réaliser
symboliquement la "futte" que mènent les personnels qui
qualifient volontiers leur grève de "mai 68 dans les
crèches" (58). Courir en groupe sur les Champs-Elysées
poursuivis par les CRS (manifestation à lfArc de Triomphe),
évacuer un bâtiment pubtic après des sommations en rè91e,
autant de transgressions communes qui- soudent le groupe, en

donnant f impression aux participants de "vivre un moment

historique".

Mais si ces actions ont pour fonction d'affirmer
fortement Ia détermination des grévistes, elles ne

constituent pourtant pas une rupture avec les autres modes

de protestation utilisés pa le personnel des crèches, dans
la mesure où elles adoptent le même style joyeux que J.es

manifestations, voire même ludj-que . "Ca faisait un peu
scout, t)î peu jeu de piste" (59). II ne faut pas oublier
gu'un des objectifs de ces actions innovantes, en rupture
avec la routine de la grève, est drattj-rer lf attention des

(55) Entretien avec le secrétaire général du syndicat CFDT
des services publics parisiens
(56) Entretien avec 1e membre du SO condamné. Le vigile a
essayé, lors du procès, de retirer sa plainte
(57) Le Quotidien de Paris du 1-6 juin l-989
(58) Entretien avec une éducatrice flu $ème arrondissement
(59) rbid.
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médias pour obtenj-r Ie soutien de "IIopinion". Pourtant,
ces actions n'ont en général que peu ou même pas du tout
d'écho dans la presse. comment expliquer une telle
inadéquation entre le but visé et I'effet obtenu ?

Plusieurs facteurs nous semblent avoir empêché une

bonne médiatisation. En premier lieu, Iê logique même de

ces actions gardées secrètes jusqu'à l-eur exécution a

probablement dissuadé les journalistes, même prévenus, dê

se déplacer étant donné le caractère aléatoire qu'elles
pouvaient revêtir à leurs yeux (60). Mais Ie mode de

fonctionnement du champ journalistique quant à Ia sélection
des informations a certainement aussi contribué à ce

résultat. En effet, à la même période se déroulaient
d'importants événements internationaux qui occupaient une

place centrale dans les informations données par les
journaux et Ia téIévision, et notamment Ie "Printemps de

Pékj-n" ainsi que la venue de Gorbatchev à Paris. Sur le
plan national, IeS maigres rubriques étaient consacrées à

l-a fête de Ia Tour Eiffel (L7 juin), aux préparations du

Bicentenaire, ainsi qu'à Ia grève des finances- qui
touchait un public beaucoup plus vaste que les parents
d'enfants de moins de trois ans, qui plus est ayant obtenu
une place en crèche collective ( 61 ).

Ainsi, si ces actions ont eu un effet, crest surtout
sur les grévistes elles-mêmes, par lrattrait spécifique
qu'elles pouvaient représenter et par lfimage de

détermination qu'elles leur renvoyaient.

Nous avons vu dans cette partie que les grévistes
avaient utilisé de multiples formes d'action collective-
les manifestations, les rassemblements et les "actions
d'éclat". Ces variations ont probablement permis un

maintien de la mobilisation, dans Ia mesure où Ia

(60) Entretj-en avec Ie permanent CFTC chargé de la DASES
(61) Seuls Ll-,88 des enfants de moins de trois ans ayant
besoin d'un mode de garde sont accueillis en crèche
collective en L988 (source: G. HATCHUEL, AccueiT de 7a
petite enfance et activité féminine, Collection des
rapports du CREDOC, n" 6L, mai l-989, p.36 )
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participation à I'action collective comporte toujours une

dimension de croyance en son efficacj-té. Or le
renouvellement des modes d'action et des cibles choisies a

pu apparaître aux grévistes comme une multiplication des

chances d'atteindre Ie but recherché: forcer la Mairie de

Paris à ouvrir des négociations. Néanmoins, oD voudrait
pour finir réfléchir sur le "choix" qui a été ici opéré. En

effet, d'autres types d'action avaient été proposés en AG,

qui ne furent pas retenus, êt notamment un sit-in permanent
devant I'Hôtel de VilLe et un piquet de grève devant Ie
domicile de J. Tibéri. Le premier fut rejeté en raison des

coûts qu'iI représentait pour Ie personnel, qui nrétait pas

sûr de pouvoir assurer une présence en continu, mais aussi
certainement en raison des risques qu'iI comportait. Quant
au second, cê sont les syndicats, et en premier lieu J-es

Autonomes qui ont refusé un mode d'action jugé "amoraI".
Ces modes d'acti-on collective non retenus montrent de
que1le manière les répertoires agj-ssent sur 1es
participants à un mouvement, en associant à chaque forme
d'action une représentation, une signification propre,
relevant des conditions historiques de son utilisation.

P. Mann a écrit que "Ia capacité de mobilisation et le
succès stratégique ne vont pas toujours nécessairement de
pair" (62). La grève des crèches semble effectivement venir
vérifier cette affirmation : malgré une mobilisation
durable rendue possible entre autres à la fois par Ia
limitation opérée par les syndicats, par les structures
organisationnelles mises en place et par un répertoire
varié d'action collective, l-a grève a débouché sur un

échec.

(62) P. MANN, "Les manlfestations il art. cit. , p.274
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I1 serait faux de dire que la grève des crèches a

débouché sur un échec total, puisque financièrement toutes
les catégories en ont retiré un gain, même minime, et que
les concessions de Ia Mairie de Paris quant aux conditions
de travail ont satisfait les personnels. Pourtant, aucun
accord nfest signé entre les représentants syndicaux et Ia
mairie et lorsque le vendredi 7 juillet lfarrêt de Ia grève
est voté il ne s'agit en fait que d'une suspension de
celle-ci jusqu'au mois de septembre. La déception règne
parmi les grévistes, et notamment les auxiliaires: "on va
rentrer dans 7es crèches 7a tête basse et 7a mort dans
7'âme, mais on n'a pas 7e choix" (1).

L'échec ou Ia réussite des négociations, notions
sociologiquement difficiles à définir, sont à rapporter
avant tout aux calculs et attentes des acteurs, qui se
mettent en grève pour saisir ce qu'iIs perçoivent comme une
opportunité. Dans le cas de la grève des crèches, lâ
revalorisation différentielle, en créant un précédent,
permettait à Ia fois 1'apparition d'un "objectif réaliste"-
un reclassement sur les grilles indiciaires- et d'une "voie
d'action" (2)- forcer la Mairie de Paris à utiliser à

nouveau Ie décret du 25 avril 1-988. Or, même si "chaque
acteur sait que son objectif est irréa1isable dans sa
totalité" (3), J.e personnel et les syndicats pensaient
pouvoir obtenir beaucoup plus, d'autant plus que Ia forte
mobilisation constituait en soi un succès. Lranalyse de cet
échec pourrait tout simplement se faire en termes de

Une auxiliaire, cité dans Libération du I juillet 1-989
D. REYNAUD, Sociologie des conflits du travaiT, P.U.F,
. Que sais-je?, n'2035, L982,p.59

(1)
(2)
Coll
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"détermination" ou "dtintransigeance" de la Mairie de

Paris. Sans sous estimer le poids que peut avoir une teJ.J.e

variable, crest le déroulement même du conflit, à travers
"I'échange de coups" (4), qui a permis de faire basculer Ie
rapport de force en faveur de la Mairie de Paris, êt qui a

justement rendu possible son "intransigeance". Trois
spécificités du conflit nous semblent avoir eu une

importance lors de cet échange de coups. Il s'agit en
premier lieu de Ia voie d'action choisie par les grévistes,
remise en cause par la Mairie de Paris et forçant un

troisième acteur, Iê gouvernement, à rentrer dans Ie
confJ.it. En deuxième lieu, les structures de représentation
utilisées lors du mouvement eui, comme nous lfavons vu, ont
contribué pour une large part à la montée de la
mobilisation, ont en revanche desservi les grévistes dans
I'échange stratégiÇuê, notamment entre autres en raison du

statut douteux d'une Intersyndicale qui nren était pas une.
Enfin, Ie soutien apporté aux grévistes par les parents,
s'il permettait I'extension de la mobilisation, n'en a pas

moins eu des conséquences inattendues, en opérant une

traduction du conflit qui par là-même échappait à ses
initiateurs.

(3) R. MOURIAUX, Les sgndicats dans Ia société française,
Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques,
l-983, p.2Q4
(4) au sens défini par M. DOBRY dans SocioTogie des crises
politiques, Presses de la Fondation Nationale des Sciences
Politiques, l-986
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I-IÆ statut spécifique de la Ville de Paris

Nous allons tout d'abord essayer de comprendre
pourquoi, pour une revendication portant sur les grilles
indiciaires, et donc à priori un problème national, Ies
syndicats ont choisi de limiter le mouvement à la ViJ.le de

Paris. Nous verrons ensuite quelles furent les conséquences
de ce choix, en analysant I'enchaînement des coups auquel
iI a donné lieu.

-t
i

I
I
l
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A-Le choix de Paris

Le conflit des crèches doit tout d'abord être replacé
dans Ie contexte des négociations permanentes entre
syndj-cats et Etat. La manifestation interprofessionnelle
CFDT du 3l- mai avait pour but d'obtenir I'ouverture des

négociations sur Ia filière sanitaire et sociale, dans Ie
cadre d'une refonte des grilles et dfune harmonisation
entre ses deux composantes. Or Ia grève des crèches qui
débuta à cette occasion devait, dans lroptique des

syndicats, et particulièrement de la CFDT, permettre
dfobtenir une revalorisation des différentes catégories de

personnel, en utilisant lropportunj-té que constituaient à

Ia fois ce mouvement et I'utilisation récente par 1a Mairie
de Paris du décret du 25 avril L988 pour les directrices de

crèches. Cette revalorisation aurait créé un précédent pour

le gouvernement, lequel aurait alors eu les plus grandes

difficultés à présenter au CSFPT des reclassements en-deça
de ceux accordés par Ia mairie.

Mais pourquoj., pour atteindre cet objectif national,
passer par I I intermédiaire municipal, en I'occurence
parisien?

Nous avons vu bien sûr que le décret du 25 avril
ouvrait une voie d'action immédiate pour les employés des

crèches de Ia Ville de Paris. Mais c'est aussi dans eette
ville qurexistait une détermination du personnel à entamer

un conflit. Si cette détermination peut s'expliquer
justement par I'existence d'une voie d'action rendant
I'objectif "réaIi.ste", elle relève aussi des spécificités
parisiennes du secteur des crèches. En effet, Iâ Ville de

Paris concentre Ie plus grand nombre de places en crèches
coJ-lectives de France : au 3L décembre l-986, I'IIe de

France rassemblait à eIIe seule 46,92 des places en crèches
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collectives (5), dont plus de Ia moitié à Paris. Par

ailleurs, les crèches parisiennes ont tendance à être de

taille supérieure aux crèches de banlieue ou de province.
II s'ensuit une concentration exceptionnelle des

personnels, ailleurs très dispersés. Cette caractéristique
des crèctres parisiennes peut expliquer que Ia mobilisation
y ait été plus facile qu'en Province ou en banlieue, dans

la mesure où cette concentration permettait à la fois une

communication et I'existence du sentiment d'appartenir à un

groupe, d'avoir une identité commune, dont C. Tilly a

montré f importance pour I'organisation et par là-même pour

la mobj-Iisation (6) et I'action collectj-ve.

Les syndicats, conscients de cela, avaient donc Ie
choix entre deux alternatives:

-ou bien chercher à étendre l-e mouvement, êD prenant le
risque que le fort suivi de Ia grève à Paris soit noyé au

milj-eu de mobilisations moins bien réussies, êt s'adresser
au gouvernement

-ou bien utiliser Ie potentiel parisien beaucoup pJ-us

fiable en demandant I'application du décret du 25 avril
1-988 pour obtenir une revalorisation qui serait étendue à
moyen terme aux crèches de la France entière, et donc

s'adresser à Ia mairie.

C'est cette deuxième possibilité qui sera exploitée,
non sans quelques hésitations, notamment à Ia fin du

conflit, lorsque les syndicats commencent à penser que Ie
gouvernement sortira finalement des "documents de cadrage".
II est d'ailleurs tout à fait intéressant de relever qu'à
ce moment-là la proposition drextension du conflit ne

concernait pas la France entière mais se limitait à Ia
banlieue parisj-enne, où les crèches sont également
nombreuses, et où par conséquent on envisageait une

(5) G. HATCHUEL, Accueil de 7a petite enfance et activité
féminine, Collection des rapports du CREDOC, n'61-, mai
L989, p.23
(6) c. TILLY, From mobiTization to tevolution, Addison-
hlesley, L978, chapitre III
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possibilité de mobil-isation. Cette proposition ne sera pas

retenue, comme nous I'avons vu, en raison de sa difficulté
de réalisation dans un court laps de temps mais aussj- à

cause de l'échec stratégique qu'aurait constitué un

changement de destinataire de Ia grève au dernier moment,

alors que Ia définition de celui-ci était devenue un enjeu.
En effet, si Ia lj-mitation de Ia grève au cadre parisien a

facilité Ia réussite de Ia mobilisation, elle a en même

temps permis au Maire de Paris de nier toute compétence

dans le règlement du conflit en replaçant le problème dans

Ie cadre national, cê qui a donné lieu à ce que les
journaux ont appelé le "ieu de ping-pong" entre le
gouvernement et Ia mairie.

B-tréchange entre Ia Mairie de Paris et Ie gouvernement

La stratégie utilisée par le Maire de Paris consiste
dès Ie début du conflit à refuser Ia spécificité parisienne
des revendications des grévistes. Cette stratégie,
classique, existe également dans Ie secteur privé où il
arrive à la direction de "donner tà I'enjeul un caractère
très général pour le renvoyer à la négociation hors de

l'entreprise" (7) et en particulier pour le renvoyer à la
négociation par branche. Dans Ie cas de la fonction
publique territoriale, son utilisation est facilitée par
"J-a difficulté à identifier avec précision Ia partie
patronale" (8). En effet, S. Dion relève dans son ouvrage
La politisation des mairies les problèmes habituels
auxquels se heurtent les syndicats municipaux dans leurs
revendications, Ies maires profitant de cette difficulté
pour "détourner vers lrEtat-patron les revendicatj-ons du

(7) D. REYNAUD, SocioTogie deb confTits ..., op. cit., p.63
(8) S. DION, La politisation des mairies, Economica, coll.
politique comparée, i-gBO,p. 83
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personnel et sren servir comme d'un écran protecteur" (9).
C'est ce que fait le Maire de Paris qui, dès Ie 31- mai,

explique à Ia presse que "tout ce qui touche au statut et à

la griIIe salariale des agents territoriaux relève du

gouvernement et non de la mairie" (10), tout en reprenant à

son compte les revendications des grévistes, en souhaitant
que "Ies pouvoirs publics prennent dans les meilleurs
délais les dispositions statutaires attendues par les
personnels" (11). Lors de la séance à I'Assemblée Nationale
des questions au gouvernement, M. Tibéri répète que "Ies
élus locaux veulent répondre aux aspirations de ces
personnels" (L2).

En fait, lâ Mairie de Paris insiste tout au long du

conflit sur "14 légitimité des revendications du

personnêI", sur sa "compétence" et son "dévouement", tout
en refusant d'endosser la responsabilité d'un refus. Quant
au gouvernement, lL adoptera exactement J-a même stratégie
lorsqu'iI entrera dans Ie jeu Ie L4 juin, en offrant aux

grévistes une reconnaissance symbolique tout en niant sa

compétence, relayé sur ce plan par les élus socialistes au

Conseil de Paris

Néanmoins, tout en insistant à plusieurs reprises sur
J-es possibilités d'ouvrir les négociations gufaurait la
Mairie de Paris, 1ê gouvernement ne lève jamais totalement
I'équivoque sur le contenu des textes qui devaient être
présentés au CSFPT, permettant ainsi à la Mairj-e de Paris
de maintenir son refus de négocier sur les salaires
jusqu'au 5 juitlet. La mairie gagne de ce fait, comme lfa
relevé Ia presse, "Ia première manche" (13). Comment

expliquer cette attitude gouvernementale ? Crest J. Chirac

eui, Iors du Conseil de Paris du 26 juin, apporte un

premier élément de réponse : une décision parisienne sur Ie
statut des auxiliaires de puériculture aurait des

(e)
(10)
( 11)
(L2)
(13)

rbid.
Le Parisien du
Le Quotidien de
Cf. annexe n"4
Libération du 7

Ler juin L989
Paris du 5 juin 1-989

j uillet l-989
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répercussions non Seulement dans toute Ia fonction publique
terrj-toriale pour tous les personnels de même statut, mais

également dans la fonction publique nationale, où Ies
aides-soignantes, sur Ie statut desquelles sont alignées
Ies auxiliaires de puériculture, n'auraient pas manqué de

s'appuyer sur ce précédent pour obtenir J-e même

reclassement. LfEtat n'a donc aucun intérêt à ce que le
conflit des crèches aboutisse positivement, d'autant plus
que l-es aides-soignantes sont nombreuses ( l-30 OOO selon Ia
CFDT ) .

Une deuxième raison nous semble avoir pesé sur cette
attitude, relevant elle d'un aspect proprement politique.
En effet le dêcret du 25 avril 1-988, donnant au Maire de

Paris une autonomie particulj-ère quant à la gestion de son

personnel, était loin de plaire au gouvernement, puisgu'iI
allait à l'encontre de Ia Ioi du 26 janvier L984 cherchant
à unifier les statuts de la fonction publique territoriale.
Laisser planer le doute sur les textes qui seraient soumis

au CSFPT permettait dès lors au gouvernement de laisser Ie
décret se retourner contre son initiateur qui, dans sa

volonté de ne pas négocier, était amené à Iui donner une

interprétation restrictive. Ceci est particulièrement
visibte lors des débats du 26 juin au Conseil de Paris où

Ies élus du PS cherchent à mettre Ia Mairie de Paris devant
Ifalternative suivante :

-ou bien conserver ta spécificité parisienne et
négocier avec les grévistes

-ou bien renoncer à cette spécificité (14).

Cet échange, qui durera jusqu'au 4 juillet au soir, a

eu plusieurs conséquences quant à Ia dynamique même de Ia
mobilisation. En premier lieu, Ia reconnaissance de 1a

légitimité des grévistes aussi bien par la Mairie de Paris
que par le gouvernement, qui rivalisent de bonnes grâces
envers le personnel en insistant sur sa compétence et son

(14) Cf. annexe no7
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dévouement, a SanS aucun doute conforté les grévistes dans

leur détermj-nation, puisqu' iI s' agissait d'une approbation
de ]-eur action.

En second lieu, cet échange constitue Ie 5 juillet en

"date butoir". Lrenjeu de Ia grève devient alors d'obtenir
1'ouverture des négociations avant Ia tenue du conseil,
puisque les syndicats, rappelons-1e, sont persuadés que les
textes présentés ne concerneront que les directrices de

crèche et Ies puéricultrices, êt que Ia Mairie de Paris
cherche simplement 1'essoufflement du mouvement. La

dynamique de Ia mobilisation peut dès lors être considérée
à la lumière de ce nouvel enjeu : I'essoufflement relatif
de Ia grève à partir du 28 juin correspond au fait que

personnels et syndicats ne croient plus à des négociati-ons
avant le 5 juillet, étant donné 1a proximité de cette date.
Par ai1leurs, cette baisse de Ia mobilisation résulte
également (outre I'influence des départs en vacances comme

destructeurs des réseaux et des communautés de référence)
d'une déclaration du Premier Adjoint au Maire de Paris lors
de la séance du Conseil du 26 juin qui, bien qu'elle soit
passée inaperçue dans les médias, a certainement été
entendue par les grévistes. En effet, M. Tibéri assure
aLors que la Mairie de Paris appliquera aux A.S.I.la
réforme gouvernemental-e concernant les personnels de

nettoiement, e' est-à-dire leur reclassement dans Ie groupe

3. Or ce reclassement correspondait à Ia revendication
salariale de I'Intersyndicale pour la catégorie, qui
n'avait dès lors plus de véritable raison de poursuivre Ia
grève, en dehors des revendications sur les conditions de

travail que la Maj.rie par ailleurs se déclarait prête à

satisfaire.

Enfin, Ia "partie de ping-pong" entre mairie et
gouvernement, gui a donné lieu à de nombreux articles, a

probablement entraîné une occultation de Ia grève elle-
même, passée de ce fait au second plan dans Ies journaux.
Mais I'influence de cet élément sur les négociations est
difficile à apprécier.
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Après Ia tenue du CSFPT, où les textes concernant J.es

auxiliaires et les éducatrices présentés par le
gouvernement ont été rejetés à une large majorité,
s'ouvrent les négociations entre I'Intersyndj-cale et Ia
Mairie de Paris. On pourrait penser qufil sragit d'un
"retour à Ia case départ" puisque Ia mairie va être obligée
de décider seule des réponses à donner aux revendications
salariales. En fait, lrenchaînement des coups a permis une

redéfinition du rapport des forces et un changement de

signification de I'ouverture même des négociations.

Tout d'abord, Ia Mairie de Paris, êD reprenant les
textes rejetés par Ie CSFPT, peut fournir une

interprétation de ses concessions qui nrapparaÎt pas en
porte-à-faux par rapport à ses déclarations précédentes sur
Irutilisation du décret drautonomie. EIle explique en effet
que ses propositions ne s'éloignent pas du statut général;
1a réforme gouvernementale les intégrera à court terme
puisqu'elles correspondent aux orientations souhaités par
Ie Ministère de lrIntérieur. ElIe essaye par 1à dréviter de

donner à son geste un statut de "précédent" dans
Ifutilisation du décret, précédent qui pourrait donner
prétexte à de nouvelles grèves chez les fonctionnaires
parisiens. Ce discours permet également à la mairie de
refuser d'aller au-delà des textes gouvernementaux.

De p1us, êD refusant la spécificité parisienne du
conflit, 1â Mairie de Paris a transformé Ia signification
de la réussite de la mobilisation sur Paris. La forte
mobilisation nfapparaît plus, âu vue de la traduction
opérée, que comme un échec de mobilisation nationale, et
perd dès lors de son efficacité dans le rapport de forces.

Enf i.n, la menace de poursuite de Ia grève, qui
constitue une arme fondamentale lors des négociations,
nfest plus crédible l-e 5 juillet, êt ce à Ia fois en raison
des risques d'épuisement après déjà cinq semaines de
conflit, mais aussi parce que la fermeture des crèches en
période de vacances ne représenterait pas un coût excessif
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pour la mairie, étant donné leur baisse de fréquentation à

cette période 1à de l'année, ainsi que Ia fermeture de
certaines crèches.

Ces considérations, si elles permettent de mieux saisir
Ie pourquoi de I'échec de 1a grève, n'expliquent pas les
raisons qui ont poussé Ie gouvernement à sortir un "texte-
cadre", malgré les nombreuses démarches effectuées par les
syndicats pour Iréviter. Le gouvernement craignait Ies
conséquences gu'aurait pu avoir sur la fonction publique
une revalorisation parisienne. Présenter des textes dont il
ne pouvait que penser qufils seraient rejetés puisqu'ils
n'avaient donné lieu à aucune concertation, avait J.e double
avantage pour Ie gouvernement de na pas endosser la
responsabilité du refus de satisfaire aux revendications,
tout en permettant à la Mairie de Paris de limiter ses
concessions.

La limitation du conflit à la Ville de Paris, si elle a
permis une meilleure mobilisation, a donc en revanche
largement pénalisé les syndicats dans les négociations, êD

permettant un échange de coups au terme duquel Ia ressource
qu'e1le constituait s'est trouvée dévatorj-sée. pourtant,
dtautres facteurs ont, dans une moindre mesure, concouru à
cet échec, et en particulier les structures de
représentation dont s'était doté Ie mouvement.
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II-Une structure de représentation rigide

La négociation entre deux parties se présente comme un
jeu stratégique dans lequel les marchandages et les
ajustements sont habituellement de mise. Une des
particularités des négocj-ations à Ia fin de Ia grève des

crèches est qu'aucun ajustement entre les positions de Ia
Mairie de Paris et celles des syndicats nra eu lieu, Ie
règlement du conflit se résumant à une imposition par Ia
mairie de ses propositions, âu point que les syndicats ont
pu parler "d'absence de négociations" (15), tout du moins

en ce qui concerne les revendications salariales. Cet état
de fait nous semble dû, outre aux caractéristiques
générales de l'état du rapport des forces à la fin du

conflit, âu système de représentation mis en place alliant
Intersyndicale, mandat impératif et observateurs non

syndiqués. Ce système, s'iI a pu consolider la mobilisation
et lui permettre de s'étendre et de durer, a en revanche
été à I'origine d'une formalisation des négociations qui a

desservi les objectifs du mouvement. Nous verrons, êD

premier lieu, quels étaient les rapports au sein de

lflntersyndicale, êD essayant de saisir les alliances qui
ont pu s'y nouer, ainsi que les oppositions qui s'y sont
déc1aré. Nous étudierons ensuite en quoi ces rapports, mais
surtout leur combinaison avec les autres éIéments du

(15) Entretien avec le secrétaire généra1 du syndicat CFDT
des services publics parisiens
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ont pu aboutir à une absence de
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A-La "vraie-fausse Intersyndicale"

L'étude des rapports entre organisations à Irintérieur
de I'Intersyndicale nécessite tout d'abord quelques
éclaircissements sur Ie statut même de cette entente. Bien
que J-a presse, les grévistes, et même les représentants
syndicaux aient utilisé ce terme tout au long du conflit,
il recouvre en fait une réa1ité différente de ce que I'on
entend habituellement par Intersyndicale a "on s'est
toujours présentés comme Intersgndicale au niveau des
personnels et actueTTement encore c'est 7e mot qui est 7e

seul possible. Ceci dit une Intersgndicale ça compotte un

certain nombre de règles assez précises, notamment par
exemple qu'i7 g a un seuZ porte-parole pour 7'ensemble des

organisations sgndicales, par exemple vis-à-vis du

personneT, vis-à-vis de 7a Mairie de Paris et aussi vis-à-
vis des médias. Là on a jamais fonctionné comme Ça paîce
que chaque organisation voulait garder une certaine Tiberté
de manoeuvre dans ses initiatives. Tout se faisait par
accord tacite" (16). Ltlntersyndicale de Ia grève des

crèches s'est en fait résumée à un accord sur Ia plate-
forme revendicative ainsi qu'à 1a signature commune de tous
les tracts.

En effet, les divergences entre organisations sont
apparues à plusieurs reprises sur divers sujets, êt la
méfiance réciproque était de mise. Nous avons déià vu à

propos des AG et de la coordination interarrondissements la
ligne de partage existant entre tenants de la démocratie
syndicale (FO et CFTC) et tenants de Ia démocratie ouvrière
(CGT, CFDT et Autonomes). Néanmoins, d'autres types de

divisions fragmentaient I'Intersyndicale. Ainsi, oû a pu

retrouver lors de ce conflit le clivage entre "orientaux"
et "occidentaux" relevé par R. Mouriaux (L7), isolant Ia

(16) Entretien avec le permanent CFTC chargé de Ia DASES
(L7) R. MOURIAUX, Les sgndicats ..., op. cit. , p.2L5. Cette
distinction est empruntée par R. MOURIAUX à M. DUVERGER
(Les partis politiques, Librairie Armand Colin, colI.
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CGT des quatre autres syndicats, clivage qui srest
concrétisé par son ralliement tardif à lrlntersyndicale.
Par ailleurs, lô CGT était Ie seul syndicat à considérer
que J-es revendications de la plate-forme étaient
insuffisantes. Pourtant, ce clivage s'est vu quelque peu

adouci par une complicité certaine entre les représentants
CGT et CFDT. Ce lien relève de plusieurs facteurs.

En premier lieu, ces syndicats très largement
majoritaj-res dans le secteur des crèches aux élections du

Comité Technique Paritaire (CTP) se sentaient tous deux

investis d'une responsabilité particulière vis-à-vis du

conflit.

Par ailleurs, Iê parcours militant du secrétaire
général du syndicat CFDT des services publics parisiens a

probablement favorisé cette proximité. En effet, celuj--ci,
avant de rejoindre Ia CFDT, avait été militant à la CGT.

Enfin, 1es affinités personnelles entre les deux
représentants ont aussi certainement joué un rôIe dans 1e

rapprochement. Lors du conflit, à la fois la prédominance

de ces deux syndicats et Ie lien qui existait entre eux

sont apparus à plusieurs reprises, notamment en ce qui
concerne les prises de parole en AG et à la Mairie de

Paris, les syndicats se répartissant les rôles (18).

Enfin, un dernier clivage s'est fait jour entre
syndicats à propos des types d'action à utiliser et de leur
légitimité. L'occupation de l-a Mairie du 5ème

arrondissement, pêr exemple, a été acceptée à regret par FO

et Ia CFTC, qui avaient fait part de leurs doutes au

représentant du syndicat Autonome. Ce syndicat occupait
quant à lui une position intermédiaire à ce sujet,
justifiant son acceptation en ôtant à lfaction son
caractère de coup de force et d'illégalité. II considérait
en effet légitime que des fonctionnaires de Ia Ville de

Paris entrent dans une mairie, d'autant plus qu'ils ne

points Politique, L976, p.325) et exprime Ie clivage
séparant les partis communistes des partis non communistes
(18) Cf. chapitre L, p.31
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portaient pas de banderole. On peut finalement résumer les
relations entre les différents syndicats pendant le conflit
par le schéma suivant:

CGT

La place centrale occupée par la CFDT dans

lrlntersyndicale est évidente, eè syndicat jouant Ie rôle
de lien unique entre Ia CGT et les autres syndicats. Ce

schéma se verra confirmé par les suites de la grève des

crèches. En effet, 1â mobilisation reprit comme prévu au

mois de septembre, toujours sous la direction de

1'Intersyndicale, êt des AG se réunirent à raison d'une
fois par mois environ. Une nouvell-e journée de grève eut
même lieu le 7 novembre. Or, le I décembre, lors d'une AG,

I'Intersyndicate se brisa une première fois, avec le départ
de Ia CGT, dont Ie schéma montre bien combien elle était
j.solée. II faut noter que ce départ coincide avec Ie
changement de secrétaire générale de 1'Union syndicale CGT

des services publics parisiens. Une nouvelle recomposition
eut lieu au mois de juin l-990, à I'occasion d'une nouvelle
journée de grève. Le 2L juin, seuls troj-s syndicats
appelèrent au débrayage, la CGT, Ia CFDT et les Autonomes,

confirmant par là les positions de retrait des syndicats FO

et CFTC, qui n'avaient pas ou peu de liens avec les deux

syndicats majoritaires.

Ces relations complexes et méfiantes entre syndicats se

sont vues compenser, dans les négociations, Pâr Ie système

AutonomesCFDT

CFTC FO
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du mandat impératif et des observateurs non syndiqués, qui
obtigeaient toutes les organisations à défendre une

position commune. Néanmoins, 1ê combinaison de ces trois
éIéments a paratysé Ie système de représentation, en lui
ôtant toute latitude d'action lors des rencontres avec Ie
Premier Adjoint au Maire de Paris au sujet des

revendications salariales.

B-La paralysie des instances représentatives

Pendant toute la durée du conflit, I'Intersyndicale qui
n'en était pas une a relativement bien fonctionné, toutes
les organisations présentant un front uni, "restant
cohérentes face à 1'administration" (19), bien que Ia
Mairie de Paris, connaissant bien ses interlocuteurs, ait
cherché parfois à jouer sur les différences syndicales,
s'étonnant de Ia position "étonnamment intransigeante" de

certaines organisations, ou de leur unité draction avec la
ccr (2O).

Néanmoins, cette cohérence n'a pas toujours été sans
faitle, notamment Ie 1-6 juin, où Ia CGT et la CFDT quittent
Ia table des négociations sans être suivies par les autres
organisations, 1ê représentant Autonomes ayant expliqué
qu'en I'absence de mandat impératif de lfAG à ce sujet, FO,

la CFTC et les autonomes ne s'étaient pas sentis tenus de

suivre les décisions des deux autres syndicats. Cet
incident, sans conséquence réelIe, montrait pourtant à la
mairie Ia fragilité de I'Intersyndicale, êt surtout les
problèmes qu'eIIe pouvait avoir à réagir instantanément de

manière articulée. 11 nfest pas impossible que M. Tibéri

( 19 ) Entretien
syndiquée
(2O) Entretien avec Ie secrétaire général de I'Union
syndicale CGT des services publiques parisiens

avec une éducatrice observatrice non
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ait compté
négociations

sur cette difficulté dtadaptation J-ors de

salariales.

En effet, Iê 6 juillet après-midi, lorsque le Premier
Adjoint au Maire présenta aux syndicats ses positions quant
aux revalorisations statutaires, ceux-ci adoptèrent une

position maximaliste, à savoir qu'iIs ne dérogèrent pas de

Ia plate-forme revendicative, alors même comme nous lfavons
vu que Ie rapport des forces était loin d'être à leur
avantage. Cette position résulte semble-t-il de

I'interaction entre les différents éléments du système de

représentation. Aucune des organisations syndicales, dont
I'unité n'était cj-mentée que par le mandat impératif
garanti par la présence d'observateurs non syndiqués, n'osa
remettre en cause ce mandat en laissant apparaître une

marge de négociation, de peur d'être désavouée ou bien par
ses co1lègues, ou bien par les observateurs, êt de mettre
ainsi en péril la fragile cohérence du système de

représentation. Lorsque la CGT, face aux propositions de M.

Tibéri, donna Ie ton en les rejetant en bloc, toutes les
autres organisations se virent obligées de faire de même.

Mais cette attitude des syndicats, si elle résulta du

manque de souplesse du système, dut aussi beaucoup à
I'erreur dtappréciation de Ia situation par les syndi-cats
en général et par la CGT en particulier. Celle-ci pensait
qu'une deuxième journée de négociations salariales aurait
lieu avec M. Tibéri, étant donné ses expériences passées de

conflit avec Ia Mairie de Paris (2L), ce qui explique sa
prise de position intransigeante que les autres
organisations n'osèrent pas contredire.

Mais le système de représentation, s'il eut des
conséquences négatives pour 1es négociations, a desservi
également le mouvement quant à sa médiatisation :

"7'Intersgndicale n' a pas su gérer Les médias, e77e s'g est
très maL prise, e77e g a consacré trop peu de temps, êrt
plus certaines organisations se surveiTTaient un petit peu

(2L) Entretien avec le secrétaire général de lfUnion
syndicale CGT des services publiques parisj-ens
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de ce côté 7à, chacun tirait un peu Ia couverture â soi, orr

voulait bien 7es médias mais à condition qu'on soit 7e
premier â parler pour tout 7e monde" (22). Cette
concurrence entre organisations a finalement donné lieu à

une certaine "paralysie" dans le contact des médias, Ies
syndicats cherchant certainement à éviter les conflits en

demandant aux grévistes d'effectuer elles-mêmes les
démarches de sensibilisation, ce qu'elle firent sans grand
succès, probablement entre autres en raison de la
difficulté que représentait 1'accès aux médias pour des
personnels peu qualifiés dépourvus de capital culturel.

Par ailleurs, 1a représentation des grévistes par
I'Intersyndicale a nuit à la "publicité" du mouvement dans
la mesure où el-l-e a empêché sa perception en tant
"qu'événement politique". P. Champagne caractérise
l'événement politique, qui aura sa place dans les médias,
par "lrimpossibitité de distinguer entre l'événement
proprement dit et les compte-rendus de l'événement" (23).
Le mouvement des crèches, parce qu'iI était balisé par les
organisations syndicales, n'a pu donner place aux
interprétations contrastées qui créent 1'événement,
contrairement par exemple au mouvement de soutien des
parents, gui a bénéficié d'une excellente couverture
médiatique, peut-être même au détriment de la grève elle-
même.

(22) Entretien avec le permanent CFTC chargé de la DASES
(23) P. CHAMPAGNE, "La manifestation comme action
symboliquê", p.34L, Ld manifestation, P. FAVRE, Presses de
J-a Fondation National-e des Sciences Politiques, 1-990, p.341-
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III-Les opérations de traduction au sein du conflit

Une des données importantes de Ia grève des crèches est
1e soutien des parents dont elIe a bénéficié. Ce soutien,
qui est apparu comme une "ressource" (24) pour J.es

grévistes, et qui a même favorisé dans une certaine mesure

Ia mobilisation, n'a été rendu possible qu'au terme d'une
opération de "traduction" des parents effectuée par J-es

syndicats : "traduire crest (... ) exprimer dans son propre
langage ce que les autres disent et veulent, c'est s'ériger
en porte-parole. A J.a fin du processus, s'il a réussi, oD

n'entend plus que des voix qui parlent à I'unisson et se

comprenant mutuellement (25). Mais ce processus, qui a

nécessité des ajustements réciproques, a abouti à une

redéfinition du mouvement des crèches, à une occultation
des revendications salariales des personnels et à une

focalisation des médj-as sur Ie mouvement des parents, dont
nous chercherons à analyser les raisons.

(24) au sens de I'école de la mobilisation des ressources
(25) M. CALLON, "E1éments pour une sociologie de la
traduction. La domestication des coquilles St-Jacques et
des marins-pêcheurs dans l-a baie de St-Brieuc", L'Année
SacioTogique, P.U.F., l-986, p.2O4
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A-Lrentrée en scène de Itusager

Les premiers articles traitant de la grève des crèches
se voulaient Ie reflet des perturbations qu'elle causait
aux parents et de leur mécontentement, êD utilisant les
termes de "journée noire dans les crèches", "embarras des

parents", etc. L'importance accordée par les syndicats à J.a

bonne image du mouvement dans I'opinion publique a eu pour
conséquence que dès le début du conflit, ils ont cherché à
obtenir Ie soutien des parents, êt à imposer une

"problématisation" spécifique de I'intérêt du parent de

crèche collective, comme allant dans le même sens que celui
des grévistes.

C'est ainsi que dans leurs premiers tracts cherctrant à

sensibiliser les usagers, Ies syndicats sfefforcent de lier
Ies revendications des grévistes à la défense de ta qual-ité
du service public que représente Ia crèche. L'aboutissement
-positif du conflit irait dans le sens des intérêts
parentaux. Cette problématisation sraccompagne de la mise

en place d'un "dispositif dIintéressement" des parents,
"ensemble des actions par lesquelles une entité s'efforce
d'imposer et de stabilj-ser I'identité des autres acteurs
qu'elle a défini par sa problémàtisation" ( 26), en

particulier les manifestations de soutien du samedi. Ces

manifestations rassemblant quelques centaines de parents,
I'intéressement réussit, mais partiellement, car J.a

représentativité des manifestants est mise en doute par la
presse : "certains parents soutiennent le mouvement" écrit-
oh, et non "Ies parents".

Par ailleurs, les raisons même de leur mobilisation ne

sont pas toujours interprétées par Les médias dans .J.e sens

dans le sens que les syndicats donnaient au processus
d'intéressement : c'est ainsi que plusieurs journaux
considèrent ces manifestations comme Ie fait d'usagers en

(26) M. CALLON, "Eléments pour il art. cit., p.1-85
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colère sans y voir un quel-conque mouvement de soutien. Pour
d'autres, 1â mobilisation rassemble des groupes de parents
aux objectifs hétérogènes, certains manj-festant pour
obtenir des solutions de remplacement alors que dfautres
veulent 1'ouverture des négociations. Mais, êu fur et à

mesure que le conflit avance, cette identité de "parent-de-
crèche-soutenant-la-grève" finit par srimposer, grâce à la
multiptication des procédures d'j-ntéressement par les
syndicats (pétitions, demandes d'envois de lettres à la
mairie... ), grâce à la mise en place d'une coordination des
parents par ceux qui acceptent Ie rôle et I'identité
définis par les syndicats, et enfin du fait de I'absence
"d'actions de dissidence" de Ia part des parents qui
rejettent cette identité. Cette traduction nfavait au

départ rien d'évident, comme le montre Ie quiproquo qui eut
Iieu lors de Ia première réunion de Ia coordination (27).

On peut se demander pourquoi les syndicats ont cherché
à opérer cette traduction, alors même que la mise en place
du dj-spositif d'intéressement représentait un coût certain.
II s'agissait pour eux drimposer une image positive du

mouvement dans "Iropinion publique". Cette position repose
sur la croyance en Irinfluence de I'opinion, et en
particulier de I'opinion parisienne, sur l-a Mairie de

Paris, dê par sa position d'électorat potentiel. Mais il
semble aussi que lridentification des parents comme

soutenant les grévistes était perçue à raison par les
syndicats comme nécessaire à la mobilisation, étant donné
lrimportance que lui accordait le personnel, qui avait un

sentiment de culpabilité vis-à-vis des enfants et des
parents. Ce sentiment, que lron pourrait tenter de saisj-r à

travers des déterminants moraux comme ".Le sens du devoir"
ou "Ia conscience professionnelle" peut s'expliquer
sociologiquement par la place occupée par le client dans
I'organisation crèche. M. Letton et hl. R. Rosengren
retiennent deux dimensions conditionnant Ie poids et Ie
statut du client dans une organisation : le "social space",

(27) Cf. chapitre L, p.27
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renvoyant à Itétendue du domaine drintervention de

I'organisation dans Ia vie du client et le "social- time",
correspondant à Ia durée dans le temps de fa relation entre
1'organisation et Ie client (28). "Lorsque ces deux

dimensions sont positives" (ce qui est le cas dans les
crèches, Iê client n'étant pas seulement I'enfant mais

aussi Ie parent), "Ia donnée "client" fait davantage partie
intégrante de Ia vie interne de I'organisation et en

constitue une des préoccupations" (29). Ainsi,
I'approbation de leur action par les parents était
ressentie nécessaire par le personnel. Nous avons vu que

cette traduction du parent avait partiellement réussi.
Reste à savoir maintenant pourquoi certains parents se sont
ainsi mobilisés et quelles en ont été les conséquences sur
I ' j-dentité publique du mouvement.

