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EDITORIAL
C o n c e r n a n t  l e  S a l o n  d u  [ . i v r e ,  n o u s

tenons tout d'abord à remercier nos amis de

l'Ours, de Citoyens du Monde er de Ecole, Ins-

trument de Paixpour leur participation effec-

tive à la lourde charge que représente la loca-

t ion d 'un stand.  Nous devons reconnaît re

que la fréquentation de cette manifèstation

un ique  es t  p ropo r t i onne l l e  à  cc  coû t .  En

effet, en huit jours nous avons rencontré de

nombreux lecteurs, souvent abonnés, curieux
de nous connaît re et  de nous montrer  leur

sympathie et leur attachement à Gdurlche.

Nous avons égalenrent rencontré des amou-

reux de I 'Histo i re,  ravis de découvr i r  notre

revue "Das comme les autres".

Sommes toutes, nous considérons, cette année encore, ce bilan positif, en passant toutefois au débit de "pertes et
profits" la fatigue accumulée tout au long de ces six jours, heureusement partagée par quelques amis venus nous aider

de leur présence sur le stand.

Et puis j'allais oublier de préciser que nous avons eu la surprise, lors de I'inauguration, de recevoir les salutations de
notre Président et de la sympathique Catherine Tiaurmann, (feue ministre de la Culture), comme I'arteste la photo

que nous reprodr.risons ci-dessus. Nous vous affirmons que cette photo n'est pas un photomontage (contrairement à
celle que nous avons publiée par dérision dans le nunréro 98), car elle est due au talent journalistique caché de notre

amie Renée Marchand de Citoyens du Monde gui reçoit ici notre gratirude érernelle.

Pour être plus sérieux, et à propos de photomontages, ceux que nous avions évoqués dans notre précédent numéro,

étaient destinés à discréditer les hommes et les femmes de la Commune, et faire accroire au "bon peuple" que les

insurgés étaient tous des être sanguinaires, avinés et iconoclastes. C'est cette légende, encore fortement ancrée dans
I'opinion, que nous nous efforçons de combattre en publiant, dans ce numéros, deux nouveaux articles, spécialement
consacrés à la fin de la Commune.

Sourd aux négociations tentées par ceux qui pressentaient le drame, Thiers depuis Versailles donne I'ordre aux
troupes d'envahir la Capitale. Celles-ci pénètrent par I'Ouest, bousculent les barricades, bombardent, tuent, fusillenr,

mitraillent, emprisonnent, déportent pendant ces jours restés dâns la mémoire sous le nom de "Semaine sanglante".
Un chroniqueur raconte qu'au fur et à mesure de I'avancée des troupes, "les drapeaux tricolores fleurissent aux
fenêtres". Même si cette inlormation n est pâs réelle, elle n'en reste pas moins un symbole : la "République tricolore" a
vaincu la "République sociale" ; l"'Ordre" a pris le pas sur l"'Anarchie". En réalité, le pouvoir en place (allié aux

monarchistes), face à une gauche désunie, se débarrasse - en utilisant les grands moyens - d'une opposition gênante,
sans se soucier des victimcs innoccntes qu'il entraîne dans cette action. F,t ce, d'autant que la Province commence à

s'insurger aux cris de "Vive la Communc" !...

Plus près de nous, en 1968 - pour des motivations forcémcnt diffircntcs - le sce;nario reste pratiquement le même,

seule l'issue n'a pas tourné au tragique.

Rappelons les faits. Début mai, la contestation étudiante amène rapitlcnrenr l,r consrruction de barricades pour
faire obstacle aux lorces de l'ordre. Le 13, un défiIé rasemble 800 000 ouvriers er étudiants aux cris de "De Gaulle
démission", "Dix ans ça suffir 1"... l,e mécontentement gagne le pavs ror.lr entier et le 20 mai la France est paralysée
par la plus gigantesque grève de son histoire : 9 millions de grévistes. l-a Gauche unie pouvait alors prendre le pou-
voir.

Dès le 16 mai, l0 000 gendarmes réservistes avaient été rappelés, et à la fin du mois - alors que De Gaulle fait

déménager ses archives et se sauve à Baden-Baden -, les chars convergent vcrs Plris et des unités en armes se regrou-

pent au camp de Frileuse et à Satory. Cette fois-ci, I'armée n'intervient pas, car le gouvernement accepte de négocier.
La répression policière s'assouplit. Alors, avec des cris hostiles à la Gauche, la déferlante de drapeaux tricolores part de
la Concorde vers I'Arc de triomphe : La République tricolore a gagné : I'Ordre est rétabli.

Je sais que la comparaison de ces deux événements peut étonnet et me virudra peut-être un courrier réprobateur.

Je poserai seulement deux questions :

I Que ce serait-il passé si les 
'hccords 

de Grenelle" n'avaient pas abouti ? Larrnée serait-elle intervenue comme le

souhaitait la Droite réactionnaire ?
I Les événenrents de 1968, ne sont-ils pas aujourd'hui tombés aux oubliertes comme le fut en son temps la Com-

mune ? et à I'instar des photos trafiquées de I 87 I , ne fait-on pas croire que les "Soixante-huitards" n'étaient que

des débauchés, des "gauchistes fanatiques" qui ont trompé les ouvriers en les entraînanr dans cette "aventure" ?...

Jeunes lecteurs, si un jour, mécontents de votre sort, vous souhaitez vous révolter, méfiez-vous : il y aura toujours

des bien-pensant pour vous jeter l'opprobre et vous mater sous le prétexte que vous ne respectez pas l'ordre par eux

établi.

GAVROCHE

Pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté, le présent numéro sort des

Presses avec quelques jours de r€ard. Nous prions nos lecteurs de bien vouloir nous e|t excl$€r
et nous leur souhaitons bonnes yacances.



Fresque du restaura.nt'uffi-tr-^",.

LA DENMENE BANHGADE
DE LA COMMAilE DE I87I

L'uhime banicade dc k Commune était-elle située dzns Ie XI, Ic XIX" ou le )A(' arrondissenent de Paris ? C'est
I'une des questions que I'historien peut se poser. Mais it y en a bim d'autres que celle ci : sait-on réellement qai
étaîent ses déferceurs ? Les rQtonses que I'on peut tToaaer, au dek des partotistles adtninistratis, construisent un
nythe dont I'enjeu est k trar tformation d'une réalité autant sociato que politique pour "ln boine curlçe".

Le lieu et l'bsure ll:i^":;::#î"'T!J.*ïî,,"'{^,:::il #,lK ̂!:,iî:i*"rïï;Jiffi
Nous savons tous qu.en mai r87,,lï;;;;:*";z:;));:t;:i;nt;:i: I ;n';'xilîJ:*:'ilî:"ff;:ï:

après deux mois de pouvoir révolution- 
| en 1876 et augmentée en 1896. En effer, I n."u. Il en esr de même pour un cerrain

nai re par is ien,  I 'armée e. t  la  pol ice du I  dans son l ivre de 1871,  publ ié  à |  nombre de s i tes s ignalés comme ayanr
Gouvernement de Versailles. sont rentrés I Bruxelles, Les huit journées de mai der- | servi de dernier Jh"-p. de bataille
dans Paris par les quartiers bourgeois de I rière les barricades, il note que la lurte fur | .o--e la rue Oberk"-if, l" rue Haxo
I 'ouestavantdeprogresser iouraprèsiour  

I  c i rconscr i re au nord de la  Fol ie  Mér i -  |  ou le  Père Lachaise.  i l  faudrai t  par
jusque dans les quartiers ouvriers de I 'est I coutt et au sud de Bellevil le, mais i l I ail leurs pouvoir débarrre pièces en main
oir les partisans de la Commune étaient I n'évoque pas une dernière barricade - I a. .. qu'on, écrir certains aureurs
plus nombreux. Cette période de com- | donc ne parle pas de celle de la rue R"-- I comme lean Braire qui dans son livre,
bats et de massacres, du 2l au 28 mai, est I pontt.",, - et ne précise pas d'heure por'tr I Sur les traces d,es communards, indique
restée dans I 'Histoire sous le nom de I la f i" du combat. ceci nous p.r-., en I que "la dernière barricade se situe à
"semaine sanglanre". I rou, cas d'écarter I 'hypothise selon I l;*gl. de la rue Jean-pierre Timbaud et

On se réfère généralement à L'histo- | laquelle i l  aurait été le dernier combar- | a. É rue Saint-Maur". I. Braire, qui a
rien communard Lissagaray qui signale I t"nt, rue Ramponneau, décrit par lui I fourni un beau rravail de ,..1r.r.h.,
que, le 28 mai, 'A une heure, tout était I mème dans son Histoire de la Commuar I semble en effet avoir trouvé des rensei-



gnements originaux : le dernier coup de

canon aurait été tiré là a 4 h du soir et il

a j o u t e  " j u s q u ' à  l a  n u i t  o n  s e  b a t t r a

encore sur les barr icades du 11" et du

20"'. Notons ici que Sarrepont, ofÊcier

supérieur de I'armée de Versailles, avait

estimé, dans sa Guerre dzs communeux d.e

Paris 18 mars 28 mai 1871, que I'insur-

rec t ion  ava i t  é té  é tou f fée  à  "quat re

heures", une heure que proposait déjà

Georges  Jeannere t  dès  1871 dans  son

Paris pendant la commune réaolutionnaire

de 1871.Robert Tombs, dans La guerre

contre Paris 1871, une publication de

1997, nous propose un nouveau lieu et

une autre heure, en s'appuyant sur le
journal de marche du 30'batai l lon de

chasseurs et une biographie du nationa-

l iste Paul Déroulède. Cette "dernière

e s c a r m o u c h e " ,  a u  c o u r s  d e  l a q u e l l e

Déroulède fut gravement blessé à un

bras, aurait eu pour théâtre "une barri-

cade occupée rue de Tourtille" Cette rue

du )O(" arrondissement qui n'est pas éloi-

gnée du "carrefour de Belleville", croise

en fait la rue Ramponneau. L'heure indi-

quée par  Tombs es t  18  h .  I l  faudra i t

pouvoir en débattre avec ce chercheur car

certains indices semblent contredire sa

t r o u v a i l l e .  T o u t  d ' a b o r d ,  i l  y  a  l e s

mémoires de I'illustrateur Albert Robida

qui, 30 ans après, a rappelé I 'ambiance

qui régnait lors de la chute de Belleville

où i l  habitait  en 1871. En 1955, Michel

Robida, dans sa chronique familiale inti-

wlée Ces bourgeois de Paris, n'a pas man-

qué de reproduire le texte de son ancêtre

relatant cet épisode du 28 mai, qui, par

La demiùe banicade de la Gommune de 1871

a i l l e u r s  a  é t é  r e p r i s  d a n s  l e  N "  4 7 7

D'Historia de septembre 1986. Robida

nous permet ainsi de savoir que c'est à

l lH ou midi qu'une "colonne de chas-

seurs" est passé rue Julien Lacroix :
"Ils allaient attaquer la dernière barri-

cade, enleuer le dernier drapeau rouge.

L'armée dz la Commune se réduisait main-

tenant à sept ou huit malheureux fous,
dtsapérés, retranchés dans l'impasse Tour-

tille, defendue de trois côtés par une ?etite
barricadz et un canon. Ils ont tenu là plus

d une heure, et se sont fait tuer jusqu'au

dernier. Les cltasseurs, alant perdu du

monde, étaient exaspérés. C'est à la prise d.e

cette barricade que Paul Déroulède a été

blessé.

A 2 heures tout étaitfni".

Ces mémoires n'avaient sans doute pas

échappés à Bruhat, Dautry et Tersen,

qui, dans La commune de 1871, un livre

publié en 1960, avaient fait la synthèse

entre les écrits de Robida et de Lissagaray
"A deux  heures ,  sur  la  bar r i cade qu i

tenait le croisement de la rue de Ram-

ponneau et de la rue de Tourtille, le der-

nier Fédéré - héros anonyme qui se battit

seul pendant le dernier quart d'heure -

lâcha son ultime coup de fusil" ; ils ajou-

t e n t  e n  n o t e  :  " I l  p u t  h e u r e u s e m e n t

s'échapper". Toujours dans cet ouvrage

figure la reproduction d'un croquis de

Robida avec cette légende : "La dernière

bar r icade de  la  Commune (d imanche

28 mai, à 2 heures). Située à I'intersec-

tion de la rue de Tourtille et de la rue -

plus exactement ancien chemin de ronde
- Ramponneau" En y regardant de près,

on peut l i re sur le dessin lui même de

l"'écriture" de Robida : "La dernière bar-

r icade rue de Tourt i l le le dimanche 28

mai 2 h" ; la même reproduction figure

dans le livre de Jean Braire Sur les traces

des communards avec ce commentaire :
"Celle ci, située à l'angle des rues Ram-

ponneau et de Tourtille, est considérée

comme le  dern ie r  bas t ion  de  la  com-

mune. Le dernier coup de feu fut tiré à

16 heures". J'ai voulu en savoir plus sur

cette barricade et ses péripéties. Le der-

nier biographe de Déroulède, Bertrand

Joly, dans son ouvrage La Ligue des

Patriotes, Déroulède, l'inuenteur du natio-

nalisme, publié en 1998, a bien confirmé

sa blessure sur une barricade lors des
"ult imes nettoyages à Bellevi l le" mais

sans préciser I'heure et en situant ce fait

"rue Curial ou rue de Puebla, actuelle-

ment Simon Bolivar", soit dans le XIX

arrondissement. J'ai donc demandé des

précisions à cet historien. II s'est montré

très sceptique sur les récits oraux enjoli-

vés que pouvait faire Déroulède à la fin

de sa vie ; toutefois, bien qu'il ait laissé

dire ses "biographes" de son vivant, il n'a
jamais prétendu avoir pris d'assaut la der-

nière barricade de la Commune. Aucune

preuve d'une tel le act ion n'existe donc

s e l o n  B .  J o l y  q u i ,  q u o i q u ' i l  e n  s o i t ,

demeure  t rès  dub i ta t i f  sur  tou t  ce  qu i

touche son personnage à l'époque de la

Commune. Enfin, pour en finir momen-

tanément  avec  ce t te  ques t ion ,  je  do is

s igna le r  qu 'un  rappor t  du  Généra l  de

Division Montaudon, Commandant Ia

3 '  D iv is ion  d ' In fan ter ie  du  1"  Corps

d'armée de Versai l les (dites Armée de

Paris), précise : "à 10 heures du matin, le

drapeau tricolore flone sur I'Eglise de Belle-

uille. Nos troupes s'arrêtent à la rue de

Paris. Wrs midi, une dernière action ett

engagée sur la droite, dans la rue d'Hun-

poul (sic) une barricade armée de trois

c a n o n s  n ' a r r ê t e  q u ' u n  i n s t a n t  n o s

Chasseurs ; une compagnie conduite par

Monsieur le lieutenant Deroulède s'élance,

enlèue d'un seul coup cet obstacle très

sérieux ainsi que les canons. Malheureuse-

ment M. le lieutenant Déroulède est atteint

d'une balle qui lui facture le bras. Ce sont

les derniers coups de ce côté". Affaire à

suivre donc. Mais revenons sur I 'obsé-

dante question du lieu.