B-Ses conséquences sur Iridentité publique du mouvement

Pourquoi des parents se sont-j-ls mobilisés pour

soutenir Ia grève des crèches alors que celle-ci les
pénalisaj-t ? "Ce qui m'a décidé â soutenit 7'action, c'est
qu'i7 g avait une bonne ambiance dans 7a crèche" (3O). "Le

rapport qu'on a avec 7e personneT n'est pas un tapport
d'usager ordinaire. EITes connaissent bien nos entants. On

les tutaie. EITes font partie de 7a famiTTe pendant un an

ou deux" ( 31 ) . La partj-cularité de la relation

(28) M. LETTON et htr.R. ROSENGREN, "Organisations and
clients : lateral. and longitudinal dimensioDS", llmetican
socioTogical review, L966, p.8O2-81-0, cité in F. BOUCHAYER,
"Médecins et puéricultrices de Protection Maternelle et
Infantile. La recherche d'une identité et dfune légitimité
professionnelle", Revue Française de SocioTogie, L984,
p.67 -9O
(29) F. BOUCHAYER, "Médecins et puéricuItrices...", art.
cit. , p.7L
(30) nntretien avec un parent du 2gème arrondissement
(31) Un parent, cité dans Libération du 20 juin l-989
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organisation-client dans les crèches, qui a eu un rôle dans

I'importance attachée par les grévistes au soutien des

parents a également joué en sens inverse, lâ crèche

constituant une Sorte de communauté où les incitations de

solidarité ont permis Ia mobilisation. Cfest d'ailleurs
cette communauté de référence qui a servi de relais
dtinformation et d'organisation pour Ia mise sur pied de la
Coordinatign, Ies personnels fournissant aux parents'
oralement ou par voie d'affiches apposées dans la crèche,
des numéros de téIéphone pour contacter Ie bureau de Ia
coordination.

Néanmoins, la mise sur pied d'une organisation, même

sommaire, êD si peu de temps, rI'â été rendue possible qu'en
raison des particularités sociologiques des "parentS de

crèche coltective'r. Ceux-ci possèdent un capital culturel
et social éIevé prédisposant à 1'action associatj-ve. En

effet, deux catégories de familles sont largement
surrepréSentées dans les crèches, étant donné le manque de

places existant : celles dont les revenus financiers sont
suffisants (cadres supérieurs et professions
intermédiaires) et cell-es qui ont accès à I'information à

propos des démarches d'inscription (fonctionnaires, êt en

particutier les enseignants et les professj-ons
paramédicales) (32).

Par ailleurs, si I'utilisation de la crèche correspond
à une possibilité, eIIe correspond également à un choix
d'éducation insistant sur lrimportance de la Socialisation
de lrenfant et de la rencontre entre enfants d'origines
sociales différentes (même s'il s'agit en fait d'une
illusion l) (33). En ce sens, iI y a probablement g}rez les
parents de crèches collectj-ves une surreprésentation de

personnes s I identifiant idéologiquement comme "de gauche",

et donc plus enclins à défendre une grève. Les participants
à la coordination rassemblaient d'ailleurs toutes ces

(32) G. HATCHUEL, AccueiT de ..., op. cit., p.86
(33) Entretien avec le président de I'APCCP; Libération du
26 juin l-989
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caractéristiques. I1 s'agissait dans leur très grande
majorité de cadres supérieurs, avec une forte
représentation d'enseignants mais aussi de professionnels
des médias, marqués à gauche tout en ne voulant pas que

Ieur mouvement soit politisé, êt ayant un présent et un

passé de militantisme ("Ia génération des étudiants et
7gcéens des années soixante-dix", dira un parent).

Le fort capital culturel des parents, êt leurs liens
avec le monde journalistique ont certainement eut un rôIe
dans J.a bonne couverture médiatique des actions des parents
de crèche, qui ont toutes eu droit à de nombreux articles.
Mais ces articles ont également résulté de Ia préparation
des actions, qui n'étaient prévues que dans le but
drattirer I'attention des médias :

"Toutes les actions décidées en AG étaient bien
évidemment décidées en tonction de 7a convergence
d'intérêts avec 7e personnel mais en même temps c'était
toujours "comment faire pour gue les médias en parlent, que

faire pour qu'on se fasse remarqueî par les médias". Dans

7e bureau du comité de soTidarité des parents, i7 g avait
une véritable fascination pour Les médias" (34).

Enfin les particularités de ce mouvement surgi en

dehors de toute organisation laissaient place à différentes
interprétations, Iui conférant La valeur "d'événement
politique" (35).

Ces diverses interprétations, qui résultaient du
processus de traduction en cours, reflétaient également les
ajustements réciproques rendus nécessaires par le
processus. En ce1a, le soutien des parents a contribué à

donner un nouveau sens au conflit, à Ie traduire en retour
en fonction des intérêts des parents mobilisés. Crest ainsi
que I'accent mis par les syndicats sur I'améIioration de
qualité du service public que visaient 1es personnels, pour
obtenir ].e soutien des parents, a conduit à occulter

(34)
(35)

Entretien avec le président de IrAPCCP
Cf. ci-dessus p.86
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quelque peu les revendications salariales comme celles de

"reconnaissance professionnelle" au profit des

revendications portant sur les conditions de travail et les
effectifs, tout en leur ajoutant les problèmes du nombre de
places en crèches et de Ia difficulté à faire garder un

enfant en bas âge.

Le mouvement des parents a gagné progressivement une

autonomie et une dynamique propres, euratteste
1'élaboration des répertoires de chansons et de slogans
différents de ceux des personnels des crèches pour les
manifestations, ainsi que la naissance à Ia suite de ce
mouvement d'une association, "14 fédération parentale des

crèches". Certaines réactions des grévistes vis-à-vis des

slogans et propositions d'action montrent à quel point les
ajustements entre les deux mouvements étaient difficiles.
En effet, celles-ci ont protesté vivement contre
I'utilisation du terme de "nounous", qui allait à

lrencontre de Ia reconnaissance des qualifications
recherchée, tout comme el-les ont refusé la proposition de

certains parents d'aller garder eux-mêmes leurs enfants en
crèche en signe de soutien, puisque cette action aurait eu
pour signification qu'aucune formation spécifique n'était
nécessaire à Ia garde des enfants.

Ainsi, 1ê mouvement des parents, sfil a effectivement
aidé à la mobilisation du personnel et même pendant un

temps permis une plus grande médiatisation de la grève, I'a
en revanche progressivement reléguée au second plan. Ce

conflit salarial classique encadré par Ies organj-sations
syndicales s'est vu ravj-r la vedette par Ie "probIème de

société" que révéIait le soutien des parents, à savoir le
problème de Ia garde des enfants.

L'échec de Ia grève des crèches a donc résulté de
1'échange de coups quront permis la limitation de la
mobilisation à l-a Ville de Paris, lâ rigidité des
structures représentatj-ves dont srétait doté 1e mouvement,

et enfin les opérations de traduction induites par le
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soutien des parents. Ces caractéristiques du conflit, si
el-les ont pu contribuer à 1'échec du mouvement, ont aussi,
en revanche, facilité la mobilisation.

On peut donc esquisser une première analyse du décalage
existant entre réussite de La mobilisation- et constitution
drun stock de ressources- et échec des négociations. I1
semblerait que les ressources mises à disposition par le
décollage de le décollage de Ia mobilisation des personnels
aient été "réinvesties" dans Ie mouvement lui-même pour
assurer à Ia fois lrextension et Ia durée de cette
mobilisation de cette mobilisation.

On peut penser que ceci est plus particulièrement
spécifique aux mobilisations de populations auparavant
inorganisées : Ia mobilisation, fragile, construit d'abord
J-e groupe, souvent au détriment de sa fonction coercitive
dans Ie rapport des forces.

Les facteurs ayant permis Ie décollage de la grève- si
ils ont été abordés ponctuell-ement au cours de cette étude,
n'en ont pas pour autant été clarifiés. Lfexistence d'une
opportunité dtaction permet lfanalyse de Ia mobilisation du
groupe, mais nrexplique pas I'adhésion individuelle. En

effet, lê paradoxe olsonien, selon tequel l-'acteur a

intérêt à ne pas agir mais à laisser supporter aux autres
Ies coûts de I'action collective, interdit de considérer
I f opportunité comme explication de 1'adhésion individueTTe,
quelques soient ses conséquences sur I'action du groupe. La

théorie identitaire des mouvements sociaux permet
dfapporter une réponse à ce paradoxe, tout du moins en ce
qui concerne le début des mobilisations. Nous allons donc
voir dans quelle me,sure le mouvement des crèches peut
résulter dfincitations de solidarité et de besoins
identitaires.
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Les notions de "besoins de solidarité" et "d'identité"
comme incitations à I'action collective ont I'inconvénient
draboutir à une explication tautologique des phénomènes

sociaux. A. Pizzorno a bien vu ce risque, qui propose de

compléter sa théorie par Ia notion "d'incertitude des
valeurs" résultant "de Ia disparition ou de I'abandon des
certitudes précédentes" (1). Ce que nous nous proposons
donc de faire dans ce chapitre, c'est "Ie repérage des
types de rapports qui peuvent exister entre les
propositions de nouvelles certitudes et Ia structure érodée
des certitudes passées" (2). Nous essayerons d'abord de

cerner Le "déficit identitaire" du personnel des crèches
avant de voir dans quelle mesure la grève a pu constituer
une réponse à ce déficit.

( 1 ) A. PIZZORNO, "Considérations sur les théories des
mouvements sociaux", Politix Do9, printemps 1-990, p.80
(2) A. PIZZORNO, "Considérations sur ...", art. cit., p.80
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I-Un "besoin identitaire"

La mise en scène de lrhistoire de I'organisation crèche
fait re,monter celle-ci à plus de deux siècles, ou plus
exactement à 1,770, date à laquelle une "crèche" est créée
par un pasteur vosgien pour accueillir les enfants de
familles nécessiteuses. Sans tomber dans le biais qui
consiste à rechercher la continuité historique en se
fondant sur des homologies de vocabulaire gommant les
évolutions radicales de la fonction d'une institution, au
point que lremploi d'un même mot pour désigner deux
réalités distantes de deux siècles n'a plus guère de sens,
il faut tout de même se pencher sur "Ia genèse continue de
la discontinuité" (3) pour saisir 1révolution de la crèche,
celle-ci donnant lieu à une "histoi.re objectivé" qui
devj.ent "hj-stoire agie et agissante" par sa mise en scène
et sa prise en charge par les agents (4). Ainsi,
I'évolution de la crèche (dans ce qurelle a été et dans sa
perception) a vu le passage d'une institution charitable à

une institution où sont apparues petit à petit 1es
conditions permettant lfadoption d'un "modèIe
professionnel", notamment durant les quarante dernières
années. La notion de "modèle professionnel" est définie par
J.M. Chapoulie comme "un ensemble de représentations

(3) P. BOURDTEU,
Politix fl"6, été
(4) P. BOURDTEU,
entre lrhistoire

"Gens à histoire, gens sans histoire",
1990, p.59
"Le mort saisit le vif. Les relations
réifiée et I'histoire incorporée", Actes
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sociales des rôIes et de lrorganisation des professions"
qui "structure les aspirations dtun certain nombre de corps
de métier" (5). 11 faudra examiner J-'émergence de ces
eonditions, pour considérer ensuite dans quelle mesure
1'évolution des structures de garde durant les dix
dernières années a pu les remettre en cause.

de 7a Recherche en Sciences Sociales n"32-33, avril-juin
l-980 , p.6
(5) J.M. CHAPOULIE, "Sur l'analyse sociologique des groupes
professionnels", Revue Françalse de Sociologie, XIV, ûo3,
L973, p.89
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A-Lfhistoire des crèches ou Irapparition des conditions
de lfadoption dtun "modèle professionnel"

Si Ies crèches privées, oeuvres dfassociations
charitables, apparaj-ssent dès la fin du 1gème siècle, cê
n'est qu'au cours du 19ème siècle que surgissent également
les premières crèches publiques (6). Le personnel y est
bénévole ou salarié d'origine ouvrière et les enfants reçus
appartiennent aux couches les plus défavorisées de Ia
société française. Le bénévolat disparaît peu à pêu,
laissant place au personnel non qualifié. Après la Seconde

Guerre Mondiale naît Ia crèche moderne : avec
I'augmentation du travail féminin, Ia rapide urbanisatj-on
et le rétrécissement de la famille à Ia famille nucléaire,
Ies crèches connaissent un nouvel essor et une modification
de leur fonction: de "refuges pour enfants de mères
nécessiteuses" (7 ) elles deviennent un mode de garde pour
les enfants de mères travaillant.

Parallèlement à ce début d'évolution du public concerné
par Ia crèche sont créés des diplômes dfEtat spécifiques au
personnel employé (Ie diplôme de puéricultrice date de
1945). Mais crest à la fin des années soixante, avec
1'apparition du "travailleur social" et lrinflation des
dipJ-ômes que le recrutement social des travailleurs
subalternes des crèches connaît un véritable changement. II
semble que les métiers de la crèche, "peu
professionnalisés" et mal définis, aient permis un
investissement des rôIes et des positions débouchant sur
une redéfinition de leur contenu. Les auxiliaires de
puériculture semblent en effet appartenir actuellement à la
fois à des familles d'ouvriers et d'employés non diplômés

(6) Pour cet historique très succinct, nous nous baserons
sur F. DAVIDSON et P. MAGUIN, Les crèches. Réalisation,
fonctionnement, vie et santé de L'enfant, ESF, L986, Sème
édition ( lère édition L97O), Paris, malgré les intérêts
propres des auteurs (médecins de la P.M.I.) dans une
certaine présentation de lfhistoire des crèches.

.t
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sur une trajectoire ascendante ainsi qu'à des familles de
petits commerçants, artisans et chefs d'entreprise qui
cherchent à opérer une reconversion de capital ou plutôt à

stopper une trajectoire descendante (8). Cette évolution
est confirmée par I'apparition dans la crèche à partir de

L975 des éducatrices de jeunes enfants, dont Ie statut de

travailleur social a pu également permettre une

redéfinition du métier d'auxiliaire de puériculture. Ainsi,
l-'évolution du recrutement et des diplômes requis pour le
personnel subalterne des crèches a entraîné un changement
d'appartenance à la fois réel et subjectif : J-e personnel
des crèches, qui se considérait comme appartenant à la
classe ouvrière, a évo1ué vers une place et un rôIe moins
bien définis dans Ia structure des classes mais proche de

Ia classe moyenne.

Or "1'appartenance objective et subjective aux classes
moyennes, et non à la classe ouvrière, définit une des
Iimites les plus nettes de diffusion du modèIe
professionnel" (9). Cette condition, nécessaire et non

suffisante à ltadoption d'un modèle professionnel, s'est
vue complétée par un processus de professionnalisation du

champ de Ia petite enfance, professionnalisation qui
rendait possible Ia reconnaissance du travail dans les
crèches comme "socialement qualifié" (10). Cette tendance,
car il ne s'agit que d'une tendance, Iâ
professionnalisation de ce champ restant encore
"imparfaite", résulte de "I'invention du modèle culturel de

(7) F. DAVIDSON et P. MAGUIN, Les crèches ..., op. cit.,
p.2L
(8) Ces remarques ne résultent pas de sondages
systématiques mais d'éIéments recueillis lors d'interviews.
Aucune étude sociologique nrexiste à ce jours sur les
origines sociales des auxil-iaires de puériculture
( 9 ) J.M. CHAPOULIE, "Sur lranalyse . . ." , art. cit., p.1-L1-
(10) La reconnaissance du travail effectué comme
socialement qualifié est selon J.M. Chapoulie Ia deuxième
condition de Iradoption d'un modèIe professionnel. J.M.
CHAPOULIE, "Sur lf analyse ...", art. cit., p.1,L2
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Ia prime enfance comme objet pédagogique et des tâches
maternelles comme travail pédagogique" (11).

Le passage d'une institution de garde hygiéniste à une
institution éducative j-nsistant sur le développement
psychique et intellectuel- de I'enfant dérive à Ia fois de
I'évolution du recrutement du personnel des crèches et de

ceJ-ui des clients des crèches, ces deux évolutions étant
par ailleurs probablement liées entre elIes. En effet, lê
définition de Ia prime enfance comme objet pédagogique

"suppose les conditions drexistence des classes
supérieures". De p1us, "Ia demande des classes supérieures
a chance d'exercer une influence essentielle dans la
définition de lfinstitution chargée de la socialisation de
J-a prime enfance" ( 12 ). Cette observation de J.C.
Chamboredon et J. Prévot à propos de l'école maternelle,
que confirme Ia théorie de M. Letton et Iiù.R. Rosengren sur
l-'influence du client dans une organisation (13), nous
semble s'appliquer parfaitement bien aux crèches
collectives, dont la clientèIe évolue de plus en plus, êt
notamment à Parisf vers les classes supérieures.

Le mouvement "faisant reculer vers les premiers âges 1e

"bébé" comme objet de soins physj-ologiques et affectifs et
(... ) faisant commencer beaucoup plus tôt 1a petite enfance
comme période réclamant aussi des soins culturels et
psychologiques" (L4), qui a agi sur la définition de
I'école maternelle, se poursuit jusqu'à faire même

di-sparaître 1e "bébé" (cf. les discours sur I'éducation
musicale du foetus), conférant une fonction pédagogique à

la crèche. Les changements de I'origine sociale des

(11) J.C. CHAMBOREDON, J. PREVOT, "Lê métier d'enfant.
Définition sociale de Ia prime enfance et fonctj-ons
différentielles de 1'éco1e maternelle", Revue Française
SocioTogie , XIV, L973, ûo 3, p. 31-0
(1-2) J.C. CHAMBOREDON, J. PREVOT, "Lê métier d'enfant
art. cit. , p.31-O
(L3) Cf. chapitre 3, p.89-90
(14) J.C. CHAMBOREDON, J. PREVOT, "Lê métier d'enfant
art. cit. , p.3L2

de

il

I
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travailleurs des crèches ont par ailleurs certainement
permis une meilleure réceptivité à ces types de discours.

Ainsi, I'évolution historique de la crèche, pâr les
changements dans 1e recrutement social des personnels
proches actuellement de la classe moyenne, et 1'apparition
d'une possible reconnaissance du travail effectué dans les
crèches comme travail socialement qualifié (à taquetle
contribuait également le passé d'organisation charitable de
J.finstitution, dans Ia mesure où eIle pouvait permettre
J.finterprétation de la position en terme de "vocatiorl"), a

réuni les conditions de I'aspiration à un modèIe
professionnel. Or ce processus de professionnalisation
commencé dans les années soixante a été récemment remis en
cause, créant par 1à un besoin identj-taire.

B-Les "phénomènes perturbants dtincertitude" ( 15)

La nouvelle représentation de leur métier par le
personnel des crèches selon le modète professionnel, s'iI
est à Ia fois admis et suscité par certains parents, D'â
pourtant pas acquis une visibllité et une reconnaissance
sociale, et reste fragile. I1 s'ensuit une "incertitude
identj-taire" que peut renforcer I'hétérogénéité des
trajectoires sociales et scolaires des personnels. Mais
cette première cause d'incertitude existant probabtement
depuis une trentaine drannées ne suffit pas à démontrer que
re mouvement des crèches de L989 dérive entre autres d'un
besoin identitaire. 11 faut pour cela mettre en évidence en
quoi des évolutions récentes ont pu correspondre à des
"phénomènes perturbants drincertitude" quant à
I'identification des personnels selon un modèIe

(15) A. PIZZORNO, "Considérations sur il art. cj-t. , p.79
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professionner. Plusj.eurs évolutions semblent répondre à
cette définition.

En premier rieu, le coût des crèches collectives pour
lrorganisme gestionnaire est re plus élevé parmi res
différents modes de garde ( 1_6 ). par ai11eurs, Ia
décentrarisation de L982, êû transférant aux municiparités
Ia gestion des modes de garde publics, a entraîné un
ralentissement du développement des crèches collectives au
profit de structures moins onéreuses, comme par exemple les
crèches familiales (r7). cerles-ci, apparues depuis rg7l,
font apper à des assj-stantes maternelles (AM) agréées qui
accueirlent des enfants dans leur logement personner sous
re contrôre d'une directriee puéricultrice ayant sous sa
responsabilité plusi-eurs dizaj-nes d'assistantes. Le statut
drAM ne requiert aucun diplôme (alors que Ies auxiriaires
de puériculture ont un niveau B.E.p.C + un an d'études
spécifiques) et 1'agrément est accordé pour un à trois
enfants après entretien et visite médicale. Le
déveroppement de cette structure, en remettant en cause la
nécessité de qualifications spécifiques pour garder des
enfants autres que les siens, a pu apparaître au personnel
comme allant à lfencontre du modèIe professionner auquer iI
sridentifiait. Par ailleurs, Ies AM, depuis la circulaire
du 20 décembre L979 du Ministère de la santé et de la
Familre sur la formation des AM, instaurant des séances de
formation obrigatoires et régu1ières, ont entamé quant à
elles un processus de "professionnalisation" (18), lequer a
certainement été ressenti par les auxiliaires à 1a fois
comme une menace pour leur propre reconnaissance, dans la
mesure où Ia même fonction atrait être remplie par des
personners très peu qualifiés et comme une possible
concurrence. Le Quotidien de paris a relevé pendant ra

(16) c. HATCHUEL, AccueiT de ra petite enfance et activitéféminine, Collection des rapports du CREDOC, n"6l_, mai
L989, p.26-27 et annexe n"L2
(L7) c. HATCHUEL, AccueiT de ..., op. cit., p.2g
(1-8) cf . à ce sujet F. BOUCHAYER, L'éducation à 1,enfant;
La professionnarisation du champ de ra petite enfance et raprofanisation du champ médical, Thèse de Doctorat de
Troisième cycle, E.H.E.S.S, décembre 19BL
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grève les propos d'une auxiliaire de puériculture allant
dans ce sens ?, "Le bruit court qu'utt vieux ptojet de Loi
qui vise à nous rempTacer par des assistantes materneTTes
pourrait ressortir des tiroirs" (19).

En second lieu, et parallèIement au développement des

crèches familiales, de nouvelles structures de garde
apparues en 1-968 ont été of f icialisées depuis 1981-, Ies
"crèches sauvages" devenues les "crèches parentales" (2O).
Dans ces crèches, Ies parents regroupés en association loi
L9O1 gardent tour à tour les enfants (entre L0 et 20),
assistés d'une seule personne diplômée. Elles aussi ont pu

être perçues comme une remise en cause du modèIe
professionnel auquel aspirait le personnel, tout comme les
mini-crèches nées à la fin des années soixante-dix, où Ie
personnel qualifié est beaucoup moins nombreux que dans les
crèches traditionnelles.

La multiplication des structures de garde collective
employant des personnels peu ou pas qualifiés, ainsi que

J-eur rapide développement, ôtait au personnel des crèches
(auxiliaires et éducatrices) Ie monopole institutionnel de

Ia garde collective des enfants. 11 a donc bien consisté en

une rupture avec Ie processus de professionnalisation
entamé, mettant ainsi en péri1 une identité déjà fragile du

fait de sa construction incomplète, ainsi qu'en raison des
faibles effectifs de personnel empêchant "une véritable
approche pédagogique de 1'enfant" (2L). II nous reste à

voir dans quelle mesure Ie mouveme,nt des crèches a proposé
de nouvelles "certitudes identitaires" et révélé les
aspirations du personnel en cherchant à réaffirmer le
modèIe professionnel.

( 19 ) Le Quotidien de Paris du L6 juin 1-989
(2O) Cf. sur ce point précis F. FENET et F. LEPRINCE, "Les
réponses de 1'économie sociaIe", Informations sociales ,
1-985, Do3 , p.75-87
(2L) Cf . chapitre L, p.9
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II-Les réponses apportées par le mouvement

Le caractère pluri-professionnel du mouvement, qui
rassemblait des catégories différentes nfayant pas les
mêmes diplômes, peut sembler constituer un obstacle à une
analyse du conflit en termes dfidentité basée sur
lradoption du modèle professiorlnel. Nous examinerons cette
objection, avant de repérer dans 1e déroulement même du
conflit les éLéments permettant de qualifier le mouvement

de "mouvement identitaire".

I
I

I
I

I
I
J

I
I
I

)

I
I
I.J
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A-Le caractère pluri-professionnel du mouvement

Le conflit des crèches parisiennes a concerné à Ia fois
des A.S.I. sans qualifications précises, des auxiliaires de
puériculture (B.E.P.C. + 1 an), des éducatrices
(Baccalauréat + 2 ans), êt même quelques puéricultrices
(Baccalauréat + 4 ans). Cette hétérogénéité suppose une

difficul-té à repérer lfadhésion à un modèIe professionnel
commun. De plus, 1ê conduite du conflit par les syndicats,
Ie "syndicalisme" étant souvent opposé au

"professionnalismê", peut également apparaître comme

contradictoire avec I'attribution d'un sens identitaire au
mouvement.

On doit tout d'abord noter que malgré Ia présence de

différentes catégories, ce sont surtout J.es auxiliaires de
puériculture, de loin les plus nombreuses, qui ont dominé
le mouvement. Par aj-I1eurs, Iê modèIe professionnel, s'il
était revendiqué en particulier par les auxiliaires et les
éducatrices, concernait l-'i-nstitution crèche dans son
ensemble. En ce sens, 1â professionnalisation des
travailleurs des crèches, guê1ques soient leurs
qualificatj-ons, passe par la dissociation entre Ie rôIe
social traditionnellement attribué à la femme dans Ia
division du travail domestique entre les sexes, à savoir Ia
garde drenfants, et Ie travail effectué à la crèche. Le

mouvement des crèches, dans la mesure où iI cherchait à

affirmer le rôIe éducatif rempli par Ia crèche, permettait
donc à toutes les catégories de se reconnaître dans
f incitation identitaire produite par le mouvement.

Par ailleurs, les revendications salariales, en
respectant les différences hiérarchiques entre Ies
personnels, ont permj-s 1a cohabitation des différentes
qualifications sans atteinte à I'identité spécifique de
chaque catégorj-e. Ainsi, cê que le mouvement des crèches
proposait, cfétait une identité généraIe de I'institution
crèche comme institution pédagogique qui ne pouvait que
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servir I'adhésion à un modèle professionnel de chaque

catégorie de personnel.

Enfin, Ia directj-on du mouvement par les syndicats est
Ioin de représenter un véritabte obstacle à une

interprétation identitaire du mouvement des crèches. En

effet, 1ê syndicalisme français, sril a été à I'origine
"d'un modèLe capable de structurer des revendications et
des stratégies de lutte politico-économiqUê, tout à fait
différent du modèle professionnel (22), a également pris en

charge, dans certaines professions, comme par exemple c,Ï:ez

Ies enseignants (23), la défense du modèle professionnel.
I1 semble que les revendications proposées par 1es

syndicats lors du mouvement des crèches, êt surtout leurs
justifications, relevaient de ce modèle. On peut par
ailleurs se demander s'iI ne s'agit pas d'une tendance
générale de I'évolution des syndicats français, dont Ie
modèle hérité du mouvement ouvrier a pu être quelque peu

mis à mal ces dernières années, avec Ie déclin du

syndicalisme et l'émergence de coordinations, comme celle
des infirmières, qui reprenaient ostensiblement le modèle
professionnel. Le mouvement des crèches, bien qu'encadré
par les syndicats, a apporté des réponses au besoin
d'identificatj-on professionnelle du personnel des crèches.

B-Les caractéristiques du mouvement conrme réponses au

"besoin identitaire"

11 faut revenir tout d'abord au déclenchement du
mouvement pour essayer de saisir en quoi les travail-leurs
des crèches, lors du décollage de la mobilisation, ont pu

répondre à des incitations j.dentitaires. Le 31- mai, on s'en

(22)
(23)
l_o1-

J. M.
J. M.

CHAPOULIE, "SUT I' analyse
CHAPOULIE, "SUT l r analyse

il

il
art.
art.

cit. , p. 1-OO

cit., p.100-
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souvient, correspondait à une journée d'action
interprofessionnelle pour obtenir I'ouverture des

négociations à propos de la filière sanitaire et sociale.
Ce détail peut sembler aller à I'encontre de l'hypothèse
d'un besoin identitaire des grévistes en termes de modèIe

professionnel puisqu'i1 s'agirait ptutôt ici de

I'appartenance à un certain groupe de fonctionnaires
dtEtat. Néanmoins, cê nrest pas I'appel à toutes les
professions de Ia filière sanitaire et sociale qui a eu un

écho parmi le personnel (qui ne participait auparavant que

très peu à de te1les journées d'action nationales), mais
bien I'appel particulariste au personnel des crèches . "Là

c'était vraiment "Petite Enfance" marqué sur une grosse
affiche et ça a motivé tout 7e monde 7e fait qu'on
s'intéresse à nous particulièrement (24).

Ainsi, crest bien Ia perspective d'un mouvement propre
aux crèches qui a en partie permis la mobilisation de ce

secteur. Par ailleurs, Ies revendications proposées par les
syndj-cats ainsi que leurs justifications répondaient au

besoin identitaj-re des grévistes. En effet, les
revendications de revalorisation salariale sont justi.fiées
par un discours mettant en avant la qualification exigée du

personnel et Ia formation nécessaire à I'accomplissement du

travail dans les crèches. Ce discours présente en fait Ie
reclassement indiciaire demandé comme une reconnaissance de

ta "valeur" du travail effectué : "Un salaite vaTorise une

profession" (25). guant aux demandes dtaugmentation des
effectifs, elles sont expliquées comme devant permettre aux
auxiliaires et aux éducatrices de remplj-r pleinement leur
rôIe éducatif auprès des enfants, sans que les tâches
ménagères ou le nombre des enfants ne les en empêchent.

Enf in, les grévistes, et en part j-culier les
auxiliaires, demandent la possibilité de suivre des stages
de formation, et revendiquent des perspectives de carrière.
Or "les métiers qui s'analysent par rapport au modèle

(24)
(25 )

Entretien avec une éducatrice du 5ème arrondissement
j uin l-989
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professionnel sont des métiers où lton "fait carrière" au

sens banal du terme" (26) ; cette revendication confirme
donc 1a représentation en termes de "professionnelles"
qu'ont drelles-mêmes les grévistes.

Pourtant, cette identité est loin d'être socialement
reconnue. Le conflit, êD permettant la rencontre entre les
empJ.oyés des différentes crèches, a rendu visible
I'identité commune à la foj-s pour les grévistes eLles-mêmes
et pour le "public". En construisant Ie groupe, 1ê conflit
des crèches a été un moment d'identification collective par
l-a reconnaissance intersubjective- entre participants- de
I'identj-té professionnelLe. Et certains médias, comme

Libération, mettent en scène cette identj-té, êD racontant
sur deux pages lthistoire des crèches et leur évolution :

"Aujourd'hui, les nounous sont de super pros" (27 ) titre le
quotidien.

La limitation du conflit à Ia Ville de Paris, dans
cette optique, prend une autre signification. En effet, Ies
crèches de Province et de banlieue, contrairement à celles
de Paris, ont conservé l"e régime de lrAssistance Publique.
Ceci a pour conséguence que le personnel ayant Ie dipJ.ôme

d'auxiliaire de puériculture y est très peu nombreux, 1ê
diplôme d'aide-soignante suffisant à I'embauche. Dès lors,
1'extension du conflit aurait en quelque sorte desservi
Iridentité professionnelle que les grévistes cherchaient à

affirmer.

Enfin, Ia forte oppositj-on entre J-es personnels des
crèches et les directrices qu'a révélé l-a grève (et qui a

donné lieu à la mise en place d'un groupe de travail sur
"Ia vie quotidienne dans Ia crèche" mais aussi à un groupe
de travail sur "le rôIe de 1'éducatrice") peut permettre
dfanalyser ce conflit, êu vu de la mise en avant "d'un
modèIe professionnel", comme 1'expression d'une demande
drautonomie de la part de para-professions (le personnel
des crèches) vis-à-vis de professi-onnels. En effet, On peut

(26) J.M. CHAPOULIE, "Sur I'analyse ...", art. cit. , p.LL2
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considérer que les puéricultrices, généralement perçues
comme para-professionnetles en tant qu'infirmières
spécialisées, notamment dans les hôpitaux, acquièrent en

tant que directrices de crèches une autonomie certaine dans
lrexercice de leur métier, leur permettant ainsi d'accéder
au statut de professionnelles (28). Néanmoins, ce statut,
qui peut leur être reconnu au sein de lrinstitution, est
également fragile et dépend, comme pour les autres métiers
exercés dans 1a crèche, de la fonction attribuée à

lrinstitution dans son ensemble (institutj-on de garde ou

institution pédagogique? ). Outre le fait que Ia crèche
constitue une équipe, lfentrée dans la grève de certaines
directrices exprime la fragilité du statut et de I'identité
professionnelle de cette catégorie"

Ainsi, si Ia mobilisation du personnel des crèches doit
beaucoup à I'apparition d'une opportunité d'action ayant
permis aux grévistes de considérer que Ia grève avait des
chances de succès, elle a également résulté d'un besoin
identitaire auquel chaque individu a cherché à répondre par
Ia participation au mouvement, sans que son action ne
puisse être déléguée à d'autres, puisque I'action même,

comme constitutive dridentité, devient aussi une fin en

soi.

(27) Libération du 7 juillet l-989
(28) Cf. E. FREIDSON, Lâ protession médicale, Payot,
chapitre IV

L984,
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Dans Ia perspective de lrétude des mobilisations, êt
plus particulièrement des mobilisations de populations peu

mobilisables, trois éIéments se dégagent de lfanalyse du

conflit particulier des crèches :

L. La mobilisation des groupes peut pour une part
s'analyser en terme de calcul économique rationnel, d'où
I'importance des "opportunj-tés" ou de Ia perception de
chances de succès pour I'action collective, et notamment

dans ]-es conflits du travail. Mais I'adhésion individuelle
à Iraction ne peut, du fait du paradoxe olsonien,
s'expliquer uniquement par Ie calcul économique de lracteur
et par les incitations économiques. On doit donc prendre en
compte, quelque soit le type de mouvement étudié, les
incitations identitaires résultant de Ia remise en cause
des certitudes passées. Or Ifidentité sociale de lfacteur a

des aspects multiples : familiale, professionnelle,
politique Pour quril y ait une mobilisation à base
professionnelle, iI faut que I'identité au travail ait
acquis une place socialement importante dans Ie système des
identités de Ifacteur, qu'elle corresponde à une "structure
structurante". En ce1a, Iâ grève des crèches révèIe une
tendance à long terme, à savoir f importance croissante
pour lfidentité sociale de la femme de son identité
professionnelle, êD Iiaison avec la généralisation du
travai.l- féminin, par rapport entre autres à son identité
familial-e. Cette remarque peut aider à comprendre les
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caractéristiques de mobilisation ou de non mobil-isation
d'autres groupes. Par exemple, la mobilisation des
chômeurs, étudiée par O. FiIIeuI (1), différentielle selon
Ies classes d'âge, peut être considérée à 1a lumière de Ia
place prise dans f identité sociale de lfindividu par
I'identité professionnelle. Pour les chômeurs de plus de
cj-nquante ans, ayant déjà travaillé, I'identité
professionnelle, ou en rapport avec I'emploi, occupe dans
leur identité sociale une place quf elle nra pas c.h'e,z les
jeunes chômeurs, êD raison de 1'absence de carrière
antérieure mais aussi, avec l'allongement de Irâge de fin
d'études, parce que Iridentité professionnelle du jeune
nrest pas considérée comme première dans son identité
socialement reconnue.

2. Les aspirations identitaires du personnel des
crèches étaient structurées par le modèle professionnel. On

peut penser que 1à aussi ce conflit révèIe une tendance
générale, à savoir Irincapacité croissante du modèle hérité
du mouvement syndical ouvrier (2) à structurer les
représentations de catégories dont plusieurs
caractéristiques s'éloignent de la référence à ce modèle,
c'est-à-dire le gréviste masculin industriel d'origine
ouvrière. Le personnel des crèches, féminin, d'origines
sociales hétérogènes, et travaillant dans le secteur
tertiaire, ne se reconnaissait pas dans ce modèle , tout
comme par exemple les infirmières, et les syndicats ont dû
prendre en compte cette spécificité pour diriger Ie
mouvement.

3. Lranalyse de lréchange de coups lors de ce conflit
montre combien des choix effectués en fonction de Ia
mobilisation, pour étendre celle-ci, ont pu affecter la
position stratégique des grévistes. On peut supposer que ce
résultat dérive des attentes des acteurs, qui, du fait
(1) O. FILLEUL La dgnamique politique d'une population
marginaTe: -Z.es sans-empLois, Mémoire de D.E.A de sociologie
politique, Institut drEtudes Politiques de Paris, LgBg
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quril s'agissait dfune première mobilisation, se sont
focalisés sur la réussite de cette mobilisation, opérant
par Ià un repli du mouvement sur lui-même au détriment de
lfactivité performante qu'il était sensé mener. La grande
importance accordée à Ia simple constitution du groupe a eu
pour conséquence que grévistes et syndicats ont cherché à
limiter au maximum la non-participation au mouvement, pour
affirmer Ie caractère consensuel et total de lfidentité que

Itaction constituait et mettait en avant. De ce fait, iI
semble bien que Ia réussite d'un conflit du travail dépende
d'un "rapport de force à long terme", dans Ia mesure où un
rapport de force continu suppose lfexistence dtun groupe
déjà constitué. Comme iI y a des "manifestations
initiatrices", i1 exj-ste aussi des "conflits initiateurs"
et Ia grève des crèches en est un bel exemple.

(2) C'est-à-dire un modèle basé entre autres sur les
notions de lutte de classe, de pouvoir drachat et de vente
de Ia force de travail.
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Annexe no1 : Chronologie succinte du conflit

jeudi 2 mars 1989 : Ia CFDT appelle à une Ac du
personnel (40 à 50 personnes). L'AG décide de faire
circuler une pétition.

mercredi 3 mai L989 : réunion intersyndicale à lfappel
de 1a CFDT. Seuls J-es Autonomes sont présents.

mercredi 10 mai 1989 : CFDT et Autonomes appellent à

une AG. La CFTC vient en observateur.

mercredi 31 mai 1989 : grève. AG CGT et CFDT-Autonomes

séparées. La CGT reconduit la grève pour Ie 7 juin, la
CFDT et les Autonomes rejoints par Ia CFTC et FO

reconduisent pour le 5 juin.

lundi 5 juin 1989: grève. AG puis manifestation
jusqu'à lfHôtel de Ville où une déIégation est reçue
par Ie Détégué Généra1 de lrAction Sanitaire et
Sociale, M. Valroff

mardi 6 juin : une délégation est reçue par I'Adjointe
au Maire chargée de IfEnfance, Mme Hermange, êt
lfAdjoint au Maire chargé du Personnel, M. de Ia
Fournière.

mercredi 7 juin : grève. AG evec l'Intersyndicale au

compJ-et. Manifestation jusqu'à lrHôtel de ViIIe. Une

déIégation est reçue par des conseillers municipaux PC

et PS.

jeudi I juin 1989 :

IrHôteI de ViIIe. La

Directrice de lrAction
Santé, Mme Allaire.

grève. Rassemblement PIace
déIégation est reçue par
Sociale de lrEnfance et de

de
Ia
la

vendredi 9 juin : Ie mouvement est suspendu.
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samedi 10 juin : rassemblement des parents et
personnel P1ace de I'Hôtel de Vi1le. Un cortège
forme, gui bloque la circulation rue de Rivoli.

du
se

Iundi L2 juin : le mouvement est suspendu.
commune des organisations syndicales
Technique Paritaire de Ia Commune.

Déclaration
au Comité

mardi 13 juin : grève.
I'HôteI de Vil1e.

AG puis manifestation jusqu'à

mercredi L4 juin : Ie mouvement est suspendu. J.
Tibéri, Premier Adjoint au Maire de Paris, interpelle
Ie gouvernement à I'Assemblée Nationale à propos de Ia
grève des crèches.

jeudi L5 juin: grève. Ac.

5ème arrondissement, puis
Vil]-e.

Occupation de Ia Mairie du

cortège jusqu'à lfHôtel de

vendredi L6 juin : Ie mouvement est suspendu. La

délégation est reçue par M. Valroff ainsi que par le
Directeur de 1'Administration Générale, M. Monginet.
Une centaine de manifestants se rassemblent derrière
I'HôteI de Ville pour soutenir Ia déIégation.
Communiqué de P. Joxe à propos de la grève.

Iundi Lg juin : grève
]-fHôteI de Ville.

AG puis manifestation jusqu'à

mardi 2A juin : grève.
lfHôteI de Ville.

AG puis manifestation jusqu'à

mercredi 2L juin : grève. AG puis manifestation à la
Tour Eiffel. Dans lfaprès-midi, 1â délégation est reçue
par Mme Hermange.

jeudi 22 juin : grève. AG puis manifestation à I'Hôtel
de ViIIe.

vendredi 23 juin : grève. AG. Pas de manifestation.
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samedi 24 juin : Rassemblement des parents et du
personnel Place de I'Hôtel de Vi11e. Episode des
couches sa1es. Une délégation de parents est reçue par
la directrice de cabinet de Mme Hermange.

Iundi 26 juin : grève. Réunion du Conseil de Paris.
Rassemblement derrj-ère I'HôteI de ViIIe. La délégation
assiste au Conseil. L'après-midi, manifestation à

Notre-Dame.

mardi 27 juin : grève. AG puis manifestation jusqu'à
lfHôtel de Ville. La détégation rencontre M. Monginet,
M. Valroff et Mme Allaire.

mercredi 28 juin : grève. AG

jeudi 29 juin : Ie mouvement est suspendu.

vendredi 30 juin : le mouvement est suspendu. La

déIégation est reçue par Mme Hermange. Une soixantaine
de manifestants se rassemblent rue Lobeau pour soutenir
la déIégation.

samedi ler juillet : Rassemblement des parents et du
personnel devant ltHôtel de Ville. Un cortège se forme
et parcourt Ie quartier. Une déIégation de parents est
reçue par Mme Hermange.

lundi3juitlet:grève.
manifestation à l-rArc de Triomphe.

AG. Lfaprès-midi,

mardi 4 juiltet: grève.

mercredi 5 juillet : grève. Réunion du Conseil
Supérieur de Ia Fonction Publique territoriale. AG. La
déIégation est reçue à 1-5h par Mme Hermange sur les
salaires. Rassemblement imprévue de plusieurs centaines
de manifestants derrière lrHôteI de Ville.

jeudi 6 juillet : grève. AG pendant que Ia délégation
rencontre Mme Hermange sur les conditions de travail.
L'après-midi, nouvelle AG puis que la délégation
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retourne à I'HôteI de Ville pour négocier avec M.