La seconde barricade qui revienr sou-

vent dans les récits et les croyances est

celle de la rue de la Fontaine-au-Roi, XI'

a r r o n d i s s e m e n t ,  q u a r t i e r  d e  l a  F o l i e

Méricourt, sans doute parce que c'est sur

cet édif ice que la légende s'est le plus

Restes de la banicade d.e la rue de Riuoli à l'angle de l/t rue Saint-Martin. (Photo Combier).



La dernière barricade de la Commune de 1871

dér .e loppée.  Le  fa i t  que de  nombreux

auteurs aient mentionné la présence à cet

e n d r o i t  d ' é l u s  d e  l a  C o m m u n e  e t  d u

Comité central de la Garde nationale n'v

est pas étranger; on cite le plus souvent
l e s  n o m s  d e  V a r l i n ,  F e r r é ,  G a m b o n ,

Ceresme,  Lacord ,  e t  p lus  par t i cu l iè re -

ment  ce lu i  de  Jean-Bapt is te  C lément ,

sans doute à cause de la fameuse Louise,

l 'héroïque ambulancière à qui sera dédié
Le r tn tps  des  te r i tes .  A jourons  ic i  que,

selon un récit  fai t  à Maxime Vuil laume

e n  o c t o b r e  1 8 7 1 ,  r e p r i s  p a r  G e o r g e s
Laronze en  1928,  ce t te  bar r i cade,  qu i

ex is ta i t  dès  le  vendred i  mat in  26  mai ,
aurait  été défendu par Eugène Protot, le

délégué à la just ice, élu du XI '  et com-
m a n d a n t  d u  2 1 3 '  b a t a i l l o n  ;  i l  a u r a i t

résisté là jusqu'à 17 h "entouré de morts"

avant d'être grièvemcnt blessé.
Au jourd 'hu i ,  au  n '  17  de  la  rue  de  la

Fonra ine-au-Ro i .  nous  pouvons vo i r  une

p l a q u e ,  a p p o s é c  c n  1 9 9 1 ,  p o u r  l e  1 2 0 '

anniversaire. par Pierre Maurov 1"secré-

taire du Parti Socia/istr, qui affirme que
se trouvait ici  " la dernière barr icade de l i r

C o m m u n e  d e  P a r i s "  e t  q u " ' e l l e  s u c -
c o m b a  v e r s  r n i d i  l e  2 8  m a i  1 8 7 1 ,  a u

terme de la  semaine  sang lan te" .  Chez
F e r n a n d ,  r e \ t r r r r â r e u r  a u x  n u m é r o s
l - -19 ,  ces  l f i l rn ra r ions  sonI  repr ises  :ou5
Ia  responsab i l i té  de  Lou is  Mexandeau,

député du Calvados, qui s'occupait alors,

c o m m e  P r é s i d e r r t ,  d e  I a  ( . o m m i s s i o n

d'histoire du P.S. L'épisode v est immor-
tal isé par une fresque du peir.rtre Parrick

Allard qui orne un mur enrier. Un texre

de J.-8. Clément, reproduit à droite de
cette ceuvre, vise à authenrif ier la scène

dont nous pouvons douter.

L. Mexandeau, toujours enthousiaste,

a pu reprer-rdre sur place certe version de

la  f ln  de  l 'ason ie  de  la  Commune,  lo rs

. l ' u r t e  c o n v e r s l t i o r r  c r r r r c p r i s c  l v e c  u n

ami  en t re  deux  fe rnand i ,ce ,ç  début  99 .
Dans un ouvr: lge récent des Edit ions de
l 'atel ier, consacré à La Commune de Paris

au . f  ourd 'hu i ,  i l  reprend son ér .oca t ion

héroïque de " la dernière barr icade" avant

de conclure plus ou moins sur " le mythe
de la Commune", une formule ambiguë

qui laisse donc une large ouverture.

Ce qui est certain en revanche c'esr le
Fait qu' i l  y eu de la résistance dans cette
rue du XI ' ,  un arrondissement où les bar-
r icades ont été nombreuses - I 'administra-

t ion des Ponts et chaussées en a dénom-
bré 78 - et que l 'existence de cette barr i-

cade de la rue de la Fontaine - au - Roi :r
été pour ainsi dire artesrée y>ar Ia 3' /iste
(...) des barrlcades enletées pttr /es toupes

de /'assemhlée ildriottnle sous /es ordres du

maréch,zl de Mac Mahon, duc de Magenta,

à Paris pendant les journëes du 20 au 30
Mai 1871' l  Des sources off iciel les ou s'en
réc lamant  ex is ten t  donc .  I l  v  a  noram-

ment le rapport du général Montaudon,
Commandant du 3' Corps d'armée, qui,

dé ta i l lan t  les  opéra t ions  du  28  mai ,  en
pârt icul ier cel les des 36' et 31' de marche,
a signalé que "la grande barricade de la

rue du Faubourg du Temple est rombée à
"3 heures de I 'après-midi",  après les barr i-

cades de la rue Saint Maur, "c'est pour les
i n s u r g é s  l e  s i g n a l  d e  I a  r e d d i t i o n " ,  " l a

guerre civi le est terminée, l ' insurrection

es t  va incue"  (L issagarav ,  qu i  con fond

cette barr icade avec cel le située plus bas,

au coin de la rue de la Fontaine-au-Roi,

indique en revanche comment el le a été

t o u r n é e :  p a r  l e s  r u e s  B i c h a t  e t  S a i n t

Maur, ce qui la situe à la hauteur de la

stat ion de métro Goncourt) Le général

Appert,  se fondant sur ce document, écri t

dans son Rapport d'ensemble : "A 3 heures
de / 'après midi,  la /utte circonscrire à

l'hôpital Saint Louis et rue du Faubourg

du Temple prenait fn 
'l 

Une .,.ersion que

l 'on retrour.e nâturel lement dans le rap-

p o r r  d u  M a r é c h a l  d e  M a c - \ 4 a h o n .  l e
commandant en chef de l 'armée, publ ié

dès 1871 avec d'autres documents sous le

ritre L'armée de Versai/les. Dans I'ouvrage

du l ieutenant-colonel Rousset, 1871. La

Conmune à Paris et en prouince (feurier-

mai), pu6l ié en 1912, la proclamation de

Mac-Mahon, au soir du 28 mai, qu' i l  ci te

s:rns prendre posit ion, r,arie d'une heure :
"Nos soldats ottt en/eué à quatre heures, /es

dern iè res  pos i t ions  occ t tpëes  par  /es

insurgés". On pourrait  imaginer que les
Versai l lais n'avaient pas forcément de rai-

sons  d 'a l longer  dans  leurs  rappor ts  la

durée du combat final et que par consé-

quent I 'horaire indiqué par leurs soins, à
une heure près, est vraisemblable. Para-

doxa lement ,  ces  o f f i c ie rs  reconna lssent

davantage que les historiens communards

comme Lissagaray l 'âpreté de la lutte sur
"les dernières posit ions". Est ce seulement
p o u r  d e s  q u e s t i o n s  d e  m é d a i l l e s  e t

d'avancement ?

Les "défensetffs"
de k "dernière banicade"

S' i l  es t  p rob lémat ique de  loca l i ser  la

dernière barr icade, i l  est encore plus dif ' -

'c|l
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Plan de Paris nu.jourd'hui. De pttrr et d'autre de la Station de métro Belleuille s'ltendent les I0, I1'. I9 et 20 arrottdissements. En I871, la rue de
pe/ait rue de Paris, la rue Groussier, Parnentier et la nre Louue/ Texier, Corbeau.
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ficile de se faire une idée sérieuse sur la
question de savoir qui étaient les derniers
"défenseurs" de la Commune dont nous
connaissons d'ailleurs très mal les effec-
tifs. Fiaux, pour prendre son exemple, a
estimé à "quelques centaines" les fédérés
rejetés du Haut Belleville sur le Faubourg
du  Temp le  pa r  I ' a rmée .  En  ce  qu i
concerne ce secteur, oir ils se sont retrou-
vés pour mourir au coude à coude avec
ceux qui s'y étaient déjà retranchés, nous
trouvons la plupart du temps, grâce à des
bons de réquisitions ou à des articles de
presse "à chaud", la mention de petits
groupes ou même d'individus solitaires,
parfois des femmes. Lissagaray, dans Les
huit journées... évoque ces alsaciens-lor-
rains qui avaient tenu en dernier puis
dans sa grande Histoire dz h Commune
ces "cinq ou six gardes" du 191'bataillon
qui, avec leur commandant, tiennent la
barricade de la rue de Paris "au coin du
bouleuard et j'ajoute que des Chasseurs

fedcrés ont encore édifé lz dimanche matin
une baricade rae de Paris Gte de Belle-
ailh aujourd'bai)".

Ces groupes étaient donc peu impor-
tants en nombre, ce qui a permis à des
auteurs Versail lais de parler de "débris

des dernières bandes communeuses" er
les Fédérés passés à la baïonnette aux bar-
ricades de la rue de Paris et de la rue du
Faubourg du Temple n'étaient probable-
ment  que de remarquables poignées
d'individus. Des journalisres onr raconré
aussi  ces coups de feu t i rés par  des
femmes isolées dans le dernier quadrila-
tère de la résistance à la Folie Méricourt
ou près du "carrefour de Bellevil le" en
hau t  du  Faubou rg  du  Temp le .  Peu
d'informations et peu de sources donc.

A côté de cene indigence de renseigne-
ments sur les simples combattants(tes)
s'est développé le mythe des dirigeants -

chefs de guerre qui, pour de bonnes rai-
sons politiques, a, semble-t-il, pris le des-
sus sur une réalité qui n'était pas du tout
à leur avantage en ces jours tragiques.
C'est ainsi que beaucoup d'auteurs com-
munards, relayés par des hommes poli-
tiques et des historiens, ont cherché pour
"la cause" à mettre des élus ou des res-
ponsables de la Commune ou du Comiré
central de la Garde nationale en situation
de derniers combattants des barricades :

Jules Vallès rue de Belleville, Eugène Var-
lin rue du Faubourg du Temple, Zéphi-
rin Camelinat rue d'Angoulème (fean-
Pierre Timbaul t  actuel le)  ou rue des
Trois  bornes. . .  Le l ieu peut  changer
d'ailleurs : en ce qui concerne ce dernier

on pourra évoquer "le 2O anondissement
qui t int jusqu'à l 'extrême limite et où
Camelinat combattit I'un des derniers"
(l 932) ou afiirmer "ce fat l'un des derniers
combattants de la dernière barricade. à
Belleuille" (1945). Les exemples ne man-
quent pas. L'un des plus caractéristiques
esr celui de la rue de la Fontaine-au-Roi

Un mythe exnnpkire :
ln banicade de k rae
fu k Fontaine-au-Roi

La plaque apposée en 1991 est on ne
peut plus claire : "Dans la rue de k Fon-
taine au Roi résista la dernière barricade
de k Commune dz Paris, défendue par ses
chef : Eugène Varlin, Théophile Ferré et

Jean-Baptiste Chment"; sur la fresque du
"bistrot" Les Fernandiser on voit aussi
Charles Gambon et I'autre Ferré, Hippo-
lyte, auxquels on peut ajouter Jean-Bap-
t i s te  Geresme e t  Lou i s  P ia t ,  deux
hommes ùt Comité central qtri apparais-
sent dans quelques ouvrages Ces noms
sont généralement repris dans les récirs
héroïques qui évoquent I'agonie de cette
barricade.