Tibéri sur les salaires. Un sit-in a lieu pendant ce

temps un sit-in a lieu rue de Rivo1i.

vendredi 7 juillet : grève. AG. La déIégation rencontre
à nouveau Mme Hermange sur les conditions de travail.
L'après-midi, nouvelte AG puis Ia déIégation retourne à

I'HôteI de Vitle pour négocier le paiement des jours de

grève. Un rassemblement a lieu en soutien rue de

Rivoli.

samedi I juillet : rassemblement des parents et du

personnel Place du Trocadéro. "Jet de biberons" square

des Etats-unis que Ie Maire de Paris inaugure en

compagnie de I'ambassadeur américain.

*J
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Annexe no3 : Liste des entretiens réalisés

Entretien avec une permanente CGT,

puériculture (27 /LL/89)
auxiliaire de

Entretien
CFDT des
25/06/eO)

avec Ie
services

secrétaire général du syndicat
publics parisiens (3O/LL/89 et

Entretiens avec un personnel de chaque catégorie de
la crèche Herme1 dans le 1gème arrondissement
(o2/L2/8e)

Entretien avec Ie permanent CFTC chargé de J.a DASES

(L2/L2/8e et L9/L2/89)

Entretien avec Ie président du syndicat Autonome de
la Ville de Paris (L3/L2/89)

Entretien avec une éducatrice observatrice non
syndiquée (L3/L2/89)

Entretien avec une permanente FO,

puériculture (2O / L2/89 )

auxiliaire de

Entretien non directif avec une auxiliaire de
puériculture non syndiquée du 2gème arrondissement
(L6 /OL /eO)

Entretien avec un parent du 2gème arrondissement
(L3 /03 /eo)

Entretiens avec les auxiliaires de puériculture de
]-a crèche Oudiné dans le 13ème arrondissement
(o5/04/90 et 27/o4/9o)

Entretien avec Ia Directrice de Ia D.A.S,E.S
(06/04/90)

;i
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Entretien avec te président de IfAPCCP (LL/O4/9O)

Entretien avec
syndicale CGT

(oe /o7 /eo)

Ie
des

secrétaire généra1 de J.rUnLon

services publiques parJ-siens

Entretl-en avec le militant du SO CGT condamné à Ia
suite de 1'occupation de Ia Mairie du 5ème

arrondissement (L6 /O7 /9O)

I
I

I
I
I

l
i

I

I
i

J
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Annexe no3 : Le décret du 25 avril 1988

^É 
5. - Sour rÉscrvc dcr dirpositionr dcs. elinérr 2 L 5 ô

oiC-t rniclc. lcr rtrtutr prrtiâlicn, lcr cterscmentr hiére'

;ii;;;.1;e"r,.r""*ti"ti inoi.i.i"ét ct lu indcmnités dt

ionËtioin.it r dcr rdministntions parisicnncr occuPrnl u

cmotoi èauivelcnt I un cmploi dc lr fondion Publrquc .c
iiËI;L'"n'-"Àoioi équivalcnt I un cmploi dc h fonaic
fiuiùr.'i.;-,J;ii. o-i,_ un cmploi nc retcieni d'rucunc dc c'

âù;;;;-;;;i rtc* cn ct ctii conocrnc lcs pcnonnclr dc )

co.--unc a du dêpancment dc Perir, rinri quc Icr Pcrsonn'
dcr coms ct cmplolD @mmuns rur rdministrllions p.rnslenn?

;;-t;'n iil àLnttc cllcr, par dèlibéntion du conrcil dc Pet

;; ;";î;i;";-c Èt ii"bn1-çf r. d c9 êubtis.rcmcntr prb.li r

iiu-it ru- Dréscnt ttttuç itt détibêntion dc.l'organc.dêliix
nnl k C-onscil :rupéricur der rdministrationt pansrcnnt

;J; à l'rniclc t ci-iprès crcrcc lr mêmc compétcnoc oonstt

Ëù; ;";;ui Èt Joo'i:ànneircr de t'Etat le Cônscil rupéric.t

;'."il T;;"f;; i,luiiq* a; l'Eut cn rorrièrc dc firrtion d'

.:Li"tiiiis hiCÂiittidu.. einsi quc dcs strtuts particulien d'

tËi-J-a.t ànditionr dc norrinrtion rux cmplois qui ro

"""ià"- rur rdministntionr parisienncr ou I ccrtrtnt

Dlcrri 6r ft{3! dù tt .vrll tlti portlnt dli-porltlonr-iËi"t.rttï ;lrtù; rur prrronnrlr drr rdmlnlrtre'
ilonr orrblonnrt

|lOi: rrErl$tilD

tr Frcmicr ririnirrtq
s"t ;:;;;n du' nrinirtæ dc rinttrieur ct du rninirtre

dêiên i-.;;ftI-iï ïinitïti-a. rinttricur, ôrr1ê da collecrl-
vitèc locelcr.-Vu:i. f"t-n. t3-6la du 13 iuillct l9t3 portrnt droitr ct obli'
mtionr der fondionnriær't'i;'i'.ïi ;:ïfi'iïî'irnvià 198. rnodifiêc. Potunr ditPc'
.l$;;-3ùilLrr.r-r.itiiia' I lr fonaion' publiriuc dc l'EuL
ItiiitUtc tcs tcrtu prir pour ron rpplicrtion; .-"nî'Ëidl 

"; 
u:iid" le jrnvier iÉH nodifiéc Ponlnl.dirpo'

titionr rtltuttircr rclrtivcr I le foraioa publicuc lcmlonllcr cr

Dotlmmcnl son rrticle I lt i'
lr Conreil d'Etrt (rccion dc fintérieut) cllcndl'

Dlcdtc:
Art, l-. - Sonl roullis eur dirpositions du préscnt ,trtut lcr

pcrronnclr dcr rdminhtntionc ruivrnlcs, ci-rprèr dénommêer
les edministntions prrbienner : h communc dc Prrir. lt déprt'
lcmcnt de Prrir, cl lcun êtrbtirscmcnts publie rdminittrltifr, I
t'crccptlon dc t'ofllcc public d'hrbitrtionr I loycr modêré de b
villc dc Perir.

Art 2, - Sour rtrcrvc dcs dirpositionr du prérenl dêcrcl, lar
rèrlcr rppticrblo rur fonaionnrircr dcr rdminlrtntionr prri'
riJnnes'rbnt ccllcr du ré3imc aènénl der fonaionnlircr dc
t'Flrt ct dc ær rroddhêr ô'rppticrtiorL noummçnt cn ttrltièrc
d'orsrnirocr ænrultrtfr. d'icoà I h fonctlon publiquc'
d'crércict du droit rndicrl, dc rtructurc der cerrièrer, de poli'
tionr. dc Dotrtionb d'rvtoccmenl, dc mutrÙon' de rcclurcment'
ac oioalttb ac 

-crterl 
du lnitlmcnt, de I'indcmnitê dc réri'

dcnæ cl du ruoolémcut frmilirl .dc tnitemcnt, -de .formrtion'
d'hvriènd cr 

'di;ôcutnè rinri oud dc prtvcntion rnédicrlc, de
dirâitinc c{ dc curtion définitivc Uc fonalonr.

AtL 3. - Lcr dirpcitionr Qui pour h fonaion Publiquc de
l'Etrt tc rtlèrsnt iu rêrisrc-rpècirl dc'rêcuritt rocirle, ru
rËrime roêcirl dc Fttrilc: tu réiimc dc I'rllocetjon tcmponirc
d'invrtiditê cL d'unc mr-nièæ iénênlc, I tout rË3lmc frirrnt
rooct I un nodc dc ltoencemcnt ditTércnt dc cclui dcl collcqi'

"itir loc.t.r, tlnrl qu'eur orlrncr Scrtionnrlter dc ccr réjimcr'
r'cnlcndcnl oour lcr edminirtntionr .prrillcnnet' .oommc lc
réfênnt rui.rttlmq cl ortrner. ôrrcrbondentr dcr lonaion'
neircr tcrriorirur.



l:r dirporitionr rclrtivcr I h fonaion publiquc dc fEtrt qnl
prévoicnl lr publicetion tu Jounsl olltcicl êe b Républiquo
Innçrirc dc èrrrincr décirionr oonocralnl dcr rituetiær bô-
viduêllcr l'cnlcndcnt oDmrlc pr{voyrnl unc publicrtion ru bul-
lctin olÏcicl dc l'rdminirtntiôn oriiricnnc ooncctûtè

kr dirpositionr rctrtivcr I fr lonalon pubtiquc ôc l'Elrt
mentionnécr ru orércnt erticlc oul ôrévoicnt h consulodon du
Conreil rupéricui dc lr foncriod puUiquc dc l'Etrt r'cotcndeal
oommc prtvoyrnt lr aonrulutiol du Conrcil rupêricur dcr

blisscmcnt pubtic, rclon lc cer. roit rur der rtcnts de l'rdrninir.
lntion considêrè.
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Lcr r.lcr rétlctncatrlÎcr
cI lcr
crt dc

pr{wr pour lcr fonctionnllrcr
ron fonctrionnrlrcr de l'Errt
do rljle prrtiolièrcr I
firrnt der cfÎcailr rnlrim

pcronnclr
lircr roit

rtr-
dont

c.nrlnr '

tr larrqu'rtr ront prir prr dècrct pour lcr^edminirtrrtionr de
rEt.tî-ii p"; dé"*ï j;'t o.nt lcc mÊmcr fonncr r'ilr conccr''
n.ii a.t cniplois anu;êrl;;u; dcurièmc cl trpislème rlinêu I

dc l'rniclc J, roir prr dêlibtrrtion dû conreil dc Prris ou dc r

ii.s""i-Jiùfi,'nr' d. t'i;biil;;.;i public r'ilr @nccrnent'
d'rutrcr rmploir :

2o tlngu'its ronl pris prr rnêté pour lg rdmtntstretions dc

t'Etrt : pir rrrêté du thcf dc l'rdministntion periricnne
conccrnêi, ou du mrirc dc Prris r'il r'rgit d'crnplois communt
I pturicun rdminislntions parisienncs.

[.cs eacs rêtlem?ntsircs dont I'obJct crl dc ftrer lcr condi'
rions d'cmploi dcr etcntr ou do'rè3tcs prttiarliètcl I chrquc
rdministniion ront prir, pour lcr ldministrrtionl periricnncs,
prr lc chcf dc l'rdministntion conccrnèc.

Lrs rdcs individuctc ront prir prr le chef dc l'rdminictntion
conccrnêt ou prr tc mrirc de hris r'il r'lgit d'raes intèrtsrrnt
des r3cnls ociuprnt un cmptol oommuo I ptusieun rdministn'
tionr periricnncr.

lr detc I hgucllc lcr lgcntr non titutritc. dcs rdminirtn'
riÀ prriricnnci qui occuicnt un gmploi PÊmrncnt doivcnt
êtrc ca fonctionc ôu cn congt réSulicr gour rvoir vocetion I
unc tituhrisetion cooforméicnt 

-ru rêgimc délini pour ler

iiinr, non titultirct de t'Etlt crt cctlc dc h publicetion dc h
loi no tt53 du 26 jaovicr 1984.

Afi- lO. - k minirtrc d'Etrt, rninistrc dc t'économic, der

tininccr ct de h privetisrtiorq tc ministrc dc I'intéricur, lc

rninistrc dêtê3uê .uiÊ* du htmicr ministrc, chrrjé dc lr fone
tioo publiqui a iu Ph4 lc rninistrc. dêléguê luprèr du

minisirc di t'économie. dcs finrnccs ct de h privrtisetion

notlmmcnl c.llcr rut. tolt
dcr rur conditlont de titulrriution dlnr
ôcrtrinr pour læ rdministrrtionr'prdricnocr : I

char3é du budgc! d lc ministrt dèlê3ué ruprès du minirlrc dc

t'intéricur, cher3ê dcr eollcaivitêr lç.1*, ronl. cbrrlh, chrcuai
ca cc qui k énccrac, ôc l'crécuÙoo {Y. ptc"-.nt déctct' qui
æn puËliê u lovnal ônncU Ae h République fnnçirc'

Feh I Puir lc 23 rvril l9tl.
JACoUES CHTTAC

Per h tttmlcr olnirlrt:

It minbtn & l'iatÛlczl,
clr^lLEs t SQUA

b alabln i'Etot, aa,/ll,lstrç lc llcononb,
du filonæt a dc lo 2àvetbe'rlu+

Doou^lD rAu^DUR'

It aùabtn'dlUgtl arpèt Ju F4nbr aûaltttr,
dtr,qt dc b lonctloa 2ùli7tc.ct dv Fb+

HETVÊ DE CHATETTE

It ;llabtn lûëpl cugrù lu mbrbttt Jc lUoaonk,
do fisaaæt cl dc.b 2dwtbctlo*

ùaql du ôlrd$r"
AtrtN ru?It

It mlalstn Jtltpl oryrtt lv rr,/ribtn lc t'bttlilctt,
cla4( &t æncilrt& læla,

wtl o^l'-l4llD
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Compte-rendu complet des débats à 1'Assemblée

propos de Ia grève des crèches (L4/O6/89)

Iar:dissements sur les bancs du du R.P.R.

GREVË DES PER:;OilllELS DES CRECI€s

rvl. TIBEiLi - lla quesLion s'adresse au minislre de l'lntérieur.

t-e li mai dernier. un certain nombre cJ'organisations syndicales orlt appelé à rtn arré

,1e l:ravail les persorrneis Ces crÉclres, qui vsulent voir rcconnaltre leurs compélences sl leut

qçalificaiicns cJans le cadre cl'un stattrL national. Or, il appartien! à l'tltal d'élaborer un lt

.statrr[. il v a urqerrr:er e;l naison d'une par[,Jes rnesr:re.'itit"t por:l [es agents hospitalior

o:cupanl .Jes ernplois compai.ables, et cJ'autro part cles cJispositions nouvsllos rsclassar

rertairrs atlents rle service au niveau des auriliaires de puériculturo'

l-es t1l,rs loca.rr veulent répondre aux aspirat.ions cle.,:es personnels. Dans quel Célai I

qoirvernernerrt enLenrJ-il puirl ier les textes relstifs à la filière sanitaire et sociale, qua lt

cornmunes sont prêtes à appliqtre:' i'nmédiatement I

ns la déciàion du gou vernement. J'ose esPérer qu'il la fera connaftreA Paris, nous aÈtendo
avanl le 5 juillet, oil
publique lerritoriale.

doit avoir iieu, je crois, une réunion du Conseil suP érieur de la foncliun

M. EVIN, MINISTRE de la SOLIDARITE, de la SANTE et de la PROTICÏION
SCCIALE - Je vous prie tout d'abord d'excuger'N,i. Jo*e, qui accompaqne le Président 'Je le

République à l'ét,ranger.

Votre question es
qtl'elle doive s'adresser

t, cresl vrai, une question d'actualilé I Mais je ne suis pas ceclain
au gouvoînernent. rès en et laudissemen ts sur les bancs dL

grouoe sccialiste) Elle s'adresse d'abord à vous- tTter o lntt rvos ons pre

au mairg de Paris laudissements sur les bencs du qroupe socialiste), ou sinon à M. Chirac
Mêmes rrouvements ans 3a onc on .nâîre dt PaTis, et aussi cornm e ancien Premier

m nrs tre. roteslat ons srlr les bancs du du R.P.R,) Je vais vous f ournir des

argurnents pour que vous PUls ez trouver une on a situat ion difficile des familles
parisiennes qui ont .Jes enfants dans vos crèches...

t-a situation des personnels de la ville de Paris a toujours élé spécifique.

M. TIijER,l - Je n'ai pas seulement parlé de la ville de Paris !

V. IE MINISTRE CIE iA SOLIDARITE, dC IA SANTE Et dE IA

2RLtTEcloN 5OCiALE - par la loi du ?ijanvier 1984 relative à la fonction publiqur,

territr:riale, intervenue après d'autres lois de décentratisation, le gouvernemenÈ d'alors s'est

efforr:é de rerr,Jre cohérànts les règles nouvelles de ceÈEe fonction publique et le-régime
part.iculier des fcrrcLionnaires parisiàns, en créant un régime de corps natlonaux. Mais vous-

même et votre ;naiorité avez voulu revenin en arrière et sortir la ville da Paris du régime de:

droii comrnun ! Votrs l'avez fait à deux reprises : d'abord à I'initiative de Bernard Bosson, -

vous le vovez. j,en ai pour lout le rnonde - dans ta loi du 19 aoOt 1986, et ensuite dans Ia Io'

Galland du Il juiltet I987.

La spécificité du régime paiisien est de deux ordres'

D'une part, alors que vous supprimiez le systèrne des corps au profit de la notion dt

cadre: d'errplois dans la fonction pubtique locale, vous l'avez rnaintenÛ dans la fonctior

publique parisienne ; la distorsion est flaqrante !

t
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[)'atltre Part' sel
différents des statuts
traris ! xclarnations sur es bancs du socialiste

M. TIBERI - Toul cela est inexact !

M. le tvllNISTRE de la sOLIDARITE - Le décret du 25 avrit 19BB a créé au profit des

foncIicnnaires de la ville de Panis un régime totalemenl différent de celui applicable dans

les auÈres cornmunee et déparlemen13.

M. TIBERI - C'est iaux !

t'4. KASPEREIT - N'imPorÈe quoi !

t,1. le MINIS'rRE de la sOLIDARITE - Le mouvement social actuel dans les cràches a

des causes diverses.

M. le pRESIDENT - Pourriez-vous vous acherniner vcrs votre eonclusion.

on la loi Galland, les sLatuts des fonctionnaires parisiens peuvent être
de droit comrnun, et êlre fixés par simple délibération du Conseil de

tvl, le MINISTRE
conoliqué eL lous les
aiterident une réponse.

de la SOLIDARITE' Je m'y achemine' Maie c'83t

parents qui ont des enfantq dans les crèchea de Ia
A audissemen ts sur les bancs du rou e socialistc

un problème
vitlo de Parie

Les ealariés deg crèches se plaignent dabord de l'inauffisance des effeciifs: ee n'est

pas là I'af faire de I'Etat, mais celÉ de la collectivité locale concemée. Ensulte, de

l,insuffisance de la formation : là encore, c'est la rssponsabilité de la collectivité locale'

f nfin de l'évolution oes cat rières. Or, je ie rappetle, la villa de Paris a la faculté de ne pas

s,aligner sur la fonction publique a,État ou ia fonction publique terrltoriale lorsque des

sÈat;ts particuliers ont été institués avant I9B4 ; co qui est lie cas Pour les crèches' Vous

""". Oéra utilisé cette faculté noiamment pour les puéricultrices et les dicactrices de-

erèches. Voug avez interrogé le ministro de I'lntérieur gsulement il y a quatre Jours, so.it bien

longtemps aprèe te déltJt du mouvement. Il voua apporte.ra .une réponse ; mais, elle est

évitlemment la même pour les emplois d'édt'eatrices et d'auxiliaines de puériculture'

Quant aux statuts de la filière sanitaire et sociale, ils seront soumis au conseil

supérieur de la fonction Publiqu e territoriale le 5 juillet Procha in. Maia, je le réPète' vous

avez [a responsabilité de régler le probtème dont vous avez Parlé. laudissemen ts sur les

bancs du onouoe socialiste . orotesÈations sur les bancs du orouoe du .P.

a-,,
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: Compte-rendu anatytique des débats à

NationaLe à propos de l-a grève des crèches

perme*ez-moi d'abord de vous prier d,excuser p. JoxE qui est avec le Présidenr de la République en déplacement à l'éranger'

Vorequestion 
"u, 

un" uoiequcsrion d'actualitémais jene suis pas sûrqu'étantadresséeau Gouvemement, elle le soit à bon escient'

Je 
"ouàrais 

rappeler lout d'abord quelques poina d'histoire et de droit-

1 - La situation des personnels de la Ville de Paris a depuis toujours été spécilÏque

sansrevenirtrop loin en arrièreje voudraisrappelerquela loi du 3l décembre 1975 que vousavez voulue,aprévu qu'un statutpropre

différent de ceux appticauies a'u* foncrionnaires oe I'Erat et aux agenrs des 36.000 autres communes' serait appliqué à Paris'

La loi du 2 Mars 1gg2 -la grande loi de décenralisarion- que 
"ou, 

n;a"r, pas voré mais dont aujourd'hui vous reconnaissez le bien-

fondé a confirmé cetæ spécificiÉ en renvoyanr le soin au conseil de Paris de fixer par délibénrion le statut de ces agenu'

Enfin la loi du 26 Janvier 1gg4 rearive à la fonction publique rerrioriale s'est effortée de rendre cohérens d'une part les règles

nouvelles instituées en matière defonction pubiiqu" Ërriro;"t" et d'auEepart le régimeparticulier des foncrionnaires parisiens' en

;ffitJ#Ti;"ff:fJJ:ilTlTl'"*i"riré de l,époque qui avez voulu revenir en arrière et sortir la ville de Paris du régime de

droit commun de la fonction publique tenioriale'

vous l,avez fair dès l'éré g6l t,iniriative de Bernard BossoN dans la loi du 19 Août 1986 et votB I'avez confirmé par la loi

GALLAND du 13 Juillet 1987'

i" Gin"ite du régime parisien a été organisec autour de deux idées :

D,unepart, alors quevouisupprimiez le sysÈmedes corpsauprolitdelanotion decadred'emplois dans lafonction publiquelcrale'

vous avez mainrenu f" rittfni" Aes corpi dans la fonctibn publique parisienne' la disorsion est flagrante'

D,aurepart,laloi Ged4}ro aprévu queles sutus oes ronctionnairesparisienspeuventère différenls des sutus de droitcommun

", 
ào" fixés par simple déliberation du Conscil de Paris' 

^ora rrnta\ n,,i crée err rrroFrr.es foncl'
Le point d,orgue de cette évolution est un decret du 25 Awil 1988 (chacun notera ceBe date) qui crée au proirt des fonctionnarres

de la ville de paris un rÉgime toulemenr différenr de celui qui esr applicable à I'ensemble des auEes communes et déparæmenu'

2 - sragissant des personnels des crèches, le mouvement social actuel e plusieurs causes selon les personnels

eux-mêmes :

* l,insuffisance des effectifs. ce n,est pas, vous en conviendrez, I'affaire de I'Etat mais celle de la collectivité locale concernee

* l,insuf'rsance de la formation. Là encore 
"'À,i;Jruit" 

de la collecrivité locale, qui en ce domaine aussi bénéficie d'un regime

spécifique
*I,évoludondescârrièresenfin.surcepoint,vous n'zvezsaisileMinistredel'Intérieurdeceprobtèmequele9Juin'ilyaquaEe

jours, soit ptusieurs jours après le débui duconflit' L'Etat doit-il inærvenir ?

compte tenu dece que j,exposaisphs hauq la vilte de paris ala faculÉ dene pas s'aligner si elle le souhaite sur la foncÉon publique

de l,Etat ou sur la fonction publique tenioriaie rorsque des statuts particulien avaient été institues avant 1984.

Or le srarut Oo p"*onnJ, â"..rlf,"* avair été fixé anrérieurement à la loi de 19&4'

par conséquent la ville de paris a la faculté roi, o. t'aigner sur les règles appticables à la foncdon pubtique' soit de déroger aux

tjyf 
|jtri:iiin;"2 usé il y a quelques semaines en prenant I'initiadve de fixer des règles nouvelles concernant les

puéricultrices,lesdirectrices decrè.che erles rasponsables des ciiconscripdons saniaires etsocialespardélibérations dejanvierpuis

dcmai demier.
Je comprends que la question sp pose à vors de savtir si une ælle faculré est ouvene s'agissant des emplois d'éducatrices et

d,auxiliaires de puériculure. [a réponse est e"ùl*,n"nt ra même et je puis, si c'est rà votre inquiétude, vous assurer que Ie Préfet

nc défèrera *. oooùî* un" dË oetiuerarion devant le juge adminisrarif.

euanr à r,éraboration ok ssnrs de ra firike 
-Jiitr, 

., ro"i"r" applicable aux 36'000 autres communes et à la ville de Paris si

ilete;ugeton,ilssonteneffetencoursd'élaboradon ômênrp*rrècertaehé- nrranràlui-ad'oreserdéià
I-aconcertation avec les organisations synoJer l, tuquelle IeGouvemementest uès attaché, quantàlui' ad'ores erdéjàcommencé'

Dès le 5 Juillet prochain, re conseil suÉri"* i"L fônction publique tenioriale sera saisi de premièrcs proposidons' dont I'objet

sera d,appliquer aux foncrionnaires æniroriarx les mesures décidées pour la foncrion pubrique hospiurière en novembre 1988'
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Annexe n"6: Attribution aux directrices
bonification de 20 points indiciaires :

Conseil de Paris

de crèche d'une
Ia décision du

1989.D.745.- Attributiond'unebonilicationindiciaire- - 
aux directrices de crèche et aux puéricultrices ree-

oonsables d'une circonscription d'action sanitaire et

5à"iaf" de la Commune de Paris : ftl' Xavier de la
FOURNIÈRE, rapporteur.
Délibêration aflichée à I'Hôtel de Ville

et transmise au représentant de I'Etat le 2 juin 1989'

Reçue par le représentant de I'Etat le 5 juin 1989'

Le Conseil de Paris, siégeant en lormation de Conseil

municipal,

Vu la loi no 83634 du 13 juillet 1983, modifiée' porlant droits

et oUiilations des tonctionnaiies, ensemble la loi no 84'53 du 26

Ë*i"iiôàq, modifiée, porranr dispositions statutaires relatives

â h fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret no 88435 du 25 avrit 1988 portant dispositions

statutaires relatives aux personnels des administrations

parisiennes ;

Vu les délibéralions M.271, en date du 4 iuillet 1977' modi-

fiée, et D. 15, en date du Z2ianvter 1979, tixant les classements

nie-râ*ftiqr"t et les échelonnements indiciaires applicables aux

eripl"Ë,Ë àirectrice de crèche et de puéricultrice responsable

à;ui" 
"ir.o"""ription 

d'action sanitaire et sociale de la Commune

de Paris :

Vu I'avis émis par le Comité technique paritaire de la Com'

mune de Paris dans sa séance du 11 mai 1989;

Vu le projet de délibération, en date du 24 mai 1989' par

leouel M. tà Maire de Paris lui'propose d'attribuer des bonifica'

iioil;iili"iil"i 
"u, 

direcrrices de crèche et aux puériculrrices

responiaUfes d'une circonscription d'action sanitaire et sociale

de la Commune de Paris;

Surl.erapporlprésentéparM.XavierdelaFoURNIERE,
au nom de la ? Gommission'

Délibère:

Arlicle premier. - Les directrices de crèche et les puéricul-

trices responsables d'une circonscription d'action sanitaire et

sociale de la Commune de Paris perçoivent, outre la rémunéra'

iion afiérenle à leur grade et à leur échelon, une bonification indi'

ciaire soumise à retenue pour pension.

Art. 2, - Le monlanl de la bonilication indiciaire visée à I'arti-

cle précédent est lixé à 20 points d'indice majoré.

Art. 3. - La présenle délibération prend eflet au 1" décem-

bre 1988.

Art. 4. - La dépense supplémentaire résultant de la mesure

cidessus, évaluée à 1 .576 OOO F, sera prélevée sur la provision

pour dépenses de personnel inscrite au chapitre 93'l , sous'
âhapiue'931-90, artiàle 619, du budget de lonctionnement de la

Ville de Paris de 1989.



-L27 -

Annexe 161o|: Débats au Conseil de Paris à propos de Ia

grève des crèches (26/06/89)

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du lundi 26 iuin 1989

La séance est ouverte à dix heures vingt minutes sous la

présidence de M. Jacques CH\RAC, Maire de Paris, assisté de
'Mme 

Danièle GtMt et de MM. Jack'Yves BOHBOT, Bertrand

BRET et Jean-Michet MICHAUX, secrétaires'

M. te Préfet de police est présent en séance'

1. - Ouverture de la séance.

M. LE MAIRE DE PARIS. - Mes chers collègues' je

déclare ouverte la séance de notre Assemblée réunie en forma-

tion de Conseil municiPal.

2. - Condoléances'

M. LE MAIRE DE PARIS. - Mes chers collègues, nous

avonsapprisavecbeaucoupd'émotionetdetrisiesseledécès

"u*rnu 
lb 1"' mai 1989 de M. Joseph AYRIGNAC, ancien Con-

iàitter municipalde Paris et ancien Conseiller généralde la Seine'

Docteur en médecine, M. AYRIGNAC avait été élu Conseil'

ler municipalde Paris et Conseiller généralde la Seine en 1967'

" 
tut Ui.e-président du Conseil de Paris en 1970-1971'

Réélu en 1971 au sein du Conseil de Paris, il exerça entre

autresles fonctions de Vice-président de la 6' commission et cel-

les de membre des commissions des anciens combattants' de

i;aioâsociate à I'entance et du Conseil d'hygiène publique de

Paris.

Joseph AYRIGNAC avait conduit, de manière exemplaire'

uneorittantecarrièreprofessionnelledemédecinparisien'llavait

également exercé de hautes responsabilités dans le mouvement

airicaliste des originaires de I'Aveyron, son département

d'origine.

En votre nom à tous, mes chers collègues, j'adresse à la

tamille de M. AYRIGNAC les très sincères et atfectueuses con'

doléances de notre Assemblée'

3. - Adoption d'un comPte rendu et de procès'verbaux'

M. LE MAIRE DE PARIS. - Le compte rendu sommaire

de la séance du lundi 29 mai 1989 a été atfiché'

Les procès-verbaux intégraux des séances des lundi 10 avril

et tundi àq avrit 1989 ont été publiés au Bulletin municipal officiel.

Y a-t-il des observations sur ces documents"' ?

ll n'y a Pas d'observation'

lls sont adoPtés.

4. - Observations sur I'ordre du iour'

M. Henri MALBERG. - Je demande la parole'

M. LE MAIRE DE PARIS' - La parole est à

M. MALBERG.

M. Henri MALBERG. - Monsieur le Maire, je regrette pro-

fondàment, au nom des élus communistes, que vous n'ayez pas

"..âpte 
d'inscrire à I'ordre dùJanr prioritaire les problèmes dr

personnel des crèches.



Ce personnel est unanimement respecté et personne encore
n'a osé déclarer que ses revendications n'étaient pas légitimes.

J'ajoute, à destination de M. le Préfet de police, qu'il fau-
drait faire baisser la pression, en bas sur le parvis, contre ces
jeunes femmes qui ne sont pas des " pétroleuses, qui veulent
brûler notre édifice I

Je demande à M. le Maire qu'il donne I'occasion aux élus
qui le souhaitent, en levant la séance ou en prenant une mesure
de retardement de nos travaux, d'aller voir ces membres du per-
sonnel, de discuter avec elles et de ies entendre.

M. Georges SARRE. - Monsieur le Maire, au nom des
élus socialistes, au cours de la Conférence des présidents, j'ai
souhaité que la question des grèves qui ont lieu en ce moment
dans les crèches et les haltesgarderies puisse faire I'objet d'une
question inscrite à I'ordre du jour dès I'ouverture de notre séance.

En effet, depuis que ces grèves ont commencé, tous les
jours, sur la place de I'Hôtel de Ville, ont lieu des manifestations.

Quelle est la situation... (mouvements divers)

M. LE MAIRE DE PARIS. - Non, non, attendez, Monsieur
SARRE... permettez-moi de vous inlerrompre un instant...

Nous avons des règles de lonctionnement et nous ne subis-
sons pas des pressions de I'extérieur.

ll avait été décidé à la Conlérence des présidents que ce
débat aurait lieu à partir des questions posées par plusieurs de
nos collègues cet après-midi, à 15 h 30 et, par consâ1uent, il aura
lieu à 15 h 30. C'est I'ordre du jour tel qu'il a été fixé par la Con-
férence des présidents... ou alors, ce n'est pas la peine d'avoir
une Conférence des présidents, je peux imposer aussi un ordre
du jour sans en discuter avec quiconque, si c'est cela que vous
voulez !

Par conséquent, je n'ouvrirai pas un débat maintenant,
puisqu'il est inscrit à 15 h 30 à I'ordre du jour. Donc, je vous
demande, Monsieur SARRE, de me faire une réflexion qui n'impli-
que pas le fond. Vous aurez I'occasion de vous prononcer sur
le fond à 15 h 30.

Monsieur SARRE...

M. Georges SARRE. - S'il est vrai qu'à ma demande la
Conférence d'organisation a traité de cette question et a décidé,
contre ma proposition, de débattre à 15 h 30 de cette question,
vous avez à l'heure actuelle de nombreuses mères de famille et
les personnels qui sont regroupés et qui, en ce moment, souhai-
tent que nous débattions.

Quelle ditférence y a-t-il au fond... (mouvement divers)...
entre avoir ce débat maintenant ou à 15 h 30... ?

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et des
élus communistes).

il. LE MAIRE DE PARIS. - Monsieur SARRE, permettez-
moi de vous dire...

M. Georges SARRE. - ... Je termine en une phrase, s'il
vous plaît, Monsieur le Maire... d'autant que nous pouvons aisé-
ment cerner I'enjeu du débat.

Itl. LE MAIRE DE PARIS. - Monsieur SARRE, je vous dis
tout ds suite que je n'ai pas I'intention de transférer à I'extérieur
du Conseil le droit de fixer I'ordre du jour.

(Apptaudissemenfs sur /as bancs des groupes ' Rassemble-
ment pour Paris, et . Paris-Libertés ,).

L'ordre du jour sera donc respecté et ce sujet, ne serait-ce
que par égard pour ceux qui ont pris la peine de poser des ques-
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tions, sera traité au moment où il doit l'être, c'est-à-dire aux ak
tours de 15 h 30.

Nous allons débuter nos travaux par l'élection d'un adjo
au maire en remplacement de M. Dominique PADO, héi
décédé. Nous examinerons ensuite en affaire prioritaire le dt
sier de la Z.A.C. " Dupleix ". La séance reprendra à 15 heur
en formation de Conseil général, puis nous poursuivrons nos t'
vaux à 15 h 30 en formation de Conseil municipal notamment F

la réponse aux questions que je viens d'évoquer et ceci jusqi
épuisement des aftaires sur lesquelles des conseillers se sc

inscrits.

Nous allons maintenant procéder à l'élection d'un adjoint
maire. L'élection, je le rappelle, se fait par appel nominal au scr
tin secret.

M. Georges SARRE. - Monsieur le Maire, je demande
parole. ll ne s'agit plus en I'occurrence du problème des crèche

M. LE MAIRE DE PARIS. - Monsieur SARRE, sic'est s
autre chose, quelle question voulez-vous poser ?

M. Georges SARRE. - Monsieur le Maire, je pense qr

sur la question que j'aborde maintenant, le Conseil de Paris por
rait être unanime. En effet, le pouvoir chinois poursuit son ceuv
de répression et de mort après l'écrasement du " Printemps r

Pékin ,,

Un certain nombre d'initiatives ont été prises et la réprob
tion se manifeste avec force à travers toul le pays et à l'éche,
internationale. Je souhaiterais donc, alors que ces initiatives r

multiplient, et pour venir en aide aux étudiants chinois...

M. LE MAIRE DE PARIS. - Ecoutez, Monsieur SARF
je suis désolé mais on ne peut pas travailler dans ces conditior

M. Georges SARRE. - Pourquoi?

M. LE MAIRE DE PARIS. - Vous n'êtes pas là dar

I'ordre du jour.

Monsieur SARRE, tout le monde s'est exprimé... je vo
demande un peu de silence. Monsieur SARRE, tout le mont
partage dans ce domaine le même sentiment et tout le monr
s'est exprimé. J'ai même été appelé à annoncer publiquemer
et avec I'accord de tout le monde, les mesures que la Ville r

Paris était décidée à prendre en faveur des résidents chinois dar

la Capitale, qui estimeraient ne pas pouvoir rentrer en Chine
qui solliciteraient I'aide, soit collective via leurs organisations, s<

individuelle, pour leurs études ou pour le travail, de la Mairie i
Paris.

J'ai désigné deux adjoints, M. GOASGUEN et M, MÉCHEI-
pour prendre contact avec eux et pour faire en sorte que to
ce que nous pouvions taire pour les aider soit réalisé.

Nous n'avons pas à ouvrir ici, en Conseil de Paris, un déb
de cette nature.

(Applaudissements sur les bancs des groupes " Rassemb,
ment pour Paris , et " Paris-Libertés ").

Nous allons maintenant procéder à l'élection d'un adjoir

Monsieur SARRE, je vous demande de bien vouloir repre
dre votre place.

(Mouvements divers)
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15. - Questlons d'actualité

1. Question d'actuallté de M. FLEUTIAUX et des

membres du groupe socialiste relatlve au confllt opPosant
tà Mairie de Èaris et le personnel des crèches et haltes'
garderies munlclPales.

2. Question d'actualité de M. MALBERG et des élus
communistes sur les revendications du personnel des

crèches.

3. Question d'actualité de Mme GlAZZlet des mem-

bres du groupe . Rassemblement pour Paris ' sur la posi'
tion lu'Ëntehd adopter la Vllle de Paris à l'égard.des
ieveriOications du personnel des crèches municipales'

4. Question d'actualité de Mme TAFFIN et des mem-

bres du groupe . Paris-Libertés ' sur les ditlicultés ren-

ôonttées-par les parents de ieunes enlants à I'occasion
du conlllt des crèches.

M. LE MAIRE DE PARIS' - Nous allons maintenant exa'

miner quatre questions d'actualité, qui portent toutes les gua-

tre, et à juste.titre, sur un sujet important à la lois pour les Pari'

siens et-pour certains personnels de la Ville'

Je donnerai successivement la parole au représentant du

groupe socialiste, au représentant dss élus communistês' au

i"pté""nt"nt du groupe ' Rassemblement pour Paris ' et au

représentant du groupe ' Paris'Libertés ''
Je vous donns tout d'abord lecture des termes exacts dans

lesquels a été lormulée chacune de ces questions'

La première émane du groupe socialiste et se trouve ainsi

libellée :

. Au nom du groupe socialiste, M' FLEUTIAUX pose une

question d'actualité sui le conllit qui oppose la Mairie de Paris

"t 
l. p"ttonnel des crèches et haltes€ardsries municipales ''

Les élus communistes ont déposé une question d'actualité'

selon leurs proprss termes, ' sur les revendications du person-

nel des crèches ''
Mme GlAZZl, au nom du groupe ' Rassemblement pour

Paris ' à ainsi rédigé le tsxte de sa question d'actualité :

. Je voudrais me faire I'interprète des nombreuses lamilles

parisiennes qui vous ont écrit poui vous dire combien elles appré-

[i"i"ni ta quàite ds I'accueil qui est assuré à leurs enfants dans

Ët et"Uti"à"tents de garde, êt vous exprimer leurs souhaits de

voir le conllit trouver rapidement une issue'

Ces lamilles vous ont écrit pour vanter le prolessionnalisme'

le dévouement, la compétence du personnel de nos crèches

municipales,.,. dans leur ensemble.

Ceci témoigne clairsment de leur satislaction pour la qu.a'

lité de ces modàs de garde que la Ville de Paris met à leur dis'

position, et je m'en réjouis.

Et ie m'en réjouis, car ainsi I'ensemble du personnel et des

""tù"f 
t"çoiveni indiieaement un hommage qu'ils méritent très

l"rg"t"nt bans leur dévouement quotidien au bien-être de nos

petits Parisiens.

Par la maladresse des actions menées par le Gouvernement'

dans le désordre le plus complet et avec une incohérence de iuge'
tàttt Oàs priorités, le personnel sê trouve acculé à des

revendications.

Revendications que vous avez vous'môme jugées parfaite'

ment iustiliées et que donc par là'mème les familles' oui ont con-



- 130-

f iance dans la juste mesure de vos décisions en matière sociale,
reconnaissent également comme légitimes.

Je vous demande donc, Monsieur le Maire, de nous confir-
mer aujourd'hui qu'après le 5 juillet, dale annoncée par t'rt. ÉVtN
pour la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique ter-
ritoriale, c'est-àdire dès le 6 juillet au matin, la Ville de Paris pren-
dra, comme elle I'a toujours fait par le passé,' ses
responsabililés ".

Voici enfin le libellé de la question d'actualité posée par
Mme TAFFIN, au nom du groupe . Paris-Libertés " :

. Au nom du groupe " Paris-Libertés ,, permettez-moi de me
laire l'interprète des pâr€nts qui ont leurs enfants dans une
crèche.

Je suis mère de huit entants, je sais ce que c'est que de
se retrouver subitement sans moyens de garde.

Les problèmes de statut, les diflicultés de négociation, les
parsnts sont prêts à les comprendre, mais leur vraie préoccupa-
tion est la suivante : . Que vais-je laire de mon bébé demain ? '

Ma question sera simple : que peut faire la municipalité' que
va faire la municipalité pour que les parents qui ont conlié leurs
enfants a un établissement municipal ne se voient plus privés

d'un service auquel ils sont en droit de prétendre ? '.

Je donne donc, pour commencer, la parole à M' FLEU-
TIAUX, qui parlera au nom du groupe socialiste'

M. Claude FLEUTIAUX. - Monsieur le Maire, le Président

du groupe socialiste avait demandé I'inscription à I'ordre du jour

de cette séance du conflit qui vous oppose aux personnels des

crèches et haltes-garderies de la Ville.

ll a relormulé sa demande ce matin. Cela lui a été relusé
et il lui fut concédé une quesiion d'actualité pour éviter - je cite
le compte rendu de la conférence d'organisation - ' I'instaura'
tion d'un débat pendant la manitestation, ce qui constituerait une

opération médiatique inopportune et représenterait un fâcheux
précédent '.

ll laut donc constatsr gue cette question vous embarrasse
au plus haut point, et il y a de quoi.

Tout d'abord, un petit rappel sur la situation dans les crè'
ches parisiennes.

Actuellement, Paris ne compte que 12 000 places de crè'
ches collectives. Compte tenu du taux d'activité des parents pari'

siens, il faudrait au minimum 21 000lits. 40 Vo des enfants de
moins de trois ans ne pouvent aujourd'hui être accueillis, et au

rythme des crédits d'invsstisssment dégagés chaque année' il
fâudra plus de vingt ans pour satisfaire la demande actuelle. Les

bébés d'aujourd'hui seronl alors sous les drapeaux, du moins
en ce qui concernê les hommes !'