Cette accumulation de répétitions n'esr
pas convaincante pour diverses raisons.
L'une d'elles réside dans les absences et
les contradictions. Lissagaray, dans Les
hui t  journéer. . . ,  nous expl ique que le
27 mai la barricade de la rue du Fau-
bourg du Temple/rue de la Fontaine au
Roi, est attaquée par le général Douay et
ses troupes qui la contournent par la rue

Grange aux belles, les Fédérés tirant là

leur dernières cartouches : "Vers cinq

heures du soir ils étaient tous tués". Dans

sa grande Histoire de la Commune, rl

nous raconte tout autre chose puisqu'il
met en scène "une petite phalange dont

Varlin Ferré Gambon" qui, vers l0 h, le

dimanche 28, passe du XX' dans le XI"

pour se rendre jusqu'à la barricade de la

rue de la Fontaine-au-Roi et de la rue du
Faubourg du Temple; en tête, un "gari-

baldien d'une taille gigantesque" portant
"un immense drapeau rouge". Rien sur

I'effectif, pas grand chose sur la prise de

la barr icade tant au niveau du combat
qu'à celui de sa chute : "Elle est inabor-

dable de front, de face ; les Versaillais,

maîtres de I'hôpital Saint Louis paruien-

nent à la tlurner Par les rues Saint Maur

et Bichat". Un coup d'æil sur un plan de
Paris nous laisse dubitatif. J'y reviendrai

p lus  lo in .

P o u r  I ' e f f e c t i f  d e  l a  f a m e u s e
"phalange", il faudra attendre des articles

commémorat i f s  de  Jean Bapt is te  C lé-
ment. Ces "derniers combattants" de la

Commune, qui étaient repliés depuis la

veille à la mairie du )O(" arrondissement,

se seraient réunis le dimanche matin - ici

J e a n - B a p t i s t e  C l é m e n t ,  s o u c i e u x  d e
mettre un certain ordre dans l 'épisode,

dit que cetre réunion a été à "l'initiative"

de "quelques membres de la Commune",

donc des élus - pour décider de ce qu'il

convenait de faire : I'eflecdf du "bataillon

du désespoir", qui s'ébranle en direction

du cenr re  de  Par is ,  s 'é lève ,  se lon  un

art icle paru dans L'Emancipateur de

Charlevi l le du 28 mai 1893, à 4 à 500
hommes "au départ" pour fondre pro-

L'agonic dz h Commane au cimetière da Pàre Lachaisc. Lcs insrrgés sont manifexcmett caicanrés. Va ptr l'Uniucn lllustré.
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L'agonie de la Commune - Marins, infanterie de marine et 74' d,e ligne purgeant le Père Lachaise des derniers
insurges, le samedi 27 mai à I beures du soir. (D'après le croquis de M. Robida). Vu par Le Monde Illustré.

gressivement ; ârrivé rue Saint Maur, il

ne compte plus que 2 à 250 Fédérés. Et

nous apprenons, par I'explication de sa

dédicace dt Temps des cerises à Louise, en
1885, au moment de la publ icat ion du

recueil  de ses chansons, qu' i l  n'y avait

plus que "quelques hommes" derrière la

barricade de la rue de la Fontaine-au-

Roi, c'est à dire une "vingtaine", à savoir
les  deux  f rè res  fe r ré ,  le  "c i toyen

C a m b o n " ,  a u x q u e l s  s ' a j o u t a i e n t  d e s
"jeunes" et des "barbes grises" de juin 48.
Cette dispersion du "bataillon" descendu

de Be l lev i l le ,  abso lument  typ ique du
sry le  communard  mêlan t  au tonomie  er

indiscipline, est bien entendu en totale

cont rad ic t ion  avec  les  réc i ts  "h ié rar -

chiques" que Clément a produit, parricu-
lièrement celui de 1993. On imagine mal
en effet les Fédérés s'al ignanr en rangs

bien ordonnés derrière leurs "élus" et un
"chef de légion" comme il a voulu nous

le faire croire. Notons d'ai l leurs, entre

autres variations que J.-B. Clément, dans
son article de 1899 intitulé "Le 27 Mai

1871.  Souven i rs " ,  cor r ige  que lque peu
ses dires précédents: après lâ "résolution"

pr ise  par  les  membres  res tan ts  de  la

Commune et du Comité central et com-
muniquée aux Fédérés rassemblés place

de la mairie ceux ci, derrière "leur dra-
peau rouge", descendent de Belleville au

nombre de "deux ou trois cents". Ce
départ de I'ancienne mairie du )O(' avant
l 'a r r i vée  des  t roupes  versa i l la ises  es t

quoiqu'il en soit authentifié par les décla-
rat ions de Louis Fortuné Piat dans le

cadre du procès organisé en mars 1872

par le 6' Conseil de guerre pour I'affaire

des otages de la rue Haxo, mais celles ci
introduisent dans cette histoire de nou-
velles questions :

"Piat.- J'ai passé la nuit dans la mairie
de Belleuille et, le matin, uers 7 heures, je
descendis uers l'intérieur de Paris, faisant
partie d'un groupe d'enuiron trois cent cin-
quante hommes ; mais tout était occupé
par des troupet et nous flmes connaints de
nous retirer rue Fontaine-au-Roi.

M. le Présidem. - Vous uous êtes retirés
rue Fontaine-au-Roi, dites uous; c'est à
dire que uous uous êtes ralliés derrière la
barricade de la rue Fontaine-au-Roi, où
uous auez été pris les armes à la main.

Piar.- La uérité est que les deux barri-
cades ont été rendues par nous srtns coup

ferir. Je uis qu'il était inutile de résister, et
je déclarai aussitôt à mes hommes qu'il fal-
lait se rendre. L un d'eux anacha son mou-
choir blanc au bout d'une perche qu'i l
planta sur h barricadc. Au même instant
arriua un ditachement de noupes d.e ligne
qui se plaça dzrrière une uoiture de mar-
chand d'eau de sehz.

Aussitôt je m'auançai seul, d.eux coups dz

feu furent tirës sur moi sans m'atteindre ; le
lieutenant qui commandait le détachement

fl cesser le feu et je m approchai iur mon
afirmation que nous étions disposés à nous
rendre : "Faites uite. me dit-il et amener
uos bommes sans armes".

On nous emment aux Buttes Chaumont.
On nous fouilla, et quant on eut examiné
mon liuret sur lequel je portai le titre de
membre du comité cental, on me garda de
plus près.

Le bruit courait qu'on uenait de prendre
Félix Pyat. On s'apprêtait à me fusiller,

quand l'idée me uint de demander à être

conduit deuant l'fficier commandant la

diuision.

"Pouuez uous prouuer que uous n'auez

pat tiré ?" me dit le commandant. Je fs le

récit des ffirts que j'auais fait pour arrêter

le massacre d.e la rue Haxo. N'était-ce pas

moi aussi qui auait rendu la barricade ?
"C'est bien, me répondit le commandant ;
reconduisez cet homme ; il sera conduit à

Wrsailles. Je ne ueux pas prendre sur moi

de le faire fusiller".

Ces déclarat ions ont de quoi laisser

perplexe. L'affaire de la barricade de la

rue Fontaine-au-Roi s'embrouille encore

davantage en ce qui concerne d'une part

l ' implantat ion de l 'ouvrage et d'autre

par t  le  combat  pu isque P ia t  se  sera i t

rendu là aux Versaillais âvec une soixan-

taine d'hommes comme n'a pas manqué

de le signaler le docteur Louis Fiaux en

1879, dans son Histoire de la guene ciuile

dr 1871 (Le dossier de grâce de Piat n'en

compte que vingr). Cet auteur ajoute que

Var l in  e t  Gambon ten ten t  de  rés is te r

dans le Faubourg du Temple rue Ober-
kampf et rue Saint Maur. Si I 'on s'en

tenait à ce livre et aux dires de Piat, on

devrait pouvoir affirmer qu'on a pas, rue

de la Fontaine-au-Roi, tiré jusqu'à la der-

nière cartouche, qu' i l  n'y a quasiment pas

eu de combat et que ni Varlin, ni Gam-

bon, ni Ferré n'y étaient. Méfions nous

tout de même de ce que peuvent dire les

accusés devant un conseil de guerre oir ils

risquent tout simplement leur peau. En

dehors des déclarat ions de Piat, je n'ai

trouvé que celles d'un prévenu, Meunier

Jules, 19 ans, typographe, garde au 83'

bataillon, qui a été arrêté sur les lieux le

28 mai  e t  qu i ,  se lon  le  4"  conse i l  de

guerre, "s'est battu jusqu'à la fin contre

les troupes". Son parcours de la semaine

sanglante peut nous faire comprendre

pourquoi il a accepté de se rendre, peut

être en compagnie des hommes de Piat

dont il ne dit mot. Le mercredi 24 mai,

avec des gardes de son unité, il combat à

la barricade du coin de la rue de Rennes

et de la rue du Vieux colombier, avant de

se replier sur le Panthéon puis au Pont

d'Austerlitz et à la mairie du XI'. Il parti-

cipe alors aux travaux de fortification et

de retranchement : "Le sarnedi matin, le

Capitaine qui commandait le Bataillon a

reçu l'ordre de nous conduire à Belleuille

où nous aaons tiraillé toute la journée

contre les trou?es qui occupaient la nou-

uelle mairie ; dans Ia soirée on nous A

ramenés sur la place de l'Eglise et Ià, le

capitaine nous a dit que nous étions libres



de faire ce que nous uoudrions pour nout
sauuer. Le Bataillon s'étant dispersé, j'ai
rencontré des gardes nationaux du 1 1 5'
Bataillon que je connaissais. Je suis allé
coucber auec eux dans la maison qu'ils
occupaient, et le lendemain matin, nous
sommes alhs tous ensemble defendre lz bar-
ricade de la rue Fontaine-au-Roi. Wrs les
deux heures de l'après-midi, uqrant que
nous étions cernés, nous auons arboré le
drapeau bhnc et noas nous somrnes rendus
à la troupe". Ces paroles nous renseignent
p lus sur  l ' improvisat ion mi l i ta i re des
Fédérés, leur spontanéité, et l'état d'épui-
sement dans lequel ils se trouvaient for-
cément, que sur les conditions réelles de
leur dernière lutte. J. B. Clément, plus
tard, nous en a conté davantage. Néan-
moins, avant de revenir sur ses textes, qui
décrivent un combat et ses péripéties, il
nous faut signaler une autre bizarrerie
qui peut introduire un dernier doute. Il
s'agit du récit de Camélinat à Maurice
Foulon, I'un des biographes de Varlin.
Ce dernier  sera i t  descendu de la rue
Haxo avec Piat et Camelinat le 27 mai
ils se seraient quitté "le cæur étreint",
boulevard de Bellevil le. Piat et Varlin
auraient ensuite fini par rencontrer une
barricade, "au coin des rues Saint-Maur
e t  de  l a  Fon ta ine -au -Ro i " .  où  i l s  se
seraient  défendu "chassepot  en main,
jusqu'au lendemain midi", Piat se ren-
dant ensuite avec ses soixante ftdérés tan-
dis que Varlin s'échappait pour rejoindre
une autre barricade rue Ramponneau.
Dans  ce t te  ve rs ion  de  1879 ,  nous
n'avons donc plus de "conciliabule" à la
Mairie du )O(', plus de descente des fau-
bourgs par une troupe armée de plusieurs
centaines d'hommes. Cela n'est f inale-
ment pas vraiment surprenant puisque
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chaque auteur y va de sa fantaisie, au gré

des synthèses. Bruhat, dans sa biographie
de Varlin, estime, en s'appuyant sur un

ardcle de Jules Vallès de 1879, que son

personnage s'est battu rue Oberkampf et

rue Saint Maur en compagnie de Gam-

bon dès le 27 mai, après avoir fait battre

la Générale er le Rappel à Belleville "pour

rassembler les bataillons". Michel Cor-

dillot, dans son Eugène Varlin chronique

dun espoir assassiné, a tout d'abord suivi

la piste Camelinat. Dans son livre Varlin
et Gambon "galvanisent les dernières

énergies" dans les rues du )Of depuis le

samedi. C'est depuis ces barricades qu'ils
"imaginent", avec Ferré "l'ultime coup

d'audace de la Commune" qui consiste,

selon cet auteur, à passer du )O('dans le

XI" oùr i ls rejoignent le "réduit" de la

Folie Méricourt pour se battre plusieurs

heures jusqu'à épuisement des munitions

rue de la Fontaine-au-Roi, Varlin réussis-

sant  à  s 'échapper  de  ce t te  sour ic iè re .

Pour essayer d'y voir plus clair i l  est, à

mon avis, indispensable d'examiner les

articles de J.-B. Clément qui, après tout,

était présent rue de la Fontaine-au-Roi.
Nous avons vu que celui.ci, à diverses

reprises, a décri t  la nuit  du samedi au

d imanche,  pu is  le  cheminement  de  la

troupe communarde depuis la mairie du
)O(', son égrenage - il a d'ailleurs signalé

que Varlin est resté à la barricade de la

r u e  S a i n t  M a u r  e t  n ' a  d o n c  p a s  é t é
jusqu'à la barricade de la rue de la Fon-

taine-au-Roi - et son arrivée sur les lieux.

Ce mouvement, qui ne s' inscrivait  pas
dans une quelconque stratégie, n'avait

pas  é té  p révu à  I 'avance.  Personne ne

s'était présenté à la mairie du )O(' pour

demander du renfort.  Les "dir igeants",

pensant que la poursuite de la lutte était

inutile, envisageaient une reddition par-

tielle, ce que les gardes nationaux avaient

abso lument  re fusé ,  une a t t i tude  que

reconnaît Clément : "ils étaient les pre-

miers  à  vou lo i r  se  dé fendre  jusqu 'au

bout", en clair jusqu'à la mort.  Néan-

moins en 1893 il nous laisse tout d'abord

entendre qu'il y avait cette idée partagée

par tous d'aller finir "en plein quartier de

réaction", sur "la place de la bourse" par

exemple "et d'y vendre chèrement sa

v ie" ,  avant  de  préc iser  en  1899 que

c'était les Fédérés qui voulaient "vendre

chèrement leur vie"

C'est donc par hasard que les commu-

nards recommencèrent le combat dans

cette rue de la Fontaine-au-Roi. La barri-
cade située au bas la rue, à l'intersection

de la rue de la Folie Méricourt et de la

rue du Faubourg du Temple, était tom-

bée la veille. Dans son article de 1893, il

nous dit contradictoirement qu'elle avait

é ré  repr ise  le  d imanche mat in  tou t  en

expliquant que la petite troupe arrivée à

la moitié de la rue - disons à la hauteur

de la rue adjacente de la pierre levée -

avait essuyée le feu des versaillais retran-

chés en bas de la rue de la Fontaine-au-

Roi. Un "restant de barricade" frrt alors

relevé et une fois le drapeau rouge planté,

le combat commença. A t h du matin,

indique Clément. Pas besoin de sortir de

Saint-Cyr pour compter deux barricades

dans cette portion de la rue Fontaine-au-

Roi, une communarde et une versaillaise.

Les dif férentes relat ions du combat,
cur ieusement  succ inc tes  d 'a i l leurs ,  me

laissent rêveur. En 1885, dans sa dédi-

cace à Louise, Clément écri t  "quelques

hommes lu t ta ien t  encore  dans  la  rue

Fontaine-au-Roi" signalant un blessé et

un mon avant d'ajouter : "J'en passe ! | !"
( c o m p r e n n e  q u i  p o u r r a  !  N D R ) .  E n

1893, i l  regrette d'en dire si peu sur le

c o m b a t  c a r  l a  p l a c e  l u i  m a n q u e  :
" j 'espère bien pouvoir le faire un jour". I l
mentionne "quelques camarades tués ou

blessés" et " l ' impétuosité" des "val ides"

qu' i l  faut calmer "car à tout instant, i l

voulaient se précipiter en avant et courir

à  l ' assaut  de  la  bar r i cade oùr  les  Ver -

sai l lais, prudemment retranchés, ne se

montraient pas, tirant à coup sûr, même

des fenêtres des maisons, abrités derrière

d e s  m a t e l a s  e t  n ' a t t e n d a n t  q u e  l e

moment où norre petite troupe se serait

avancée pour la fusiller à bout portant".

On apprend là qu'à midi les munit ions
"commencent à manquer" sans que des

précisions aient été données auparavant

sur leur quantité. En 1897, dans I'article
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LA COMMUNE DE PARIS AUJOURD'HUI*
Ce petit livre, réalise sous la coordination de Jacques Swirn, des Amis

de Ia Commune de Paris 1871, publié aux Editions de l'Atelier, nous

permet, au travers de 22 interventions de leaders er de porte-paroles de

panis et d'æsociations ancrés à gauche, de savoir où en est la "mémoire

collective" de la Révolution de 1871. Cet arrêt sur I'image n'est pas seu-

lement un exercice de sryle puisqu'il rend compte, volontairement ou

non, de ce que l'on a retenu ou de ce que I'on a "oublié" par stratégie ou

par méconnaissance. Sans sous estimer I'intérêt méritoire de l'enrreprise,

il faut reconnaître que L'histoire n'est pæ roujours au rendez-vous de

cenains de ces discours politiques d'aujourd'hui qui auraient parfois ten-

dance à gommer le caractère révolutionnaire de l'événement au profit

d'une défense de la Republique bien compréhensible. Ia Commune, en

devenanr ainsi plus une réference qu'un modèle, peut être abordée comme un "mythe" par plusieurs contn-
butions. Nous nous éloignons donc ici de pures professions de foi.

la Commune étant, en ce début 2000, au cæur de I'actualité, il est cependanr tout à fair urile, voire abso-
lument indispensable, de connaître le contenu de cet ouvrage pluriel.

Alain Dalotel
* Lrs Editions de I'atelier, 12, avenue de la sæur Rosalie, 7501 3 Paris, I 74 pages, 98 F.



de la Petite République du 24 mai intitulé
"Le dernier coup de fusil", les détails sont

Lrn peu plus nombreux. L'arrivée dans la

rue se solde par deux blessés, puis, après

que les communards se soient abri tés

derrière "la barricade abandonnée", que

les dirigeants Ambon, Ferré et Geresme

aient établ i  " leur quart ier général dans

une maison voisine" et que la lutte se soit

engagée,  "p lus ieurs  mor ts  e t  b lessés" .

C o m m e  n o u s  n e  c o n n a i s s o n s  p a s  l e

nombre initial de combattants, qui n'est

pas précisé par Clément dans cet article,

nous ne pouvons chiffrer le nombre de

ces pertes sur lesquelles notre poète se fait

discret puisque, nous allons le voir, il se

pose en sauveur. Heureusement, nous

avons un récit de sa femme, qui, dans la

mesure où elle le tient de leur vie intime,

n 'a  pas  é té  édu lcoré  pour  des  ra isons

politiques, or celle ci, dans Le socialiste

ardennais, a rapporté ces mots terribles

de son mari "les cadavres des nôtres jon-

chaient le sol". Une réclamation au pré-

fet,  postérieure à la Commune par un

certain Barthe, qui habitait au n" I l5 rue

de la Folie Mericourt, un immeuble qui
faisait le coin avec la rue du Faubourg du

Temple et le quai de Jemmapes et faisait

quasiment face à I'entrée de la rue de la

Fontaine-au-Roi, nous fait  comprendre

que la lutte a été chaude : "la barricade

établie devant cette maison ayant été la

dernière posit ion enlevée le 28 mai par

I ' a r m é e ,  a u c u n  s e c o u r s  n ' a  p u  ê t r e

apporté et il n'est resté que des cendres" ;
Mais reprenons la lecture du journal Ze

social iste ardennais :  l 'affrontement,

aveugle semble-t- i l ,  se prolonge jusqu'à

13 h, malgré une pénurie de munit ions

depuis midi. La barricade de la rue Saint

Maur étant tombée, les Fédérés se trou-

vent à découvert.  Encore une fois, les
"membres de la Commune", estimant le

combat inutile - il n'y a guère que Lacord

pour vouloir édif ier une nouvelle barr i-

cade afin de se protéger de la rue Saint

Maur - incitent les hommes à cesser le

combat et à se disperser.

S i  C lément  ins is te  sur  ce  "conse i l " ,

c'est bien entendu pour prouver que les

élus ont fait  leur "devoir".  I ls seraient,

d'après lui, partis les derniers, quittant lâ

rue par un passage. Toutefois, il faut bien

faire état de ces rét icences des Fédérés

quant au "repli" proposé. Le porte-dra-

peau, un maréchal-ferrant, refuse tout

net, préférant "mourir ici" plutôt qu'à

Cayenne, et il n'est pas le seul. Clément

le reconnaît indirectemenr en raconranr

cette anecdote du "vieux à la barbe grise,

ta baricade de la Gommune de 1871

Louise Michel, dans son costume de Gardt Natio-
nal en I 871 .

encore en uniforme de fédéré", qui abat,
après la cessation supposé du feu, un ser-

gent de la ligne qui s'était emparé d'un

drapeau rouge. La "citoyenne" Clément,

racontera  d 'a i l leurs  dans  Zs  soc ia l i s te

ardennais que le maréchal-ferrant s'est fait
tuer  sur  Ia  bar r i cade une demie  heure

après le départ de son mari. Qu'est deve-

nue la vingtaine de défenseurs rescapés de

la barricade ? Clément, qui a trouvé un

re fuge chez  une de  ses  conna issances ,

avoue qu'il n'en sait rien. Et il en est de
même pour Louise, cette ambulancière

qui les avair rejoint.  Je ne sais pas si ces

communards inconnus ont encore tenté

quelque chose avant d'essayer de s'échap-
per. Georges Laronze, dans Histoire de la

C o m m u n e  d e  1 8 7 1 , 1 ' a f f i r m a i t  :  " A u

début de l'après-midi, comme en un geste

de dé f i  suprême,  que lques  désespérés

construisirent une barricade au coin de la

rue de la Fontaine-au-Roi et de la rue

Saint-Maur. Ils y plantèrent un drapeau

rouge et I 'abandonnèrent". Ont- i ls fait

part ie de ces mil l iers de personnes prises

par I'armée dans le secteur et exécutées
sommairement sur place ou conduites à

Versai l les et à la Roquette oùr nombre

d'entre elles allaient disparaître ? Un rap-

port du Général Montaudon relate qu'à 3
heures  de  I 'après  mid i  du  28  mai ,  au
moment où I'insurrection est vaincue 

'Dr

nombreux conuois de prisonniers aniuent

de tous côtés, leur nombre s'élèue à près de

3 000 (...) Tous ces prisonniers sont remis à

la brigade du Général Lerture pour ête
conduits à Versailles". Par ailleurs, un

document de la Prévôté de la 1" 'Divi-

sion, du 28 mai, compte 3 778 prison-

niers faits dans le secteur et "envoyés à la

Roquette", tandis qu'un autre, daté du

30 mai, émanant du Quartier général de

la Roquette, parlant d'insurgés du XX'

ar rond issement ,  énonce s imp lement  :
"ces derniers ont été pris ou fusillés".

Unefunme àkrescoasse

La légende de la barricade de la rue de

l a  F o n t a i n e - a u - R o i  v a  p r e n d r e  d e

l ' a m p l e u r  a v e c  l ' a p p a r i t i o n  d a n s  l a
"mémoire historique" d'une jeune ambu-

lancière surgie de la bataille des rues : "la

vaillante Louise". C'est à ce personnage

e x t r a o r d i n a i r e  q u e  J . - 8 .  C l é m e n t  v a

dédier sa fameuse chanson de 1867 Le

temps des cerises lorsql'7l publie le recueil

de ses chansons en 1885. Grâce à des dis-

cussions avec Bertrand Ti l l ier,  qui n'a

pas ménagé ses judicieux conseils, et à

des recherches encore plus foui l lées, je

su is  de  p lus  en  p lus  persuadé que le

tableau de Steinlen, datant de la même

année et int i tulé Louise Michel sur les

barricades représente en fait Louise qre

nous retrouvons dans sa lithographie en

couleur qui a fait  la première page du

Chambard socialiste du 26 mai 1894.

Cette l i tho, que le musée de Genève a

répertorié sous le titre Marie Louise, est

connue jusqu'en Russie comme étant Le

mois de Mai 1871. Grâce à Michel Dix-

mier, qui m'a permis de consulter sa col-

lection, j'ai pu vérifier que le titre exact

d o n n é  d a n s  l e  j o u r n a l  d e  G e r a u l t

fuchard par Steinlen était  "MAI 1871"

et qu'aucun autre élément d'explication

n'y figurait. Georges Guyonnet, I'auteur

d'un article sur Le Temps des cerises. Une

romtnce fille adoptiue des barricades,

pub l ié  dans  Le  Mi ro i r  de  l 'h is to i re

N '  103,  de  Ju i l le t  1958,  a  cependant

aff irmé que le personnage en question,

une "furie dépoitraillée", était la "douce

et vaillante" Louise. Pour ma part, après

avoir dépouil lé les cartons et les cata-
iogues d'expositions du musée d'Orsay,
j ' e s t i m e  q u e  r i e n ,  j u s q u ' à  p r e u v e  d u

contraire, ne s'oppose à I'hypothèse que
j 'a i  dé fendu lo rs  du  co l loque de  mai

1995 sur La banicade, à savoir qlre Stein-
len n'avait pas représenté Louise Michel

dans son tableau de 1885 et qu'en consé-

quence le titre retenu n'était pas son fait.

Selon toute vraisemblance, il s'agit donc

de Louise, qui est, soulignons le, repré-
s€ntée quasiment de la même façon sur le

tableau et sur la lithographie.

Cet épisode romantique mis en scène

par Clément et plus que probablement

par Steinlen, s'ajoutant aux récits du che-



minement uni des derniers combattants

depuis Belleville, ne pouvait-il être une
façon de remettre en sel le, au delà du

temps, une "avant garde révolutionnaire"

q u e l q u e  p e u  m a l m e n é e  p a r  s e s

mandants ? Les dirigeants, qui voulaient

sauver la Commune et les communards,

ont très mal vécu cette semaine sanglante

au cours de laquelle les Fédérés avaient

encore accentué leur tendance à l'autono-

mie au point de les menacer de mort, le

mot de "trahison" courant pârtout contre
les porteurs d'écharpes ou de galons. Rue

Haxo, le 26 mai, ils n'ont pu empêcher

l'exécution des otages. Le lendemain 27,

la réunion d'une quinzaine de "chefs" a

que lque chose de  pa thé t ique.  I l s  son t

c o u p é s  d e  l e u r s  t r o u p e s .  P e r s o n n e

n'écoute sérieusement leurs appels. N'y

avait- i l  pas alors dans cette confusion

detx Délégués à la Guerre concurrents,

Parent du Comité central et Varlin de la

Commune ? Les derniers "conciliabules"

au "sommet" du samedi, relatés par Lis-

sagaray ou d'autres, nous montrent des

leaders divisés sur ce qu' i l  convient de

faire, si l'on fait exception pour le blan-
quiste Gabriel Ranvier.. .