Parallèlement, les conditions de travail et les rémunérations
des personnels sont très insuffisantes aÛ regard des tâches dif'
ficiles qu'accomplissent ces personnels. ll en est de môme de
leur lormation.

Déclenché le 31 mai dernier, le mouvement des personnels

de la Petite enfance de la Ville et du Département de Paris se
poursuit. Aujourd'hui même, jour de séance du Conseil de Paris'
a lieu un vaste rassemblement des personnels et des parents

excédés par I'attitude de la Municipalité qui reluse d'ouvrir des
négociatiôns,.alors que les parents sont con'trontés à des ditfi-
cultés importàntes pour concilier la garde de leurs enfants et

I'exercice de leurs activités quotidiennes. Pourtant, Monsieur r

Maire, les revendications des personnels sont londées et vot'

pouvez y répondre.

Quelles sont les revendications ?

Le mouvement social a plusieurs causes : insutfisance de

etfectifs, insuffisance de la formation, insutfisance des salairer

évolution des carrières.

Tout cela est de la compétence et de la responsabilité c

Maire de Paris, et les personnels qui vous demandent, depu
un mois, d'ouvrir des négociations ne s'y trompent pas €

s'adressant à vous.

Or, depuis le début du conflit, vous leur opposez une tin ci

non-recevoir et vous fuyez vos responsabilités' Considérez-vou
que I'insutfisance des effectifs et de la lormation ne soit pas o

votre compélence ?

Voilà une drôle de façon de gérer I'administration parisiennt

lnsuffisance des salaires et évolution des carrières, ces quer

tions relèveraient, selon vous, du Gouvernement.'.

M. Françols COLLET, adjoint. - Oui.

M. Claude FLEUTIAUX. - lgnorez'vous les textes réc
gés et publiés par M. GALLAND, I'un de vos Adjoints, lorsqu

ètait membre d'un Gouvernement que vous dirigiez ?

La loi du 13 juillet 1987, .loi Galland ', confirme la loi cj

19 août 1986, . loi Bosson " qui prévoit que les statuts des fonc

tionnaires parisiens peuvent être ditférents du droit commun {

fixés par simples délibérations du Conseil de Paris.

Le 25 avril 1988, à quelques jours des élections présider

tielles, un décret conlirme votre souci de créer un régime totalt

ment dittérent de celui du reste de la Fonction publique r

territoriale.

Pour ne pas trahir votre pensée, vos intentions, et rappeli

très obiectivement les propos que vous avez tenus, je vais vol
lire, Monsieur le Maire.

Dans une lettre que vous adressez à tout le personnel c

la Ville, en date du 13 juin 1988, vous dites la chose suivante
. Le 25 avril dernier, le décret fixant le nouveau statut des p€

sonnels de I'Administration communale parisienne a été adoptr

C'est un tràs grand motif de satisfaction pour nous lous' Les engi
gements perionnels que j'avais pris vis-à-vis de chacun d'entr
vous ont été tenus.

Je me limiterai ici à en souligner deux aspects essentiels

1o) le Conseil de Paris conserve le pouvoir de fixer les st

tuts et les indemnités de chaque corps. C'est la garantie que

Municipalité pourra préserver les statuts propres à la Capitale".

Un peu plus loin, vous dites : . .,. Sans plus attendre' j'

tenu personnellement à vous faire part de ces éléments et j'

demandé que I'information la plus large vous soit donnée a

moysn de notre journal Paris'Mairie,.

Cela se sutfit à soi-même' En vertu de ces textes qui ont é

initiés et votés par la majorité parlementaire sous le Gouvern

ment CHIRAC, la Ville de Paris a dcnc aujourd'hui la faculté' st

de s'aligner sur les règles applicables à la Fonction publique tr

ritorialJsoit d'y déroger si elle le veut' D'ailleurs, cette anné

elle a pris Oes àisposiiions spécifiques pour certaines catégori(

Oe sei personneis à deux reprises : en janvier et mai pour lt

puéricuitrices, les directrices de crèches et les responsables r

circonscription sanitaire êt sociale. ll est à noter qu'à auc.

moment ces délibérations n'ont été conlestées ou déléré

devant le Juge administratil.
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Vous essayez de vous réfugier derrière une prochaine réu-

nion du Conseil supérieur de la Fonction publique torriloriale, dont

I'ordre du iour ne porte pas sur ces questions de votre compé'

tence ! Vols essayez de vous rélugier derrière le Ministère de

I'lntérieur, dont il m'a été confirmé que I'intention est de revalo-

riser la situation des inlirmières et des puéricultrices territoria'
les, c'est-à-dire de la France entière, sauf de Paris en raison du

sialut specifique que vous avez choisi,.. (Mouvements divers)"'

Les revendications des personnels de crèches, dont chacun

connaît le dévouement et le travail particulièrement ditficile' sont

totalement iustifiées. La Vilie de Paris se doit de les satisfaire'

ll laut que cessent les tergiversations et les petits calculs
politiques, Monsieur le Maire I ll faut que cessent, de la part de

ia Municipalité parisienne, les manceuvres politiciennes héritées

de 1981 , qui visent à faire porter au Gouvernement la responsa-

bilité de problèmes qui incombent à la Ville de Paris"'

M. Alain JUPPÉ, adjoint. - Et Marseille"' I

M. Claude FLEUTIAUX. - Une telle attitude porte grave'

ment préjudice aux parents, aux enlants et au personnel

concerné.

L'attitude du refus de négocier, qui a iusqu'alors prévalu'

doit être abandonnée. ll y a uigence et nécessité, Monsieur le

Maire I

Créez les postss nécessaires pour que le service public fonc-

tionne bien à Paris et qu'il réponde aux ailentes des uSagers'

Prenez les dispositions en votre pouvoir pour revaloriser la

situation des auxiliaires de puériculture.

Négociez sans délai, Monsieur le Maire !

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et des

élus communistes).

M. LE MAIRE DE PARIS. - Merci, Monsieur FLEUTIAUX'

Monsieur MALBERG, vous avez la parole au nom des élus

communistes.

M. Henri MALBERG. - Monsieur le Maire, Mesdames'

Messieurs,iln'estpascourantqu'unmouvementsocialsoitassez
fort et assez rayonnant pour déboucher ' à chaud " sur un débat

comme celui que nous avons aujourd'hui.

Depuis le 31 mai, les personnels des crèches municipales'

dansleursdiversescatégories(puéricultrices,éducatrices,auxi-
liaires de puériculture et àgents de service intérieur), avec le sou'

tien de nombreuses directrices, mènent une lutte déterminée,

massive,unitaire,avecungrandsensdeleursresponsabilités
vis-à-vis des entants et des familles.

Les élus communistes, comme d'autres sans doute, ont eu

I'occasion de rencontrer ces personnels dans leurs arrondisse-

ments êt nous avons été sans cesse au milieu d'eux place de

I'Hôtel de Ville quand ils manifestaient.

Que demandent ces travailleuses ?

Des choses claires :

Une revalorisation de leurs salaires, particulièrement bas'
qt de leur statut particulier, qui ne prennent pas en-compte leur

niveau de qualification'

Uneaméliorationdesconditionsdetravailetdesetlectils
afindepouvoirfairefaceàl.eurmissionvis-à-visdesjeunes
enlants.

Etdespossibilitésdeformationpermettantd'améliorerles
qualificationsdechacuneetl'efficacitédeséquipeséducatives.

Par delà ces revendications, il est évident (et c'est I'une des

raisons du rayonnement de ce mouvement) que ces personnel:

défendent le service public des crèches qui constitue un acquit

original du système éducatif français, un système qui permel

enîevetoppânt des activités éducatives dès la prime enfance

de créer de bonnes conditions pour les enfants, notamment ceu)

Jàr tiri"r* les plus défavorisés, qui ont par la suite une scola

rité moins ditficile ou plus normale' C'est un des 'fronts " gu

limitent les échecs scolaires'

C'est parce qu'il en est ainsi que les personnels des crè

ches ont reçu dès le début, et malgré la gêne que cela cause

le soutien mâssif des parents. Ceuxti I'ont manifesté à plusieurt

reprises, samedi et encore aujourd'hui'

Je tiens à dire ici que - je ne pense pas être le seul à le

croire - ces personnels sont des gens formidables, qui joueni

un rôle important et qui méritent I'estime. Des milliers d'en{ants

àà paris ont leur vie changée parce qu'ils sont passés là'

Rien ne peut justifier qu'on leur impose e.n quelque sorte un(

lutte harassahte aiors que personne sncore n'a osé dire que leurl

revendications n'étaient pas légitimes'

Je dois dire, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs' que

c'est la raison pour laquelle, depuis le 31 mai, nous posons inlas

sablement la question : quand va-ton s'assoir à la table de négo

ciation ? Trouver une solution ? Apporter satisfaction à des reven

dications justes ?

Or, lorce est de constater que la Mairie de Paris tergiverse

retuse â'ouvrir des négociations, renvoie les problèmes à de'

décisions nationales. ttt. CntnnC a les moyens, vous avez le:

roy"nt, vous le savez, de répondre à ces revendications de pet

sonnel, sans attendre des décisions que nous trouvons' nous

élus communistes, par ailleurs nécessaires et que I'Etat devrai

prénor" en laveur des personnels de I'Action.sanitaire et social.

bt O" t" Petite enlance des collectivités territoriales'

Le décret gue vous avez lait adopter, Monsieur le Maire' e

avril 1988 est sans ambiguilé. Les statuts des personnels de l'

Ville et du Département d; paris dépendent exclusivement d'ur

vote de ce Conseil, ce que d'ailleurs, Monsieur le Maire' vou

avàz fait deux fois, pour les directrices de crèches et pour le

" pervenches "'

Mais toute la vérité doit être dite' La responsabilité du Goi

vernement est, à nos yeux, aussi engagée parce qu'il aurait p

ôier tout prétexte à un retard d'ouverture des négociations e'

ài."nt connaître clairement ce qu'il entend laire le 5 juillet, lor

Ju Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale'

Toujours est'il que, puisque vous,en avez les moyens' l

trouve que cette situation a assez duré, que I'heure des négc

ài"iion.'" sonné, qu'il faut prendre acte de I'importance de c

mouvement, de son rayonnement légitime, du soutien des fam'

les, et qu'il faut régler cette question maintenant'

(Applaudisse^"n1" d", élus communistes)'

M. LE MAIRE DE PARIS. - Merci, Monsieur MALBER(

La parole est maintenant à Mme GIAZZI' au nom du grouç

" Rassemblement Pour Paris ".

Mme Danièle GlAZZl. - Monsieur le Maire, ie voudra

aujourd'hui me faire I'interprète-des nombreuses {amilles pa

siennes qui vous ont écrit pour vous dire combien elles appr

ciaient la qualité de I'accueil qui est assuré à leurs entants dat

les établisiements de garde, et vous exprimer leur souhait (

voir le contlit trouver rapidement une issue'

Ces lamilles vous ont écrit pour vanter le professionnalisn

le dévouement, la compétence du personnel de nos crèct'
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rnunicipales dans leur ensemble. Ceci témoigne clairement de
leur satisfaction pour la qualité de ces modes de garde que la
Ville de Paris met à leur disposition €t ie m'en réjouis.

Je m'en réjouis car, ainsi, I'ensemble du personnel et des

services reçoit indirectement un hommage qu'il mérite très lar'
gement pour son dévouement quotidien au bienétre de nos petits

Parisiens.

Or, par la maladresse des actions menées par le Gouverne'
ment, dans le désordre le plus complet 9t avec une incohérence
de jugement des priorités, le personnel se trouv€ acculé à des
revendications. Revendications que vous av€z vous'même, Mon-

sieur le Maire, d'ailleurs jugé partaitom€nt justifiées et que donc'
par là-même, les lamilles qui oni toujours su conliance dans la

juste mesure de vos décisions en matière sociale, reconnaissent

également comm€ légitimes.

Je vous demande donc, Monsieur le Maire, de nous confir'
mer aujourd'hui qu'après le 5 juillet, date annoncée par M' EVIN
pour la réunion du Conseil supérieur de la Fonclion publique ter-

ritoriale, c'esÈàdire dès le 6 iuillet au matin, la Ville de Paris pren'

dra, comme elle I'a touiours fait par le passé' toutes sss

responsabilités.

(Applaudissements sur les bancs des groupes ' Rassemble'
ment pour Paris, et . Paris'Libertés 4.

Mlle Gisèle STIEVENARD. - Langue de bois'

M. LE MAIRE DE PARIS. - Au nom du groupe ' Paris'

Libertés r, c'est au tour de Mme TAFFIN de prendre la parole'

Mme Benoîte TAFFIN. - Au nom du groupe ' Paris'

Libertés D, permettez-moi, Monsieur le Maire, de me laire aussi,

et uniquement, I'interprète des parents qui ont leurs enfants dans

une crèche. Je suis moi-même mère de huit enfants, ie sais ce

que c'est que de se r€trouver subitement sans moyon de garde'

Les problèmes de statut, les difficultés de négociation, les

parents sont prêts à les comprendre mais leur vraie préoccupa'

iion aujourd'hui est la suivante : gue vais-je faire de mon bébé'

demain ?

Ma question sera simple, Monsieur le Maire ; que peut faire

la Municipalité, que vâ faire la Municipalité pour qus les parents

qui ont conlié leurs enfants à un élablissement municipal ne se

voient plus privés d'un service auquel ils sont en droit d€

prétendre.

(Applaudissements sur les bancs des groupes " Paris'
Libertés , at . Rassombtement pour Paris ')'

M. LE MAIRE DE PARIS. - Merci, Madame TAFFIN'

Je crois que M. VIDAL a également demandé la parole"'

M. Jean.Louls VIDAL. - Monsieur le Maire, ie voudrais

laire une brève intervention'

Encoreunelois,nousassistonslààunebataillêpoliticiônne
Jroitegauche. ll est tout de même curieux quo pour de grands

nouve-ments politiques alternant au pouvoir, on ne sache pas

réritablement: à la iectur€ de la presse, qui est responsable de

a négociation et qui doii décider du montant des salaires et des

:onditions de travail' C'est absolument scandaleux et c'6st un

rtanqus de sérieux véritablement lantastique !

Deuxième point conc€rnant la négociation sur la rémunéra'

ion qui doit s'engager, je crois qu'il laut un peu de pudeur aussi'

fuand on est ca-patta âe dépenser des dizaines de millions de

iàÀài pout une lète, un 17 iuin, à la Tour Eitfel' et quand on est

tn mesure de dépenser ausôi des centaines.de millions de lrancs

ru profit de queiques dizaines de Chefs d'Etat' pour les céré'

monies du bicentenaire, on pourrait manilester un peu de pudet

vis-à-vis des infirmières et des puéricultrices, s'il vous plaît I

M. Jacques DOMINATI, deuxième adjoint' - Cela n'a rit

à voir !

M, LE MAIRE DE PARIS. - Je demande à chacun de bit

vouloir écouter les orateurs'

Monsieur de la FOURNIÈRE, vous avez la parole'

M. Xavier de la FOURNIÈRE, adjoint' - Monsieur

Maire, mes chers collègues, i'ai écouté les orateurs avec bea

coup d'intérèt et je veux dire, à I'occasion des revendications dt

auxiliaires de puériculture, qu'il faut bien souligner que le stat'

des personneis parisiens lait l'obiet d'interprétations très large

par iapport à la loi. Alors la question est de savoir c€ que dit la lc

La loi du 26 ianvier 1984 dit que les lonctionnaires parisier

sont organisés en corps et prévoit que les statuts particuliers t

les rém]rnérations des emplois de la Ville de Paris équivalant
des emplois de la Fonction publique de I'Etat, doivent être fixé

par rélérence à ceux de I'Etat. ll laut le souligner'

De mème, la situation statutaire indiciaire et indemnitaire dt

emplois parisiens équivalant à un emploi de la Fonction pub

que terriioriale doit ôtre déterminée par référence à celle dt

emplois territoriaux,

La loi prévoit la possibilité d'une dérogation à cette rfule dar

le seul cas oit des emplois équivalents bénéficiaient déiàdt'
statut particulier et de rémunérations ditférentes.

La règle enfin ne s'applique pas aux emplois spécifiques

la Ville delaris, c'est-àdire aux emplois qui n'ont pas d'équiv'

lent à I'Etat ou dans les autres collactivités territoriales'

Le décret du 25 avril 1988 qui organise ce système ne c
pas d'ailleurs autre chose.

Qu'en est-il pour les personnels des crèches ? ['a plupi

des emplois sont alignés sur les emplois communaux et dépr

tementâux, notamment les auxiliaires de puériculture qui, depu

la création du corps à la Ville, ont touiours été alignées s

I'emploi communal correspondant et n'ont jamais bénéficié d't'

régime ditférent.

La loi n'autorise donc pas le Conseil de Paris à modifier

son initiative leur statut particuliêr et leur régime de rémunér

tion, mais elle I'oblige à les laire bénéficier de la réforme de

filière sanitaire et sôciale que le Gouvernsment fait attendre

Quant aux directrices de crèches, ollss ont un emploi éqr

valant à celui des communes et, pourtant, le Gonseil de Pat

à pris une mssure en leur faveur. Pourquoi ?

Tout d'abord, le Conseil de Paris n'a pas modifié leur sl

tut, ni leur échelle de rémunéralion. La mesure prise se limi

à ine bonitication indiciaire justifiée, non pas en droit, mais t

équité par rapport à leurs collaboratrices, les puéricultrices' c'

ont Ogàetcig automatiquement des mesures décidées pour l'

personnelshospitalierssurlesquelsellesétaienttraditionnel;
ment alignées.

De ce fait, leur rémunération devenait supérieure dans'
nombreux cas à celle de leurs directrices' Cette situation ne p(

uàit ett" maintenue dans l'attente de la rélorme de la lilière sa

taire et sociale.

Face à une situation bloquée, la Ville de Paris a donc p

ses rêsponsabilités ; elle saura également les prendre-pour i

àuxiliaiies de puériculture si le Gouvernemênt continue à bloqL

la solution de ce Problème'

Je vous remercie.

(Applaudissements sur les bancs des groupes " Pa

Libertés, et * Rassemblement pour Paris ").
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M.'LE MAIRE DE PARIS. - La parole est à

Mme HERMANGE.

Mme Marie-Thérèse I-IERMANGE, adjoint. - Monsieur le

Maire, mes chers collègues, depuis le 31 mai un mouvement de
grève atlecte les crèches parisiennes. Ce mouvement est en train
de se développer d'ailleurs dans une autre ville, à Marseille, oil
aujourd'hui même, 72 crèches sur 74 sont termées. Comme le

dit Mme TAFFIN, je sais la gône que I'interruption du service de
garde occasionne aux parents. C'est bien pourquoi la Ville de
Paris a arrêté ditférentes mesures qui ne peuvent être que des
palliatils mais qui ont au moins l'intérèt d'aider à dépanner un

certain nombre de Parisiens.

La Mairie de Paris a d'abord tout mis en æuvro pour faire
ionc'tionner un maximum d'établissements ; ensuite elle a relancé
I'ensemble des moyens de garde de dépannage susceptibles
d'accueillir des enlants, Enlin elle a décidé d'exonérer les parents

du prix des journées où leurs enfants n'auraient pu ôtre accueillis'

lntervenant au sujet de ce conflit, M. MALBERG et M. FLEU'
TIAUX onl cru bon de nous laire une démonstration brillante' en

nous expliquant que la Municipalité avait toutes les possibilités
juridiques d'agir en matière statutaire et qu'il lui appartenait, à

elle seule, et sans contrainte d'aucune sorte, d'arrâter les mesu-

res susceptibles de répondr€ aux rev€ndications des personnels.

Votre façon d'aborder cstte question ditficile laisse penser
gu€ vous n'avoz parçu ni la globalité, ni la cohérence, ni la réa-

lité des problèmes auxquels sont conlrontés à la fois les familles
€t les parents.

Qui ne sait pourtant que la qualité ds nos établissements..'

Mlle Glsàle STIEVENARD. - Relisez la lettre de M. CHI'
RAC en date du 13 juin 1988 !

M. Alaln JUPPÉ, adioint. - On relira ensemble, si vous
voulez I

Mme Marle-Thérèse HERMANGE, adioint. - .'. et du ser-

vice qu'ils otfrenl, reposo sur plusieurs éléments indissociables ?

Tout d'abord un etlort d'investissement continu, etlort de

70 millions de lrancs par an pour mieux répondre aux besoins
de garde des lamilles.

Ensuite une conception architecturale adaptée. Sur ce plan

enoor€, les crèches parisiennes quo nous construisons au rythme

d'une 9ar mois, soit, Monsieur FLEUTIAUX,'14 000 places de

crèche et'non 12 000 sont enviées par tous'

Enlin, I'existence d'équipes constituées de lemmes et d'hom-
mes de toutes qualilications, qui, ensemble, s'emploient du mieux
qu'ils peuvent à accueillir, mais aussi à éveiller au monde les

enfants dont ils ont la gard€. Ces équipes ne peuvent rsster sou-

dées que si le personnel qui les compose, que si chacun à son

niveau, voit ses compétences et ses responsabilités reconnues.

La cohésion de ces équipes dépend aussi de la cohérence
des statuts qui leur sont applicables. Ces ditlérents statuts' vous

le savez, articulés les uns aux autres, constituent c€ qu'on sppelle
. la lilière sociale ', filière sociale qui doil avoir sa logique interne
et êtr€ harmonisée avec la filière sanitaire.

En disant cela, Monsieur le Maire, je me fais I'interprète des

fonctionnaires municipaux. Que réclament-ils ? lls réclament une
reconnaissancs de leurs compétences, ds leurs qualifications'
qui passe à la lois par une amélioration de leurs conditions de

travail et de leur situation statutaire.

Amélioration de leurs conditions de travail, c'est'à-dire évo-

lution des carrières, des etfectils, du recrutement, meilleure for-

mation... Monsieur FLEUTIAUX, Monsieur MALBERG' dès mes

premières rencontres avec les syndicats, en compagnie de Xavio'
de la FOURNIËRE, nous avons proposé que des discussiont
s'engagont sans délai sur ce dossier ; nous n'avons pas atlendt
ce conllit pour nous préoccuper du problème, puisque j'avais

avant la grève, lancé les premiers Groupes de travail sur ce suje
tout à fait essentiel, pour améliorer encore le service rendu dan:
les cràches.

M. Claude FLEUTIAUX. - Vous n'avez pas été entendue

Mme Marle-Théràae HEB;iANGE, adjoint. - Les autret
revendicstions ont trait aux rémunérations, et tout parliculière
ment à celles des auxiliaires de puériculturo' Ce problème es

un problème national. De quoi s'agit-il, mes chers collègues ''

Les auxiliaires sont classées, dans la grille des rémunéra
tions de la Fonction publique, immédiatement au'dessus des

agents de service intérieur. Or, un texte récent du Gouvernement
conduira Paris, comme toutes les communes, à reclasser ses

agents de service au même niveau que les auxiliaires. Commen:
expliquer dès lors à ces dernières, qui ont reçu une lormatior

- qui est sanctionnée par un diplôme d'Etat - qu'il est norma
qu'elles soient rémunérées de la même façon que des agents
non diplômés ? Oui, Monsieur MALBERG, le souhait des auxi
liaires de voir leur stalut revalorisé est donc parlaitement iusti'
fié, à Paris comme ailleurs. ll s'agit là, vous le voyez, d'un pro'

blème qui dépasse largement le cadre parisien et qui se pose

à I'ensemble des maires ds France.

Le 9 juin dernier, M. ÏBÊRl a donc saisi le Ministre de I'lnté'
rieur pour lui demander dans quels délais lesBouvoirs-publics
entendaient arrêter les nouveaux statuts de la filière sanitaire 61

sociale.

Le 14 juin dernier à l'Assemblée nationale, il a reposé l;

môme question au Gouvernement. L'ensemble des élus locaux
pour répondre rapidement aux attentes ds leurs lonctionnaires

ont, en effet, besoin de connaÎlre le calendrier d'élaboration e

le contenu général des têxtes qu'ils auront à appliquer'

S'exprimant au nom du gouvernement, M. EVIN a indique

au Parlement que - et je cite le Journal otficiel -' le proiet de

statut de la lilière sanitaire et sociale serait soumis au Consei

supérieur de la Fonction publiqua tenitoriale le 5 juillet prochain '
Je voudrais dire à Mme GlFtZ,l, en la remerciant de sa ques

tion, quo je confirme bien que dès le 6 juillet, nous avons donnc

rendez-vous aux syndicats pour examiner les problèmss statu

taires en lonction de la position gouvenemental€' M. EVIN ne pou

vait d'ailleurs pas laire d'autra réponse' Son expérience de

I'automne lui a donné un savoir'faire en matière statutaire que.

M. JOXE n'a, semble't'il, pas oncore acquis I

Cette expérience lui a appris que quand des statuts régis

sent des personnels qui ont, chacun à leur niveau, des missiont
communes au sein d'une même filière professionnelle, ces sta

tuts nê p€uvent s'élaborer au cas par cas ou au coup par coup

leur mise au point exige une vue d'ensemble, pour positionne

chaque catégorie à une place qui corresponde aux responsabi

lités exsrcées, aux compétsnces exigées et aux qualification.

reconnues, dans l'échelle des rémunérations.

Telle est la démarche qu'il convient d'adopter si I'on veu

doter ces personnels d'un statut cohérent et.durable.

Le 22 juin dernier, M. JOXE nous a adressé une lettre tou

à fait étonnante, puisqu'elle ne répond nullement à I'objet de notr'

intervention. M. de la FOURNIËRE nous a expliqué il y a que

ques instants ce qu'il lallait en penser sur le tond. Nous atter

dions, à vrai dire, une réponse de M. JOXE qui soit plus soucieus

du sort des agents communaux et réponde précisément à la que,

tion qui lui était posée.
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Mais force est de constater que, contrairement aux enga'
gements positifs pris en son nom par M. EVIN, M. JOXE' dont
je regrette I'absence aujourd'hui, garde quant à lui le silence.

(Vives protestations du groupe socialiste).

Mlle Gisèle STIEVENARD. - ll était là ce matin !

Mme Marie-Thérèse HERMANGE, adjoint. - M' JOXE
garde le silence et reluse de conlirmer qu'il présentera le 5 juillet

prochain I'ensemble des statuts de la filière sanitaire et sociale.

M. Jean-Marie LE GUEN. - Ouelle mauvaise loi I

Mme Marie-Thérèse HERMANGE, adjoint' - Ce silence

est-il tactique ?

M. Alain JUPPÉ, adjoint. - Monsieur LE GUEN, est-ce de

l'autocritique ?

M. LE MAIRE DE PARIS. - La parole est à Mme HER-

MANGE et à elle seule I

M. Jean-Marie LE GUEN' - Pendant ce temps'là, la

grève continue t

Mme MarleThérèse HERMANGE, adioint' - Son silence

est-iltactique ? Est-il inspiré du souci de laisser les personnels

des crèches parisiennes le plus longtemps possible dans I'incer'
titude et donc dans la grève ?

Ce silence sst-il la reconnaissance d'uns incapacité non seu-

iement à élaborer une filière sanitaire et sociale complète et coh#
rente, mais à arbitrer la seule filière sociale, voire mème à rédi'
gêr un simple texte reclassant, comme cela est devenu néces-

iaire, les auxiliaires de puériculture à leur juste niveau par rap'
port aux agents de service intérieur ? Et si M. JOXE trouve

aujourd'hui-habile de laisser entendre que Paris peut laire tout

et n'importe quoi en matière statutaire, que répondra-t'il demain

aux maires de Lille, Rennes, Nantes et Marseille ? Leur

répondra-t-i1...

M. Jean-Yves AUTEXIER. - C'est votre loi !

ll. Alaln JUPPÉ, adjoint. - Ce n'est pas vrai I

M. LE MAIRE DE PARIS. - Messieurs, je vous demande
de bien vouloir garder votre sang-froid.

M. Alaln JUPPÉ, adioint' - Mais il ne faut pas raconter

n'importe quoi !

M. LE MAIRE DE PARIS. - Madame HERMANGE, ne

répondez pas. Répondrg est le meilleur moyen d'alimenter la
polémique, laquelle est stérile'

Mme Marle-Thérèse HERIIANGE, adjoint' - "' Leur

répondra-t-il qu'ils sont libres d'agir à leur guise pour pallier les

catences de I'Etat ? Leur répondra-t-il que I'immobilisme du

Ministre de I'lntérieur sera couvert par I'inertie du contrôle de

l'égalité ? Et lorsque 36 OOO communes auront pris seules leurp

dijpositions, qué lera ensuite M. JOXE pour harm^oniser

36b00 statuts àisparates de personnels des crèches"' ?

M. Jean-Marle LE GUEN. - Nous sommos à Paris'

Madame HERMANGE I

lllle Glséle STIEVENARD. - C'est scandaleux I

M. Jacques DOMINATI, deuxième adjoint' - Un peu de

cohérence !

M. LF MAIRE DE PARIS. - Je vous demande, Messieurs'

de bien vôuloir écouter. Vous avez été écoutés dans le silence.

ai;oG voulei simplement transformer cette réunion en polémi-

que de place publique, c'esl votre droit, mais alors, je vais inter-

rompre ie débat car ce n'est pas un moyen digne de discuter d'un

sujet sérieux.

(Apptaudissements sur les bancs des groupes " Bassemble'

rnent pour Paris " et " Paris'Libertés ").

S'il vous plaÎt, voulez'vous vous taire'

Madame HERMANGE, vous avez la parole.

Mme Marie-Thérèse HERMANGE, adjoint. - "' Lorsque

36 000 communes auronl pris, seules, leurs dispositions, que fera

ensuite le Ministre de I'lntérieur pour harmoniser 36 000 statuls

disparates de personnels des crèches, lui qui reste incapable d'en

construire un seul ?

Ne comptez-pas, Messieurs du Gouvernement qui siégez sur

ces bancs, vous en tirer par le silence ou par des demi-mesures

Les personnels des crèches, et tout particulièrement les auxiliai-

tes àe puériculture et les éducatrices, méritent que l'on recon'

naisss, par un juste classement au sein des grilles de la Fonc-

tion publique, ce que sont leurs qualilications.

Faute d'obtenir de I'Etat, le 5 juillet prochain, lors du Con-

seil supérieur de la Fonction publique territoriale, une réponse

aux questions gue se posent, non seulement les agents, mais

I'ensemble des maires de France, la Ville de Paris saura pren-

dre sss responsabilités, dans I'intérêt des personnels, dans l'inté-

rôt des parênts, c'est'à-dire dans I'intérêt du service public de

la Pêtite enfance.

(Applaudissements sur les bancs des grourys " Rassemble-

ment pour Paris, et . Paris-Libertés 4'

M. LE MAIRE DE PARIS. - Mes chers collègues - sitou-

tefois I'on peut parler sérieusement de sujets sérieux... -, je vou-

drais laire deux ou trois remarques.

Personne, je crois, ne met en cause la qualité du service

rendu dans les crèches, comme personne, je pense' ne met en

cause le lait qu'aucune grande ville en France - €t ie crois pou-

voir dire, dans le monde - n'a lait un effort, depuis 10 ans, en

laveur de la structure+rèches comme celui qui a été fait par la

Ville de Paris. C'est une constatation, simplement.

Nous avons un conflit. D'où vient'il ?

ll vient du lait que les agents de service ont bénéficié' de

la part de I'Etat - probablement à juste titre, je ne le conteste

pas - O'un rsclassoment qui les a conduits à se trouver au même

hiveau que les auxiliaires do puériculture, alors que les premiers

n'ont pas de diplôme oxigé et que les seconds, comme le rap'
pelait à I'instantMme HERMANGE, ont un diplôme d'Etat, ce qu'

â bien entendu conduit les auxiliaires à revendiquer à leur tout

un rgclassement.

Je conviens bien volontiers gue personns ne saurait, de

bonne foi, leur contester ce droit.

Alors, à partir de là, un certain nombre d'arguments juridi'

ques ont été développés. Je les connais bien et je n'y reviendra
pas. Mais j'ai été lrappé par le propos tsnu à I'instant pat

M. VtOnl qui, sans entrer dans les arcanes iuridiques' a eu, de

ce débat, le sentiment qu'il s'agissait d'un débat politicien' Je

vais vous dire, Monsieur VIDAL, oui et non. Sans aucun doute

un peu, et je n€ cherchsrai pas à désigner du doigt les coupa'

blei. trlais en revanche je dirai aussi non : parce qu'une déci'

sion que prendrait aujourd'hui la Ville de Paris aurait de lourdes

conséquànces, et il appartient à celui qui est responsable nor

seulement de la gestion des atfaires mais aussi des deniers des

Parisiens de prendre la dimension des conséguences de ses ges

tes avant de les accomPlir.
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Ouelles seraient ces conséquences ? De deux ordres. D'une
part, sur le plan parisien, ce serait un redoutable précédent qui-
pourrait être invoqué par d'autres catégories de personnel et

auprès desquelles ie ne vois pas comment on pourrait refuser
telle ou telle revendication ; c'est-à-dire que ce serait la porte

ouverte à une dépense de fonctionnement potentielle considé-
rable. Vous observerez que depuis longtemps, depuis que je suis

Maire de Paris, j'essaie de maintenir la dépense de fonctionne-
ment. Pourquoi ? Pas par idéologie, simplement pour que les

impôts des Parisiens n'augmentent pas.

C'est un etfort tenace de chaque instant et qui exige, cha'
que lois qu'on prend une décision, qu'on soit attentif aux consé-
quences qu'elle peut comporter en matière notamment de
precédent.

Quant à la deuxième raison, elle a été évoquée vers la fin
de son propos par Mme HERMANGE ; nous sommes tout de

même un état de droit et une nation civilisée' Des puéricultrices'

des directrices de crèche, des agents de la filière sanitaire et

sociale, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a un peu partout, dans

toute la France.

Alors, que se passerait'il ? Le rôle de I'Etat, c'est d'assurer
la coordination de la politique en matière de traitements, salai'
res et avantages. Que se passerait-il ? Si Paris prenait tout d'un
coup une deèision, dans quelle situation se trouverait le Maire

cle Marseille, par exemple, confronté au même problème ? ll pren-

drait la même décision, plus quelque chose. Et puis, le Maire de

Lille irait encore surenchérir. Et puis, on le lerait pour tous les

corps.

(Protestations sur /es bancs du graupe socialiste)'

M. LE MAIRE DE PARIS. - S'ilvous plaît !Je n'ai inter-

rompu personne et je suis prêt à vous donner la parole.tout.à

I'heure, mais je vous prie de m'écouter. Je m'adresse à I'un de

vos collègues qui, lui, a posé une question de bonne loi' sans

polémiquér, qui a dit : pourquoi se trouve-t-on dans une situa-

iion qui me paraît être une sorte de débat politique ? Cela mérite

réponse. Alors, vous pourriez attendre quelques instants d'avoir

la parole.

Ce serait créer à ce moment-là une situation de véritable

anarchie et de sauve'qui-peut général' C'est tout à lait impossi-

ble. Ne demandez pai ceta à un maire responsable, quel qu'il

soit, et je ne doute pas que le Maire de Marseille prendra la même

décision s'il est responsable, ce dont je suis persuadé' ll faut donc
que I'Etat prenne sa responsabitité pour assurer la coordination'

ce qui est dans son rôle. ll a dit qu'il le lerait le 5 juillet' Moi' le

6 au matin, j'applique la décision de I'Etat et, s'il laut négocier

les détails,lé tes appliquerai avec effet rétroactif au 6 juillet' Cela

ne fait aucun doute. C'est le bon sens et c'est une gestion res'
ponsable. Ce n'est pas se laisser aller à une démagogie de mau'

vais aloi.

M. Roger ROMANI, adjoint' - C'est le sens de I'Etat !

M. LE MAIRE DE PARIS. - Vous pourriez me dire : il y

a un cas que vous ne prévoyez pas, c'est celui oil I'Etat ne tran'
cherait pa's et dirait qu'il ne dit rien, ou qu'il ne lait rien, laissant

mômenianément les municipalités se débrouiller toutes seules.

C'est possible, cela m'étonnerait quand même, parce que

vous imaginez que, si on laisse se déclencher ce processus, c'est

toute la F-onction publique qui s'etliloche par la même occasion'

ll y a, j'imagine, au Gouvernemenl un ministre chargé de la Fonc-

ti6n plUtiqire qui doit tout de même avoir une idée sur ces cho'

ses èt qui'ne va pas laisser dériver I'ensemble du corps territo-

rial, qui'sert de rétérence au corps de la Fonction publique' dans

I'anarchie : vous imaginez les conséquencas que cela peut

entraîner !

Vous me direz : Et si I'Etat ne dit rien - ce qui m'étonnerat

tout de même, mais enfin tout est possible -"' ? A ce moment

là, oui, je prendrai les décisions qui s'imposent, mais je les pren

drai faie à une carence totale de la part du Gouvernement, qu(

1à dénon""tui par ailleurs, pour I'irresponsabilité que cela repré

ienterait ; mais je vous dirai que je n'y crois pas, en termes dr

gestion des deniers Publics.

Voilà ce que le voulais vous dire pour vous monlrer que c€

n'est pas aussi simple que cela paraÎt'

(Applaudissements sur les bancs des groupes " Bassemble

ment pour Paris " et " Paris'Libertés ")'

Monsieur FLEUTIAUX, vous semblez vouloir ajouter ouel

que chose à vos propos de tout à I'heure ?

(M. TIBERI, premier adioint, remplace M' Jacques CHIRAC

Maiie de Paris, au fauteuil de la présidence)'

M. Claude FLEUTIAUX. - Monsieur le Maire, dans votre

intervention, vous venez véritablement d'ouvrir la discussion' ca;

vous avez touché au fond du problème, et c'est bien autre chos"

que ce que nous avons entendu de la part de vos collègues dt

la majorité municiPale'..

(Mouvements divers)'

M. le Maire, dans son intervention, a en eflet posé le pro

blèmedetondquiestlesuivant.llasouhaitéunespécificitépari
sienne, il a souhaité...

(Protestations à droite).

M. Alain JUPPÉ, adjoint. - On ne peut pas laisser dire der

choses comme cela."

M. TlBER|, premier adioint, présidenl' - Je vous demandr

d'écouter M. FLEUTIAUX quelques instants'

M. Alain JUPPÉ, adjoint' - Mais non I C'est pour la pressr

qu'il parle ! C'est tout I ll sait très bien que ce qu'il dit est faux

(Brouhaha).

M. Claude FLEUTIAUX. - Vous avez souhaité élabore

un certain nombre de textes législatits' le décret d'avril 1988 '

(Brouhaha). J'ai ici la lettre de M. CHIRAC' ll faut arrêter de s

àontt"dit"'tous les six mois' Vous avez donc souhaité cetl'

spécificité..,

M. Alain JUPPÉ, adjoint. - Ce n'est pas vrai !

M. Claude FLEUTIAUX. - ... du statut parisien' lly a d'u:

côté les communes de France, de I'autre Paris' La quesiion e:r

la suivante...

(Prgtestations sur /es bancs des groupes " Rassemblenter.

pour Paris " et " Paris'Libertés ")'

Souhaitez.vous désormais revenir sur cette spécificlle

C'est bien la question. Est-ce que vous souhaitez y renoncer ol

est-ce que vous souhaitez la conserver.'. ?

(Protestations sur /es bancs des groupes " Rassemblemer
pour Paris " et " Paris-Libedés ").

M. Alain JUPPÉ, adjoint. - Mais on ne peut pas tenir u

raisonnement à partir d'idées fausses !

M. Claude FLEUTIAUX. - ll n'y a pas d'autre issue'

I'heure actuelle, en termes législatifs, ce dossier est de la con

pétence de la Ville de Paris...

(Mouvements divers).

ll convient donc que vous négociiez sans attendre d'hyp'

thétiques rendez-vous ultérieurs.

(Apptaudissements sur les bancs du groupe socialiste et di

élus communistes).
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M. TlBERl, premier adjoint, président' - Monsieur MAL'

BERG, puisque vous souhaitez intervenir, vous avez la parole'

Et je répondrai ensuite.

M. Henri MALBERG. - Sij'ai bien compris, on vient' en

quelque sorte de changer de terrain'

Jusqu'à aujourd'hui, M. CHIRAC et la maiorité rendaient

hommage au personnel, trouvaient légitimes ses revendications"'

M. TlBERl, premier adjoint, président - Oui, absolument'

et continuent à lui rendre hommage.'.

Ce sont deux points sur lesquels je suis d'accord avec vous'

M. Henri MALBERG. - ... rendaient hommage au person-

nel, trouvaient.iustes ses revendications et disaient au Gouver'

nement : décidez...

Mais M. CHIRAC vient d'ajouter : attention cela coÛte cher'

le suis pour I'austérité !...

(Protestations diverses).

... ll laut être comptable des deniers de la Ville"'

M. Alain JUPPÉ, adjoint. - Démagogue !

M. Henri MALBERG. - .'. Attention à I'anarchie qui va

s'emparer du PaYs.

Pour moi, cela ne fait que confirmer la position des élus com'

munistes.M.CH|RACs'estdonnélesmoyens,paruncertain
décret, de choisir pour le personnel de Paris, avec le Conseil'

des changements, des accommodements"'

M. Jacques DOMINATI, deuxième adjoint' - Pour les cas

spécifiques !

M. Henri MALBERG. - ,.. Paris n'est pas"'

M. Jacques DOMINATI, deuxième adjoint' - Vous ne vou-

lez pas comPrendre !

M. TlBERl, premier adioint' président' - Laissez terminer

M. MALBERG, s'il-vous-Plaît'

M. Henri MALBERG. - ." Paris n'est pas une des

36 OOO communes parmi les autres, elles a eflectivement beau'

coup de crèches, une grande expérience de ces atfaires'

Ou'elle donne I'exemple ne me déplairait pas ! Je ne vois

pas ce que nous auons à craindre à donner, à un personnel

;C""1 on rend par ailleurs hommage, de meilleures conditions

de travail.

D'autre part, cela me confirme dans I'idée que I'heure est

peul-être venue, pour le Gouvernement, de dire ce qu'il veut' lui

aussi...

(Applaudissements sur les bancs des groupes " Rassemble'

ment pour Paris " et " Paris'Libertés ')'
... ce qui, peut-être, retirerait à M' CHIRAC quelques

arguments.

M. Alain JUPPÉ, adjoint. - Exactement ! On ne demande

que cela !

M. Jacques DOMINATI, deuxième adioint' - Voilà !

M. Henri MALBERG. - Seulement, vous ne le voulez pas'

parce que si vous le vouliez, vous choisiriez aujourd'hui !

M. Alain HUBERT. - Eh oui!

M. Henri illALBERG. - Vous ne souhaitez pas cette

issue. Moi, je la souhaite !

M. TlBERl, premier adioint, président' - Mes chers collè-

gues, ie crois que'la discussiôn pourrait se prolonger' mais il n'est

Ëire sôurO que celui qui ne veut ni ontendre ni écouter'

Le Maire de Paris (et je réponds à M' MALBERG) a bien dit

qu'il rendait hommage au travail fait par ce personnel' d'une part'

etconsidéraitcommelégitimessesrevendications,d'autrepart'

Mais nous estimons qu'il s'agit d'une revendication natio-

nale - des crèches existent sur tout le territoire - et il est per'

mis dès lors de s'étonner que le Gouvernement refuse' semble'

t-il(encorequej'espèreque,le5juillet,leschosesserontclari'
{iées) de prendre ses responsabilités'

Pour quelles raisons... ? M. de la FOURNIÈRE et Mme HER-

MANGE I'ont bien dit tout à I'heure, je ne vois pas ce qui peut

gêner le Gouvernement dans le fait de prendre une mesure de

f,ortée nationale en faveur de ces catégories d'auxiliaires de

puériculture !

Le Gouvernement a pris un texte pour les agenis de service

intérieur, c'est-àdire la catégorie la plus modeste, et nous allons

bien entendu leur appliquer cette rélorme' Mais pour la catégo-

rie supérieure, le Gouvernement ne prend rien ! ll y a là' vous

en coàviendrez, une incohérence absolue' Son intervention sim'

plifierait les choses, on se demande encore pourquoi il ne se

décide pas à agir de la sorte.

Justement, on voit bien qu'il y a un problème national' Ia

preuve nous en est apportée par le. fait cité tout à I'heure du

âéctencnement d'une grève dans le mème secteur social à

Marseille.

Pour répondre à I'aspect juridique' qui est un moyen

détourné utilisé par le Gouvernement (car le groupe socialiste

se sert des arguiies employées par M' JOXE et M' EVIN)' que

les choses soiànt claires ! Je dirai que ce décret de 1988 ne con

""rn" 
p"t toutes les catégories de personnel, il ne s'applique

qJâufàtnprois spéciliquel parisiens, c'est'à'dire, que lorsqu'i

n'en existe Pas de."

Mlle Gisèle STIEVENARD. - Ce n'est pas vrai !

M. TlBERl, premier adjoint, président' - "' semblables i
I'Etat ou dans les autres coliectivités locales' Dans ce cas Parir

a la possibilité'..

(Apptaudissements sur les bancs des groupes " Rassemble

meni pour Paris, et ' Paris-Libertés ")'

... de prendre des dispositions particulières' D'ailleurs' mer

cnets cottLgues, s'il s'agissait d'autre chose' le texte n'aurai

aucun intérèt, cela voudràit dire que Paris pourrait laire n'importr

qràio"nt n'importe quel domaine' Ce ne serait pas sérieux'

Je le répète pour tous nos collègues (et pour M' LE GUEN

s'il veut bien m;écouter trente secondes), le décret de 198t

s'applique aux personnels de la Mairie de Paris qui n'ont pa:

d'é'quivâlence, que ce soit à I'Etat ou que ce soit dans les autre

collectivités locales' C'est clair et nel'

M. Jean-Marie LE GUEN. - Est+e que ie peux poser un(

question ?

M. TlBERl, premier adjoint, président' - Mes chers collè

gues, s'il y a bieà un secteûr qui n'est pas spécifique à Paris

c'est bien celui des crèches.

M. Jean-Marie LE GUEN. - Et les directrices ?

M. TlBERl, premier adjoint, président' - ll ya de-s crèche

p"rtori 
"ur 

le teriitoire, pas assez bien entendu, mais à Paris nou

i"i"àn" un etfort - le'Maire l'a rappelé - sans précédent' t

tl"at aon" le 5 juillet que nous v€rrons si le Gouvern€ment a o

n'a pas la volonté de régler ce problème'

(Apptaudissements sur les bancs des groupes " RassemblL

neni pôur Paris ' et * Paris'Liberlés ")'

Le débat est terminé, nous passons aux autres affaires c

I'ordre du iour'
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M. Jean'Marie LE GUEN. - Pourquoi avez'vous modi'

rie...-poùifàs directrices de crèches ? A quel titre ? Voilà ma

guestion.

M. TlBERl, premier adioint, président' - Nous nous trou'

vons devant b mbme système d'absurdité qu'induit la politique

Ou éouvernement dans ce secteur' Mme HERMANGE répondra

oàrî-elre mais le Gouvernement a publié un texte pour les

IàËiiËié a,i".tion de crèche, que nous avons appliqué immé-

àÉt"tent. Mais ce personnel s'est trouvé de ce lait dans une

"it*tiàî 
àeficate uid.à.vis des directrices car il était placé très

rôr"à"t au môme niveau de rémunération qu'elles'

M. Jean.Marle LE GUEN. - Vous avez agi'

M. TlBERl, premier adjoint, président' - C'est une appli-

cation absurde ds ce texte ef nous voulons éviter' pour les agents

à" t"tia" intérieur, de nous retrouver dans la même situation

par rapport aux auxiliaires de puériculture'

M. Jean'Marie LE GUEN' - Vous avez agi' Agissez'

M. TlBERl, premier adjoint, président' - J'espère que.le

oon sàns ittpôtt"ta tJ s luittet. Jà le répète, le débat est main-

tenant clos.
I

i.,,

I

I
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Annexe n"8 : Déclaration commune des syndicats au CTP (L2

et L3/O6/89)

frlonstrettr te tQeire,

Le ë''.IFc: est mendatée per I 8,utres orgg,nlsetlons swdleelæ
slégeant au eT P de Ia Commune de Parls, à savotr per référenee
s.Iphebé,ttgue t Læ Ant.anomes - ,e f1f'|p,{/rn - la tt&T d f|rp, pour effætttæ
ls déelaratlon llmlnatre sulvenae t

,, A I'heure ar) nous sommexs réUnls pottl ee li'FP æ,, eomme v.}us le savæ

un eonfltt trés tmportent opposent d'une pert' les personnels du see6eur

"pet,lte 13;tf'enpe" t |411trs rq71résg|ttents syndleaux et' d'eutre pert te
ilalrlê de perls, dernatre sens solutton eL, pls que eelà' sens amoree de

vérttable négoelatlon po.,r dégagæ ennn des solutlons conerèl'æ'

Læ Or5:anlsettons Syndtealer dont. nollrs lsotntttes les porteperole
et Ie cleT|C- eilemante, prennant melhe.tn€'Jtsernent' aete du déealage
c]ililstant enc':e les tntqrtlons etÏ:lehéæ par le Halre de Parls d'éeoutæ
les pæsonne)s û te réeltté eruellemant véçue tant per læ personnels que

par Iæ.ætfants dæ erèehæ et. leurs parelrrts tous Yleilmæ d'ettermolements
trygusttftés p1our que s'engegen| de vérttabtes négoeletlons sur ,e fond
dæ problèmæ.

Le seul potnt. pour lquet ,rous p/ouvant' ,sans doute remæelæ Le

,y,elre de parts, e,:æt d'avolr etnst eonforté une untté syndleale rerqnætt
auss, manlfæte que sur l'eftsenbte du dossler brulant de le"pûlt'e e'Irfenee"

â Parls.
s,ll n,y e pg,s la eoneæceiton sl souvert lnvoquêe psr Ia 

''alrle
de Parts ee n'f,f'|. eertetnemant pas le fatt dæ organlsattons syndlealæ

r64t;résentattv('',. .EIlæ ont dernendé à etre ræues, à un nlveau réellement

hebtllté à prendre dæ déetslons sur Ie fond du problème t n'ont en

réponseJusgu'â présent, qal'une ftn de non recevolr.

P(''tdenc ee tempg,, Ie polds gren.rlssent du eonfttt en eours' pése

sur ,e$ enfanls non af'euetltls qul sont des pæsannæ eC' teurs perent's

plongés dans l'en bg,rcgo, arns t que sur les très nombreuX pæsonnels

gfévlstæ eontrelnts â s'aehetæ au prtx fort le drolt d'eg're entendus sllr

lenrs rémunérstlons et leurs eondltlons de travall,

6,æC poqr blen ntflsguer sans équlvoque lanr volonté' à elles'

de négoeler sens déIals que læ orgenlsetlons syndleslæ pourtent en eonfllt
ouver| evee la tletrle, ont dée.tdê d'dre préselrttæ à ee cTP

Ce f8rlt ne dlmtnue en rl€'rt' nl tanr tndtgnatlon' nl leur

détermtneilon à falre reeonnaltre la Jusîæse de le eeuse des personnels'

cæ organlsettf,ns syndleelæ ont à géræ un eonfllt g7eve dont

les re+tombéæ humelnæ ne sont, pou? une bonne parL pas qt/,a.tlflablæ mels

aurel61nt dquls plustegrs J61urs pu et're prlses en eompte pour hat'æ

I,ouvæture slnon Ie eonelustOn de vrslæ négoelatlons.
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HéIàs , ees ergument,s du eo,eur ont peut t"e motns de polds
que læ eonsldérattons, taettquæ reletlvæ à Ia gætton d'un eonfttt.

lllon t ,rotrs n,aeeqtons pas, ËIonslanr le lf,elre, d,e/-re baltotés
d'un ,'etponsable C ua âiltt ê :
de Ie |{elrle de Perls eu Mlntstère de I,rntérleur pan' exætple,
pes ptus que nous n'aeeæ.tons l,lnvæse
e9.i' nou$ svons auss, effætué t poursulvons dæ déma.rehæ eu 

'',tntstèrequl' per sa le''tÆur lneee@.teble à dêf7ntr ta flltère tærtt,orlele ,,

"senltalre el. soelele" p.ort,e eussl sa pert de ræponsabtllté.
Pour nous, Honslanr Ie llelre, t à t,évldenee, le eonfltl æt

au présent d l'ous ætlmons gu'q, toute hypothè,se, fe tatrle de Perts
dlspose d'o,.æ er déJà dæ moyans Jurtdtquæ d budgételres de donnæ
à très eourt tæme satlsfaetlon aux Justæ exlgqtees der pæconnels.

Quand la talrle de Parls Ie vqtï, l'expérlenee d'trn pagsé rêeeng
montre qu'elle le peut.

Quand læ lntérds dcrs personnels eonvtrgerlrt levto un aæteln
lntéra munlelpel, la eeuae dæ pæsonnelc dærtqtt alors une eeuse saerée â
à Isquedle eueun obsteele Jurldlque ou budgétalre n'æt plus oplposé-

Le talre de Perls s'est sdræsé personnettærellrt. à eheeun dæ
agants munlelpeux et, départanqtteux portr leur expltquæ d af':lrmæ
que le déerd du E5 Avrll 1988 ételt un bon po.ul. eJtx t

II dtspose d présætt d'une oeeeslon æeqtlonnelle de démontræ
dens læ fg,lts qne oe déeret, peut eglr eomme un moteur d non eomme un ffeln

Or, Jusqu'à ee Jonr, dens Ie préoana eon flta e'æt, blen eomme un
fFeln que fonettonne Ie déerd,.

rTous dqnendons done à la llslrle de Perls de nous démontrer per
les aetes r

l') que Ie tex:te de référenee donc elle s'est dotée poul. sea
personners est vérlta.blenterrrt D,on pour errx.

2') qu'elle s un souel dwemlque de vqtlr eu daant dæ
reverrdloatlons ey'prlmétes. en usent'de ee texte non de mentère frllqtse
d, sélætlve mals eu eontratre de manlêre résolumqtt embltlanse.

o.uet dommese de devolr vous le soufflæ, Honsleur le llalre,
voua devæ fa/re du lléerd du Æ Avrll une erme offienslve d nous
démontrer que vous evez I'embltlon à Parls, de répondre réettelne16t
ssnc rderd à I'attqrce ptus que Justlflée des personnels I

I vous de Jouæ llonslanr Ie Malre ! les personnels .et Iæ
use8:ers qul sont aussl vos edmlnlstrés Jugeront !
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Annexe no9 : Tract adressé aux parents

c.G.T. - Ef ,D,T, - F.0. - c.F.T'C' - AUT0ll0llEs -

e r urs PERSÛNNELS DE LA PETITT El{FAl{Ct

oe r-e YILLT Dt PARIS

PAREI{TS

Nous somnes conscients cle vos difficultés engendrées par notre act:on

Dans l'!ntérê! de vos enfanÈs êt du Service Public' auquel vous âtes
cn droit d'avoir en Èant qu. conCribuables perislens'

NOUS DISONS :

> u.alte à La dégrad'ation de nos conditions de tnavaiL
(horaines, eflectifs insuffisants, etc" ' ) ,

> llaLte à La sous rénvnénat:ion, à La renise en cause des
qualificat ions '

> Ealte au refus et à Ltinsuffisance de fonnation des

agent s ,'

NoUsvouLoNsUNEPRlsEENcol.tPTEpEt{osREVENDlcATIoNsPoUq:

L, AIIELI ORAîTON DES X D, ACCUElL DE LA PETTTE NFAilCE

)> erne puls otspontane! pqua vos enpenrs ct Qut est un

DNOTT

voTRE cÊNE EST DELA RESPONSABILITÉ DU['lAlRE DE PARTS ET DÉ SES t4AtRÊS

DLARROND t SSET.IENTS,

SOUTEI{EZ I{OTRT ACTION,

EXI6EZ LA SATISFACTION DE I{OS RIVENDICATIOr'lS

Eli PARTICIPANI ÂvEC N0US I

Lt SAI'IEDI-i0 JUlt{ i989 A ltt HEU.RES

A, Ufl rASStt'lBJ-tl'1EilT

PLACE DE L'HOTTL DE VILLE

+,

I
I

.,l



Annexe n"10

LES CRECHES EN CHAruSOAl

Air : Trois pas en avant

n étuit u petil rnafue

qui ne voulait pas négocier

ml:is it rcnvoyail l'afaire
sttprÈs du ministèrc
le maùe disait
ellcs sont à ni
le ministèrc

Je n! ticrc pas'.

3 pas en arutt
3 pas en anièrc
3 pas sw le côté
3 pas sw I'ante cdé

Air: Fais dodo colas

Continuons I4 grèw
nous aboutitotu
Oùac est en het
nous même enbateut
c'est pas le ministère
qutTeryrnùe affaire

(Reprise)

Air: Le déserteur

Monsicur le maire
pour le bicentenoirc
vous n'auta, pas la tête

dcs crèches de Paris

Pas & n@istions
nous softunes en colèrc
wruvutlanousfairc nirc
nous vottlons n@ciu

Un statutun salsirc
pour la petiæ cnfarce

Inurnous qui sommes en Frgrce
et sutlout à ParLs

Monsiew le maire de Potis
pour Ie bicentenain
vrous n'aua pas lu tête

dcs crèclt* dc Puis-

Air: ça ira

Ahçatq çaim
Tiberi anêtc ta rcnPine
ah àirq çairy çaim
lzs népciaions on les a uv

-]-4T

Le répertoire de chansons des grévistes

Air : Frère Jacques

tacques Chimc j. Chimc
donnæ, vous donnez nous
un rôle éducatil
un tôle étucaif
nous gvons - nous avons
t. Chirsc
enlend - nous
penornel qustifié
nous voulotu, un slatul

Air: l-a carmagnole

MrTibei ovait prcmis
& briser les crèches de Parfs

mais son ooup a manque
on s'est mobilisé
rcvalorisation
c'est ce Erc nous dcrnandons
revolorisation
c'est ce quc nous obliendrons

Air : Malborough C en va t en guerre

les crèches sont en colèrc
Mircnton (2) mirontaire
les crèches sont en colèrc
et nous ne cé&rons pas
nous vanlons un salaire
Mimnton
nous wulons un salaire
dipe ù notre mélier

Air: Voilà le métro

voilà les ctèches voilà les crèchet
qui sont en colèrc
wilà lcs crèches voilà les crèches

qui sont en colèrc
CItimc nous ne cédcrons pas
Chirac il fout négxier

Air : Dans un pays d Espagne

- su payt dc Chirac olé
- les crèches sonl en colèrc
- les crèches sont dans la rue

- y'a pas dc négociatian
- iI nj en p6 dc stoul
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Air: La Marseillaise

Chirac tu es foulu
I*s crèches sonl dunt la rue

ltltons, futtoru
Pots nos stotuts
Et êltv neconnues

Air : Situ continues

Chiroc, si Et continues
Tout le penonnel
Te botterc les fesses
Chiroç i lu continues
Tout le penonnel
Te bouera le ...

Air: Milord

Alla,vena, Chimc
Vous asseoir à nol' table
Paur dcs népciations
Qui oboutiront
Nous on veul un sslsire
Pss sslairc de mi.sère

Nous on vaû ut, stûûtt
Et êùe neconrurcs

Air: Les montagnards

Halte-la, halte& haltc- là
I*s çèches sont 14

Lcs rcwilù
Halte-h haltc-ûù halte-là
ItÂ tèches sont I4
I*s nwilù
I*s crèches sont là
Les rcvoilà
Et eiles ne céderottl Pas !

Air: Il était un petit navire

Il était un Ffit Qtimc
il étoitun pctit qlinc
Qui n'avait ja-ja-jamais négæié

Qui n'avuit ja-ja-jarnais négocié

Ohé, ohé
Ahé, oM Chimms
Notts wulons des sous et w, Etou\
OM ohé, Chitzstu,
Notts vottlons dcs sons etun sfunû

Air : le p'tit prince

teudi muin
I* penonnel des crècltes
A dcmandé à rcncontrer Chirac
Comme il est lêtu
Il n'u pas voulu
pukque c'est airui ttrtLt:; reviendrons

Air : la mère Michèlle

Nou,; ne voulons pll::r

de putie de tennis
Chirsc lu es foulu
ru os foit un décrel
il te fout I'assumer
alon Mr Chirsc
dépêche toi d'appliquer
nou^t voulortt un stolul
et nous voulons des sous
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Annexe n'11 : La grève des crèches à travers 1a presse (Le

Quotid.ien de Paris, Lê Monde, Libération, Lê Patisien)

DE PARIS

GrèYefuhsct€ûes
O l: Mairic de Paris a râgi ven'
drrdi au mot d'ordrt de greve

rccondrrtible depcé Pour lundi
mr la CFDT, la CFTC, lcs Euto-
homes et FO pour kr Pcrsonrrcls
dcs crcchcs dc la vilc cn souhai-
tand quc < lcs Pouroin Publics
nrcnnàt dans lcs mcilleun dclais
ies Aisooeitlons statuoiræ attcn'
drs c.ir lcs pcrsonrk>. La grwc
a déiâ pcrturùÉ tout h irunt€c dc
ncndrcdi.
< I-c problirrne dc rwalorisation
statutairc > dcs ærsomcls ( Dc ne'

Ève pas de b ônPâcnce > de la
EaiiË, mais ( dc clb de I'Etat >,

soulignc la municiPaltc, - 
qui re'

glette la << gêne > Proroqu& Par ce

mouvdn€nt.
Par ailleun, lcs élns ommunistæ
au C.onscil dc Paris s nnt déclarç
rændredi < solidaircs > des person-
ncls, ct ont affirmé avoir manifcsté
< dcouis olusieurs anrÉx D leur
o inôuiétuôe dcvanl b dêgradation
dc l"accucil dcs tout-petia, dêgra'
dation oui va de Pair avæ lcs

discours'ct projcts {ui ændent à

rtmcttrc cn,àusc hs creches Publi'
ques ct matcrnellcs >.

Les smdicats dcnrandcnt < des sa-

laircs-déccrrs au regard des respon-
sabilitcs qu'ils cxerccnt agprcs dcs
cnfants D.- lls rpclallBt cgalcrncnt
dcs titularisations, dcs rernplaoe-
mcnts pour lcs PrÉriailtriccs, âlu-
catricci, cadres et auxiliaires de æs
êtablisscrnents qui ecorillent plu'
sisutt dirain€s 4 rnillirs d'cnfants.

Paris:læcrMes
reconduissTt lqrrgÈue

4l9S % dc grévlstca de sourcc
ofEdellc, cnviron 57 % sclon
18 CFDT: les perronncls dcs
crùchcs Parlsicnncs lf,rrnlq s1
asscmblôc gÉnérab ont déddé
hicr dc ln rcconducdon dc la
grève pour lundl
O Dans les æntrcs de loisirs, la
situation €st toujous bloqræc ct lc
chilfrc dc gÉvistcs attcint 25 7o,
a-t-on indiqræ dc souroc syndicale.
Lors de I'assembËc gcoéralc qui a
Éuni phs d'un millicr dc pcrson-
nes, les pcrsonocls dcs crèchcs ont
dpcidc I'oæupation dc la mairic du
5'. Unc soixantaine dc pcrsonncs,
sëlon h CFDT, ont invcsti lc bati-
ment de la plâcc du Fanthéon qui a
éæ évacræ par les forccs dc I'ordre.
[æs manifcstants sc sont cnsuiæ
rendus en cortège jusqu'à I'Hôæl
de Ville.

De son côtc, Jean Tibcri, prcrnicr
adjoint au mairc de Paris et maire
du 5t, a dcnoné I'occupation < Par
des ocrsonnels dcs crùhes cncadr,æ
par dcs gurs dc I'cxæricru, d'un
bâtimant public >

AuparavanÇ M. Tibcri avait rndi'
qué quc lcs syndicats scraicnt rçus
<< incesarnmcnt > à la mairic de
Paris. ll a, par aillcurs, annoné ia
misc cn placc dans chaque maiie
d'un dispositif < d'information ct
de dépannage )r pour lcs familles
concernoes par la gwe.
M. Tibcri, qui estime avoir obænu
du ministre de I'lntÉricur, Picrre
Joxe, unc < ccrtainc libcrtc de ma'
ncuvrt> mercredi à I'Asscmblec
nationale, a enftn declffé qr.re le
problèrre sera abordc le 5 juillet
ion de la procbainc réunion du
Conseil superieur de la fonction
publiqræ tcrritoriale.

5 juin 1989

16 juin 1989
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pan$ffines:
Crèchæ:les bétÉ

sur le pavé
O [.a SrÊnG n'cn frrit plus dc finir
r{qnt bs crËcbcs nrisis.rrn6. L'iD_
tcrryodicrle CGT.FO-CFDT-
CFTC r nconduit hicr b EouvÈ
mt qui durc mrbtroent dcpuis
lrx d'rm uÉ. L'épæuw dc foræ
cuhiæ i dcr rornætr imnnrs.
tr VitlÊ dc hds a b gourtræ
mt æntinrnt è æ nàvopr h
ballc renr qræ fm ncbc rùi'rrbb
mt qui pcut frin quoi d.'x crttc
rffsirc. Lrc pucriarltiiæ. crc.dôcs,
oomPrlol krpdn& -
Oo comuait bicr o{fricllælnt tlf
crècbÊs fcrns ct 7 nrtitdlæt
fcroécs. Lcs parcas uê nrtor plus
æEmt frue !Ëdcr burs cnfens.
S I'on rirutc à s donnécs o[tccti-
u qalqrs rierxruvtrs politi:a:D-
rs ravrmncnt dirtillôcq oo inr-
ginc lc climat qui règnc
rchrllffit ru noylusrc dc h po
titc cafaæ. Uæ rrsæiatim - b
Comitc prcotal dc didariÉ er'æ
hs pnonæb - vÈut lnênc dc
d.fioaDdsr à PisEÊ Jorc r la nwo
cation du naire dc Paris D pour lc
non-forctionæat du srvbe pu-
blic.
En priæipc, la situation dc\lrait
s'€clàiir lc 5 juiltct avc h Érurion
du C-onscil npÉricur dc h foætion
publiqræ qui statrra sur lc sort dcs
pcrsonæls. Mais nous !(rrnmcs cn
Gurc dc rwêlcr qrr cc qui cst
prew cst bin dG ærrespondre eu
dcsidcrau dcs grwistcs.

4 juillet 1989

CÈûes
al

ffiiurrs
la gÈve

t Pour la ondème journec dcpurs
le début du mois de juin, la greve
ParalYr la grrasl-loOutc des cre-
ches parisiennes. [,cs perrcnncls
continucnt de rrclamer une amébo-
ration de leur statur ct des augmen-
tations de salaires. En fait, la jour-
néc d'aujourd'hui s'annônce
cruciale pour la suræ du conllit.
Sur lc tcrrain, lc conllit s'cssouflle.
Puéricultriccs et âlucatris com-
menccnt à éprouvcr lcs pires diflT-
cultcs à rsnduirc lc oon lit. Il
feuille de paie largcment arnputæ
en fin dc mois, I'enlissrncnt dcs
négociations, le dccouragemcnt na-
turel cn æ genre de circonstanccs et
la mauvaisc hurneur des parcnts
sont autant de motifs de dêcoura-
gÊmerrt. La journce de mobilisation
d'aujourd'hui avcc la manifcstation
ce rnatin dcvant l'Hôtel de Villc
sera sans doutc la dcrnière d'am-
pleur sigrrificative. Déjà en frn de
scrnaine dernière, on comptait scu-
lcrnert 36oh de gÉvistcs, 5l crè-
ches fcrmécs pour 56 ouvertcs.
Au plan dcs .pouvoirs publics, la
guêgucrrc continuc cntre la mairie
de Paris ct k gouverncrnsnt, sans
que I'on sache avcc prÉcision qui de
I'un ou de I'autre a totale comÉ-
tenæ pour Égler lc problizme.
Jacqucs Ctirac a déjà annorÉ
qu'il sc conformcrait aux dérisions
du Conscil supérieur de la fonction
publiquc. Il faudra donc attendre lc
5 juiliet.
On voit mal d'ici là le mouvcrn€nt
continrrcra de pernrrber la vic dcs
Parisiens. S'il cst illusoire d'æpcrcr
un retour rapide à la normale - les
syndicas FO, CFDT ct CGC se
montrant Éticcnb â rcconduirc lc
mouvemeot - on pcut miscr sur
une rcprisc du travailiudi. Restcra
à Égler h problème du paicment
du mois de juin. De nombrcux
parcnts dont une association < sn
colèrc > ont déjâ annoné qu'ils
rcfusaient de paycr ks frais de
garde mensrcls.

LE OUOTIDIËT

26 juin 1-989



les crÈches leurgrèue
O La grcvc des pcrsonncls des
crechcs pa.risicnncs, qui durait de-
puis un mois, a étri suspenduc,
hicr soir, à I'issuc d'une troisième
Éunion dc négociation entre la
mairie dc Paris et I'inærsyndicale
crnr-crfrc- ro-ccf -auto-
nomc, a-t-on appris auprà de la
marne.
[,cs pcrsonnels ont voæ < la re-
prisc du travail > l lors d'une
asscmblec généralc.
Chaquc catégorie (éducatrices,
directrioes, auxiliaires de puéri-
culture, et pucricultrices) bcnéfi-
cic d'un reclasscment qui se tra-
duit par un grin linancicr.
Ccs mcsurcs avaient été annon-
caà par le maire de Paris, Jac-
qucs Chinrc, dans la journee.
Ellcs scront apflicablcs par arÉtc

municipal après une délibcration
lors de la prochaine Éunion du
conscil de Paris, lundi, et leur
effet scra Étroactif au l" juillct.
Quelquc onze jours de grevc sc-
ront rctcnus sur lcs salaires des
gÉvistcs, qui ont ccssé lc travail
dix-huit joun, en greve perlec,
depuis le 3l mai.

Dcrptopttritimr
tEriræ pr h mdtie

[æ blocagc venait des salaires"
[,es propositons du gouvcrne-
ment concernent une augmenh-
tion de 2 400 F par an des rému-
nérations des
auxiliaircs-puéricultrioes et pour
20 % d'cntrc elles, de 5 520 F par
an ct une augmentation de

2 200 F pour les pucricultrie.
Un reclasscment dcs oducatriocs
(equivalant â un gain de 6 300 F
par an) et dcs agents de scrviæ.
C-es propositions ont éæ rcpriscs
par la mairic.
Depuis lc début du conflit, le 3t
mai,, ellc n'avait ccssé de ÉÉær
qu'elle s'en tiendrait à ce qtc le
gouvernemcnt ennoncerait l€ 5
juillet.
Chacun plaidait pour sa bergerie.
[æs serviccs dc I'Etat mettaient en
avant le décrct du 25 avril 1988
fixant le nouvcau statut des per-
sonnels de I'administration com-
munale parisienne.
Jacques Chirac a Éaflirmé hier
qu'ilappartenait â I'Etat de prcn-
drc lcs dispositions nécessaires.
< Paris n'cst p.$ la seule villc dc

Franæ à avoir un corp6 d'auxi-
liaires de pucriculture. 

-Si j'avais
pris dcs dispositions particulières
pour Paris, cllcs auraient éæ re
vcndiquécs ailleurs. [a fonction
publiquc est un enserhble.
C.omment jugerait-on un maire
qui prendrait h risquc de tout
fairc bouger ? >, a-ril declaÉ,
avant d'ajoutJer; ( Ce problèmc
démontrc le caractère pervers
d'une tæhniquc récente <iu Prc-
mier ministrc qui règle de; pro-
blèmes ponctuels sans sc rendre
compte des consdquences sur les
autres catégorics d'agents.
[æ ministrc dc la Fonction publi-
que serait bien inspié de faire
entendre suflisamment sa voix
avant que les decisions soicnt
pnsÉs. )

I
H
È
ur
I

III

8 juillet 1989

LE QUOTIDIEI.'
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SRIqIRES

illercredi,yapascrèche
les personnels des crèches et des centres de loisirs
parisiens débrayeront mercredi à l'appl de la CFDT
f, emain sera un jour noir pour læ liaire puéricuhriæ (rccrutee au BEPC
| | mamans parisienncs. Ellcs vont cn avcc un an dc formation) dêbutc à 5258
I cffct avoir du mal à cascr leurs francs ct termine sa canièrc à 6231
enfants grands ou pctits. k CFDT francs. Unc educatricc dc jeuncs cn-
annonce une grèvc dure dans toutæ lcs lants gagne 6629 francs ct peut æpÉrer
crcchcsctdanslaplupartdcscentresdc gagncr 9034 francs à la vcillc dc la
loisin gérb par la mairie dc Paris. Sclon retraitc. Cæ profcssions rÉclament un
le syndicat, qui a reçl I'appui en début changemenr de grillc indiciaire qui pcr-
de scmainc de la CGT et dc FO, plus dc mcttrait der bausscs dc salairc d'cnvi-
80 % dæ pcrsonncls dcs crcch6, toutcs ron 1000 francs par mois pour Iæ l5l
categoricsconfondues,devraitsuivrele puéricultriccs ct 491 cducatricæ pari-
mot d'ordrc de grcvc. Sur læ 450 ccn- sienncs.
ucsdeloisinmunicipaux,unecentrine [.cs alimaæurs dc æntres dc loNn
pounait être fcrmæ et prcs de la noitié vculent unc rcdrrtion de la prccaritc de
ne pourraicnt fonctiglqcg normale- I'cmploi. A Paris, on compæ 450 ritulai-
ment. Par ailleun, la CFDT a lancÉ ua resdc lcurpostc, S0contrlctrælsct2500
mot d'ordrc dc grevc_nationalc pour vacataircs. tâ'CFDT part donc cn
tous lcs salariæ dc la filière <socialeu, gucnt pour augmcntcr lc nombrc dc
salaries dcs municipalitc travaillant irutairésetcontiaauels.Parailleun,ils
dans la pÉvention socialg goqpc lcs rcclament une rwalorisatioo du pootc
assistantcs socialcs et lcs inlirmièrcs. dc responsable de ccntre. Enfih, la
lrs dircctrices, puericultriccs et auxi- CFDf dcmandc unc rationalisaûon

liaircs, êducatriccs de_ lgunptnfans ct des crirèræ d'cmbaucbe . k greve de æ
agentsde scrriædæ-300-crèches, halæ- 3l mai pourrait sc prolongcien cas de
garderies, jardins d'enfants parisicns refus dé négociations, autant chcz læ
demandent une rcvalorisation de leur puéricultriÀ que chez læ animateun.
profesion- Actuellemcnt, une auxi- t.C.

30 mai 1989

ÈÈnbcrH:3
La grève des penonnels parisiens dcs
cr&her. haltes-gardcriæ et autrc éta-
blisscments municipaux consacrÉs à la
pctite enfancc a été suivie lundi par
4l % des quelque 3300 salaries du sec-
tcur, d'aprh la Mairic de Paris. L'en-
scmble des syndicats ont decidê la re-
prise du mouvcment mercredi après
une interruptioo de 24heures mardi.
Les syndicats r&lament des augmenta-
tions de salaires. des titularisarions, des
remplaçants pour les puéncultrices,
éducatrices. cadres, et auxiliaires. Cette
grève suit un premier mouvement ob'
servé h 3l mai à 48 % dans les crèches.

6 iuin 19{t9

Le penonnelh qk$s
pan$snes
pru$it la grève
I e Dersonnel dcs crèches de Paris

I ptôtong. à partir du lundi 5 luin 1et

L bcut4ric les jours suivants) la grève

du mercredi 24 mai. Ce jour-là, 90

crèches collectivcs de la Ville de Paris

ont totalemcnt fermê leurs portes, 62

n'ont ouvcrt que partiellcment. l*
Conseil de Pans du 29 mai qui devait
examiner les revendications de salaires

et de carrière des pcrsonnels concernés.

s'est préoccup uniquement de revalori'
ser de 20 points lcs indiæs des dircctri-
ces de crèches. Du coup. [a poursuitc de

la grève des auxiliaires et des éduca-

triccs a été votèc à la quasi unanimité.
.( Les filles ne sont pas syndiquées, mais
il y a un tel ras-le-bol que toul le monde
a suivi la CFDT rr. dit une auxiliaire du

I l" arr6'-nffRmcnt. Dans les crèches.

des panneaux expliquent la grève aux
parents. Revcndication : salairc, condi-
tions dc travail et déroulcment dc car'
rière. Unc auxiliaire gagne 5 2il) F brut
pour débuter, 6200 cn lin en lin de

ôarrière. Une éducatrrce, dc 5600F à

9000 t' uEn plus. on n'cst jamais rem-
placées pcndant les vacanccs ou congôs

maladic,r.

Dans le ll"anondisscment, dix
crèches sur douzc seront fermées lundi.
Lc lJ" et le l4'sont ëgalement très

mobiliÉs. < Mèmc leri crèches du 16" et

du T"seront fermées. l Une assemblèe
générale r tiendra lundi à l0 hcures â la

Boursc du travail ct décidera de la
poursuite du mouvemcnt.
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ErurRrurs
II I

Les auxllialres & puérlculture et les éducatrlces de Jwnes enhnts des crècfres de Parls orû dêbrayé hier0our &nlr,ndcr la r&islott de leur staftrt d de leurs salaires. b grève dwrait se poursu twe aujutrd' hui.

Les crèches pansrcnnes en

I llo éraicnt un rurllier hier à
I s'eohsscr dans une salle de la

lI AH.f:'J:ïliS"t,[Til
I depuêriculrurcctâlucarrioesde

L f,ïilÏt iii,ift ,îii',î lTi
voré à la majorité la rcconduciion dc la
grève pour le jeudi 8.

Dans certains arrondisscments de Pa- Chirac. ras-le-bol
ris, des < creches-bis r .regroupant du Du côté de la mairic, on joue

etarenl mrscs en arcanes du slatut administratif de ccs Paris et demandé unc rcvalorisation de

de ccjeu de ping pong entre le
de I'lntérieur et la Ville deprsonnel non gréviste

placc par la Mairie. Mais dans de personnels.

sur les ministère

leurs salaircs (de 5200 à 5600F brurnombreux cas, les crèrhcs éra rent pure- Une réformc des statuts de l'ensemble par mois pour une auxiliaire) ct de leurmenl et simplement fermces. de la filièrc tsociale > esl en cours au carnere, alnst quc la misc en placc
Aprês leur asscmblæ générale du ma- æin du Sccrétanat d'état aux collærivi- remplaccmcn t par arron

tin, où elles êraient elles-mêmes surpn- de
scs d: se retrouver si nombreuscs et si

Tous les syndicaæ (CFDT, CFTC, détenninécs (c'est lc premicr mouve-
FO, Au tonomcs), la CGT ment de cette
dcpuis mcrcredi 7

y. compns
Jurn sont dans le auxiliaires ct

mouvement. Mcrcrcdi la grèvc aurait devant

_Parallèlement, Paris a un slatut sçÉri-
fique qui lui permet une large inrriàrivc
sur les pe rsonnes employees par la Ville.
Hier les < llllcs > des crèrhes ont crié Ie ur

Paris seront ouvcrtes pour scnsibiiiscr
lcs parents et organts€r une rnanifesla_

loi Vendredi, les crèches collecrives de

tron commune avec eux samcdi après-
midi.

CRL

8 juin 19f19

ampleur depuis 1968), les
éducatrices sont allées

d'équipes dc
disscmcnts.tés locales (dépcndant du ministère

l'lntêricur) pour tenir compæ de la
sur la dêcentralisarion.

été suivic à 57%
I'Hôtelde Ville pour
membre du cabinet

être reçues
de Jacquespar un

hèùes ds Prb: ùbqe
t Ia mairie'de Paris est bicn respowo-

ble des effectifs, commc de la forination
du personnel de ses crèchei dont les
insuffuances sont acluellement dènon-
céesr, declare vendredi le ministère de
l'lntérie ur. Pour Piene Joxe, la grève en
cours dans les crêrhes de la ville i nérùe
lo plur grande attention.. la mairie dc
Paris a refusë de prendre en compte (læ
revendications), dëclarant eue ce' doss icr
étoit la responsabitité dc i'Etar. Or, Ia
situat.ion de ces personnek est rëgic par
dc s 

^dispos 
it ions st o t u r aire s s pë ciliqie s,

ffirente.r de celles appliiablôs' aur
lonctionnaires de I'Etat ou des trcnte-six
mille autres communes. Lo mairie dt
PorLr o toute lotitude dc modtfter les
règles d'évolution des carriàres- & ces
ogentsn. (La grève des personnels des
crèches de la Ville de Paris dure depuis
près de lrois sernaines.)

I
H
È\]
I

trr i,:1,'.

: :r::t t

ftùfteS: la gfÈn ruhdit Les auxtliaires et étrucatrices des
crèches collectives de Paris ont æ,cupé la mairie duV arrondissement
hier, aux cris de : , ll étalt un petit Chirac, qui n' avait ja-Ja-Jamals
né(,ocié '. En altendant d'être reçues à la malrie de Paris, elles ont
décidé de reconduire la (,rève lundi prochain.

l/r t'ti:r 1..., I

17 juin l()139
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$rÈ€hes: le ras Ie hl chromique
L'assernbfée É&rrale des personnels des crèches Frlslennæ, réunle hler, a recondult

ta ûèrc en rrrlrftlllé amorc& Ie 31, ntnl &rnlq. Les aulllalres de ptérhuttures
décrlverft lanr nra,lal*,

r<has b tibcronr, rh tcnlÉraturc
lftooa a"nr É crÈbit, e[cs
llaeicor cnûon millc cinq ccuts

fillcs uavaillant dans kscrÈchæ collcc-
tivcs dc Paris ctr gwc hir à s'entasscf,

dars uæ dkdc 6(X} plac dc la Bounc
du Travzil Dcru hcura d'asscmbléc
genéralc porrr tmrduùe la gtàcitdi
à mrtir cn nrnifcgatior vcrr I'Hôtd
OcVUc. Uæ gù,c cn pùtille qui dure
d.Erk k 3l nai d.rnfur.t b pintillé
ço a I'awtqc dc pamb rlluîbilisrr Ls
wdrtt. Si lo rz.àcltc lenr ræ ntuirr.,-hs 

waw atwiatt bt'afol,u cltz h
gràd+ùn. Otr æ b xit pl,n. Et pttit,

ça NnEt de taû plut luçtanpt- Awr
cc gr'oa pW...D Mrrynia -tant
qu'à prtodre un nom d'cuprunt autut
lè onndæ fhuri- r 33 rnr" Avæ son
alliuc juvcoilc, clb frit nânmoins par'
tic dcs aæimncs. Elh csarxiliaire dc
ouaiculturc dcouir 12 rq a r'cst errÈ
ice Ocur anr dour élcçr scr enfaats.
Trcns, cllc æ ics a pas nir ca crtchc?
t Ma filh aînëc, si. Arulrt, ur Pnwit
ycnùc nos enlorlttt ùrs b tèche où an
trcvailhit. On awit nrêæ uu quasi-
gratultë. Mah poto mû frk, il wait

faltu qu je lc dépo* en municc ptr
vent iravailla en crèclp. C'est ridiade.
te mc suis milr en dLsp.r APrcs l0 ans
d'excrcicc, Margrrcrite touche 5800F
brut anondi à 66mF nct'Primæcom-

b lt{ve la Wrtc
priscs'. Car il y a toutet sortcs dc
primcs bon salaire, la 'primc de méua-
ge' (dunnemsnt arrachéc cn 1968), la
primc dc residcncc, læ hcurts suppli>
mcntains... t Et surtout la princ d'a*ti-
ùitë. Au prembr jour d'abnw, elh
loulc. Et si ur a datx prhes d'assiùitê
cusëantivcs, û gag,r h wpcrhuo,
900F. II n'y a pas bwoup de frles Cut
/bnlr, s'amusc-t+llc, ril arffit d'u
mfnt nuldc à la nru,ilritt, sr obsr-
ce...t ton a'est jolrrr,k remplachs.
S'ùlentlr, ceh vant dirc la&rt sn
groupc à la clsgc dc I'âquipc. Ls c?in
dcs cfrcéVb csl tcllc ry' a$nrd'lui lorç
ctt'rtr frlh vanr prarùe wu dispo d'u
u ou dax, elk doit tlëmLssioruur. On fui
refiu su congë et dc plur en ptus h Dass
(l)refis nênu les démissiow.t

< I'anraù oantilre dû contirwr, rç
grsttc aujourd'hui Margucritc. Ellc
s'cst -arrÈtêc en Tmisièmc, a fait sor'amæ 

d'étud6 ct sÉ stagps pour avoir
soo CAP d'auxiliairc dc pÉricrrltun.
Aufilurd'hui, c[c fait lc mèmc ravail
qw se copinc Ctristine qui æt edwa.
tricc de jcuna enfants (bac+ 2).