Cette poignée de "responsables" déso-

r ien tés ,  b ien  près  de  sombrer  dans  le

désespoir, ne pouvait pas, bien entendu,

mener une quelconque opération mil i-

taire et il est plus que probable qu'ils ont

plutôt accompagné les groupes en dépla-

cement, et erré près ou sur les barricades

au lieu de les commander. La barricade

de la  rue  de  la  Fonta ine-au-Ro i  n 'es t

donc pas le dernier carré des grognards à
'Waterloo 

et Varl in, qui d'ai l leurs n'y

était pas, n'est pas Cambronne, mais un

événement hasardeux et mal défini qui

dépasse quelque peu ses acteurs du côté

communard. Il faut pourtant distinguer

les "leaders" de la "base". Sans sous esti-

mer le courage de ces hommes dévoués

au peuple, il m'a semblé nécessaire d'éva-
luer leur rôle exact dans cette fin de la

guerre des rues. Avant ce baroud d'hon-

neur du 28 mai, certains d'entre eux ont

tenté de sauver la situation. Lacord qui,

selon ses propres écri ts "f lairait  un l8

mars" ,  a  é té ,  semble- t - i l ,  l ' au teur  de

I'appel aux soldats de Versailles les invi-

tant à mettre crosse en I 'air.  Une fois

encore, Ferré, en bon blanquiste, a sans

nul doute cherché le salut du pouvoir

communaliste dans une solut ion pol i-

tique jusqu'au 27 mai. Il ne s'agit donc

pas ici de dénigrer ces militants révolu-

tionnaires mais de comprendre que, mal-

gré leur sort tragique - victime de leur

La demière barricade de la Gommune de 1871

engagement, ils vont périr pour quelques

uns d 'en t re  eux  sous  les  coups  e t  les

balles des partisans de I'Ordre - ils vivent,

au niveau de la conscience, un destin for-

cément différent de ceux qu'ils désignent

p a r f o i s ,  à  I ' i n s t a r  d e  J . - B .  C l é m e n t ,

comme des "las de vivre". A mon sens,

c e r t a i n s  p r o b l è m e s  d u  m o u v e m e n t

ouvrier, qui vont rebondir . jusqu'à nos
jours, commencent avec la Commune.

Reste que la "mémoire" - un mot qui

autorise beaucoup de fantaisies - a intro-

duit une note de romantisme dans ces

horreurs de la semaine de mai. Le per-

sonnage de  Lou ise  permet  en  e f fe t

d'opposer la fraîcheur d'un symbole juvé-

nile au vieux monde qui n'apparaît plus

que comme la mort. Dans le tableau et la

l i thographie de Steinlen, cette al légorie

réaliste de la Commune, va être hachée

par la mitrai l le. C'est bien la jeunesse

enthousiâste. extrémiste. donc la Révolu-

t i o n ,  q u e  l e s  b a l l e s  d e s  a s s a s s i n s  a n o -

nymes et sans âmes de Versai l les vont

faucher. Louise n'est pas Marianne : la

Sociale est plus que la République. Le

rapprochement de cette ambulancière
hautement  s ign i f i ca t i ve  avec  les  é lus

communards dans cette légende partagée

témoigne donc  en  même temps de  la

force du souvenir du passé révolut ion-

naire et des réalités de cette république
"bourgeoise" qui triomphe en cette fin de

siècle. Louise, qui devient ainsi source de

légitimité, est une réfërence que les répu-

bl icains "modérés" ne peuvent invoquer.

Mais soul ignons ici  que Clément, son
"laudateur" sinon son "inventeur", s ' i l

reste un idéal iste, part icipe, comme la

Lithographie de I 894 dz Steinlen.

l - -

plupart de ses anciens "collègues" survi-

vants, âux inst i tut ions de cette Répu-

blique qui ne le satisfait pas pleinement

mais dont il s'estime sans doute, malgré

tout, I 'un des sauveurs, à la façon de

Vallès rapportant en 1879 quelques uns

des derniers "mots" de Varl in :  "Oui,

nous serons dépecés uiuants, morts, nous

serons traînés dans la boue (...)Mais l'his-

toire fnira par uoir clair et dira que nous

auons sauué la République".

La rnéfiance
et k mort pour f,nir

Les termes même de "dernière barri-

cade de  la  Commune"  expr iment  un

besoin : celui d'avoir en mémoire un acte

héroïque qui clos une épopée sociale.

L ' i m a g e  r o m a n t i q u e  d ' u n  s a c r i f i c e

conscient qui servira aux frrtures généra-

tions de révolutionnaires. My'the et sym-

bole tour à la Fois. En fair nous avons vu

qu'il n'y a pas eu une dernière barricade

où I'on aurait vendu "chèrement sa peau"

mais une zone ultime de résistance où les

communards submergés et acculés ont

f a i t  c e  q u ' i l s  p o u v a i e n t  d a n s  u n e

ambiance de division. On se défiait des
"chefs"  chez  les  Fédérés .  Les  gardes

nationaux étaient furieux vis à vis de

leurs élus ou de leurs délégués. Nous en

retrouvons l'écho jusque dans les textes

commémorat i f s  de  J . -B .  C lément  qu i ,

malgré ses récits "unitaires", doit recon-

naître qu'on murmurait dans les rangs

surtout lorsqu'il était question de reddi-

tion. Ceux que I'on a désigné comme des
"enragés"  é ta ien t  donc  b ien  déc idés  à

allerjusqu'au bout. David, dans Le Prolé-

ta i re ,  l " 'o rgane des  revend ica t ions

sociales" du XI" arrondissement, avait

écrit le 24 mai : "Il faut marclter cette fois
ou mourir en lâche, car, sacltez le une fois
pour toutet, Paris sautera plutôt que de se

rendre ; femmes, enfants, aux barricadzs et

réfactaire ou lâche que ulus uerrez ne rien

faire, fusillez le, c'est uotre droit et uotre

deuoir; agissez, agissons tous et sauuons la

Commune et la République".

Ce sont ces révolutionnaires anonymes

qui sont tombés sur les dernières barri-

cades ou devant des pelotons d'exécution

sommaire dans des circonstances mal

connues. Ceux là n'ont pu témoigner de

l e u r  p r o p r e  m o r t  e t  n ' o n t  d o n c  p u

réécrire I 'histoire de ces jours tragiques

comme certains "chefs" survivants.

Alain Dalotel



Un camp de deportation.

Les cnndamnés de llouvelle-Calédonie
en Australie et en llouvelle-Zélande

On sait que lAusnalie fut d'abord pour Ia Couronne britannique une terre de bagne, ane gigantesque prïson à
ciel ouuefi, Les premiers immigrants d"p"it 1788, date de l'arriuée du premier aaisseau de bagnards à Botany
Bay jusqa'à Ia noitié du XIX' siècle furent essentiellement des dEtortés (droits cotnn nns, républicains iilandais,
prostituée) accompagnés de I'encadrement militaire et de queQues gros colons ayant tout dc suite compris l'inté-
rêt de lnoaaer une main d'æuure à bon marché. On estime qu'en 1841, trois habitants de la Nouaelle-Galles du
Sud sur cinq aaaient été dqortés. En 1851, on en était encole à trois sur dix.

On sait que lAusnalie fut d'abord pour ln Couronne britannique une terre de bagne, ane gigantesque prison à
ciel ouuefi, Les premiers immigrants d"p"it 1788, date de l'arriuée du premier aaisseau de bagnards à Botanl
Bay jusqa'à Ia noitié du XIX' siècle furent essentiellement des dEtortés (droits cotnn nns, républicains iilandaig
prostituée) accompagnés de I'encadrement militaire et de queQues gros colons ayant tout dc suite compris l'inté-
rêt de lnoaaer une main d'æuure à bon marché. On estime qu'en 1841, trois habitants de la Nouaelle-Galles du
Sud sur cinq aaaient été dqortés. En 1851, on en était encole à trois sur dix.
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Dés juin 1871, à peine Ia Semaine san-
glante achevée, les autorités australiennes
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Le 16 août 1876, le consul de France
en Nouvelle-Galles du Sud, G. Eugène
S imon  i n fo rme  l e  Gouve rneu r  S i r



Hercule Robinson que les Communards

déportés en Nouvelle-Calédonie ont été

autorisés à rédiger et signer une pétition

pour  ob ten i r  la  commuta t ion  de  leur

p e i n e  e t  q u e  6 0 0  s i g n a t u r e s  o n t  é t é

recueil l ies. I l  ajoute qu'en câs de grâce

quelques déportés préféreront se rendre

en Australie plutôt qu'en France et s'en-

quiert de I'attitude des autorités Austra-

liennes.

Le Gouverneur prévient immédiate-

ment le secrétaire aux colonies qui diffuse

l ' in fo rmat ion  aux  admin is t ra t ions  de

Nouvelle-Zélande, d'Australie du Sud, de

Victoria, du Queensland et de Tasmanie

en leur demandant les dispositions légales

en vigueur permettant d'empêcher cette

arr ivée. I l  est répondu qu'aucune règle

actuel le ne semble pouvoir faire face à

une ar r i vée  mass ive  de  ces  immigranrs

mais qu'une action diplomatique et poli-

tique à 1'égard des autorités françaises est

possible et que les mesures nécessaires

peuvent être prises rapidement.

Le Chief Secretary d'Ausrralie du Sud

par exemple, indique qu'il existe un texte

le Law Conuicts Preuention Act n" 9 of

1865 et il se demande s'il doit être inter-

prété pour protéger les réfugiés politiques

qui viennent s'abriter sous le drapeau bri-

tannique ou au contraire pour les priver

de liberté.

L 'échange de  cor respondance en t re

autori tés françaises et austral iennes qui

devait rester confidentielle selon le consul

Simon est rendue publique en particulier

par un article dt Sydney Morning Herald

du 17 août, ce qui provoque la protesta-

t ion de Simon.

La position des autorités australiennes

e s t  p u b l i é e  a u  J o u r n a l  O f f i c i e l  d u

2 9  a o û t  1 8 7 6  e r  I ' a d m i n i s t r a t i o n  d e

Nouméa est invitée à en informer les

intéressés.

"Le Gouuernement /1 été auerti oar le

Consal fançais résidenr à Sydney que les
Autorités Australiennes s'opposaient à l'ar-

riuée des déportés graciés de la Nouuelle-

Calédonie. Il croit deuoir porter cene déci-

sion à la clnnaissance dut public, afn que

les familles des déportés qui auraient eu la

pensée d'adresser des secours en argent leur

donnent une Autre destination que celle des

Co lotties Australiennes. "

L e  l J  f é v r i e r  1 8 7 7 ,  l e  m i n i s t r e  d e s

affaires étrangères, le Duc Decazes, écrit

à Lord Lyons I'ambassadeur britannique

en lui indiquant que :

"M. L'Amiral Fourichon (ministre de

Colonies) est displsé à prendre toutes les

précautions af in d'éuiter autant qu' i l

dépendra de lui, les fuissements dont uous

m'auez entretenus. D'après ce qu'il m'a

écrit, il se proposerait de recommander aux

autorités de la Nouuelle-Calëdonie de

ueiller à ce que les indiuidus dont il s'agit

soient préuenus à l'auance des dispositions

qu'ils sont exposés à rencontrer en Australie

de manière à les détourner de se rendre

dans ce pays. Il est naturellement impos-

sible d'user de mesures de coercition pour

déterminer des personnes deuenues libres de

leurs mouuements à prendre une direction
autre que celle qui leur conuient, mais du

moins les autorités Coloniales Françaises

s'abstiendront soigneusement de faciliter
aux indiuidus uisës par uotre communica-

tion des embarquements qui les clndui-

raient dans les ports Australiens. "

L e  1 6  a o û t  1 8 7 7 ,  l e  c o n s u l  S i m o n

demande au gouverneur  S i r  Hercu le

Robinson s' i l  y a des raisons qui s'oppo-

sent à ce que cinq condamnés de droit

commun "de bonne conduite " et ayant

purgé leur peine puissent entrer en Nou-

v e l l e - G a i l e s  d u  S u d .  C e s  p r i s o n n i e r s

sont  :  Huber t  Amer ,  Char les  Dubo is ,

Benjamin Peloux, Joseph Pottier et Jeân
Char les  Tonquard .  Une demande du

même rype est faite pour un droit com-

mun libéré et vingt communards graciés.

La réponse dans les deux cas est forte-

ment négative ("are uery unwilling that

persons of this class should be permined to

come to this colony..').

Le successeur de Simon, le comte F. de

Castelnau réagit très vivement en écri-
vant à Sir Robinson, le 3l janvier 1878,

q u e  l e s  a n c i e n s  d é p o r t é s  d é s i r a n t  s e

rendre à Sydney ne sont pas pour la piu-

part des criminels mais des opposants

politiques qui pendant leur détention en

N o u v e l l e - C a l é d o n  i e  s e  s o n t  t o u  j o u r s

comporrés correctement er qu en compa-

raison, on n€ peut en dire autant de bon

nombre de mineurs austral iens débar-

quant à Nouméa.