A I'asscmblê gcnêralc du matia, unc
lilh s'cst uillôc un franc succà. Elh
avait ælçhoné au scrvicc dc la PMI
(Protæticn matcrncllc et infantilc) en r
faisant passcr pour un parent: { folrt
sovez, ce qu'elles font, n'inporte qulh

nàre &loniile pl lefuirc r, lui a+on
Épondu t Dus les bweaux, ib ru
siwnt w ce qa'cst n proiet pédagogi'
quc, s'énervc CfuistinÊ, ik ien Jichcnt,
ib comotmt les sous, c'est twt.t Elh
racontd la Éunioos, la Éflsrion, la
concertation poul mcttrÊ au point une
'podagogic dc Ia pctitc enfancc'.
t Clvz nous pr'exemplc,l'enfol esl en

vlf à partb & X) mois. Il apprcnd à
clnisir san plat, à æ snb, il cst libre
dcvot tres olinwru. C'est phts û!ficil,
Nut Nnrs ou pw la aisiniire,nuk c'est-miaapw 

lui. Demhu lcnatin,oll.lui
propo* phsieurs aælbrs. Au dêbu il ru'lrlii p$ qoi fabe. Et p"ir ça vicnt, il
apprend à cholçir son goury, son acti'
viré.C'est importut pour lui. Pov nol..s,

ça val dirc-réflichir sar notre trôvail,
ch,ugcr d'lvhitufus, s reriuttrc en ck
se .,
Tout un goupe de dirctrices dc

crÈcbcs sont venucs txltlr soutcnir la
grève. t La crèclu, c'csl ur équipc, tttu
ptile uitê N peut êne déstahilisëc

facilenunt. Ftr ce nlrelnrrllrt p enmPb,
nr u elfectif d. IE, j'ai troit congês'
nutenitë, presqtc quatre. Comnent

Wb & travail d'êquip si ellcs nc sont
pw remplacêes. EIhs rewdiqcnt pottr
la qtlolilê ù lclt travail, çt noru
citctnu & pràr, CTvrrE leoubu. Je
slrLs chquëc rye toutes ht dbcctriccr dc

rràalu ru mien. Fs h, rtnr si h
phtpt fiurlatulrt b mouwnun de

I'cithian Cmnurt cst<e qu'elLt vutt
repraùe en nuin læ ëquipc aprà ? r ll
y e i pcir qrrlqua scmaincq |cs

ilirearkrs & cncùc ont mcnarÉ dc sc

mcttr æ gtàË. Aussitôt rçtn' clkl
ont cu pro-træ & gtgorr Tl poinU
d'indicc. Tandis qu lÈ, h totdiæ du
pcrsonnclesrcn gù,ca b portcdch
negociation lcur sont fcrméca. L'adni.
nistration la ncprisc outmlcmcnl Ti'
nidcocnÇ lcs panntr comnccnt à

cntncr daps la gÈvc. Ccdains out mani'
fæté aur côaJdcs aruiliaircs dc puai'
culturc samcdi. D'autrts ont êcrit à lâ
mairic de Paris ou au ministèrc dc
I'lntéricur. D'autrc encore oot fait dcs.

octitions. Rcnda-vous icudi pour unc

hanifætatioo -sçÉrialei, a't'il étc an-
noné. Crtùcriæ ERHET
(l) h!l. ftlclioû dcs rlTeins saniuhc a !o
cieL*

14 juin l9ti9
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Semaine daude dans les crhhes ta gÈue sTNhllG dilË
lessù$es prisimnsFace à I'absence e ÉeÊ,lattotts, le personæl a rcté la

gr*e rætûnc/lile chque twr. Læ prents sout|ennent
â uAre dlspersé, tæ dtrâctitces re@Enent le manvement'

Le manvemeû, a êté recondult
au|utrd' lwl. Certalns patents
qéanlænt lanr sutlen.
I u hl des manifestations deveoues

fl quohdicnnc cetæ scmaine, les

FIJ*ttl""o a Éducatrices dc cÈches
de Paris ont acquis lr tcchnique pour
animcr les rues l,cs cbaasons soDt au
point læ baodcrohs, hs cowhes<u'
lottæ font partic du riruel. Mais la

mairic de Paris rtttc sourde à rn appels

à la nêgociation sur lcx salaireq læ
caniàrcs ct lc statut des pcrsoucls. [^a.

greve des crcchcs qui a êæ continuc
ioutc la scmaine, a dc nouveau été

ræonduitc aujourd'hui.
tcs goupæ socialisæ et communiste

du conscil dc Paris comptent interpcller
Jacquæ Cïirac au conscil qui doit sc

tenii lundi 26 au matin. Une manifcsta-
tion dæ ærsounels de crèchc et dcs
parcns æt pÉvrr b nême jour à I'bôtel
dc vilh poru.sc rappebr au bon souvc
nir dcs du!.
lrs parcns çt longlcnt dc jour en

jour cntrc voisins comPatissants,-gana-pareou 
disponiblæ et baby-sit'

tcn dc dcpannagg pour gardr leun
cnfants, commcncent à organiscr hur

usoterc soil censés soutenir wu grèvc
qui-les dërugen r, souligDc ccne mèrc
qui s'æt misc en arrêt-maladic.

Unc ancjenne association de parcnts
decicchc, en sommeil depuis la bataillc
pcrdrrc de la rncnsr.ralisation du pab-
incnt dæ joun dc crccbc, a êtc Éactivec
('). Apfès unc rêunion hier soir, clh
apælle à unc < délégation dc parens >

samedi matin devant I'hôtel dc ville ct
demande également à la mairie us r dâ
dommogentent des prëiudices cauês anx
parents-r en ptoposant le non-paiemcnt
des cræhæ en juin.

c.n.L.
(t) Association des parents pour la
èrccbc collcctivc,3 rue dc Funtcmberg

. Paris f. Têl: 43261952 et 4245É1645.

I
I

t
!

Pnnrs

Lt mr,nlf rlu 73 Juln. Hier, le mowement s'csf durclt.
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I a grevc des crbbcs parisiennæ se

I durcit. Arrivant cn uoisième sc-

L mainc dc greve pcrloe (septième jour
de grÈvc, 1700 à 2m0 grevistes par jour
sur læ 3000 cmployes dc crèche), I'as'
semblê gênêralc d'hier matin ne scntait
pas la fatigue, plutôt la surchauffe,
cbaleur cxtêrieure aident. L'idét d'uuc
grève continuc pour toute la semaine

fËrçait daqs toutcs lcs interventions, et

I'assemblcÊ a voté la grève pour au'
jourd'hui, ræonductible de jour en
your. t J'ai prèvenu les pr'ents dès ven-

rhedi qu'ils ùen E^t lanr disposition
pw toute la vnaizc, raconte une auxi-
liaire de puériorhure. On sent bicn qrc
bs filles n'ont FLJ envie de reprendre le

trotoil sclns ricn avob oblenu, pa nême
d'êre re7tes et écoutèes.*

De leur côté, lcsôirectriæs de crccbes
commenccnt à rcjoiudre le mouvcment.
70% des dinctricæ du l3'arrondisse-
ment sÊ sont drhlarÉcs < cn grèvc avcc le

oersonneluct û'hdeccllcsdu lS. La
inairic dc Paris a mis cn placc un scrvice

d'information qui permet dc savoir
ouellcs sont ks crechcs fcrméæ (sans

f,oot aot"ot proposer de solutions dc
rcmplaccmcnt).

L,cs inærraations de soutien de pa'
reDts sc multiplient cn ordre disperse.
< Ia coordination se Jait par cràche, au
micur par Errondbsement. C'est lrès

difficile, mais dcs initiatives sont prises

wt peu portout.r Ccrtains ont manifestê
la scmaine dcrnièrc devant la mairie.
Un nouvcau rasscmblcment æt Prèvu
mercredi procbain. D'autres ont en-
voyé des pctitions à la mairic de Paris
ou aux mairiæ d'anondisscmcnt.

D'autrcs cnaore ont decidé de ne pas

payer la cùbe de juin ou du moins d'cn
vencr le montanf sur un comPte dc la
Caissc dcs dçôts et consiSnqtion,
( l(nl qw ùs négociations avec b per'
sonne! ræ son! ps entunées. bs crèches

mtniciwles son! u vnice Public. Il
appart'ient à Io mairie d'en assurer b bon

fonctiorwmenn. lrs parcnts ost tous-reçu 
une lettre sipcc de Mme Hcr'

manse. adioint au maire de Paris cbar-
eê dË i'enfancc ct de !a Familh, hur
ifiirmaot que * Io mairic fu ParLr n'ètait
dotée d'æcwt wuvoÙ dc négociation en

la natùret. G qrt dêmcouit Publi-
ouemmt Picrre Joxc la scrnainc der'
dièrc, rappclant le statut particulicr dc

la Ville de Paris.
Un parent, crædê dc cc jcu dc Ping-

Dons ct du manquc d'information, æt
l.nù hier dcposdr à I'assqnblæ getré-

rale dcs gÉr,istcs une lcnrt dætincc à

être difluÉ dans toutcs lcs crècbæ
reDrenant le déuil des textes admrnis-
tririfs ct concluant à la responsabilité
de la mairie de Paris. l:qwllc sc

coDtente pour I'instant de renvoyer lcs

demandcs d'audienct dcs syndicau ou
dæ gÉvistcs à dcs <négociations> qui
doivent s'ouvrir lc 5 juillet (< ticrs, ut
&but ùs vacancesD, ricane unc auxi-
liaire) sur le statut de ccrtains Pcrsotl'
ncls. Tout rcnscignemcnt pris, il s'agit
oue d'une discussion <d'orientationr
zur le statut des puéricultrices, c'cst-à'
dire des directrices de crèche' tt El notts'

alors? t, disaient hier les auxiliaires et

lcs educatriccs rassemblées une fois de
plus devant I'Hôtcl de Ville.

c.R.t

23 juin 1989

20 juin 1989
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$rehffi pæisFefille$: Ia grÈve contlnep
Êarenês ef personnels des cnàches collactrves
rnanlfiesteront tundl str Ie pnrlis de t'tl&el pe Wlle.
I e sevc dcs crccbcs collcctirrs dc
I Paiis cst dc nouvcau rcconduitc
L hndi, eprà t'avoir été tors lcs jours
dc ccttc çqainc. Lrs syndicrs rppcl-
bnt à unc manifcstation dc pcrsonncls
ct dæ parcns lundi sur b parvis dc
I'Hôtrldc Vilh au momcot même où sc
Éunira lc Conscil dc Paris. k mairic a
refué d'imcrirc à I'ordrc du j<lur lc
problèmc dcs crccbæ, mais Jacquæ
Clirac lon dc sa conl'crcocc dc prtssc
mcnsrllc d'hicr a pccisr sa positon:
tJe llllis Ia gêæ qx l'intmzption ùs
snbs û goth occtsioure anx F
mrts.Je lois ætsiataùc hs prëoc*
ptiuu ç'cxpritrunt bs pcrsurub. Cc
nanvanut npoæ sr dcs nrl'ûicatiorrs
ptaiunsttt jtstiliècsr a+il dit avant
dc pÉciscr: tCcrtaiw prablèmes mnt
proprcncnt plrbrt. Ih concentnt hs
æaditiuLt dc navail, b rcmplocaunl
dcs ogaw absrts, Ia fonution et bs
dàfuhês pnfanbancls. J'ai propo#
qE dcs divrlisiatJ s'agageat wts tléloi
hr æ dostitz'. Iz çalcstiotr &s slaïes
tléptxttt h cùe pbien. EIh cst psëe
à tour bt nsires dc Frsce. Elb sra
ùordic b 5 juilbt præluh. I'o'tttaitic
ù Pois a pris totttcs lcs dispositioru
pw appliqur tlès h 6 juilht u natia lcs

tHcisioas prbcs pr I'Etat.>

ll rqnblc en faii que la Éunion du 5
juillct, ènt"mant la discussion sw lc
ststut dcs pcrsonncls dc la frlièrc esni-
uirc a 3ocialc à paraitrc cn 1990,

n'abordcra quc h quætion des hfuniè-
rcs ct dcs prÉrictltriccs (dircariccs dc
aècbc) nais pas æluidcs aruiliaircs dc
pÉricdturc ct cdrntriccs dc Fucs
cnfants gui cn sont à lcur llJour dc
grn'c.

l.,cs parns d'cofants cn,crècbc, dc
lcur côtc, mgani*nt hur soutica. Unc
Éunion dc I'Asociation dæ parcnts dc
cncùÊs ællcc{ivts e Éuni Fudi 150
pûctrts. Unc autrc êtait prwuc hicr
soir. Unc bttrc covoyh au mairc dc
Paris cxpliqu cc rcuticn: u Actiyitës
d'ëvciL, nwique , Mtarbn, b perswvl
ù vos er?.r;Ilcs est tès cmqÉ tent Si nasl
al'orlts clrolsi h shttion ù h oèclu, c'est

Ftce grurur latoyottsrncillwc pour
l'èaratrontisrenent ùs petis. llous æ
lrnlow qte tënwigrur ù pofcssiur,tu-
lisnu ù perwuul ù sos oèclus ct
wilaù sa ætion c, æs revendicr
tioil. n L'Association appellc ks pa-
nnts à < un dcpôt de corcbcs<ulottcs r
samcdi à l0 bcures dcvant I'Hôtcldc
Villc ct au non-paic'mcnt dc crÈcbæ dc
juin. Tcl: 1245645 et 42596147. 

RL
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GrèYe des crèches:le ras la

couche des parents
Alors gue le mouvemerft $a$ne Marsellle, Paris entame æ deuxlème

semafne de lrève continue. Samedi 2OO parerts protestaientquelque

cantre le statut quo avæ un lancer de couches devarft Ia mairie de Paris.

lors que le personnel des limite de la sëcurité. J'ai w une mèrc de

crÈches oarisiennes esl tou-
ioun en' grève cc matin. les

hirætriccide crèche de Mar-
seille ont annoncé qu'elles dê-

resnonsahilitès t, r rempli'rse sa rnrssion

de'service Jrublic r c'est-àdire trouve des

solutions de remplactment' alors que

d'autres -la plupart dcs manifestants de

samedi- soutiennent activemclt les re-

vendications dæ auxiliaires de puéncul-

turr et éducatrices.,v E/le.t soa, formida-

Io crèche qui gordait 6 bornàinç r, s'in-

ouiète cetie autre. Ilhl5, on sort les

iharrau*, les Trrppcrware, les Petits

Suiises. les bibcrons-tbermos, pour un

plque-nrgue aux
ia ruc de Rivoli.

vapeurs d'essence sur

oréscnter en délégation chez le maire.

ilæ pcnonnel Oæ èÈctræ (auxiliaires et

educatriccs)de Marscille n'a pas encore

elles sont I'obiet est indicenl.P
Tous se rttrôuvent pour demander de

ne pas payer læcræhæ du mois de juin.

o [ies rbÉ Dour les crèches, pas pour la

Tour Eilfei.r Les E9 millions de francs

dcs fætivith du centenaire de la Tour
Eiffel sont cncorc chauds. a Quand on

lrs oarents Dounuivent leun revendi-

æûoirs. I-a plupart ont deprnÉ bcau'

couo d'énersie pour obtenir une plaæ

.n ciæhe. * -La 
irèche, c'est un choix. Ce

de sa-
[æ cordon dc CRS,

laires et de statut. Sur læ 74 creches de bles. Patience, compètence,
salaires et le

profession- assourdi des klaxons d'automobilistes

Marscillc,2 sculement fonctionnentau- nalisne. Leurs mëpris dont partagé entre l'agacÊ'
agressif, et la Ésipa'

embouteillês, æt

jourd'hui Les directriæs et sousdircc- ment, à la limite

trices.doiven t sc réunir ce matin Pour
tion bonhomme.

decidcr de la suite du mouvement et sc

reJornt le mouvement.

A Paris, la grognc a gagné les parents.
tÉtÉs sur Ie vcltrePousscttcs cn avant,

ou sur lc dos, 200 pareots enuron sc

ibords de I'hôtel dc

laient bas. Læ couches aussi, putsque

aorès un < lancer de couches sales I le

oârvis dc I'hôtel de ville était jonché de

ilaquets blancs soigneuscment repliés.

h 'dire wai, un ærtain nombre de

Darents sont rcpartis, leur sac cn plasti'

âue contenani lædites couchæ sales

s'ous le bras, n'osant souiller lepa;nou-

rrlnse oue les lilles demandent une auç-
'^enroiion de-260F par modsr, souligne

un rÈrt. t Pour nous parents, cet rc gùve

sigÀtrte *s acroboties et des [raLt..Une
iournëe de baby-silter , c'est au mtn,mum
'2:00F. 

Et encore, faut'il en lrouYer en

cette oériode d'exàmens scolaires. Pour

les oirents oui ont subi I I jours de g,rève,

faiies le càlcul.v Lc plus souvent. les
-oarents 

s€ contentent d'improviscr au

iour le iour. < On n'est P&\ touiouts
'orëvenu.- un ieudi, quand j'oi w mon
'niari revenir âvec la'petite sow le bras,

i'ai craoué. J'avais'un rendez'vous à
' t0lJ0. ie ne pouvois pas rester. Lui ovait
prb se.ç disiositioti:pour la g'rève du
'vendredi màis par le jeudi, on ne savait

oas ouoi fairi'tt tt Moi je n'oi pas de
'solution tb remplacement' plaide certe

mère maghÉbiie. J'oi pris des orrêts'

maladie.i t ks dèpannages sont à la

n'es! Das un mode de garde . C'esl un

swèie à'ëducation. On taite les filles
iomme'si elles faisaient de la garduie.

Alors ou'elles oit une imaginationformi'
dable'pour 1rs sçlivilés. bs petits ap
nrrnnànt chaouc iour dcs choses' Ps'
'cines à boules, piscine d'eau' psychomo

tricitë, combien de parents Jeroient ço

pour leur enfont ? t < It rapporl qu'on o
'ovec 

le Dersonnel n'es! pas un rcppotl
d'usasei ordinaire. Elles connaissenl

hien Àtos enfants. On les tutoie. Elles font
partie de io fanille pendant un an ou

bra sur les

eur
matin pour Protestcr

vement.
Un mouvement ambigu Tous veulcnt

que la grève cessc. Maisccrtains exigent

que la mairie dc Paris ( prenne ses

sont regroulÉt
ville samedi
contre la crève continue de la scmainc

dernière i'ui, faisait suite à trois sc-

maines de grève perlee. r Pipi'coca, ren'

dez:nous nos nounotts D, les slogans vo'

ftÈdræ parisiËlllts: ta

gnùr rqrstd
i .ut oÊrtls Dannls du ttcomité de

I I solidaritê n' artc lcs crÈhæ pari'

lf sicnncs ont mrnifctè semcdr aprcs-

midi devant li mairic dc Pans Pour
soutenir lç-rcvndirations dæ per:on'
mls. erl-gÈve ærlét dcluis un mois'

Ccs oaË*J#ânil-cnt à la Villc de

Panidc ormdrc des mesurts (amèliora'

rion de é:nËrc. salairc. formation) cr
faveur des ôduc.ltric'es. puéricultncs et

directrices. La grève dott rcprcndre au'
nurd'hui Dçlu1 l4 hcurcs.
' Mercredi. iour de la Éunion du conçil
dc la foniron puhlrquc lcrrilorlirlc.
l'intersyndicale CCT'CFDT'Cl-TC'
FO-Aritonomcs annoncc des tléhrava'

ges et des manifestations. 
3 juillet 19ti9

ùÈôesHWb
La grèvc dans lcs cr&bcs parisicnncs

doit i poursurvrc aujourd'hui toutc la

rournée . annonce l'intcrsyoôcak CCT-
tf of -focffC-Autooomes. Lundl
lc mouvement a âé suivi à 32,16'h'
sclon la Villc dc Paris, qui r noté 44

crcchc fcrmécs, 77 paniellcment ou'
venes, 5? ouvert6. t haltæ' garderies

fermks ct J4 ouvenc. Selon la CFDT.
ks contacts enlre la Ville ct les syndicats

n'ont pu aboutir guc sur une nouvelle

rtncontrÊ mcrcrcdi et unc réunion dc

niSooaùons sur læ sahirc h 6 juillct.

4 juiller 1 981)

deux. tt

Nombre de paren ts ont aPpris à l'oc'
casion de ætte grève les salaires, læ

conditions de travail, les horaires r el si

on se mobilLse c'est aussi gtur prèserver

la quolité des crèches qu'on apprëcie tow
les jours tt,

Crtbcrinc ERHEL
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Malrie de Parls û
$ouvernement
camprft sur leurs
posltions. Acærder
un chanpment
ct'indiee dans jes
crèches panrrait
donner des ldées
aux autres employe.s
de la WIe ut de
fEtat. D'aù
I'lmpasse sur la
né$ælation
salaires.

des

I r tnYC d6 crÈha oeririaucs
I cnin drnr ron dri.æuvçllæ
I pur. Ræondurrc m niron da
I 

-gËùncocnu 
dcs rÉlocierioor,

I clh sc bcunc i h diftrullr

Ll*nn'ri"#*1";
h meiricdc Parif L'uacr I'rurrcmni-
tuânt uo frort commun du æfu: ib
ædoulcnt la conumanrûoî d tuùËpficDdr. i : .

Lcs syndicats (CCT{FDT{FIC-
FO) dcmndot un prsç i uæ
ækllc iodbrin qti lcaimrc urc
eulmmutioû dc 260F per moi i
I &0 F dc plu cn fin dc enËrc.
Lr gouErncm{nL qui æ wut pù

cntcndrc prrbr dc chlo!ælt
d'êhclh, propocc uæ rugmcotrliol
rur formc d'uæ prinr 6c 21ÛJF gr
u. De mièrc à éryitÊr I'dlcl d'cnrri
tmnt qu'un cbilllmctrt d'uda ru
nit rur ks rurilieis cr prfiicùlrdoÉ
boprteliènr" qui rcot I 30m.crcoihÈ
mt l0 nilliom dc fns.
Lr nliric d.Prù, clh, æ vcut pldr-

Égqortion diætc rrc lc paonrrlè
L Villc. Dc frit un ernré du 2{ rwil
19t8, pris deu b dcmicn lun dc
Jæqucs CTir.c. Pnmi.r minirtrq
l'autorirnit i lc fein. Mrir clb rcu
haitc êvitcr lc pircdcnt qrr cÉmicnt
drs négæirûons dinncr viri-vic dct
autlr pcnonncb dc le Villc.
Hir netin,le ncgmirtioosdcs ryndi-

cat rvc6 b Villcdc Pûirontdolcponé
sur ks oond$oas dc tnvril (cc glr lr
mriri. propo.rit d.Duit loalrrnp.).

h bdiJfrihElladcvrimtrboddi l7
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rdpinta porr kr plur 110116crùhcs)uÉ rurhmuridr Jcr romrriorii
coatiors pnlca i dcur r3cnu tur
troi (rtl lio d'ùn ff rroir rlEl|t.
ncot), uo doubbcot dc bouncr
d irtudcs (qui pr*rri6t dc l0 i O). cr
h poedbilitêde læfonnlior! lonpca
(2 rns). L'in3blLùoo pogrcsivc dc
Minikl drff ks aùhcr &vrria FÎtrrr.
lE uæ mcillÊurc !Ëdoo der nmpbce-

Lr PER$ot{t{Ë[bE$ GnretlEs
RE$TE $UR LA PAIttE

qrsdon da dnunârdoor.
l.: wilh, cê tlÊrtcr dlociari.rr

rvaÈnt été ittÀrootDtc co dtadrôt
lo dcciirn du Coos'l ruÉricru &{r
Fonaio prUQr: tæitodeE qr- crr-
mrurt lr proporiùooc !ouvcrû@.
t!lË @ffirrlt 16turiliriË ôc priri
cuhua. Ê,a frn dc loun*:, lc Cæil r
m.FduiEmol nFté ocs propodùru
qui priroylt nt un tlitËlrlr dù 

'lt-lut d6 surilidæt dc piricuhre ru
elui dcs eftlerilnrntr' bolFr.lih!!,
assonid'um pric dc 2{æ F. ll Ét'.rt
prs trourÉ ur vrir ru Con-il rupc.
æùr pour tolttaril lÊ tcnc dc Chudc
Evin. Mimc b é{us lairlistcs rifucent
au Conscil sc aont rbtrcnur, b ttÎlÉ.
sntrnts ryndbrur ($1ant qrlmnr
ru ConEil) votrnt conttr.

pocitioa dc rçlicndisnt r Nou rppli-qm lcr tmrutt! louvrtnamcnu-
lcar. Qrlrd il y.o run. Aprà b cfur
du Cotrrcil rupkiqr. dc nouvellr Fo,
poitbnr rront vnirnuruqrrnt a.
dirùtê.' cn É?f.|mbæ p.r un conæil
rqrouvcËd'ici û- A moiot -e quicat

Auiurdtui, les nomous
soilt des super pros

: .::':-rà:

&. t,.. --ar.a at'ûlo',. 
'oaclu'il...l 

.lttl'.ttl lo.fit û !tav, corarac,lcr ,*æ,dibnt w t t !.r.l'r3 F arnrnt,
triË ct uæ itçrlrilts dc dirlcrrirr.

Du coup. la négairtions rvcc h
s.mbhicîr hin mrlmarnc dc Peris mairic dc Paris a

panra- L: meidc s b:nicedc drar ra ltcrutcmcnts (50

Eûtc:f:tæ) arûltbliê, oufuifu: eo dlx ans, Ies
rumdrs d trbr sont dstæilres d.s spéctrrrstcs & l'éwll

des cnlbnts, n?€,ls teur gdrt n'a gas câangé.

allow somÀ?t des ptolcstionxllet. ll rigoh prs rvæ la hiérrrhrc. On git
lJon næt cwidirr name tcl. ausri mËnapr 16 susôcFrihrlitès
ll lrl Sophic. Nclly. Annick, Do. Ellr rrconrmr donc lcur Frnfcsrion.

miniquc,Cathcnncont lrcolêrccalme. histoirc dèjà vuc. déjà cnrcnduc, d'un
Auriliein, prffcultricr, atcnlr dc r.r- miticr qui vient dc vivrc s rivolurion
vicc ct diffirriæ: lcur délèjrtion . tRhniguc En drr rns. lout I chrngé.
intégrê tous lcs grads qui ;xuplcnt unc Dc " nounnur r. cllr ront dcrcnucr dcs
cru;chc. Au royrumc dc tÉtËr. on nc a.t

inpobrblc - quc lc aourtncnent nc
l'rvir du Conæil.F!!C Outlr

Jcrn ïbcri. prtnir rdiriat ru mrirr
dr Prris. bir$it toutcf<É unc ponc
oncrtc cn pri:isnt. lc 26 juin dcmkr.
tnous rpplQuronr lcr dcisions du
Conril lc 6 juillct au mrtin et s'il n'cn
PGrxl pe!, nou cnvrsaFront dcs m-
rura prniculi a r. .

En rtiandlnt, |c' nègmirtionr rur lcr
conditions dc rrrvail ont rvrmê. La

ncnts. qui rtoot :cctorisâ. ct um
ncillcurr infomrtion dcr pcnonmls
sur lcur Fosibilith dt fonnrtnn. Pr:.
sê la rrtisfrction quc I'rnnoncc dc ce:
mcsuro r provoquér. l'rssrmbli: grné.
ralc d'hicr s'ar inquÉrir dcs relrirc.
rvrnt dc nvolcr lr grëvr à l'unanimité
lx ut rurourd'hui.annoncÉ unc vaguc dc

auriliaires. 70 âluca.

7 juillct 19tt1)

CrlLric EnHEL
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ænel6 criÉh6, la FDffitpo I frit
rur L mod. du rllm. Dà lr
btsu b vt r rÈlk rur kr rlhutà
Da pmo d'i prræ rul mir mt
mFc d. t aois pe tiu fach t. ntf
p.mbk5. El hr rDta3oniffi vixinu
pot aui trè æunntr. Il yo r gur æ
!aladmt.ieêliun.CdrÉ
voit li.. drm a prmn âp dmt b
pycbeulv* oour r lpprir I'mpor.
tâ8. sos gu cdr Ë smuw drro L
oooedàrtiù qu'ot poncru f:mrtd
d6 sÈbcs.
Aalrl, Crtbcnr cl Lt tutts n'æ

grdcot àm;root ræur nmcur
rùmt prc qu'clb t Et qutlb
ræ@p.!rrl do .!fuu i ul iç
crcirl. Elb virtlt da Érrpa inpor
trntcad. b ctdsæd'uo bctÉqulr
prEtt itDorEt : . Qod a pb u
pran Ic oir, n oût! NdlY, 6 l*rt
wc bs wnlb dc lo int . Et
qurd l'alùtlait rt ptaitrt pu à h
oklr,lcs poaw nt fnt ad: ib r
tli6t Ni çr'ib r'luùat p là ry
c.t ëtiffi| t tâ prérbluia rt
frd[tat riBi b fcEE qui oûp.tiF
sat rd'rbradcsr d trnc lar o
frot cdlo qui ldrat d.r càGt d.

d jrfouri prrccqu lc ortin, b anir :! prrjliu Ffu du lcr btrr dc s
fmm" cdb qu oot artlldu kur
r*docir ôn qu'il fdhit r Eafi.t b
qÈùcr a d. rdt cr gd y brtite,
pmoord cr niroùa cmprir ts
dilhcrltir root p.b.bb.r b Fin
da fot*æ r&aifi .t .t:"nn:
. L'alût tit nb bt, lùt h qJt-
æ dnc n Fatu rr n, dit Ndly.
Et w lsint trèt tttâtkÀ à E F,ruhatb $ætimt ca nlæ ul
Ell. Il w nix d'ûtù h cb
chRt, br, *, xnt kt Eau ûr
mt I't;grtw ç.'6 o îri Fq
ptctrùt ln plæ.Orogqi qotu
patt fn - ùasl ûtplin auit.
onru.rCafcomolroùE da
cofDB. k feit ec prr r irûÉ
rE lErt !G.r t r ilr: ls
dirudat pr dc 6ocir. Elb æ

trÉLntdl riT,!,lml on r sil lm-
mturfmtinslÉcdha{ËfG
mtn i. ba'tË dc b sÈràÊ ci k bÊii dc b
mn: rlr wiad, dit Nclly, /
6 @iâ t tovleitd 4t lt fuldi m<
ctquynyæ b næilpeq*æt
&ur.filbt æ wnr b p*dt. r Lt ftlh
dc Ntliv vr i h qÉctrc où tnnilh E
lllmn Br[ I nrûrh E ! mpc tÂi
d clh C 6t um s)lËtc qui k fat
Jxc ox lrdiy xt ru tnvil pos i i,
rmpo t.ncotrmt, Neltvs' m[*-
È. la qidn mt n fEr. Akn. iâ

frlicdc Ndly n ru uuI6rlti6rË
s M. C'stdu d'àæ màt. sh-
rkr a a grræ.

r.& CllAUVtlU

La colère

rertÉ des

filles du privé

La rÉvocrÈche racoiltée par une pionnièrc
Ile la crÈclre àrstorr$re du Marais à cetle, pttûe, dæ Hallæ, N* Ftnhel a vu -passer tnounôéôés. ,

Cdte dlrectrice de ctrc }aætte aomrnent pet t à pett, les bamDlns ont fait sauter hs Mrreau. de fturs llts'

t)7f : lt ..ûoaatt, ô..
b.t*ulâ,rr t rdnors. Foln d'æ,[èrÊ, ,r',.ls.tu plalsh.

P',rcflts ct cnîàntt Y ot t

I'eutoooaic. Oa frit da tg dc bêrba a
oo æ rit pu ææ tia prrk, Oo r
plal dc doradcr qu'o rmn pu i
qprincr. Ea frcc, b frnm dcr
otcbc n'ot pu h drort i b fcsa, pl
b drit d'irn frû$irr, per lc drcit è
s'æ!rn$cr. Dc cafrnu lcr qrrdaq
toufuw. t Ot n lair ps & 4cn4y.c >,

dit Doniliqx.
Ells æ sst f! ntænt li poù

pcnËttn rur fcmmcs dc tnvrillr.
Elks rooplgrnt I'cûfut dru lr
<lsuutc d. h Yi locirb cr lcut
tnvril d Éulsi gund I'cûfrot ddicnt
rutooom qurad, i rÉæ pu dcu r.cr,
il st crprblc d. btoltt rul. Dear

ponril 6t l'èpenoui*:rxnt <lc l'en-
fant. PÊrntuÊ ru doi6, Ponturt tout
!u, box, tcm ou tLi!.. Libctlè drru
l æpect ct ooodirætivité.
t ks parcnn da &ew-Arts oal toul

ôowh d.is h tèch. Ib u cnptc-
rcieat ps powqui lh a'owint p.r lc

ùoit tmtra. Ib mt cmcë à de'
na&r ù brm h ôg,ùt du N,i, a\.
mirus. kt flh ut s ptr ûli. tlht
putdl qE jc æ laluis forrc ( j'owt
26 ût ). Aptèt lo sllc tlt bain, q a
obnau w tlëro4atioa pout quc lct po-

rcnt! annadt ùu lcs sollcs 'ovcc ût
bloucs ct ùt chmtw' . bs lirct
itopnt tùs pùnn. C ctt ar gui F>
somt ks qwtlioru. lk wuloicnt snit
cc qv I cnlont owir mrtgà, s'il orruit
ça, cc qu il otoit foit &rc b junic.
cownt il itoit ctcc lts uttcs. On

loimit uc tiwiù Ft mou owc lct
prcnts ct lc pcrwl. La fillct iroicnt
bowqléct rcB notiilcs. C itat lo p c-
aiàrc lois qu'oa bv dùan 'Vow itct
imryttùtat ptr rct cafuts' .t
f,lrin d'um cpoqu et d unc grnËrr.

tion qui rvrit du tæp, pcu dc rou a
baucoup d'ilêcs. l"r rÊunion dcvieot
psmrænt.. b vic dc le cËchc s'olgr-
oir mllcnivmrt. Lrs perms npcr.
gncnt lcs mun, ddmt i instâlkr d6
mironà ras du solpour quc ks pctiu r
voiat. i rËparcr divcn mrtiricls...

< Cc *toit impcntohlc nlovrd'hui. Oa
ditait ; " Anailion arr ciry.@cal. our
outqintiont' . Ca t ùl l.t Porcnts qut

oa pcmis I ilobuotim dcs prcmiets
projttt pidagogr4ucs Lts ctèches e rcnt

AdL|rÉd.hæûlc...tt gt/^É,.
oiûrr.Lhôatlffil'akrts'
coLaiË,'Irr,ctst ,tfrÇ?
ur r.cc p'aftr à rË[/rl' dl,t.
] n n et pta grix, ûE pcnt llt. t
I I tr dinsricc d'u qù:b riu du
lf zç.n-a*lèPrÉrÉsc
hri h dtutin. Lr gÈc d.t
rædr:.culottcu d rn lurr qu b
r;ms dc b ombpdiÉ ê Puir par
rnt r FF, Fr Lr rurrÉ Elb
r'rppdht Cirib o Hubbæ a r
nlqE ErùrEFsËtE reô
odtm qui Lr irhrF6t. Et c'al
I'rbrurdrté oèoc dc bu dtuùn qui
l: prnlyr.
Cnrha muaiiFh a crù:b FilÉE

nt touls dau furir: pr b VilL
ik Pùir, ct L'u't lrritr mt r&tir1u.
Drr c dcoilo. pourtul. w rui-
hirc porimlrit o læ àlstrbc
ggrmvimt{Dfrcdcnrbpr
n<$gæ lm borolqu d6qÈcùÉ
muobplb. Sur n frôc dc py+ ru
oæ mtior d'r idmoitc d. Hidcs
cr ni dc.trêæ iffi sttlætrF
sr- Crr fcaæ, dont b Ebin dc
dêËn toum rutour ôc tlJ(D fns
Fr m<is, r ponmt Ft batrdcrolc.
.Afr M nl tûhn ?t t 6l6t à
clwgc. fw ià m, !. æ Vttt pt æ
b pcmtner,&n Crtùrir. Sero
doutc Fri{dL rw i s prrmd'r
dduité qui r'inmuinit nr prmi:r
pun chônÉ:.
ll fqt tûrit & ettc cli'ffi,' dc

ffiislÂ, itu nwt bs æt
cnpltæes & tectuiricwt ct ù py
clnlopet4 dirhn lr dirab d uæ
aôch gÉ per h Cnir Roùfc. lnruf-
fnra do dfærifr, rrlclbntton dù
rutut du pc:orrç1, tr mrrdicrdrx
sû] idathE nrb lo a[m dc
rbin diugmt. ll frudnit l0
fnnodc plu pcr m<È poul rm lts
pinr du prw i uî niËu rlé6(.
Pourunt. c'6l brikc. Duæti dc b

Crir Rouç. kr ruriliriË ct b idu
otriG mt rcûlé dc r'orluba- rntrl
dc pu i I'o{Icniç. MrL dËiu
thànë mrdiraÉcrobqm dc mu
ffi t. D'uæ Fn, b Fr dc rodn lr
ciùc mpopoldn, a oùftrut b ,

p.no! i cùfrsbs dÉ Dbtin &
r6FmL r drqdc min
d'.Dployi!. D'ruùË F,l. b mbît
dc b Cnir R.fi1r !'61 pr rtnlu r
hi- pùrgocvtr pr h wtutix
b r1Ê!ù Dui:Fu. Forr éuu qu
Lv ætin r xit gu'E loutc d'au
ôru b mrc da nadicrtios, ls
cmftoyèc ml prif6Ë ettrûdn. A h
1Ërlrê. d6 onlrdt dd'lEl êrÉ FE
rc kr crirùc dc toul I'Hd!G. S
h dclmiiltioD.n touFs Prâatb,
h slid:rité dnrrit r'crpnm w fu:
lbur lout6 d 3Ëmbrt.

CHc\ lf8lflt'

aaa

Édrnricrs rna6Ë i l'htil dc la-
lut: t Il y c dix at, rmtc Ndly, cr
Fæit I'alûr, û àr dmû n àdt,
a I'ldilleir m b iaæat & le
aÈlc. Or laieit dc I'hniÈr, b Wt
, tiÀirait à'attarian, aioùct !' . Ar
iryd'/ci. û loir &vup aùu à
nituct ct ôcæry plu d'l&r
,lor. r Lru rr.vril csl daau gltr
riic, iBatrlt uit Ftpaufno-
frut. Coaediris cooæ da nbrirr
par mr +ærliirr clkr mt;rr-
dc lc brs slrind6OSdu grrfuugr.
Ju{u'ru *k-bd. h Fwc qd duc:

E

lh r la roodarr lc bot ct b
gcrc emrnt dc famcs gcné-
r€urd. Lr déco[clr c( I'rirm
dc cclls qui soat tÈr deu lcur
vic.:Sonmic du tclÉphoc. Un
prrmt r'inform dc b Fà,c.
Nrde Fintæl G3t dirEtrior d.

ceche dcpuis l968. Uæ pcsioo irtclli-
tÊnc, â l'rlIûl dci protrà dcs ræE
dc la ptitc mfem. Dc le crËôc bbto
riqm du Mrnir i allc dloa ds
Halks, un iunrr:iæ gui cmtitæ un
fomidebb po* d'obænrtioa dc
l'évolution dc crccbcs dcpuir 20 rar.
t Qwd i nis nitit, b a?r;â: ëtoit

w sutt dc godtric uëc w I'hygièæ.
kt Nnnt, attok t juqr'd Btbir.,
dithohillaiar hu enlut ct k rwnoit
au à w uriliauc. Tût qv'il èroi, à h
cràdr, I'ealut w qryttcuit. Its
Fril,t D'owkn, Nt kv aot à ditc. On
ôoigaait lcs cnlutt à l'sitir.3t baiu
ùu lo mtinh. pit u b clngnit ct
a lm hanil à msla. Illalbit qv'ils
mgcat. C'àroil w qustirn d'qrûil|
wr bt mfan ct w hs pab. Iz
pctilt, otût fôt û h rcck, ps-
siar ku in* bt ks lits. Oa k
stait prloû N les pcttùc bu bt
tru. b wl gestc i\otil. c'ètait dc

çaùc dm ht btu. J'niwit L mûn
à wpr hurcs anc muf;h. Cw bt
ancs bëtÉs. il âroit bu tort Lt. ailxtti
pr dcs loniàrcs qui lui loi.sit lo æ.sibi-
lili d( iûpoit noir pt dc r kvr.
lusqu ildwit,u lui attoclsitniru
ks bu pur iviter qu'il N wc sod
pucz. Moi, i'itaLs ùw k bu.ay, jc

.lA pra;Ltw ktûdttt urwt,
ôt Ani*.. Si cenais niar k ncnil
pc w loiw, b pàtgt igta,
totoJffitdqte w.[oiwombs
mlat tuu h iwnèe. Iz gràv a mi
tliii à cxpli4ut mnc *onil.r
Cs fm btitat tdtB a b.n-

liaa w ku uhin. Ellr viamt dc
loio pour pdcr kr brmtiu. Elkr sut
d'ouvçtm ou dc frrætw dc ccs
acbc qui nsr6t ouwfla d. 7b i
l9b. Ellts pËlèmt ls pctir oû ls
geod:. Ella oot tout6 h brntirc dc
r moytns r, ltr pmir cotn u d daut
u. A cd ipli, oa rppcod bceu
ooup. Oa mtc à grandr pr m

nmb cc qui u pssoit ., jt N dtqat tan .

Mais, souvent, qwd jc ,aryttaùt avct
mu ti* ûn lo voitw à xpt lwts àt
nù, i phtoLt. C itort dw. It oàchc
itoit w sttuctvrc vmrmèdicalc, moit
&t rroimnt, çmi-où'ti^unoli|Q el jc
t onu Jaruir touchà n Wn dc m
rir. r
Ên 1976, si I'on m soit uo rippon tur

krcrËdra prnsrnnc, le siluatron 6t â
pcu pà rnalogm. . ks prcnu u
ûiât Fs, suivant ks oormc ol[-
oclla. Èilnq ùu les krnx h lo
criclr. lls h /mt i lo diredùcc s
dcwk s statut & 'crècht ouwrtc" .

k né&cin cst k ynonmgc lc plw
imlttût d. la crè|fu. t Enlr-lcmp6.
Nrdâ Finræl rncontrc Frrn€ors Dol-
to. tnvaillc rw Janninc Lèvy sur
l'évcil d6 rour Ftits.
.lnrsqvcn tllccnhre 1971. j'ai pris

mù pt?ûk. postc dc dirccttrct à lo
nicl* h Morck, mû pnmt?t F?st. o
irë ù tttit lcs 6iHs ùt liu et de lct
m.ltte N. nru st u npis. Lt ûoctiu
o ëti imidiort. 5v ae{ Jillcs qui
trawillobnt &nt la nècht, tpt oat
&tozli à prtù. Ellt s ut a ptur. Ellc s

iroknt hobitttics à loirc du minogc. det
gestcs tcchnQws. Pour moi, ço o iti uc
rhontc. J'oi pu portù d'tmhbe avec uc
not*llc èquipc... '

Surcæ cnmfeitæ, lr aÈhc aurogérit
dca Baaur-Ans subil un inændic. Cctrc
atchc créê par des âudirnts cr dc
mililrnB dcs eùén 1968 cr 1970 fonc-
tionmit slon da critèm ndÈahmcnt

.diffcrcnts. L'hygiënc æmprc pu, l'im.

NÊrtct ilt bs qwt'nl ltt cafutt
ollobnt u qvt, u mchi. a zæ dc

V wwt a atùw. kt uilbirct tt
bt èdrcstilcct itaiat *rcws dct
nobs ptolcttwlla dt lo ptitc cn-

/ucc. Ço a æni w tutt dtnordt dt
forutn, & ilotcs cr ly.arup dc'ûfitxiu. Su I'orngcmr *s le
cru, nr ks obr?t3 ,truiti,trl! (qei
i,oi?nt iatudts jtsq*h pas cruc
d'httiix). w la liinc -fat-il u m
rcremit à lo rrètt* w alot qu o dt Io

fiivrc-, w ks vitcrunts dt lo orL -

læt.il gx lct ealats ai.nt N M lût
propcs tiumu-, w kt Hout N
let n.riliaia, w lct ûîitilét -Iat?
lotc nt afuu m loirc orc ht a-
futs- uc rifctiu ttètric/'r qui oloitti
dcs traccs. r
Sous lc coup dc boutoin srm.sif1

l'instituuon{rèh. r holué. lÉgrlc-
mmt. Au bon vouloir dc dirqrtË
mis rvcc k sui prnrç dc l'mfut.
Auirurd'hui, pcmnæ E soFnil i
hsr un tÉtÉ drmn lit, ôæu! $it
gtr h iu, b jGùr :oDr I'occrrioo dc
npponr privilégË phrr itlporlrltr
qu r pnndrr deu lcr brrr r. r L'rdrp
tetion prograriw r, c'cat-iiirc u
prnnprùoo dcs prras i l'rnivê dc
l cnfant â h crtrlrc. a pntit1rË prr-
tout. Ln rurilirins font dÊr strtrs
d'iniuation i la nurqx. â la pftha
motmitË. Mas 16 ÈdsncEts ct l€

sLtut d6 pcrsonncls. cur, o'oot p$
survi Lr conflit dcs crËcbc cst elui
d'un dà:ahgc dc 20 ans.

Crthrir ERHEL

7 juillct l9St) I lEltrD^'l-r,'\Àr
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Læ Égociati$s ont commenré, mais la-greæ dss

crÈ$es continrn
Au dix-scptième jour de grèvc dcs
crùhes pansiennes. Ies négociations sur
les statuts et les salaires des auxiliaires
de puériculture ont commencÉ hier. La
Maine de Paris a gagnè la premièrr
manche en rèussissant à a;ourner Ies

négociations .iusqu'au 5 juiliet. date de
la réunion du Conseil supÉrieur de la
Fonction publique tenitoriale. Cc
Consril devait discuter hicr des statuts
cie différents pcrsonnels des collætivités
terntoriaies, ln extremu, ii avait a.1outé

à son ordre du jour I'examcn d'un tcxte
du minrstère des Affaires socralts sur lcs

a uxi I iar rcs- puericu I trices.
[: partie de ping-pong entrc gouver-

nement et Mairie de Paris, qui dure
depuis le début du conflit des crcchcs,

contrnue au sein même des négocia-
tions. D'un côtê. h touvïnement
maintient que la Mairie a la possibilitê
de négocier directement avæ scs pcr-
sonnels. De l'autre, la Mairie souticnt
qu'elle suivra les dérisions du Bouverne-
ment concernanl læ auriliairss. Du
coup, les négociations sntrc Mairie et
syndicats, prËvues hier apres-midi,
êtaient suspendues.

Quant au personnel. il a rec'onduit le
grève pour aujourd'hui et doit exami-
ncr, en asscmblæ genérale cet aprÈv
midi. les propositions du gouvernem€nt
et de la Maine. Alon que læ pareats
continuent à soutenir la grhe malgrÉ
les dèsagrêments.

C.R.L

CrÈtfimJes
qrÈristæ

Énpodrert la prime
I orà avoir néeocié cn frn de scmainc

[ âernièrc a"ilcs syndicats des per-

fl sonnels de crechc, l.a Mairic de Pans
a fait voter hier au Conseil dc Paris lcs

mcsurcs qu'elle proposc pour lcs pa-
sonncls Ën I'oojunencc, au bout d'un
moir ct dcmi de conflit, lcs auxilieircs
oot obtcûu unc prime dc 2400 F Par an
(200 F par mois), princ qui a âé
aprowéc par lc conscil. La scancc a.

,éié merqrË pardcs incidms, lcs intcr'
vcntions dcs conscillcrs oommunistc ct
sæialnrs (dont oclh dc Picrre loxc)
avant é{é &ourtrcs.
i"æ crt*c ont rçris unc activiÉ

normab. l.ÂitunËs dc grvæ æ s
rout prÉlnÉslur lc sahins qu'à partir
dc ritcnbrc a h pcnonncl fairlc tilan
dcs racquis>: unc augmeotatioû è
salaic amucl ds 63(I) F pour lcs oùn'
triccs, dc 2m F annuchpour lcs puÉri-
cultriccs (Oncuiccs) c dcs conditbas
dc travail, cn particulisr cn tcrmcs ds
rÊcrutcmsût et de formation, nettcætrt
amélioÉcs k rcrt dcs auxiliaircs, lcs

moins bicn scrvics du lot, scta rccrâni'
né au Conscil supcriar dc la Fonction
publiquc tcnitoriah, probablancat cl
sepunbrt.

c.R.t

11 jui.ttet 1989

6 juillct l9tt9

BIBERON

1 'asscmblê générale dcs pcrsonnels

I des crcchcs a voté hicr la suspension
L o. t grcve cn sc donnant <rcndez'
vous en seprmbrc >. Ellc avait aupara'
vant fait h poiut dcs négociations.

Statu quo avæ lc gouvernement, dc-
puis le rcfus dæ propocitions gouvcrne-
mentalç par le Conscil supcricur de la
Fonction publique anitoriale; la mai-
ric dc Paris, clle, a pris ks devants, en

negociant avæ lcs syndlats une appli-
cation anticipæ dc mcures procbes de
ællæ du touv€rncment.
lrs mieur lotics dans læ propositions

de la nairic sont lcs éducatrices de
jeunes cnfans (bac + 2). [:ur reclassc-
ment se traduit par un gain d'indice
salarial cquivalcnt à une augmenution
dE 6320 F par an. Lrs puéricultriccs
(c-est-àdire ks dircctriæs de crècbes)
gagneut, cllc, 2200 F de plus par an
mais n'obtiennent pas lcur reclasscment
en cadre A commeellæ ledemandaient.
Lrs auriliaircs dc puériculture, (læ plus
nombreuscs). obtiennent I'augmcnu-
tion proposée par lc. gouvernement dc
2400 F par an. sous forme de prime,
ainsi que pour cnviron 480 d'entre clles
Ia possibilité d'accâler à un gradc suçÉ-

[æ c]Èchæ font rclâche
Aprà" |es cvtrcessions de la mairie de Paris, I'AG a
vôté, ta suspension de ta éràæ iuqu'en æptembre.

8 juillet 19{t9

ricur qui reprÉæntc un gain de salaire
annuel dc 1200 F cn plus. Comme ces

futurcs < auxiliaircs<hcfsr benéfrsicnt
en plus d'une augmentation salariale
dccidce en novembrt dcrnicr, clles ani-
vent à une augmcntation totale dc 5520

F sur I'ann&.
Les auxiliaires de puêriculture sont les

moins bien lotiæ. [: mairic, s'êtant
pour elkr, contentée dc reprendrc lcs

termes du texte refoulê mercredi par lc
Conscil supericur de h Fonction publi-
que territoriale. A I'AC d'hier, I'amer'
tumc des auxiliaires sc faisait ncttement
sentir. c Une prime de plw et touiours
pas d'augnentstion dc salaire, on va

rentrer duts les crècles la tête basse et lo
moil dans I'ame, mais on n'a Pas le
câoLtr, rêsumait l'une d'ellcs. Par ail-
leun, les discussions continuent avec la
mairie pour lc paiemcnt des jours de
greve.
Enfrn parents et pcrsonnels doivent se

retrouver æ matin à 10h30 pour une

manifætation <place dæ droits de

I'homme r (au Trocadéro), rebaptisæ
pour la circonstanc <des droits de

i'homme et de la petite enfance rr.

c.R..L

LIBERATION
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M

Grève des cræhes et des médæins scolaires
Lcr ryndicrtr CGT, CFDT, D'autrc pcrl le Syndicat-netionrl

CFTC Gl AutoDoæ oot eppolé lor autoDonc dg mffecinr dc sssté
pcnonnclr da crèchcl ct dà'cantrtr pu.b.liquc (SNAI{SP) ryff!. ,tf
âc loirin de la Villc dc prrir À uæ médccis !ggl+q1. à_ unc iourn&
jount6c dc sÈw, mcrcrcdi 3l mri. 9.qclE-LtlaÏ.lY1.5P3,TPl"Ca tyndiàu réclamcnt, 3épatt l|-gfTTtl uD Jour oê 8rcvc Gl

r:"1.9!1ry:t.l':Tg.-WFH;HË"1*ïJ:,'1"iLo.iÏSCla UtulrtlllUOll Cl OGt . rcmPrt' r,rut soécifiouc ot u!Ê rcorirc dU
çrou pout lo purÉrictltricoq la ;ËLÉ;;î;'ui;liCior.-ri5ilouin
éducctricc., lcl crdnr st lcl auxi- iCiC-. llt souliÀint ouj È cyJrl6Êlirin da cct éUblircmootr. qui dc sasté rcotÀrc crf gstucllcmcnt
eccuoilleot chrguo ixr pluicun iûuffi$st Gt nc comprcnd qu'un
rllnincr de 6illiss d'oofrnte roul n6dccia pour dir utillo élèvo.

E!!FAilcE
o OlItÔn lItaolrrFÈ

d.|r|r.l. - ir g.Ùv., æfitml|rca.
lund 6 htn ilr h. Ptgrrl. (m
côch- ildaûrn-, æntinrt. UrrI
rHntlrtrtim dtnh wok lhu ,.t dl'
A f4pd d'rno lmlrYndcrlo CFDI-
cFrcFO4GT n Autonornd. Phrû
ù h rnoitL dr 3 0OO mPtoYlr th
aacn- oatt ltff lrl ùlvtri, ttclnrci
7 htn. h{.icutttld, .(hrcottir .t
æi.nr oe -Yit t Dlalefrtr! c'rrr
nirnquo de Ptnonnrl, d.. b.a
atllr- tr dutL atro fl P-lF
tlvr dr crrrlln.

9 juin 19'\

1er juin l9il9

a L gràra ooiletttr drm ll
clalrr elfrnnr. - Praû d.
0O tr d.. tntb ilrt côctrc mrni*
p.l6 ô Prtir srt rtrt6r! hnr{æ,
nscrrl fa Fir C'd b cinquùnc

' Fumô ô grùt a pour obrrnir uor
rwrbiretbn dr cryrilu n f.rrr+
lirrtkm dr cqdtionr do tnveil.
Millc cinq fiûr.lnplq/ai dlr cr|
ôr p.trrrt ont dScida, tu counE
drno grrnblÔ gananlc, dc pour-
riwa L rnourirrFnt, d .îvb!€tcnt
trrc grÙvc tqnnrnlc. lJnc nouvcllc
ærr.nUa. gÉnaralc .t unc mrnifls-
tltion. dcvairnt rvoir licu jcudi
l5Fin.

16 juin 1913t)



Ir Eève
û1na

Aprèr rrc htcrruPtlor du
oouicur YÈdndl 9 jul4 Plt!
fic tlcn dcr crècùa mld-
rfÉ d. Prrlr at I nrcer
lcrré lcrn porrcr b nrrll
13 b t Prpæl ôc lbtcrrnd-
crri cFDt-cFTc-Fo-CGT
DoG -. chglÈbc ioùrÉG a.
grc cficcrræ. i,a pcrroci
i;ictaD.* E rcrrldlldor dË
crrrtèfi. dlr mhhcr Gf ôc rdt-
trmcecoôtlaô. brvr&

. Ccst la o'çmlèn folt otc h
ulit un uilc tùtltiattait' ddnt
nonc projètslon Lt pnwl,
jusq*là, ,t'o;ralt lnl Sant dauc
trop tcFv?utclt Ft mppa am
cnlatr doat ll t'ætuar.,, aoortrtc
h- dirccrricc d'unc dcr trdr ccûtr
crècba municipdcr L rrldrÊ Gtt
h rwcndicrtion principdc d.. ft6
virtcr dur csr étrblirrcmcnt où
rcinntodouzc Êdrltt toot @duitr
cbrquc mrtin ct jurqu'tu xir I'rcti
wnt- irncat olcrrrcll., ol dornÊût
rcu'É rurwill,rncc d'o.æ donzriæ
d'luilirira pu{ricultriccl a aùrcr-
uie

. Un nldtt lrlæt1c w ptof*
rdor', dirrot+llcr Or, uæ rurr
lirirc cn fin do crrrièn jr3ac
6231 frrn brut: I p.iæ I m F
dc olru ou'l rc débuu. Aræ -ac
fç;uriqi dc qurrrc ralacr rrè. lc
brccrhurért"- lcr nr6ricoftriccr
débùtclt I 6 629 F ûrr trrois f
9 706 F. . Iz tezl faùt d'ltn eqpct&

ruhdc on
ti.rr8æot

cst recondultc
les crècbes

c|n rutÊ
cd nrc

prisiennes

Enfra- lcl rrévirtcr pru.ltclt
corur i'ilrutfrr^occ dà crédiu
rccordér orr h nuaiciPrliré.
Frnrmé I o\u dc 50 * rr-lcr ol-
lccrivitar lisler lc cdi dc h Èè
cbc r'élèæ I 2J0 F rr rdrlt c rr
i.ilr. té frnille ôébognco J0 F'rr cafuç tr rouaicidirl c b
illstioar fuilirlcr ippatar b
cmolémcnt Mdr h srmrcl co
crt 'rrfCr r{duit ù ôrvcr dc l
pocÉ te décodio a I'roAl3o
hcntdc n cedradc tnrril

tdtt ll rbt
pr6wicot u

attc æt drolg, ,
o.Cê
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14juin 1989 - Aloil 1rG a.r Færû I'ollrdrcrt ;m b F tc ac Lrt
cdrrtr ct l* Srubcr Ë tilt robô tn trtifflr, b rdllrlrrr d
prértcrttrt, br pÉrlcdtrtocl ct étrcrtHccr lcr crècb prr
dæ rtrlcr r ucdlée Ééillb r.rd fS Fù' rt aaddé ô
rrFrùc lt 3raæ Gt lc h rrcordfi hd t9 fù. Lee rdtce
ailcr u nræt vol lépcrdrc & h rmtrc prérr re*cr
t6 rdr crûG lGr rc?rar*ltr aG h rdrb a. Frrb a dcr 3rtrttrcrérrtrfr'f trÉrËt Fr- lrtctlygcOc crfant b CIim
FlO, b CGT, h CI|TC et hr rrtm.

Dctirb b dêbut du æntlir, h
3t Bd, lcl pcrrsrncb dct ctùchÊr
pndcos qui réchæat uæ nÊYl-
loriratiæ dc bur rrbirÊ. ôc hur cu-
rièrc et uæ rroélioration dc hrn
cùditiqrr dc tnveil rgirtcot I uoc
pertie dc pingtoqs cnur h mairic
dc Frrir ct lc gouvcracmcnt, sôrcu!
.stirunt qu'il revicnt I I'autrc dc
réglcr lc problèlrc. C.ctæ rituation
ticnt I I'imbroglio juridico.
edurinirtratif ger loqucl æ rrcuvc
h Villc dc Perir.

En râuné. ct cmæ I'e erolioué
M. Evi& DinLuE dc la Srnté'cr ôcr
e[frircr rocirlcr (eu lom dc
M. Picrrc Jor,c, midrræ Oc-fini6
rÈrrr, dmt dépcndcnt lcr fqrctbn-'leircs dcs cÈcba), cn rÉoondant I
ùôc qucstion orrle oôrée oer
M. Tïbcri (RPR) f I'rrlcmbtec
ntirnrlc, mcr,oodi t4 juin : b yillc
dc Prrb r urlnn eu uo rtetut rot
cifiquc pour te rgtim d. roo ff-
.ænacl. ED 19t4, lc ao.rvcrmcoi cn'pt o 

" 
vqrtu" ci eti*ntr"îL bi à;

26 imyicr rur le fqrcrbo pubtiquc
&rriroridc, berooircr lcr rèrlcr
mrwllcs dc lr foocti<n ptrbliq-uce
lrcc lc rétirtc perticulicr dcl fmc-
timlrirÊr priricur cn crtat un
Égimcdcoorp netknlrx.

M84 don qu'il était FÊmict
ulinûtrc, M. Chinc e, ca 19t7, fait
plcodrs uû décrct co Corsil d'Erer
pour rcdoorær I Frrir uu Élc Fni-
culicr, C'crt rur cc point que
r'rppic lc gouvcrococnt pour tln-
roycr h brllc dsû lc emp dc
M. Chinc :, . Lcs toluùét dcs a*
dtes æ plaigcu d'abd de lùuuf-
fuarcc dcs cflcctils : æ t'cst pt Ià
l'alfairc de l'Etat, rsis ælle dc b
collcctlvitê localc conccrnëc, t
décleré M. Evin ru Prrlcmcnt,
Ettsuitc, dc I'it*tulJisaw dc la f*
lltr,tion : là crctn4 c'ctt la responst
Ifi/,ité dc Ia ællcalvltë læclc. EnJin
dc l'boluttm des canièng Or, jc lc
nppellc, Ia Yillc de Psis o la
luilté de æ ps s'alipcr nr lc
lort ion zz'bliqla d'Etat an Ioluw
,lon p,/,bliq'{c tarittialc lesque
des ttat',,ts mrlicdicrs orrt até iEri-
tués avggrt'IQii; æ gui cst lc rns
nt lcs crlchcs- Vots avct déià utÈ
W ænc tættltt rcramæi pnr
la pûicttrdæt a la dinctriæs
th aèc'hcs. ,

1?iuin1e8Y l$F*.
Du ç0té dc lr nairic dc Peris on

âræuc lc neoourr cn Conrcil d'Etat
dc Ë cET a dc le CFDT æntrc lc
décrct de 1987, pour l'crtimer
incompétcnt, du moins cû Frtic,
dans lc rëglcmcnt du conflit. En
outrc, lcs rcpréacnranrs dc la capi-
talc rappcllcnt quc lc atetut
ôc ccs pcrronncls ectucllemcnt cn
grèvc fcra I'objct d'un r€examcn
Dationrl ernr lc cadrc dc le rédac-
tirn du titrc III du *atut dc la fonc-
tion publiquc lur lcs collcctivités
ærritorialcs.

Unc pone dc rcrtic a tortcfois été
oùvcrtç par M, Evin. Cclui+i a cn

cltra enaooé qoc oct c*rsrca dc*
rtttutr dc h frlière rrnitcirc ct
Fgidc mrcnænit lc 5 j.iltç1 gt
Cmæil lrrpéricrrr rb b-fooction
nrHhuc tàritdirlc. lr meiric de
Perir ttirin FobrblcEcnt ccttc
Frio por dcm8ndcr rux grÉ
vincr d'rtændrc lcc propoitions
gdncræulcr pour rcdéfinir lcs
-rillc. dc rlbircc. Ea rcrnncbc. cllc
dcvnit ptopacr dca rclutios cn cc
qui coi-ræ lcr æodiriom dc rra-
vril, lcr cffccr.iff rrttrÊ h formation
profcdooællc.

Bicn quc pcu ryndiçécs, auxi-
lirircr dc puériculture, puéricul-
rir:cr ct éducttricce ot d€Puis le
d€but du ædlit lriyi lcs ryndicats
qui, il crt vni æ toot È rapidc-
ænt rcgroÙpcr cn intcnyndicalc.
Ellcs devnicnt oxaminer, lundi
19 iui4 c,a uscublê générale, lcs
nrgfe*klo dc h mairic dc Psris.
Lcr euxiliair,q dc puériculturc oui
ont uD nivcru CAP rappcllent
ou'cllcs r&hncût unc mcillcurc for-
rintioo, dcs potsibilités de carrièrt
ct uæ mcillcurt rtmunérstion avcc
utr frsstc rl"r lc groupc 5 dc la
fooction publiquc (cllcs gagrrcnt
rctucllcmcnt cEtrc 5 258 F ct
6'6/18 F brut, primcs Don com-
prircs). Lcs éducstriccs qui ont un
iivpau bcc + 2 de formation vculent
rvdr rccà à la catégoric B. Quanr
tur puériauluiccs, qui Fssèdcnt un
diplômc d'infirmièrc (bsc + trois
ds), plur un u dc tpécialiration cr
qui dirigent lcf crècbcs, cUcs vou'
draicnt êtrc clegécs d".c la csté8o
rie A. Tortcs rÉclamcnt cD outrc un
eccroisscmcnt dcs cfl'cctifs ct de
rcillcurrs cooditioos dc uavail.

cHRlsTlAt{E c-}lolllBEA u.



Leomtlit &mlct crËchct

Mairie et gouvernement se ( renvoient le bêb6 "ffiffiffiffi

ffiffiffi'ffiiffiffiËiffiffi

cfroalt+ rb h rcudo a dr n""tq-c$it'ftffitt
Hffi;A tn-it ddt h ccdl tuôe m4bcat;nË*;É-a[ *ÆqËffisffiffilncrctnOo. ii rtrtutr guc ler c{fcctirr' h lFTt

,,m"irffi ffiffi 'ff""'i'r'Hd5

ffiffi
*ïffi"ffiffi-m+ry*ffiËffiffiffiË.iffiffiSrffiHffi?ffiJffi
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Lcr pmmcf *l crlcbat
Frblcnn.l (poérlcultrlcc!' ruxl-
ldro lc puadcrlFc, adm&
ûlc.l r3r!ù dcrrvlcc.i quGl-
rrcr droctrlcc) ot rccorddt
ilr frf"c pc h ,oûtrÉc ic
ncrcrcd 2l dn Sclm Fhtcr-
ryrdlcrlc (CITDT' FO' CGT'
CtilC ct utoHnc} k norro-
mt toocù: ,lur dc h DoltlÉ
aor trob dlb eoployÉr ô.t crÈ
cbcq Utcr-pderlc+ ci fùdr
rfcdutl a. b crpltrlè SGlo! h
rrlrlo Jo Prrb b grèvc ac
cnorrillr. 17 %U olfcctilr:
ctqulto-clq ctècùct Gt diltt
frfcr frrdcrlcr rrt coûPlèlc.
r.!t tcna.l çrrtrwhjt-n
crècLr lmt pr0cllcncil rffoc-
fu cl ætxrntc*qurtorzc crù
ct r ct rltxfft fdtcr-frraalcr
Ioctlæntærodcnent

Qu'onc r'6tooæ purl b uurdc
rtrrritc dor 6tudirotcr étnngèæ.
r'ebdrrc légèrmcat deu lcr uaivor-
dtér pririem : b fi[a ru prir
æot trèr dticttéG| GD ættc pâiodc
d'crrmonr... prr le frèæ drot lc.
crtcb.r nuatôipda. : t'd dg tt
ler læ alfanu, Jc td pat Pt alla
ct oo'/,tt ', d6clrfc ættl bclle bruæ
u fnnçeir haritrrt, qui æ ænænæ
bbinæUcm!,ût dc voillcr rur dour
Ftitr !ùp l lcw rotosr & h crù
che. .-L'trtu dc nut ar,ttlct cn daat
lc Dtlnu car ', pounuit+llc. Et uæ
rutæ dc rcr cemrnder t qt . tot -
tq w co,ps '. c'c* rlDl ttrvcl
oæréqucnoer Jurqu'ici. rnrh i !
lrèvc-æntinuê, . ccla lcvladra
mtâlltast r.

Entetcr uc brbyrittot, c'at
l'Bæ d- pdocipda ælutior cboi-
rior prr lor peronu qui tnvdllent a
qui oot déjt roon I laq rcrvka
oo rdr& or pcodenr lcr vecroocr,

C€rr.iË cborcbcnt I ættrc nrr
oicd dcr formutcr collectivé. . St r?
'rrro*r^tw sc durcit, on Pourra
t'arranttr tr.uc pludcurs rnantottt
oour orcrdrc wu lardc d'c4fans ca-comàun. 

pulsque Io dlrcadcc tpns
oilvicnt àc ta g*c dcux Jowt à
i'onatw. Ccla nlalt dQà doru ær
talw quaatcrt,, Le crÈhc Pinæ'
pourquoi po ?

Conge
force

Dc mbrcur Potlûtt font rPPel I
une voirinc rccueillentc. . l/.t
crttrc/lrtc .tt ttèt tYmPa-' C'âl
rosvctrt-uoc nrrricc-. iut lc prend
d'habltudc ', pendqnt hc vrctûccl
trotamment.

Si lg . Dounou D n'ctt Psr dirPoai-
blc ca DÊrmancnoc, ll feut feire
ropcl I fr tenttte. C,ouriner, bcller-
é'un, rrrndr-PeFcnu ront cmbeu'
cbâ. . tc prnds Ia Pcrrte ttt un
æuo de /ll.- ncontc unc rrend-oèrc
cacirc jéuic, putsquc |fiabltc daæ
tc nrùic quarilcr quc nrs cnfan$' '

Mair lc roulagcmcnt dcc Percnts
rirque d'Crrc dG courtc durGc quand
ta'lraodr-parcnb, troP lté6' 'tc
rorit-D.r tr',Û btcn ' qr-.. ot troP dc
ætti-cnfante, . Mo bcll*saw a
itisst un bëbé dans urs crèclu cn
ytva. crplique unc jctne femorc.
Ii nanà-rtn Nilate dotr tur
tcnËs cntn dr cnfants., C'crt
oouhuoi le jcunc nlre c* obft6e
âé o?cadre- dcr coniér' . MaIt
olpid otr allra lclutê lcs toun dottt
àà dtsoose Dout t'occu7cr des
alfanti, erpliqte ron mrri, ll laudra
fure tû æR vaaattacs ', Gommc
lG lotrt déjù dc mmb'reux Pcrcnu qul
tnveilleit denr dor entrcPrircr
noior rouplcr.

lcroadicrtionr dcr grévirtcr - rïs
nc tcr loouicnt Dar- .' Ellcs s'æcu'
,Ènt trèi'bicn dès cnlantl t ' L.Ntr
'rrrirrt"crruil oudt kiglqu ', dircnl-
ù - rvcc qirclqucr rÉrorvc F fû'
t fc n rltx Nt oottGr lcu lPutç
Dgrnt. car ellct ont rcbo Nals
cilcs' pourralcnt Prévcnlr dc n
àurécilln a{on pikn Pnndrz tos
dtsoosûiois '. èrtimc une irère,
dle'ccord commc lcr eutrel Pour
défeloucr lcr ixn dc a1Ùvc rur lc
pro"liio cbàqtc qu'clle dSlcrs I l'r
crèchc.

Eour feirc fsc! ru coolli! Lf
f.mrua dcvmt frirc Prcuvc d'imr'
riirtioo. . Jc tuis orr;tclguntc .,
7ôt em*nt uu lok rru tlllc cn
limrs- Son pln a Prrt d.t &{4,
À; naa&oàro l'e ianllc, tl@oipc
ÉDG-DrdD" St elo contlllle, tc
icnstûe ut congé nalodlc à un
intdccln comPletiant ct ic lats wt
àctW à Ie iulrlc Pour toutcnir lc
pcrtowæl dcs ctèches' '

c'Lc.

Cràches

Le mouvement de grève

s'étend à Mrseille
t-rb cùôr dr Mrroclllc dcvaiçtt

ftrl, hrndi 20 iuin, rouchloc è leur
totr ptr dr grÙv-, mdt. contraira-
mùt à Pùb, oa Fnt b dircclrbaa
qri ættl I I'clglrr ôr mor.rvcrnçnt.
Callo-ci ûrt ha tnlftra lt!'andi{:}-
doil dr rrbhl .1 da atttut qut
hurr collàgurt Ptrlllrnncr at
dnr.blt da.id.r drru lr iounéc dc
lundl dd eJtr I doooi I hr hitis-
lhr..

27 juin 1t)fit)

A Prrir. tganta ô lrvicc, anxi-
inlra dr pr{ricuhun, Jd.rcatrix ct
p'frkrllrrlca atahrt I nouvcru arl
gràvr k rÉi, trndi. qu. L Conloil d.
Prlr rxrnrlnrlt L t1rraatbn d.s cr}
chôt. SsrnGdi 2tl iIn, rmdron dcux

ornts Parcnt! ont manilcrté dcvant
fH&d d. Vills pour monlrcr lcur rolF
dlrhlt rvac tcs grtvirtæ mcir Pour
dcrnandcr ttgalcrncnt, drnr ccrtrinr
eæ, I b Mriric dc Pùb' tb rt'tttc
m phcc dta atnrluraa Provircirrr
d'rccn il Ponr lco cdfuntt'

La gxève dans læ crbhes parisiennes

Iæs grands-parents sur le Pont

Sur le uif
De Ia crèche à loElysée

C'cot par Potlr lcc vcrcr, mtit
ollcc ront comPlàtcmcnl nv+-
oad. ba otr{ricultricce, lcc lurF
iiaircr. ldr ilducetriccl de la
doirn pcridcnnc rvcc lcur grlva
Ccr crÙctræ mnbiPalcr cr lcun
rrvmdicttktm ù h n<ix. C'æt
oi d'ebord. cr fillcc-là, c'cct
drU I C'ct rhr I Rhr quc dçr
drnr à qui qr corfic nor bÉbf,r
p..rdtnt qu'dl Ya boart. tsrr
bdot l.lld, c'tt dc nour rrrYr'
lllaû, h brnPr, dc bibcronnor.
ib aroudroutr, dc rigncr' il Y r
tc*xrît un dr cr morwux qui r
rn.ûtdc tÛtl.
. Cr boulot, ll r'rPPrcnd, il
.rh. un b.c + 2. ll lca oblbt à

r -nrnrc tl qrrltrc ôequc krir
dF Lû aûtla ronl on oongré dc
àrtUc ou dc mttcmh6. ll rrp'
9ût royrlo.n nt E 600 b.lhl
brr m<li. Et .lh. drt L crrlol dr
io ari.tOre, d. mrnil-t.r' Ellçl
loni Or hi.tdrx, dr hirtdrac
dc groa rour' C'æt d'rn mauveir
go0t I On n Ptrlt Pt. d'trgtflt
d.Ymt b. cflflnu. Et P.at3ntbÈ
Ë, ætc ça' ElLa wulcot ttrc
nrirq conrld{rô1, Plur n<rn-
bnfr... N'importrqrci I

lrieb h 9lû grotdqu., c'r'gr
pra ça I Voul no dcvinlrcz
i..mb qui cllæ fit lr.l'rudrca
dc tiror Prr la mrnchG frour
.rrtrrar d'rtltr aon lttefltidr'

cce minabtæ I Non Jacqr.rot I En
c. momcnt I Ên plcin branlc-bo
dc combat. Alorr qu'il c.l corrF
plàtcmcnt obnubild Par la courrr
ù l'Elyr6r. Elltt .. tcndtnt Prr
compta I ll nc rccrc iamair quc
dnq tnt at o.uc mor avant lc
déoqrt, rt ilt ront tour là à çrbf-
ter, I tui æsfncr danr b cou, à

voubrr lui ç*qucr ra Pllco, Gar-

cerd. tJo ct Ncir.
ll r comrncncal Ptt ht tnvÛlGr

oÉror : Volrl vour ltcr tromP{cr
d'rdrc.a.. Lcc cràcàcr municF
orlÊ!. c'Ét plr ici, c'ad ts
minirtàrc dc l'int6ricur. Ellcr Y

vont, cllca aa crrûDnl b ncr.
Ellcc ravirnncnt, cllcc lui crpâni
br oicdr. Commc l'il rvrit
qu'Cict à r'ocqrpcr' dlrr ct
nqn, lcr Prriabnr, loc Pcrcntr'
Lr crtndr-Prrdrtr, ll vtËinr.
ht colDguct obligdt d. rrrrrPlr
car ccui qu rrnpleccnt cclbc
qui prftcnd.nt ttrc rrmplrca.t
ouend cllcr na Pouvtnl Prt tnt-
vrillar. Our bû æulicrl u cloï
r.rit lta brt! tt lc nrvirc ct cn
rrdc. Mair çr, b vllb, .. Ylll.. il
r'*r fout, m'drr b mairc. ll n'a
d'yrr,rx quc pour b cour, at oour'
I m'rie"rr I'rx-pronrirr minirtrc,
otr I plrdon, I m'dln b futw
Fré.id$t.

CI-ÂIT'C SARRAUTE.

I

H
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C'crt dit ranr eigrcur Par dcr
prrlttr qui mpromcat ti.tr hl

' 22juin 1989
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I CrÔcht Prrlrbnno : dcr négo-

ciltion. difficilo. Mcrcrcdi 6 iuillrt,
lcr pcconnolr dc cràchcr ch Ptril
r. aont à nouvceu mobilidl apcle

cinq ærnaincr dc gràvo Ën occuptnt

lô nx Loblu pràl rie l'HôtrFdrVillc,
pour aoutonir lc'ur dôléguér rcçur à

h mairia, Lc conrcil rup{ricur dc ll
fonct-ron pr.lbliqw târritorislc qui É
râ,rnierait lc mÔmc iour Placc Ecatr
vcu r rcnvoY{ lr bËll6 drnr b camP

dc lr mairh dc Padl cn rafuunt dc

prcndrc an chrrgc h. doldtô autrGô

qu. corix d- puaricultricd 't 
rnmi-

tdccr. Dt ron côtô, lr mtirio qui r
frit dæ ProPoritionr concâmtnt læ

ionditionr dc trrvail, a rcfirrl dc

rrtitflira l.a rpvandicllionr do 9rê
virt.. lrtr lr rcJalorirarion ral!rillc'

6 juillet 1!)t{9

Gràches

Grève suspêndue

à Paris
f.a oùra thr ononmlr d' ctù

.tt ";'ti.id.ttÉ, 
qui dunh dcpuir un

;;.-;-rt--iiP'nouc' wn<lrrdi
iËrbtlr r'-1"- oc rroir tôtncs d€

#tr*hffi&sîjt'*Ïs
CGT rt Autonoms

Lcl mcrurct rnnoncécl Ptr
u.-Olrac, tÛiru dt P'rÛ' "iontil"tËhË, Pri ur'té mr'nidPrl' I h

iil**'lls"lËilis";;;;;D.,r; Èi ruriliriro PU'rbuF
Ë;-;tt-o 320 F Pou b' 

'ducù;Ë;ô. iiæe Pbur br plÉricuF

;ti";;: M' chirrc e' Prr rilloun'
tnnono6 (b tærulcfilcrlt! 'ttpplÈËiitiit-, - .ffort d' fo'm'tin
Hrnanattc ot ma nou, llt Po$tqtt
Ë';ffi; Pour l'mrombtr dr
pcriry:tr Oc cttcm'

tt oott Ô cr m*rr rrit
d'rtrrion 36 d{lliorn dr lrero Prr
il'-ô-;-iù d'rntt dr tnvril
l*t"itr ttt" nrrstt'l ryt tt! ntliq
a- oté"irta' S' b tærL' du trtv'il
r ttà votÔc. la CGT r 

'nnonc' 
q'rr

b aclo,É ltitÛdtcttiv" lrpr">
i-..iJni-ii-rrtir rt rn Provincr'
tt"tttY".m I lltn'ilb' où E gruvt
pJii..rra a'-r Étcldtro'

La journée des biberons

-159-

patL.

M.

etrtrUalr
ttûir ccntr

lo rourrç der
d'êtrË énové.
cnviror\ pcr-

S'll v r h déclrntioa dcr droitl
dc I'bdmmc. il Y r eugi cclle do
àrrir d; lrenfint. C'crt cc qu'e
voulu nooclcr lc Pcnonncl dcr crè
cucl en'bomberdrnt lc mairc dc
Érir d;unc pluic dc... biberonr dc
olrrtiouc eu êorn d'unc . rttlquc D

iuroriic mcnéc cn unc rculc vaguc'
lc irmodi t juillct à Parir' Hormir
un nrdion dc la Peir mrlcncontrcu'
*nicnt rttcint ptr un bibcroo dc
vcnc inrttcndu. rucune victimc n'r
été nàccùéa drnr I'un commc danr
l'auuc dcr crmPr. APrèr rvoir
abup6 lc tcrnin'dunnt un Pctit
ourri d'bourc. lcr ureilltntr æ Ént
rctirtr, cn bon ordrc, uru oguYcr dc

Alon
Curlcv.
à hdt.

ou'ru côté dc M. Weltct
ràbcgdcur da ButrUnir

Jecriua Chinc ouvnit
rnéâceim du Biccnto-

contcnrnt un æurt tcrt? rattotlçtnt
lc droit dc torrt cnfut . à utu Place
daw utu crèche dc n tvynmûnc dc
résldctrc, êteiont lancâ cn dircc-
tion dg oflicicb. ,.4 mrnifctanu
cntendeicnt rinrÀ ' PPGlcr quc, mal'
grê dc prcrniàra -cgociatimr et la
Iurpcnrion . Jn.rcr'an tcptcmbr.c
prochaln ' dc' lcur morvcmcnl dc
iÈvc. lcun rcvcndicrtionr dcmeu'
;sicnt, dril I'cnrcmble, in*,cirfaitcs.

Soru I'unut. la érémonic fut
ouclquc pcu rccélér{o. Aprèr que lc
inriË da Ptrir lui cut urué quc la
manifcltenu n'cn rvricnt Pù contr€
rr Dertonnc, I'ambuudeur tcrmina
onâtemcnt ron dircoun tendir quc
Ie fenfarc dcr crdcu dc I'Académic
militairc dc Virginic oouwait læ rlo
mnl cn iouant là bYmncr netionaux
âcr dcui payr. Puir lcs perronnrlitâ
l'&lioaèÉni ct |er Perturbttcutr'
ror$ unc counc Prirc dc Parolc' rc
dirocnèrcnt à lcur tour. I-cr muri-
cichr eux. rrmlÂrèrcot lor bibcroru
rtrnr lc canivcru ; . Sowcntr lrom
Parts... ,

c. È1.

vicnt

LE MONDE
i1 juillct 'l9ii9

DECI.ARATION DES DRONS
DE UENFANT ET DE LA CRECHE

9 juilict l!)89

trf;-

Tqr ast &rt b Fûtt t
danadrr.rhtitÊEôE
çoiirdrr wwdrÉcbo'

frbl

L f-t* & sldû -
ç.l05. So Ètu - ldr G
6.iqæ.

trLt
CJuq. "ldr. 

dlça du brdft
ûdDlrddr'

Ell

Cr.p -tt en ô- r
æbbbtbmtdr
-rb !à& adst{ ù L Pù
alæ.!r rqrdrdut+rd'
LFbbdËù.ttr'
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Lagrève a touché des milliers de Parisiens

MERGNEil NtlIR PtlUN HS PARENTS

JUUE tl3 ltt0lsl PnluÉr nt ûARDERIE

t

Trors mrlle cinq cents plac€s supplÔ-
mentaires s€ront crêêes dans les crè-
ches et haltes-garderies de la capilale
d'ici à 1995.

La Ville de Paris, consciente des
dillicultés que r€nconlrent les darenls. a

décidê de redoubler d'elforts pour amé-
liorel I'accueil des toul-petits

Depuis 1977, Près de 9000 Places de

CNÈGHE$:35[IIIPLA$ES
sER0ilT GnÉÉES 0'lGl A I995

(Photo " te Parisien " J.-F ROUSS/ÊRl

crèches, halles-garderl€s el lardtns
d'enfants ont dé;à étê créèes à Parts

Mars les besoins reslenl lmmenses
pflncrpalement dans I'est parrsien . les
Xvlll', XIX' et X.X' arrondissements accu-
senl encore du retard.

Pour cette ralson la malorlté des
nouvelles places actuellement prévues

seront locàlisêes dans I'est de la capr-
iale.