Les autori tés austral iennes semblent

avo i r  é té  p lu tô t  embar rassées  par  la

réponse et demandent des précisions sup-

plémentaires à leur autorité de tutelle qui

maintient une position de principe ferme

et hostile à I'entrée des anciens déportés

en rejetant le paral lèle soulevé par les

Français ("les mineurs sont peut être des

iurognes et cause de nouble et de dépenses

pour la Colonie mais ce ne sont pas des cri-
mineh et ils n'ont jusqu'à présent enfeint

aucune loi. ").

Cette position de principe des autorités

australiennes et britanniques est réitérée à

plusieurs reprises mais I 'administrat ion

française essaie de faire comprendre la

sienne. Le gouverneur de Nouvelle-Calé-

donie, Olry écrir le 27 ocrobre 1878 :
"ll est très exact que les courriers ?mpor-

tent de Nouméa un certllin nombre de ces

indiuidus qui quittent le pays à leurs frais
pour aller chercher fortune ailleurs.

C'est une situation à laquelle il ne m'est

pas possible de porter remède.

Le libéré que je suis tenu de surueiller

pendant son séjour dans la colonie est abso-

lument libre de s'en aller oît bon lui semble,

et je n'ai nullement le droit de I'empêcher.

Donc ce qui peut être fait et j'y tiens la

main c'est de ne pas fauoriser son départ.

Je uais plus loin - les autorisations de

quitter la Colonie ne sont accordées qu'à

ceux dont la conduite a été bonne depuis

l'expiration de leur peine. "

Une demande par t i cu l iè re  es t  fa i te

pour un droit  commun l ibéré, Kiviato-

zinski, dont la femme et les trois enfants

sont arrivés à Sydney et qui ont "absolu-

ment besoin de la présence du père de

famille. " La demande est exceptionnelle-

menr accePtée.

L'arrivée de libérés ou graciés va alors

en s'accélérant et par exemple le l0 sep-

tembre 1878, dix-neuf "Français" dont

une femme demandent un titre de trans'

port gratuit  à I ' inspecteur général de la

police, Edmond Fosbery pour aller cher-

cher un emploi à Orange à la construc-

t ion de la l igne de chemin de fer. Fos-

bury refuse et demande des ordres à ses

supérieurs. Parmi eux, i l  y avait quatre

droits communs l ibérés (Durand, Hama-

kers, Velopee, ce dernier condamné pour

violence envers un off icier supérieur et

Morazzani) e t  quatre déportés de la

Commune (Florentin Leclercq, Wladis-

las Helgorski,  Auguste Dulong et Fran-

çois Brisorgueil  ,rr).

Le 29 novembre 1878 le consul géné-

ra l  supp léant  Fores t  demande de nou-

veaux titres de transport pour un groupe

de huit hommes sans ressources. Dans la

lettre i l  indique :
"Cela 

fnit un rora/ d'enuiron cinquante

fançais qui ont solliciré des titres et je crois

que la majorité d'entre eux étaient d'an-

ciens prisonniers. "

Le 4 décembre 1878, le secrétaire aux

Colonies, Michael Fitzpatrick, fait savoir

s u r  u n  t o n  d é s a b u s é  a u  g o u v e r n e u r

Robinson :
"Il m'apparaît clairement que nous n'ob-

tiendrons p/1s slltisfaction de la part des

autoritës françaises que ce soit ici ou en

Nouuelle-Calédonie. [...J Le nombre de

libérés augmente considérablement et il ! a
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Le 23 mal Edmond Fosbery informe
le secrétaire aux colonies de I 'arr ivée de
c inquante  e t  un  anc iens  dé tenus  po l i -
t iques sans ressources et dépendant de
l'aide du consulat français. Les autorités
françaises assurenr que ces hommes ont
un comportement correct en dépit des
idées pol i t iques qui les ont conduits en
déportation. Seion Fosbery, des affiches
auraient été apposées à Nouméa par le
gouvernement local informanr les prison-
niers libérés que des salaires élevés pou-
vaient être perçus à Sydney, 8 schillings

par jour pour un travailleur agricole et 20
pour un ouvrier mécanicien.

L e  9  j u i n  1 8 2 9 .  d i x  a n c i e n s  c o m m u -
nards  demandent  une a ide  e t  des  a l i -
ments âu poste de police de Sidney. Le
c h e f  d e  l a  p o l i c e  ( s u p e r i n t e n d a n t )

Georges Read diffuse une circulaire pour
qu'une aide et un abri leur soient donnés
et demande des instruct ions à ses supé-
rieurs pour faire face à des cas similaires.
Les neufs communards sont : Bernaert,
Blaise, Bruylants, Chambois, Coutable,
Glenry (?), Le Fouyre (?), Menu, Passe-
raud et Rouyer {z).

Le 22 jrin, une bagarre oppose deux
anc iens  communards ,  Lou is  Bar re  e t
Eugène Rapinker, arrivés en mars 1879 à
Sidney, et qui trouvèrent rapidement du
travail dans le secteur du bâtiment r:t.

L'ffiire duGrffin
Le L7 février 1880 arrivent à Manukau

Harbour (Nouvel le-Zélande) pâr  un
transport de 45 tonnes, Le Grffin, après
un  voyage  de  cauche  mar .  v i ng t - t r o i s
"pardoned communists and criminals. "

bien des raisons pour penser que cfftains
d'eux font partie des criminels de la pire
espèce, [... J Ce n'est ni juste ni raisonnable

que cette Colonie, qui a fni par se libérer
elle-même de I'immigration des criminels
britanniques deuienne conne s{t uolonté le
déuersoir de la lie francaise.

Ln seconde aagae

A part ir  de 1879, une seconde vague
de libérés, d'amnistiés de droit commun
ou communards, "cr iminals or commu-
nists", arrive dans les ports australiens et
néo-zélandais.

Le 10 mars 1879,la pol ice arrête pour
"unnatural offence ", Etienne Lafage,

ancien condamné à 10 ans de détention
pour "bestialiry"et sa femme condamnée à
perpétuité pour mauvais trafic de nourris-
son ("baby farming'). Le couple était en
Nouvelle-Galles du Sud depuis 7 mois.

Quinze .jours après, Félix Schoeffel est
arrêté pour vol de 3 f. 2 sh ec 6 p, une
b o u t e i l l e  d e  b r a n d y  e r  u n e  p a i r e  d e
bottes, i l  avait  déjà fait  I 'objet de deux
arrestations pour ivresse.

Le 25 avril 1879, Jean Baptiste Duval
et Augen Vettel sont arrêtés pour vol
d'une importante quanriré de vêtements
mais ils sont relâchés faute de comparu-
tion de leur accusateur.

Quelques jours plus tard, Duval est de
nouveau arrêté cette fois en compagnie

de Joseph Bourg  pour  vo l  d 'un  por te -
manteau comportant des vêtements et
Bourg seulement, pour vol de 25 sh au
bar de I 'hôtel Globe. Les deux hommes

sont réputés être les "plus dangereux li-
minels que nlus alons prou€nant de Nou-
uelle-Calédonie ".

En mai 1879, Pierre Gehsening, arr ivé

en Australie 3 jours après la levée de sa
peine, est arrêté, après avoir menacé un
po l ic ie r  avec  un  coureau,  pour  vo l  de
deux morceaux de pains, d'une boite de
sardines, d'une paire de bottes et de trois
fers à repasser ("smoothing irons)" prove-
nant de la gare de Homebush, il avait éré
remarqué dés  son ar r i vée  parce  qu ' i l
mendiait et essayait d'obtenir de la nour-
riture par la force.

Le 20 mai, vingt communards débar-

quent du City of Melbourne accueillis par
d ' a u t r e s  a n c i e n s  d é p o r t é s .  L a  p o l i c e
soupçonne I 'existence d'un réseau d' in-
fo rmat ion  en t re  ce  groupe d 'anc iens
déportés et les prisonniers de Nouvelle-

Calédonie, peut être par I ' intermédiaire

des marins.

(onze ou douze communards, neuf droits

communs, deux ou trois enànts et peut-

être une femme).

]nze ou douze
cnmmanards ?

Les documents néo-zélandais mention-

nent vingt personnes, à savoir onze com-

m u n a r d s ,  n e u f  d r o i t s  c o m m u n s ,  u n
enfant et deux femmes mais une lettre du
13 janvier 1880 du Commandant mil i-

taire de Nouvelle-Calédonie à I 'Agent

Consulaire à Auckland, D. B. Cruick-

shank, indique comme ayant embarqué
sw le Grffin, un douzième communard,

Claude Séraphin Quivrogne et les deux
filles de 16 et I an du passager Caillau.

Un rapport du chef de la Police d'Auck-
iand,  J .  Be l l  Thomson,  du  21  févr ie r
mentionne un passager clandestin.

Les  onze (ou  douze)  dépor tés  de  la

Commune amnist iés étaient :  François

Rayer ,  Joseph Char les  A lb in  V i l leva l
(accompagné de  Mme Bu lke  e t  d 'un
enfant), Bruno Verspeelt, Simon Hugue-

n in ,  Henr i  Lou is  Leur ident ,  F rânço is

Jul ien Plessis, Nicolas Henry, Auguste

Hocquard, Hyppolyte Celestin Lahalle,
Pierre Picard, François Octavien Caillau
(avec  ses  deux  f i l l es  de  16  e t  1  ans) ,

Claude Séraphin Quivrogne ia).
L e s  n e u f  b a g n a r d s  é t a i e n t  :  J o h n

L e d u e ,  J e a n  L o u i s  D a p r e m o n t ,  P a u l
Fel ix Leen, Bernard Adolphe Pourai l ly,

Pierre Melin, Prospere Grainier, Joseph
Parisse, Charles Benjamin, Antoine Per-

rot, Peodgne.

Le transport

Les passagers ont voyagé sur le transport

américain le Grffin, arrivé à Nouméa le
4 janvter 1880 venant d'Auckland en 12
jours et reparti de Nouméa le 16 janvier. Il

appartenait à William Bishop et son capi-
taine était John Adam Beswick. Le trans-

port semble avoir été négocié entre l'arma-
teur Bishop, le commissionnaire Manning

et les autorités françaises. Le consul britan-
nique à Nouméa a été informé. Le prix du

transport des communards, de 5 L par
passager a éré payé par les autorités fran-

ç a i s e s  a u  m o y e n  d ' u n  B o n  d u  T r é s o r

escompté comptant par le commission-

naire sans qu'aucun autre document n'ait

été remis, une liste de passagers âyanr éré
d r e s s é e  p a r  l e  c o m m i s s i o n n a i r e .  L e s
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Whangarei et Dargaville par bateau pour
s 'embaucher dans les mines,  dans les
plantations de gommiers ou dans leurs
métiers respectifs. Leca et Guegnier s'ins-
tallèrent peut-être comme pionniers à
Porotti oir un l ieu-dit s'appelle encore
Frenchman'Gully.

Tous ne restèrent pas en Nouvelle-
Zélande, par exemple, Claude Quivrogne
qui décède à Nouméa en 1887 mais i l
semble que plusieurs d'entre eux décidè-
rent de s'installer définitivement et fon-
dèrent plusieurs cercles culturels er même
des iournaux.

D'autresamaees
a , 2

a

Dans une lettre du 15 avri l  1880 du
secrétaire aux colonies de Well ington,

John Hall aux autorités du Queensland,
est annoncée I'arrivée d'un second bareau

à  A u c k l a n d  t r a n s p o r t a n t  u n  c e r r a i n

nombre de communards amnistiés et de
droits communs en f in de peine.

Le Souereign of the Seas parti de Nou-

méa le  5  mars ,  a r r i ve  à  Auck land le

27 mars avec à son bord deux Commu-
nards libérés et sept droits communs. Ils
ont d'après la presse, réglé eux même leur

billet de transport auprès des bureaux de

Gil les and Co à Nouméa.

D'autres arr ivées sont mentionnées,

par exemple le Marian parti de Nouméa
le 14 mai avec vingt et un passagers pra-

bab lzment Communards " mais I'informa-

tion est démentie car il s'agirait de tra-
vailleurs engagés dans la récolte du guano
à Huon Island.
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bagnards libérés ont eux-mêmes payé leur

voyage. L'approvisionnement était prévu
pour l0 jours seulement mais les passagers

durent affronrer des vents contraires et

une tempête et les vivres furent rapide-

ment épuisés malgré un ravitaillement en

cours de route pour un voyage qui allait

durer un mois.

L' ac cueil dcs autoritôs

Contrairement aux autori tés austra-

liennes, l'administration néo-zélandaise

ne semble pas a priori hostile aux arri-
vants. La réprobation vise d'abord les

autorités françaises qui ont organisé le
rransPorr.

[^a première interrogation des autorités

néo-zé landa ises  por te  sur  la  s i tua t ion

pénale et administrat ive des passagers,
aucun document ne leur ayant été fourni

excepté la l iste indiquée ci-dessus des

communards embarqués. Les Commu-

nards sont amnistiés et les droits com-
m u n s ,  l a  m a j o r i t é  d ' e n t r e  e u x  é t a n t

d ' a n c i e n s  m i l i t a i r e s  a y a n t  s u b i  d e s
condamnat ions  de  moins  de  sept  ans

d'emprisonnement pour des ameintes à la

discipline, ont purgé leur peine après une

mise à l'épreuve de deux ans à Nouméa
ou dans ses environs.

Un échange de courrier diplomatique

permet de renseigner les Néo-Zélandais.

La police diligente ensuite une enquête

de routine.

L'accueil de k popaktion

Plusieurs documents mentionnent une
attitude d'indignation de la popularion et le
maire d'Auckland au nom de la population

proteste officiellement. Le Auchland Eue-

ning Star fait sa une sur "The French Inua-

sion " et le Neu Zealand Herald, "French

Communists and Conuicts Landed". Les

deux journaux expriment leur indignation
contre les autorités françaises "qui rernplis-

tent notre colonie auec le rebut de leur

bagne" et réclament l'expulsion immédiate.

La rechuche d'un nnploi

Les arrivants furent accueillis par d'an-
ciens Communards arrivés d'Angleterre

plusieurs mois auparavant, en particulier,

Ferdinand Pelzer (s).

Ils commencèrent par chercher du tra-
va i l  e t  s ix  d 'en t re  eux  se  rend i ren t  à

Les éuasions
et l'interprétation
du naité d'ernadition

Les évasions du bagne de Nouvelle-
Calédonie en d i rect ion de I 'Austra l ie
fu ren t  t r ès  nombreuses .  En t re
décembre  1872  e t  1876 ,  on  compte
trente-six évadés ou disparus. En 1884,
deux cent quarante sept évadés sont pré-
sumés être arrivés en Australie depuis
moins de 10 ans. En 1891, on estime à
cinquante-sept, les évadés arrêtés depuis
moins de 5 ans au Queensland (c in-
quante-quatre furent remis aux autorités
françaises, un périt noyé, les deux autres
furent condamnés pour des infractions
commises en Australie).

Le problème des évasions des déportés
avaient  été envisagé dés 1871 par  les
autorités australiennes mais fortement
sous-estimé, les services du l" Ministre
écrivent à Georges Verdon, agent général
pou r  I 'E ta t  de  V i c to r i a  du  Co lon ia l
Office le 13 juillet 1871 : "Lord Kimber-
ley fait aussi remarquer que Ia distance
entre la Nouuelle-Calédonie et l'Australie
même pour le Queenshnd, est telle qu'il est
raisonnable d.e penser qu'au touble sérieux
ne se produira pour les Colonies d'Australie
du fait de I'aniuée de nouueaux prisonniers

t ..1.
Le contrôle rigoureux et la surueillance

exercée sur les prisonniers rendent les éua-
sions très difrcihs [...J."

Plusieurs courriers font cependant état
des démarches entrepr ises envers les
autorités françaises pour prévenir les éva-
sions.

Le 9 janvier  1872,  le  min is t re des
affaires étrangères, Remusat répond à
I 'ambassadeur Lord Lyons qu ' i l  a  été
recommandé "aux autorités de notre colo-
nie pénitentiaire d'exercer, au point de uue
qui nous était signalé, une surueillance
particulière. Les précédenx sont d'ailleurs
de nature à donner pleine conf.ance sur
l'fficacité des dispositions générales adop-
tées à l'égard des condamnés car, depuis
l'origine de la transportation à la Nouuelle-
Calédonie. trois éuasions seulement ont été
accomplies auec succès. "

La plus retentissante évasion tel fut celle
réalisée par Henri Rochefort et de ses
quatre compegnons, Pain, Ballière, Grous-
set et Granthille à bord du P C.E. Ils arri-
vent à Newcâstlele 27 mars 1874 ot.



Le7 ianvier 1874, s'évade Paul Robin,

pe in t re  en  bâ t iment ,  33  ans  en  1871,

arr ivé en Nouvelle-Calédonie par La

Guerrière, le 2 novembre 1872, son sort

est inconnu.

Le 27 janvier 1874, deux évadés voya-

geant à bord d'une peti te embarcation
sont recueil l is mourants de faim par le

Violet commandé par le capitaine Dwyer

e t  a r r i v e n t  à  R o c k h a m p t o n  l e

7 février 1874. lls déclarent s'être évadés

de Nouvelle-Calédonie, l3 jours aupara-
vant, être marins et avoir acheté I'embar-

cation pour 3 000 F.

Le 23 mai 1874, un condamné Fran-

çois Coutouly, agent d'affaires et mar-

chand de vin, 34 ans en 1871, arrivé en
Nouvelle-Calédonie le 9 février 7873 par

Le Var, s'évade sur la goélette qui emme-

nait le gouverneur de la Richerie en Aus-

tralie.

Le 20 janvier 1875, Ernest Harenger,

cordonnier, ancien mil i taire ayant parr i-

c i p é  à  l a  c a m p a g n e  d u  M e x i q u e ,

condamné en 18167 à quatre mois de
prison pour coups volontaires, 33 ans en
1871, arr ivé en Nouvelle-Calédonie, le
28 septembre 1873 par Le Caluados, se

noie au cours d'une tentative d'évasion.

Le 11 mars 1875,le Dr Rastoul ancien

membre  de  la  Commune e t  d ix -hu i t
déportés tentent de s'évader à bord de
deux chaloupes hâtivemenr construites

avec du mauvais bois, ils coulent après

s ' ê t r e  é c r a s é s  s u r  l e s  r é c i f s  d e  l ' î l e

d'Ouen (s).

Le 20 juin 1875, cinq déportés réussis-

sent une autre évasion : Paty, Decombes,

Brissard, Graillot et Rousseau (s). Ils arri-
vent à lfide Bay près de Maryborough.

Le 9 novembre 1875, Adolphe Eugène
F a b r e t ,  H e n r i  J e v i n ,  D e n i s  S i b l a n e ,

Jacques Martin et Baptistin Barrely s'éva-

dent à bord d'une "très bel le embarca-

tion" et atteignent l'Australie au bout de
l2 iours.

Ces évasions furent probablement en

partie à I'origine du traité d'extradition

du 14 août 1876 enrre la l'Angleterre et
la France.

Mais I'application du traité à la situa-
tion du Pacitque Sud fut la cause d'un
nouveau conflit entre les autorités fran-

çaises et australiennes.

Le 8 mars 1879, onze condamnés qua-
lifiés de "uoleurs et d'assassins" échappés de
Nouvelle-Calédonie arrivent à Brisbane

au Queensland et ne purent être arrêtés

en raison de I'absence du consul. Six par-
t irent alors pour la Nouvelle-Galles du
Sud dont François Colonna, an escaped

en Austlalie et en llouvelle-Zélande

criminal, qui tenta d'ouvrir une boutique
de coiffeur et de perruquier avec le pro-
duit de ses vois et dont le consul général
en Nouvelle-Galles du Sud demande I'ex-
tradition. Un débat juridique s'engage
alors entre les Australiens et les Français
sur  I ' in terprétat ion de I 'ar t ic le  l6  du
traité pour déterminer qui avait le pou-
voir entre le consul ou le gouverneur de
Nouvelle-Calédonie pour demander I'ex-
tradition. Devant les difficultés d'inter-
prétârion soulevées, la Nouvelle-Galles du
Sud et le Queensland promulguèrent leur
propre législation pour combattre I'immi-
gration française : A Bill to preuent the
Influx of forergn and other Criminals into

Queensland (The Criminal expulsion Act
of 1879) et A Bil l to mahe prouision

against the infhx of certain Foreign Crimi-

nab into New South \Yales.

Par exemple, i l  est exigé des immi-

grants en Nouvelle-Galles du Sud qu'ils

produisent une attestation de leur consu-

lat avant de débarquer et les capitaines

des vaisseaux encourent une amende de

100 livres s'ils permettent I'entrée de cri-
minels dans la colonie... .

La législation du Queensland est plus

dure puisqu'elle autorise I'arrestation de

toute personne condamnée à une peine

d'emprisonnement ou de transportation

par les autori tés judiciaires étrangères

depuis moins de trois ans...  .

Le 11 décembre 1880, quinze hommes

s 'échappent  de  l ' î l e  Nou après  d 'ê t re
emparé par la force d'un navire de 35
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Le Dr
Rastoul

et ses
malheureux

comPagnons
d'infortune

Paul  Emi le
Banhélémy Phi-
lémon Rastoul,
médecin, 36 ans
en 187 1 fut
garde national au
9' ' '  batai l lon et
p rés ida  le  c lub

des Montagnards ; i l  est élu au Conseil  de la
Commune, le 26 mars et est nommé Inspecteur
général des Ambulances ; i l  est condamné le
2 septembre 1872 àla déportation simple (matri-
cule 1669). Déponé à l'île des Pins, il est autorisé
à s'installer à Nouméa avec sa femme et son fils
mais après l'évasion de Rochefort, sa femme lut
expu.lsée et lui-même renvoyé à l'île des Pins.

Jean Savy, condamné quatre fois sous I'Empire
pour vol et coups, 33 ans en 1871, il arrive en
Nouvelle-Calédonîe par L'One,le 4 mu 1873.

Hyppolyte Jules Sauve, bijoutier, 32 ans en
1871, il arrive en Nouvelle-Calédonie prr Le
Caluadosle 28 septembre 1873.

Louis-Désiré Gasnié, marin, déserteur, 23 ans
en 1871, il arrive en Nouvelle-Calédonie par La
Gueniàre,le 2 novembre 1872.

Marin Louis Berger, cannier, 17 ans en 1871,
il arrive en Nouvelle-Calédonie par La Guenière,
le 2 novembre 1872.

Charles Auguste Emile Demoulin, engagé dans
la Marine pour la durée de la guerre, 20 ans en
1871, démobilisé, il rentre dans les flortilles de la
Commune, il arrive en Nouvelle-Calédonie par
La Garonne, le 5 novembre 1872.

Matthieu Chabrouty, maçon, 18 ans en 1871,
il arrive en Nouvelle-Calédonie pu La Garonne,
le 5 novembre 1872.

Marcel Julien Roussel, condamné sous I'Em-
pire pour port d'arme prohibé, 20 ans en 1871, il

arrive en Nouvelle-Calédonie par Le Var, le

9 février 1873.

Jean Antoine Auguste Saurel, bijoutier, 29 ans

en 1871, i l  arr ive en Nouvel le-Calédonie par

L 'Orne, le 4 mu 1873.

Louis Auguste Ledru,  tablet ier ,  42 a.ns en

1871 ,  i l  a r r i ve  en  Nouve l l e -Ca lédon ie  pa r

L 'Ome, le 4 mai  1873.

Pierre Marie Alexandre Masson. mécanicien,

24 rns en 1 87 1, libéré de la prison de la Roquette

le 18 mars 1871 oir il purgeait une peine de 3 ans

de prison pour outrages et meneces envers un

supérieur, il arrive en Nouvelle-Calédonie par La

Garonne, le 5 novembre 1872.

Louis Auguste Leblant ,  33 ans en 1871, i l

arr ive en Nouvel le-Calédonie par Le Var,  le

9 févàer 1873.

Edouard Duchêne (ou Duchesne), plombier,

ancien mi l i ta i re,29 a,ns en 1871, i l  arr ive en

Nouvelle-Calédonie pt La Virginie, le 4 janvier

1875.
Michel Eugène Galut, garçon de marchand de

vin. 20 ans en 1871. il arrive en Nouvelle-Calé-

donie par La Guenière,le 2 novembre 1872.

V incen t  Gu igne  (ou  Gu igue ) ,  j ou rna l i e r

condamné 4 fois sous l'Empire, 27 ans en 1871,

il arrive en Nouvelle-Calédonie par La Guenière,

le I novembre I lJ /1.

Prosper Gaspard Ephège Adam, né à La

Réunion en 1848, engagé volontaire en 1866,

blessé à Metz en 1870, fait prisonnier et évadé,

condamné à un an de prison pour vol puis à la

déponation simple, il arrive en Nouvelle-Calédo-

nie par La Virginie,le 8 décembre 1873.

A lexand re  Eugène  G i l be r t ,  co r royeu r ,

condamné 2 lo is sous I 'Empire pour coups er

blessures, il arrive en Nouvelle-Calédonie par La

Garonne, le 5 novembre 1872.

Henri Gustave Edat, potier d'Etain, condamné

3 fois pour vagabondage sous I'Empire, il arrive

en Nouvel le-Calédonie par Le Var,  le

9 février 1873.

Eugène Barthélémy, 24 ans en 1871, il arrive

en Nouvelle-Calédonie par La Danae, le 29 sep-

t embre  l ô / 2 .



Les condamn6s do la llouyElle-Galédonie

tonneaux,  La Mondeuai ,  l 'a ler te est
immédiatement donné et ils sont pour-
chassés par Le Constantine, un navire-
côder de 25 tonneaux.

En 1881 une législation encore plus
répressive est adoptée par le Queensland
(Criminals Expuhion Bill) aurorisam la
déportation des "persons illegaly at krge"
y compris les prisonniers amnistiés ou
libérés... .

Cependant  cet te légis lat ion semble
avoir rencontré la réticence de quelques
députés comme par exemple, Samuel

V. Griffith qui conteste I'article consi-
dérant en situation d'illégalité toute per-
sonne ayant  subi  une condamnat ion
pour déportation ou un emprisonnement
dans un Etat étranger dans les trois ans
qui suivent I'expiration de la peine. Cela
inclut selon lui tou3 les anciens Commu-
nards ayant été condamnés.