GNÈCHES ET HATTES-GARDERIES TTAIHTUT FERMEES
Nouvelles perturbations dès tundi dans les crèches
pÙrisienne's: en grève hier, le personnelcessera le travail
'la' 

semaine procÉaine pour obtenir une revalorisation
prof essionnelle.

r ouRNEE haule ten$lon hler rlans lcs syndlcaLs] lllustro palfaltement. le ma-

I etalttes€&ents Darlslens d'accuell lalse amblant'

U ;trrotïilË ï"Ë;;t,"À-à; re mouvement de grosne. n'est d'all-

là-frfol- Sefôn'i. syndtcat Ô.n.0.f .. à leurs.pas pr€r de letornb€r : les gÉvlstes

ËE;1; ààlîioi,rnifoàcrton nartonate onr décldé de rccondulre leur mouve-

danu la nllèr€ sanltslrr "I-illrre 
o.s ment-dès lundl prochaln - et ce Jusqu'à

fonctlonalrcs terrltorlaux, AOîltîÀ æ" satlsfactlon dei revelldlcatlons Une de-

sonnels parlslens ont ..di. iràtàfi. manrle d'aurllence a d'ores et délà été
--iËi'Oi'r""lifces 

de crÈch'e'tui-agCur. dépgsée auprès de Marlc-Thérèse,Her'

oe;itj;.î'ù-gsaâ,ipài iès àuxliârres mân€e, adlôrnre au maln, chargée de

ilôt;.;iùffi-;tlei éducarlces de l'enfq199 et de la famille

ieunes-ôntàots, r,ous reciàmàiànt un. A I'Hôtel de Vllle de Parle. où l'on

ià""forlôtlàn Énr des rr"iuË-quJC" t, comptalt hler 35 S de gÉvlstes (90 crè-

biifîi'àË'Ëfarree. 
--Comrnè- 

ÈÀ- tnn.- chei collectlves fermées, 62 ouvertes

iiiè*r-fr*pï"fpree t'aub;ne à".nfét, partlellement et 30 ouvertes nortnale-

ces orofesslons s'esttmà;f i-sous- inent : l0%degrévlstesdans.lescrèches

;ô6a['r"'ôË;;r oè-Jàiri.e débure à famllt3tes er 3 haræs-sarderles fermées

5ï9ô r..-ooii rrnrr à---oâct r.. sur30),onesr.rmequel.ource.qultouche
som- pgùo n pour uo loui"teu. au sratut er à la grlllc calariale des

i.i*' iiiàni":- t;i;,
tiisii-fOàSf F pour unJ .urrfrafré dù gouvernement et non de la malrle' Ce

iu-C.frufulJ"l er i mal ônsfOereee r seràlt donc. solon elle, à Plefft Joxe de

Gui iotæ pârttctpatton à la manlfesta Lralter'lç dossler'

Gn i;Èr"r'O ooô pe.sonnes e€lon ltlt J'-u' PLANTADE

i'i

I

ts
o\o
Il

Journée nolrc hler pour Frédérlque. vlnSt-8€pt ans, qul demeure rue_Réberal.(xlx'l '

iCômme tous tes rôallns, raconie-t+lle, I'al accompagné. un peu avant hull' neunes'

ni ilËfiile-(lr"iiô môrel âiàlrtctre. là,'6 magranie eurprlse, on m'a expllqué que

Ëi|il151i.'ôbùànnt fire àccuelllle aulourd'È.ul à caueo d'un mouvement de grèYe''*rô;;b';riilqui 
irès æntirent que ie -pereonnet 

demandalr un€ augmenùal,lon.

Male ça ne réglatr p"e rnodô;Ëième. t,cpr€s avolr valoemenr. tenté d'expllquer qu'll

iâilîrilq"ùiÈîire'tra"irttei, Frédérlque-a d{i raccompa,s"!!9-11l9^.ql: Tlr*n--'i:lià 
â ioàulæ réléphoné à âon àmplôyeur pour lut e;pltquer la sltustlog. r Résulkt.

dlt.clle, le n'al pas été au boulot, mâls I'al d0 886lner utre lo1u.n6e de con3e- t



cnÈcnss:
ATTE]ITIlllI
AUT

PERTURBATIIII{S I
Ait€ntion aux fcrmetures

de,s crèches auiourd'hui à

Parts, le Persooncl rePrend
la srtve.

Nombreuses dimcullés en

DensD€ctive dans les crèches
'oariËbnnes : Pour oblenir la

i'eralorlsatlon rle leurs Pro-
fesslons, le Pemonnel des
cÈches coll€ctlves a décldé
de mursulut la gtve lancée
le 24 mal dernler. Plusleurs
ârrondlssement8 dewaienl
êtr€ loucbés: le XV', XIX',

5 juin l(/rit)

TIAI{IF
DU PERSBIII{EL

SA]IITAIRE

PABI! I OFI\'I DAX!
Ltl cRlcl{lt

Les deux cent cinquante
crèches Parisiennes seront
à nouveau en grève aulour-
d'hur, et le mouvement lou-
chera Plus de3 6O0 agents
Lors des Précêdentes lour-
nées de grève, Près de 40'k
des employés onl débrayé.
Ceux-ci Protestent contre
l insulfisance de leurs rému-
néralions et menacenl de
poursuavre le mouvement
iant qu'ils n'auronl Pas ob-
lenu satislactlon La rrairie
de Patrs Précise que la révt-

sron des salaires ctéPend

d'un décret d'Etal en cours
de préParation Les Paronts
qui souhaitent obtenir des
adresses pôur le déPannage
de oarde d'enlants Peuvent
téléôhoner au 43.29.21 90.

13 juin 19ii9

III|UUEILE JllURilÉE
DE liNÈUE

DA]I$ tES GNÈGHE$
I ES grtves qul avalent loùché, lundl, une cenlalne de cÈch€s onl
I été rccondultre hler. PÈs d'une cÈche sut tmls n'a pao pu

b accuellllr læ l.out-petlt8. Certslnes ont cependant pu fonctlon-
ner avec des effectlfs non-grévl8tÊs nestnelnts,

A I'orlglne de ce mouvement lancé par Ia C.F.D;Î'.ct ttlolnt hler
par la ,Ç.G.T., la rcvendlcatlon d'une haueæ dcs salslnes et
i'amélhfetlon de8 condltlons de travall artec le passaç de
trcnte-nëuf heurcs à trentc{lnq heurce.

Plueleurf, mllllers de p8rcnts oot une nouvelle lol8 eIÉ perturbés
dans leur lournée de travall psr ct mouvement qul poumslt æ
poursulwr dans les prochalns loutl.

8 iuin 1()Stl

PABIS :

GNÈUE IIA]*S
HS GnÈCilES

REClllIllUITE

8nÈsilES : ERÈUE SUSPEilDUE JUS0U'A Lulltl
14 000 enfants à Paris' sou-

haltÊ oue les Parcnts vienncnf
les soriænir en manlfestant sa'
medl avec eux.

tin attendant, hler' la malrie
dénombralt 114 s de grévisles

isoii sas agenl,s sur 3 338)' li Y

àvalr 56-crèches fermécs'
44 oartiellement ouvertes et
i io'fonctionnant à P€u PÈs
normalemenl. CôÉ halrcs-gar-

Fooc!loDncEGnl normal
aurcur{'hut et luodl daos leg

ôribnæ parisicnm.,\PtÈs l'rols
iôurneai & gù,e' les employés
munklPaux ool décldé de su*
ændrc leur nxrur'ement PrÛYl'
birernenr. le lcmps de volr
ômment s'coeageroot les nê-

eæ|8!loD8 eu€c les PoÙYolrt Pu-
Ëtrcs. ou.aot cetæ Pause, le

ærtonncl dca crÈcbes, qul ac-

ôuelllenl chaque lour

deries, on en notait 6 fermées
mur 24 ouverles.'tâncée à I'inltiative d'une
lntersyndlcale C.Ë'D'T'
C.t'.T.C., t".0., C.G.1'' ct aui(F

nonres, ceùle grève es! desllnée
à obtenlr lâ t€valorisation des

carrlères et des condil"lons de

travall au$sl blen des auxl-
liaires puérlcul[rlctrs, puérlcul-
t,rices, éducatrices e! agents de

serylce.
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CRECHES t
LA OFWI SAUIS
ur JouR

SusPendue aulourd'hui,
la grève rePrend demain
dans les crèches Parr-
srennes. Hier, le mouvemenl
a été survi Par 43 70 des

euelque 3 300 salartés des
crèches, halles-garderle et

aulres ètablissemenls muni-
croaux consacrés â la Pelite
enlance selon la matrte. Ce
réort décldé Par les syndi-
cats C F.D.T., C.F.T C.. auto-
nomes et F.O. - re;oints Par
la CG.T. - réPond à un
désir de ne Pas lrop amPUtet
les salaires des grévistes
lout en Permettant une
poursurte de I'action. Les
svndicats réclamenl des
algmentations de salaites,
des tilularisations, des rem-
plaÇanls Pour les Puéricul-
trices, êducalrices, cadres et
auxtliatres.

6 juin 1989

Le mouv€ment de grève
qui a louché hrer Près de
40 % des 250 crèches de la
capitale sera teconduit
aulourd'hui. La maiotité des
lrors mille six conts ag€nts
du personnel rêclam€nt des
augmentations do salair€ €t
l'amélioration cla leurs
conditions cle tlavail. Une
nouvell€ iournôe noir€ €st à
craindre aulourd'hui Pour
les parents d'enlants en bas
âge. Alin de laire connaÎlr€
leur mouv€menl el dê clêci-
der d€ ses suites, les agents
du p€rsonnol dos crèches de
Paris l€ndront un€ assom-
blée générah ictrdi matin.

14 juin 19ti9

lnlirmières, Puériculttices'
direclrices de crèche, assls-
tantes sociales, éduca-
teurs... de la lonction DU-

blique lerritoriale seronl en

orève el manilesteront oe-
Ërain mercredi 31 mai à Pa-
ris (Porte-Saint-Denis - la
uad'eleine) à I'aPPel de la
tédêralion lnterco-C'F.D T'
Par ce biais, ces Personnels
l1400OO au lotal) souhai-
ient ob,enir de Prerre Joxe ta

oublicalion de leurs slatuts
promis Par le gouvernement
depuis deux ans

9 juin 1989

LE PARISIEN



Elle dure depuis frois semaines
ll

GREUE IIES GNEGHES
I

trlces (du nlveau bac + 2) et de8 auxlllalrts con8tltuant
le gros du personnel (un an d'études aprÈs le B.E.P.C.),
eur celul des dlrcctrlces, lnflrmlères spéclalleéee en
puérlculture (nlveau bac + 4). qul sont les seules à avolr
été augmentées. en m€me temps que toules les
lnflrmlèrcs.

Chlffres en maln. les syndlcsts demandent t 500 F de
plus pour tout le personnel. alnsl qu'une amélloratlon
des condltlons de travall, la s€malne de tr€nte{lnq
heurce au lleu de trcnte-neuf et davantage d'effecùlfs,

Mals. dans la pratlque. ees feunee ftmmes en colètt
drcsEent lnvolontalrement contrc ellee les mèrc9 de
famllle qul se netnouvent avec leurs marmotg eur les
bras... Et ceux-là memee sont gravemenù perturbés dong
leurs leunes habltudee : le rythme est rompu, alors
même qu'lla çommençalent à I'habltuer à ls vle en
collectlvlté.

tA GI|TERE DES MAIHA$I$
Que falre ? Une rceponsable noue rflnnd : c Comme

pour les écolee en parcll cae: d'atronl t{lfphoner pour
blen e'aseur€r que l'établlosemcnt est ouvrrt ou F?rmC,

ou ce qul est éventuellement organleé comme solullon
de sub€tltutlon. Slnon, ch blen ! e'arranger ?ntrc amles
ou volelnes... r

Leo rnères, cela æ comprtnd. nklsmtnt un rlvlrr
mlnlmal. Male c€lul+l n'est pss lurldlqurmcnt pÉ1u.
Tout au plus pcut-ll 0trl mls eur plei sclon le bonne
volonté de chacune...

Ouant au ltexamen des émolumenLe du pcrsonncl'
lee Douvoltr publlcs æ sont lusqu lcl rrnvoyé ls ttslle
Car'nl la dtrcctton de l8 Petltc Enfancc dt la malrlc de

Parls, nl le mlnletèrc de I'lnt4rleur ne rcconnalssenl que

c'est dc leur rcssott. 
D.R.

tE GAS llE GIIII$GIE]IGE II'UTE AUTITIÂ'NE

Voilà mainlenant trols sema ines que
les crèches sonl en grève. La
situation semble stagner et le malaise
persisle, avec tout ce qu'il entraîne de
gêne pour les mères de f amille, prises,
par ailleurs, par leur travail.

I I IER encone I'eot tenue une assemblée $nérale deell er€vtstÆs.I I lc mouvement d'am€t de travgll lancé nn mal
par la C.F.D.T.. blentOt sutvte de le C.G.T., er celo bten
que l'ensemble du mllleu Bolt relatlvement peu syndl-
qué, rcpos€ sur la rcvendlcatlon sulvanæ , celle de
I'allgnement des rcvalorlesilone de salslr! dcs éduca-

Brle€us€ de grère ?... I Mon Dleu non !
Je suls Bolldalr€ du mouvement et., 8l leg
choeds évoluenl. l€ sulwal à nouveau la
grève. Mals I'al rcprlo le travall ll y I
deux lours parce que personne ne voulalt
nous rccevolr. ,

Clalre, la tr€ntalne, cheveux blonds
coupés à la garçonne, travallle depule
onze ans comme auxlllallt puérlcultrlce.

Aulourd'hul elle gagne un peu plus de
6 000 F par mols. Mals Clalrc et seg
collègues 8e battent molns pour obtenlr
une augmentatlon de salalrc que pour
êtrc reconnueS.

r Pour entrcr dane une crèche, lee
employeura erl8e nt notrc certlflcst
d'auxlllalre puérlcultrlce. Male noue
sommes claeeées dane lee nonlualF
llées. non{lploméee. Evldemmenl, svec
cela, nous n'avons paa d€ perSpectlv€ de
promotlon. t

Pae de mleur à I'horhon, blen eu
contralrc. Car Clalrc efface derrlèrc un

gourlrc I'avenlr lncertâlo de sa catégorle.

r l,c bntll, court qu'un rleur prrlet de
lol qul vlæ à nous rtmPlacer Per des
asslstanc€s mat€rnelles çxlu rro lt rcssor'
tlr de8 tlmlrs. r CcF Ssslstsnl.es tnaltr''
nellee seral€nt des mèrcs de famllle.
sans formotlon et donc très Frcu poyéce...

l"s dlr€ctrlce de Clalre, une lnflnnltre
s@lalleée, comme les autnes dlrcttrlces
de crèchee munlclpsles, Eoutlent le mou-
vrenr€nt meme ll elle asrure un Serrlce
mlnlmal. Elle aussl a des rcwndlca-
llons : . ll n?rl8tr pluo de Prnl rle
rcmplaçanùes, ll 0 servl à ouwlr d'autrcs
6tabllssemcnls; lee embauchee sont
trop lentc8 ct puls læ auxlllalrcs au-
ralent dt rcccrolr une auÊmcntâtlon à lâ
f,n t 988. quand noua avons été au€merF
téee avec lee autNs lnflrrnlèree . r

CRÈCHE]S: RE}IVOI
DE BALLES
lu 3()rtE1

Alors que la grève du
personnel des crèches pan'
stennes se poursurl deputs
lrois semaines. les dillé-
rentes autorités de tulelle se
reJettenl la balle " La marrie
de Paris est bien respon-
sâble des ellectils. comme
de la lormation de ses crè-
ches dont les insuflisances
sonl actuellement dénon-
cées -. a estimé hier le minis-
lère de l lntérieur. Selon lui.
le stalul spécif igue de la
capilale, volé sous le gou-
vernemenl Chirac, donne à
I'HÔlel de Ville . toute lali-
tude pour môdilier les règles
d évolution des carrières des
aQenlS ". De son côté, la
mairie avail releté la respon-
sabilrté du conllil sur le mr-

nistère d€ I'lnlérieur

I
P
O!
N

I

l7 .juin lt)titt

olt r fitlrltit do romplac{.manl ' que le
colrtro lor wlllor.

Heurcucemcnt guc totls r€s problèmee
n'emp€chcnt pae lct enfanlq de louer
eoue l'æll vlSllant d|x rtoo-8rfvlste8...

*lrYllnc BÂUllARD

16 juin le89

(Photo . te Parisien ' J.-F: ROUSST€fr.)
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Jean Tibéri ioue tes dépanneurs de mamans

LA GNÈUE FTEUUE

REPREND AUJIIURN'MUI !
La orève des crèches s'en/ise' Elle

,ioTenO auiourd'hul, mals Jean Tibêri'

oiemier adioint au maire de Paris, a
'instauré pl-usieurs mesures devant en

principe soulager les lamilles'

lnull;î!:,î"d',î.Ji:î""1iîir'.f T$À1ig"ffi .:ii
L Ë*rildæt (€nlrc 42 et 5? s seloÛ les e8tlma-

iloos omd€lles ou C-F.D.T.).

Celtl assemblée avalt Éunl plus d'un mllller de

p"Ë*.t. d;"i cirratncu devalerit ensultê psrtlclper à

I'rrccuoetlon momenlenqc de la malrle du V'' fref

il;;il*;ld€ M. Ttbérl, qul les I falt énerglquemeol

évacuer,-'vinîreOr, deur aulree âdfolots 8u malrc d€ Parls'

MarlcThérèse Hermango e[ Xavler de la lburnlère' ont

;ffËild1.àËt ittôæt de vllle' ll8 æ sont déclarés

;;Ë.tsï i'dio"lct eui lè champ avec eux lout c€ qul

loncerne lei condltlone de travall'*'iËË''"ffi-ièJ 
*muneratlona, le malrl€ d€ 

- 
Parls

*JlËo[é-è'"tf l;affalrc du mlnldère de l'lntérleur'
b"JiËoità,ràtiî"à dir"rt"e er 8l'at'uts de I'enaemble du

;râ"';J-iiiinre eanttatrc et e{rlal€} dewalt ttre
ffifiË;d Ë'àôutàiném"nr au Cone€ll eu@rleur le la
ËilI;; 'oùuifo"ue tÊrrltorlal€ le 5 lulllet prochaln'.Et la

rnârrrc oé ParlË e'eet d'orcs et délà engagée à appllquer

âàË-rc iCnoemaln les dlepoeltlons prls€o à ceÙtÊ occa-
glon.-'ôuant 

aux oroblèmes actuellement po8és aux mèree

ae-ràmirÈ. eur le plan strlctÆment pratlqu€ eL. ùrop

.iriiàii-ri.'u. itbért'a décldé d'lnæNeolr : ll-a mlg gur

ir.Ï'"ii"i.,i.s meeur€g desllnée8 à llmltpr lee dégâte

ôîi i;lË d; és temm"e qul lravalllent et' donl lee

bamblns 8€ netnouvenl. pratlquement à la rue. Volct le
proSramme. en quatrc polnts. de c4 dlsposlÙlt r d'lnfon
msllon et de dépannage I :

I Un rtdéploleinent dee employée noo SltYlsl.es . ann
d'ouvrlr le marlmum de eectlono dane l€s ctècbeg r.
I Alde des setTlces centraux d€ la Pel,lle Enfance soue
forme de . collaboraùlon avec les malree d'arrondlSse-
ment qul souhalt€nt ln8lall€r une garderle- d'enf8nt8
dane les locaux d€ leur malrle avec des bénévolee r.
I Dl8trlbutlon, dane tout€a les crèchee' d'une lleie dea

assoclallons Susceptlbles d'ae8urcr une garde d'enfants
à domlclle.
I lnformatlon préclee. dlepnlble dane lec malrlcs'
r sur lee perspedtlvee de l'ermeturc tolab ou parl'lelle ,
de chaquc crèche pour le lendemaln.

A noier que la sltual,lon est également bloquée dans
lee centrcc dc lolslrs avec envlron 25 $ de grévlatcs.

D. R.

I

H
Cft(,
I

'!9 juin 1989

sni$nts
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Alors que le conllit des crèches parisiennes entre, Iundi, dans sa quatrième
semaine, on note une ceftaine délente, au sommet en tout cas. Jacques Çhtrac,
relevanl la volonlé du minislre de la Santê de traiter, le 5 juiltet, le probtème des
aides puêricultrices, patlail hier de " solulion cohétente " en perspective à la
grève des.crèches parisiennes, Ne confeslanl d'ailleurs t pâs sur le lonci " les
tevendications des grévisles, le maire de Paris s'est déclaré prêl à appliquer " la
lolelité des décisions \ que prcndra le gouvernement. Une position iugêe
" swryendnte " pàr la C.F.D.T. qui eslime que la maitie a toute latitude pour
régler elle-mème les problèrnes posés per le personnel gréviste. C'esl ce qu'a
expliquê, au . Patisien ", Jacques Nodin,.le tesponsable de la lëdération lnterco
de la C.F.D.T., à I'origine du conilit.

Deià trois semaines de conf lit

GHINAG S'EN REMET

AU GI|UUERIIIEMETIIT

G.F.D.T. :

[A MAIRIE DllIT I|UURIR

DE$ ilÉG0GtATl0ilS
. Lr Perlrlon ,, - Aprôr trolr ro-

mrlnot, pourquol L conlllt duro.t-ll ?
Jacqucr Nodln. - Aussl surprcnant

que cela pulsse parai[rc, ll n'y a toulours
pâs eu d'ouvertune de né€oclatlons. LÊ
malrle a, dane un prcmler temps, expll-
qué que les questlons de salalrcB et, de
classlflcatlons n'étalent pas de sa com-
pétence, c'e8t lnexact. Un décrtt paru
lorrque,lacques Chlrac étalt à MatlÊnon
a donné à la Vllle de Parls un s[a[ut
dérwat0lr€.

Elle a donc kiûtÆ latltude pour tralter
ces quesllone. Auloud'hul, elle rcnvole
les choees au 5 fulllet, date de la rÉunlon
du Conscll eupérleur de la Fonctlon
publlque terrltorlale en sacbant gue
seuls les cas des lnflnnlèrcs et des
puérlcultrlcee Beront abodé8. Rlen pour
les aulrcs catégorles : le pmblème rcsæ

donc enùler et la balle esù blen dans le
eamp de la Vllle de Parls.

. L.P. ,. - El lcr urrgcra, youÈt
pcnror ?

J.X. - Elïectlvement. la grève pose un
problème pour les parcn[s et les enfants.
Mals ll est, de leur lntérè[ que les
personnels solent le mleux rlans leur
pau posslble : eela veut dlrc motlvés,
guallllés e[ blen Émunérés. Cela, les
panents le comprcnnent, blen.

. L.P. '. - El melnlcnenl ?
J.'|, - ll faut s'attendrc à une nou-

velle grÈve masslve lundl, four de la
Éunlon du Consell de Parls, ann d'obùe-
nlr ne seralt-ce qu'un début de négæla-
tlons. Vollà vlngù et un lours que durc le
connlt, ll faut que le malrc de Parls
aocepk enin de dlscuter.

Propor rocuollllr prr
Jtrn-llerc PLANTADE

(Photo . le Paristen " J.-J. CECCARIN| )

LIS FARIIIIt DAXt L! GACA:
ll.s JlTltltT L!3 GOUCr{rt
E En attendant le règlement du conllit, les
parents, lSrgement gênês par la lermeture de
plusieurs crèches, sont furax. Regrougés au sein
d'une association, ils ont tait savoir, hier, qu'ils
relusereient de s'acquitter du paiement des
lactures pour le mois de iuin. De même, ils
manifesteronl, ce matin à 10 heures sur le pans
de I'Holel c,e Ville et procéderont à un symbolique
lâcher de couches-culottes, une bonne laçon de
montrer qu'ils sont bel et bien... dans le caca !

25 juin 1t)ijt)

GNilE IIES CnÈCHES : I.A GIIUGHE EsT PIEIIIE I
f--'l Plus de deux cents pa-
[-J rents utilisateurs des

crèches parisiennes ont mani-
lestê samecli matin, accompa-
gnés de leurs bébés, devanl la
mairie de Paris. Voilà lrois se-
mainos que la grèvs des crè-
ches perturb€ leur vie quoti-
dienne.

Les parents et leurs enlants,
suçant biberons el têtines, onl
enlonné quelques relrains po-
pulaires avant de ieter des cou-
ches sales sur la place de
l'Hôtel-cle:Ville. Puis ils om blo-
quê la rue de Rivoli aux cris de :

. Pipi, caca, rendez-nous nos
nounous ! '

(Photo " le Parisien "
P. LAVIEILLE.)

2(r jtrur 1'rs', LE PARISIEN



Menaces pour le début des vacances de quatre mille enf ants
ll

APNES HS GNEGHES

tES GENTRES AÉNÉ$..,
Après la grève dans /es
crèches, /es parenls
redoutent des pertu rôatlons
dans l'accueit des quatre
mille enfanfs atlendus
chaque jour, dès la
semaine prochaine, dans
/es cenlres aérés de la Ville
de Paris...

pereonnels dee cÈches de la capll,ale ont
respecté les conalgnee.de gtève. $elon la
Malrle, quatr€-ylngt{lx-s€pt ctùches
étalent fermées, quarantÆ-neuf ouveflps
et solxanrequatre partlellement ou-
vertes. On rccensalt également douze
baltes-Barderles fermées eù dlx-hul[ ou-
Yertes.

Lxndl, de mllle clnq cenÙs à deux mllle
grévlstes. e€lon la C.f'.D.T.. s€ Ëonl,

iassemblés à Notrc-Dam€, alore qu'au
Cons€U de Parle le débat sur lee crèches
donnatt lleu à une empolgnad€ entne les
élue de la malorlté parlslenn€ et ceux du
groupe soclall8t4.

Alors que l'école ee lermlne, les ps-
'rcnts 8on[ loqul€t8: lle cralgnent que le

mouvement de 8rève ne 8'êtend€ aux
cen[r€s aérés organlsé3 pendanÙ Ùout

l'éÉ par la Vllle de Parle pour lee enfanls
de la capltale. Ouatrc mllle d'entrt eux
Bont accuellllo chaque lour dane ees
centreS.

Une solutlon au connlt pourralt lnier!
venlr le 5 lulllet, dale à laquelle devralt
etrc examlné le statut des puérlcultrlce8
et d€s auxlllalrcs. Pour l'heurc, les
pmposltlonB que pourralent présenrer le
gouvernement (légère augmentatlon des
ealalrce llée à I'anclennetél ne ecmblent
pas eatlefalre lee pereonnele de8 cIÈches.
Notons que le mouvement de 8Ève e'eet
éændu lundl à la É3lon de Mareellle.

En altendant que se réunlese le 5 lull-
let le Coos€ll supérleur de la fonctlon

publlque lerrltorlale, I'Ulal et la Vllle de
Parls se rcnvolent la balle. k premler
adlolnt au malrc, Jean Tlbérl, a soullgné
qu'll étall, du r€Bsort de l'Etat de flxer les
stat,uts de la fonct,lon publlque. De eon
côté, Plerre Joxe. mlnlËtrt de I'lntérleur,
conselller de Parls. a lndlqué que, par le
décret du 25 avrll 1988, la VIlle avalt r le
pouvolr de ré3ler le problème r.

. Sl I'Etat ne fall, rlen. a déclaré lundl
Jacques Chlrac, le prtndrol lee déclelone
qul I'lmposcnt. I

Lee parentc souhaltent qu'une eolu-
tlon solt trûuvéo rapldement afln que
l'accuell dee enfante Solt assuré norma-
lement dana les centrce aérés.

R. HTVROZ

I U mouvement de lrtve dans les
I crècheo parlslennealqul se pourgult
L depula blentôt un mote, e'ampllfle..
Hler. lout comme lundl, prèe de 54 S dee

I
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rents en colère déposeront samedi un biberon géa nt devant l'hÔtel de villeLes pa
I

GREGHES REPRISE IIE tA GNEUE tUilDI
Des parenls parisiens privés de
crèche depuis trois sema ines en
raison de la grève des personnels de
ce secteur à Paris ont décidé
d'organiser une manifestation samedi
après-midi devant l'Hôtel de Ville.

I ORS d'une rtunlon mercrcdl eolr à la Bourae du
I travall. à laquelle asslstalent de8 monltrlces de
b crèche, une centalne de psrcnts ont voté en faveur
du non-palement des hale de gande du mole de luln. Une
pétltlon a 0ussl clrculé demandant au mlnl8trc de
I'lntérleur, Plerre Joxe, de r lÉvoquer r le malrc de

Parle. Jacques Chlrac. en ralson de la paeclvlté de la
munlclpallté dane ce connlt. [â malrle de Parls aftlrme
que le itatut et len grllles de sâlalrcs des personnels dee
irèches dépendent de l'Etat, nolamm€nt des prochalns
arbltrages en ce domalne.

Jurnir d'rslln
[û manlfestatlon de eamedl aura lleu à t5 heurts.

Manlfestement lnsplrée par la statue de la llberté de la
place T'len an Men à Pékln. certalns parents ont. émls
I'ldée de dresser un blberon géant devant I'Hotel de Vllle
en mettant au déll M. Chlrac de le falrc enlwer.

l.ln fonds de solldarlté lnur les persbnnels en grève
dolt sussl etre mls en place avec I'alde des syndlcate.

L'lntersyndlcale C.F.t1.1.. C.F.T.C., F.O.. C.G.Ï., Âuto-
nomes des personnels de crèche a suspentlu le mouvt-
mcnt pour leudl et vendredl, mals a décldf de dfbrayer
de nouveau lundl.

Une lournée d'actlon est aussl préwe le 5 lulllet. Ce

lour-là. le Conaell supérleur de la lonctlon publlque
tcrrlùorlsle dolt €xamlner des pmposlttons vlsânl à

appllquer aux fonctlonnalrcs tfrrltorlaux les mesures
décldéee pour la fonctlon publlque hosplrâllèr€ en
novembrc dernler.

Touæfols, la malrle de Parls, de par son statut
d'autonomle, n'est pas tÆnue de s'allgner nur let règles
appllcable.s aux autrcs communes ftançalsco dans ce
domalne.

LE PARISIEN



)
(

GNÈUE AUJIIURD'HUI IIAI{S tE$ CNÈCHES

cRlcHll
PARlSllllXlS t
PIUT.tÎFT
uËl lclllncll

Encore une
crèches Pour

iournée sans
l6s mamans

Deux cents parents
ont manileslë
samedi devant
l'H6tel de Ville en
soutien aux
personnels des
crèches en grève. Le
mouvement se
poutsuit et de
nombreux enlants
ne pouffonl êlre
accueillis
aujourd'hui...
I UX crls de e Des Êous Dour
tl tes cÈches. oas mrir le
lil Btcentenatré ! r. dcur
oents porcnt8 (,|fi) pereonner.
ælon leo or3ânlsat€urc) ont
ôénlé ærncdl & l'H0lcl dc
Yllle à Beauboury.

[Gur but : 8porlÆr hur eou-
llcn tur peraonoele des crÈ
cbes en BÈve cl protrster
contrc la non-Batlsfactlon des
llvendhstion6 dcs gr€vl8trs.

Lcs crèthes perislennes.
louchées dcpuls prùs d'uo
mols par des débrayagrs Épf-
tés. connaltront eulourd'hul
uræ oourtlle lournér nolrc.
L'accuell des lout-pcllts 8tra
une nouvellc lols perturb{.

tors de la dcrnlèr fournée
d'sctlon. pÊs de 60 $ des
preonnels la€€ots de ecrvlor,
ruxlllelrcs de puêrlculturr,
éducatrlccs puérhultrlces et
quelques dlred.rlccs) evalcot
rcepocfé lc Eour|cmcdt df
gtvr. On comptâlt 9? crè-
ches. t9 our€rtes cr ff per-
tlellement oùvcrLs. Eu outlt,
t2 ballcs{ardcrles Ctaient
tcrglôcs et 18 ourcrtes.

Un rcpr{ceatant dcs pa-
Ilnts r érC rcçu eamedl à
l'Hôæl dc Vlllc. où ll lul a étl
Indlqué qùc la sltuatlon DG

parisiennes, la grèv€ ayanl
été reconduile hier Pour
vingl-qualr€ hsures. Mais un
léqer espoit se lait iou. dans
cJ conllit qui s'étire : l€

Conseil suPéti6ur de lâ fonc-
tion publique letriloriale se
rêunil, ce matin, Pour étudi€r
les m€sures stalutaires Pro-
posêes Par le ministère de
I'lnlérieur pour les auxiliaires
de puéricullure et les Puéri-
cullrices. D'aulant que les
wndicats et les reptésen-
tânts cle la mairie débattronl
des salaires dans la loulée'
Mais le sort des direclrices et
des êducatrices ne sefa pas
pour autanl réglô. Le Por-
sonn€l. qui a suivi le mouve-
menl hier â Plus de 25 7o,

réclame une revalorisalion
des slatuls 9q 6gs 53lsires.

5 juillct l()lit)
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Solldr,lror êot portonnclr dor crrlcâo cn grlto, ltt ptronlr
.æ!,mp.gna. ôo lourt onltnb onl a'r,olh'',J r,m.dt mtun
htonl I'H6lol dt Yillo.

(Photo . E Parisicn - J.-U. NAyARaO.)

pourralt æ dfbloqucr éven-
tuellemeot qur lc 5 lulllet.
datr de la rtunlon du Consell
sup€rleur de la fooctlon pu-
bllque t mltorlâl€.

L Consell cramlnera ù

ættr ficasloo lcs rvendlca-
tlons daq 3rtvlcrcs. lrs pa-
îeots oDt demandt à m pas
payer lc mols dc luln. mals lo
Ealrlc a ecccpta que *uls lee
lourr dc gÈvr tokot dêdulLc

.' nl
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Les négociations se poursuivent à l'Hôtel de Vitte

U]'lE GREGHE $UR IIEUX EilG0RE

E],I GNÈUE
Le personnel des crèches a
reconduil hier la grève après
I'echec des négociations. l,Jne
crèche sur deux ne pouvait
accueillir hier les tout-petits...

f ES proposlttons du gouvernement pour ta
I revalorisation des statuts des peÉonnelsL drs crèt'hes ont Ét:r r retees pai te Consell
sugÉrieur de la For, publlque : Celul<l
protrcsait après quator, os d'anclenneté une
prlme de deux ccnts frar. , par mols et la parlté
avtr les innrmlères. læs ryndlcats demaident,
pour leur part. une aug.xenlaUon des ealalres
allant de t40 F à 980 F selon l'échelon.

Unr rllurllon lrl llrr
lrpulr rn nols

- la malrie de Paris. qul a Indiqu{ qu'elle
Iera.lt l,oul. ce qui est en Bon pouvoli pour
débloquer la situatlon st le Conseli supérlerir de
la Fonctlon publlque ne paryenalt pad à trouver
des solutlons. a entamc des né€oclatlons avoc
les gÉvlsùes. AprÈs un premlei blocaee mer-
crrdi solr. les négoclations ont rcprls à'l'Hôtrl
de Vllle, hler soir.

Hler, une crèche sur deux étalt ùouchér par le
mouvement. Une sltuatlon qul durt depuls un
mols et provoque l'lmpat,lence des pardnts qul
BouhallÆnt volr abouth dans les mellledrs
délals ces né€oclatlons. On r€c€nsalt une
clnquantalne de crèches totalement fermées,
près de Bolxantedir ne fonctlonnant gue par-

REPRISE

IIU TRAUAIT

DA]I$ TES GNÈGHT$

PARISIE]IilE$
I PRES que le malre de Parle, Jacques
ll Chlrac, alt décldé de débloquer 36 mlF
ll ltone de hance pour le pehonnel deo
cÈchee parlslennes eo grùæ depula plue d'un
mols, la rcprlse du travall a été votée bler solr.

Les négoclatloos entnc les syndlcats et le8
rcprÉs€niants de la vllle ont aboutl à uo
ensemble de prûposltlons : Jacqu€s Chlrac a
lndlqué, hler, qu'll garantlssalt une haueæ
des rémunératlons d€f aurlllalres de puérF
cultrlce d'au molne 2 400 F par an. Cetlc
hausee pouvaot aller lusqu'à 5 520 F en
fooctlon de l'anclenneté.

læs éducatrlces bénéflcleronl d'une aug-
mentatloo de I 320 F per an, el lea puérlcul-
trlces de 2 200 F annuelo. lee agents de
servlce serûot reclassés en calégor1e aup6
rteurc.

frrrrthr |rrrrrlrtl lullir
[æ second effort de la vtlle porrerà sur la

formatlon dee personnels et I'améllorailon
des condltlons de travall., r Tous les poste8
nécæsalrcs au lotrClonr.ement des crècbee, a
lndlqué Jacque8 Ublrac, seront pourvus eo
permanence grâce à dea rccrutements suÈ
plémentalrcs. ,

De m€me, la formatlon permanent€ s€ra
doublée. L'ensemblc de ceg mesures repr*
sente un surcmit total de 36 mllllons pour la
Vllle de Parls. chaque annér.

Ces proposltlona onl é1é soumlsca par les
Wodlcats au personnel lors d'une assemblée
générale hler solr, ont voté la reprlse dutravall' 

R. H.
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Lct paren,' gul totrllcnn?nl to mouvamonl
r&lament unc lttuc raplde au ænllll.

(Photo Ph. LAVIEILLE.)

llellement, et un€ clnquantalne de crèches qui
assuralent I'accuell des tout-p€tlt6. les person-
nel6 ont décldé hler de recondulre aulourd'bul
leur mouvement alors que les dlscusslons entre
les grévlstes et le6 rcprésentants de la Vllle ee
sont poursulvles l,ard dans la eolrée.

Tjuillet 1989 8 juillet 1t)89 LE PARISIEN
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Conclusion de la grève des
crèches parisiennes qrli
durait depuis un moisl des
parents en coltt,e oni lancé
des biberons /ors de
l'inauguration du square des
Etats-Unis dans le seizième
arrôndissement.

rl€ a béMnclé d'un galn ltuaaclcr qul a
permls la rrprlæ du Uayall, âplts plurlcura
ocmaltres dc grùve.

lrs aurlllalrcs dc puérlcllltull où3hn.
trcnt uoc heueæ de 2,1O0 F par an Gi pour
20 S d'cntæ ellea, aru l's[clconcté. dc
5 520 f par eB, lcs éducstrlffi obtlcnncnt
6 320 f Der en, lcs puérlcult lccs 2 æ0 F
aonuelg ct he agentr dc oelIlcc 0oog rwlas
eée dans ta caté3ortc urpér*ur.'Eofln,
Jacquee Ghlrac a pmoilo dce ræutôEcnts,
uu eflbrt dc tbnrsilon pcrmanoDlo ct UDG
nouvelle polltlquc dc pmnofba. L'en-
æmble rcpÉecniatrt ulnt elr mllllom dc
hance par an.

- Vlslbhrocot ccu,c enrtloppc B'a pas saile
lslt lc8 p8rcnls dont æËalne ev8lcil mso].
lbdé aur oûlés dûs pcræooela.
P.t.

calo co Ftanæ. Quand a surgl uæ ccnl,altrG
dc partnE cn colèrc qul olt loné lce
tmoblônæ cn lençant eur lc jmupc otllclel
des blbcmna en pla*lquc ct dcs trects
édlctâot une r d6claratbn dcs droltr dc
l?ntbnt à le :cÈcle r. Vltr, u[ cotdoû dc

- pollclcn s Établl I'ordrc. mala lcc maofiee.
lants ont æandé dec eloganr durnnt lcs
bymncs smérhalns Gù hançalo sur le tbèmc
. dc I'orBGnt poor lcs crùchcs, Dac lc Blcen-
taDelrc r,

: Il Ert
Cette manifbsauon e ét4 unc eurprlæ,

d'autant plue quc l'bcurc étalt à l'eppatæ-
mcnl. Lâ malrlç de Parls syalt aoooncé
wadrcdl la euepcnaloa d€ ls Cfùr ct l0
elgnaturc d'un accord. En effct, autorlùés et
ryndlctf8 æ soot catcndue. Chaquecatô6o

. lO.iuillet 1989
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ll'EtAtT uoc lourréc orSsnl$c à I'occa-
I - sloo du BlccolGmlrc, Eur lc tbtmc
lf r I'Hoomaep amér'lcaln à Parls r. Ellc
a débutl lc mrtlo par I'lnauguratlon du
aquart des Etatluoh c! pÉæncc du molrc,
Jacqucg Cblmc, ct dc I'embsssadcur emérl-

G0ilsElt
DE PARIS :

rrtrP0llillÂ0E
AUTIIUR
NES CNÈGHES

véhéments âchanges de
propos. hi€r, au Conseil de
Paris lors du débat sur les

cràches de la capitale. A la
suit. des mesures décidées
par la ville, les syndicats ont
en etlet annoncé que l€
mouwm€nt cte grève serait
suspendu iusqu'à la rentrée
de segtembro... Je regrette
quo plus d'un mois ait été
oerdu avant la résolution du
broblème, a ctéPlo16 le
group€ socialiste. Je 16-

gretle qu€ 16 gouvornement
n'ait pas pris les décisions
sn temps et en héur€ '' a

soulignâ Jacques Chirac.

fT ROsltPllRRl ?
Toujours pas de rue ni de

place baptisée du nom du
célèbre révolutionnaire Ro-
bespierre. Le P.C. a déPloté.
hier. col état dg lait. L'ad-
ioint chârgé de l'urbanisme,
Yves Galland, a indiqué que
la commission chargéo de
baptis€r les artères de la
capitale se réunirait 6n sep-
tembro ot étudierail l'éven-
tualité d€ crê€r une rue Ro-
bespierre. A suivre...

LE PT\HISIEN
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Annexe n"LZ : Crèches coll-ectives et autres modes de garde
(source : G. HATCHUEL, Accueil de La petite enfance et
activité féminine, Collection des rapports du CREDOC, n"6L,
mai 1989

REPABTITIOH'gEI'OllLzuBlloDED'ACgtIEIL',DESEI{FAI{TS

DErolxsDES^llsAY^mBEsoIND'UNTDEDgGABDB(1986)
(en 1)

LE COUT TIOYEN DES rcDES DE GABDE EN FI}I 1986
ET LEI'B PRISE EN CHABGE

55, g

I
4
026

11'
6,Crèches collectives "' r "' " ..

Crèches farilialeg ' "
Assigtantes naternelles agréées
Autres lieuxr non connuB offi-
ciellerent ........ "' t " " " "

100,0

?70 000Nolbre d'enfants concernés

Coùt par nois

Ass i stantes
oaternel les

agréées

Crèches
fani I iales

Crèches
col lectives

Garde à
donicile

1448F
(1 998 F

Pari s )
a

2940F 1 160 F 6600F

Part. i ci pation
CNAF
soit :

264 F
182

13/ en Région
Parisienne )

620 F

202
830 F

202
2000F

30t

Participation
des connunes
soit

7220F
422

2250F
542

Participation
des parents
soit :

1 .160 F
822

(87 Z en
Région

Parisienne )

1100F
382

1080F
262

4600F
702
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