"Certains des Communards enuoyés en
Nouuelle-Calédonie sont des gens respec-
tables. Dans toutes les époques troublées dc
ce genre, beaucoup d'innocents sont uic-
times de leurs conuictions. De ce qu'il a pu
sauoir dt ce qui s'est passé en France après
la guerre Franco-Prussienne, beaucoup d.e
gens furent traités de Communards poar
des mot$ incroyables, comme dt porter un
chapeau roage, ou pour ne pat auoir fermé
leur porte quand des Communards pas-
saient d.euant chez eu-x. Des pauures gens dz
cette es?èce ont été enuoyés en Nouuelle-
Calédonie et ont subi leur peine et ik ne
deuraient pas être traitée en criminels lors-
qu'ils arriuent au Queenshnd dans les trois
qui suit I'expiration de leur peine. "

F inalement ,  le  Bi l l  fu t  re jeté par  le
gouvernement Britannique sans que le
problème des évadés soi t  réglé pour
autant.

En 1881, quatre évadés en hail lon arri-
vent à Somerset à quelques kilomètres au
sud du cap York. I l sont accueil l is par
une famille d'agriculteurs, les Jardine. Ils
sont conduits à Brisbane et extradés.

En novembre 1881, les autorités aus-
traliennes refusent d'arrêter trois évadés
en raison de la diff iculté d'interpréter
I'article 16. Il semble qu'ils furent finale-
ment extradés avec cinq autres évadés
arrivés début 1881.

E n  d é c e  m b r e  1 8 8 1 ,  h u i t  h o m m e s
débarquent près des hangars de la scierie
de James Duke située sur l'île Fraser, au
nord de Brisbane. Après les avoir nourris,
Duke les conduit à Mayborough oir ils
sont emprisonnés et racontent qu'ils se
sont échappés de Nouméa dans la nuit
du 29 octobre à bord d'une chaloupe de

l4 mètres volée. Ils sont conduits à Bris-

bane et passent en jugement pour entrée

i l légale sur le terr i toire austral ien. I ls

bénéficient de I 'assistance d'un avocat

assez connu, Swanwick qui les défend

courageusement. I1 sont finalement remis

en libené mais arrêtés à nouveau à leur

sortie du tribunal par le chef de la police,

Anderson. L'arrestat ion, donne l ieu à

une bagarre mouvementée, Anderson et

un policier Grimahaw sont blessés, un

autre policier Owen sort son revolver et

tire au plafond. Ils repassent en jugement

et sont extradés.

En 1883, cinq évadés dont Lefroy et

Pierre, arrivent épuisés à Langham à 150

ki lomètres au nord de Rockhampton,

p r a t i q u e m e n t  s a n s  v i v r e s .  I l s  s o n t

recueillis par une famille d'agriculteurs,

les Collins. Ils finissent par être extradés

après avoir écrit une lettre de remercie-

ment aux Collins. Mme Collins de son

côté écrivit une lettre apparemment sans

réponse au consul général de Sidney,

pour vanter leur conduite exemplaire.

En avril 1888. deux évadés Remi Phili-

bert Laufrey Cury, âgé de 45 ans envi-

ron, condamné pour banqueroute frau-

duleuse et François (ou Francis) al ias

Capit iane Gasperini condamné à 8 ans

de travaux forcés pour vol par la Cour

d'assises du Var le l l  mai 1883, s'éva-

dent à bord d'un petit bateau de pêche

de 6 mètres, i ls sont recueil l is par un

navire australien Le Howard et débarqués

à Helensvi l le en Nouvelle-Zélande; i ls

ont arrêtés le 23 avril par le policier'Wal-

ker dans une maison inoccupé près de

Kingsland à quelques kilomètres d'Auck-

land et jugés en présence des autorités

consulaires françaises et assistés par un

avocât, Chapman. L'extradition est refir-

sée pour Cury, car la condamnation pour

banqueroute frauduleuse n'entrait  pas

dans le champ d'appl icat ion du traité

d'extradit ion de 1876 et admise Dour
Casperini 1roy.

Le 25 aoït 1889 un bagnard évadé,

Jean Olivier Lansque, condamné aux tra-

vaux forcés à perpétuité, fit I'objet d'une

mesure  d 'expu ls ion  ordonnée par  La

Cour d'extradition de Sydney. Arrivé au

Queensland début 1889 avec plusieurs

évadés à bord d'une petite embarcation

construite avec des matériaux dérobés. il

avait déjà tenté par trois fois de s'évader.

l^ansque et ses compagnons se dissimulè-

rent et voyagèrent de nuit discrètement
jusqu'à Brisbane oir ils volèrent de I'ar-

gent et des vêtements. Ils s'embarquèrent

ensuite pour Sidney oir ils se séparèrent.

Lansque reprit son métier de cambrio-
leur et fr:t arrêté après avoir pénétré par
effraction par la fenêtre d'un hôtel. I l
réussit à s'évader de la prison de Darlin-
hurst mais fut aussitôt repris. Lorsqu'il
apprit son extradition, i l  déclara: "Eh

bien je reuiendrai en Australie ! J'ai encore
45 ans à faire à Nouméa, et je peux rajou-
ter 45 ans pour mon éuasion mais je

reuiendrai !Nors adieu messieurs !(tt) "

En 1890, un détenu tenta de s'évader à
bord du Rochton en partance de Nouméa
pour l'Australie, dans une malle spéciale-
ment  aménagée et  t ransportée par  sa
mère mais une erreur de manipulation fit
découvrir le malheureux évadé, la tête en
bas, installé sur de la paille avec de I'eau
et des æufs durs.

En juin 1893, sept hommes pards de
Nouvelle-Calédonie le 8 mai atteignent
les côtes australiennes, après un périple
de I  8  jours dans un bateau volé.  I ls
avaient emporté assez de vivres (riz, noix
de coco, biscuits) mais ils chavirèrent en
atteignant la Grande Barrière et durent
cont inuer  sans aucune provis ion.  I ls
débarquèrent à rVhitsunday Island où ils
furent bien accueillis par les aborigènes.
Le 28 juin ils ameignent Bowen, causânt
une panique dans la  populat ion qui
craint une arrivée en masse. Les évadés
sont : Jean Aulargere, Henri Masquelier,
C laude  Fou rn ie r ,  Hono ré  Lecomte ,
Henri Tartas, Jacques Capverdil le et

Jihelli Missiou, un déporté arabe. Ils sont
d'abord arrêtés sans résistance par deux
policiers et des volontaires de la milice
locale qui leur donnent des vêtements et
de la nourriture. Ils sont inculpés de vol
de bateau de biens et d'effets mobiliers
puis transferés à Brisbane et extradés.

L'opinion publiqae

Plusieurs indices donnent à penser que

la population australienne composée en

partie d'anciens bagnards fut loin d'être

hostiles à I'arrivée de ces nouveaux immi-

grants et cousins pas trop éloignés malgré

les qualiûcatifs des autorités et d'une par-

tie de la presse (criminels, communistes

etc).

L e  t r a n s p o r r  L ' O r n e  e m b a r q u e  l e

1".ianvier 1873, deux cent sept déportés.

Le voyage est très pénible (humidité,

c h a l e u r ,  v e r s  d a n s  l a  n o u r r i t u r e ,

conserves avariées, faible vent, hamacs

pourris.. .  )  et de très nombreux cas de

scorbut se déclarent. Le 17 avril, le com-



mandant Vignancourt devant la gravité

de la situation décide de faire escale à
Melbourne où le navire arrive le 18. Le

scorbut n'étant pas considéré comme une

maladie contagieuse, il n'y a pas de qua-

rantaine et des barques et petits bateaux

commencent à tourner autour, les Aus-

tral iens veulent voir les Communards.

Quelques visi teurs et des journal istes

sont autorisés à monter à bord et sympa-
thisent avec les déportés. Les passagers

des bateaux les interpellent et les encou-
ragent à sauter : "Come here in our shiff!"

L'un d'eux, Michel Sérigné 1rz;, employé

aux cuisines, réussit  à disparaître. Un

exi lé du Coup d'Etat de 1851 le dissi-
mu le  dans  le  g ren ie r  du  consu la t  de
France. Le commandant est furieux mais

le  doss ie r  du  condamné présenté  aux

Aust ra l iens  n 'es t  pas  conva incant ,  ce
n'est ni un assassin ni un incendiaire et
les  au tor i tés  re je t renr  son ar res ta t ion .
Une collecte de vêtements, de vivres et

d'argent ( l  500 f) est organisée par la

populat ion de Melbourne mais el le est
refusée par le commandant et I'ordre est

donné de repousser les barques qui s'ap-
procherait trop près.

L e  j o u r n a l i s t e  e t  é c r i v a i n  M a r c u s

Clarke décrira avec beaucoup de sympa-

thie l'épopée de Serigné dans un article,
Story of a Communist et lança une sous-

cription publique en sa faveur dans une
le t t re  au  journa l  The Argus  du

25 awrl 1873 avec I 'argument de bon
sens que le malheureux Français 

'esr

maintenant parmi nous sans connaître la
langue, sans argenl, sans uêtements et

plesque sans amis."

La même situation se produit en 1873

à I'arrivée du transport Le FénelonàPort

Jackson. Le Fénelon avait été affrété pour
a m e n e r  e n  N o u v e l l e - C a l é d o n i e  l e s

femmes de dépor tés  qu i  souha i ta ienr
rejoindre leur époux avec leurs enfants.

Des centaines de personnes accueillirent
les passagers et un banquet fut organisé à
la mairie de Sydney.

En 1874, I'arrivée de Rochefort et de
ses compagnons d'évasion donne lieu à
une série de trois ârticles dans le journal

local, The Newcastle Chronicle.

"II semble que les éléments furent fauo-
rables à ces hommes qui, Ieur condamna-
tion étant seulement politique, sont libres
sur le territoire britannique, et h popula-
tion de Newcastle est toute prête à leur
accorder un accueil chaleureux nu, comme
l'a fait I'Angletene pour l'auteur des rnas-
sacres du 2 dzcembre quand il a quiné le
trône impérial en 1870." (28 mars 1874).

en Australie et en llouyelle-Zélande
'Tls (les évadés) furent felicités pendant

la journée par plusieurs de leurs compa-
triotes qui les attendaient à l'Hôtel de

France au carrefour de King et de Georges

Street. [... J Ce sont tous des hommes de

qualité qui ont toujours eu le respect de la

propriétë et la protection de la société auec

tous les droits dnnt jouissent les personnes

dans une société ciuilisée. " (31 mars 1874)

Henri Rochefort raconre :
"L'agent consulaire français établi à

Newcastle était uenu nous présenter ses plus
chaudes fél ici tat ions pour notre dél i-

urance. "

P l u s i e u r s  r é u n i o n s  p u b l i q u e s  s o n t

organisées à Sydney, Newcastle, Mel-

bourne et Maitland.

Olivier Pain dans son livre sur Roche-

fort relate la réaction des autorités fran-

çaises en Austral ie face à I 'att i tude de

soutien de la population et cite une lettre

du consul de France, G. E. Simon du
2 avril 1874 au rédacteur en chef du .S7l-

ney Morning Herald se prcposaîL "d'en-

glober les exilés dans une réprobation géné-
r a l e  "  e t  l a  l e t t r e  d e  p r o t e s r a t i o n  e n
réponse du député David Buchanan.

Un rapport du 7 mai 1884 du détec-

tive J.-P. Roche rapporte le climat géné-
ral favorable aux réfugiés en indiquant

que beaucoup d'anciens condamnés ont

trouvé un emploi honnête mais que cer-
tains ont demandé et obtenu une aide de
leur  compat r io te .  I l s  v iven t  ensemble

dans les "low parts" de Sydney. Beaucoup

de nouveaux arrivants vont à Liverpool

où un groupe d'une trentaine a trouvé du
travail dans une usine de pâte à papier.

Henry Rochefort, déporté puis éuadé de la Nou-
uelle-Calédonie.

Les Australiens et k loi dt
rekgation du 27 mai 1885

La loi de relégation du 27 mat 1885

décida I'envoi en Guyane et en Nouvelle-

Calédonie, des récidivistes et coupables

de diverses infractions (deux condamna-

tions criminelles, ou une condamnation

pour escroquerie, vol abus de confiance,

vagabondage ou mendicité etc) commises

pendant un certain laps de temps.

C'était un moyen de débarrasser à bon

compte la métropole des peti ts dél in-

quants de la classe dangereuse, ayant en

plus déjà purgé leurs peines dans les pri-

sons françaises. En plus, on les séparait

des  au t res  pr isonn iers  e t  i l s  ava ien t

c o m m e  s e u l e  i n t e r d i c t i o n .  c e l l e  d e

retourner en France.

Les autorités australiennes protestèr€nt

fortement contre le projet de loi,  I 'am-

bassadeur à Paris, Lord Lyons écri t  à

L o r d  R o s e b e r y  l e  1 2  j u i l l e t  1 8 8 6  :
"...J'oi rappelé au Ministre de Freycinet

l'importance du probhme de la transporta-

tion des criminels dans le Pacifque sud que
j'ai souuent indiquée aux autorités fran-
çaises. J'ai souligné que le ressentiment sur

cette question dans les Colonies britan-

niques était aussi intense qu'au?arauant et

qu'aucun changement n'était  interuenu

dans les réticences du Gouuernement de Sa

Majesté à la déportation dans le Pacifque

Sud. ". Le gouverneur de Victoria propose

aux autres gouverneurs d'envoyer une

énergique protestation au gouvernement

français en affirmant "qu'il falkit de toute

urgence em?êcher que la colonie ne

deuienne le refuge des pires criminels fan-
çais ". Mais la réaction ne fut pas una-

nime, certains estimant comme Ie gou-

verneur du Queensland, que la démarche
ne déboucherait pas et qu'il fallait plutôt

se préparer à prendre les mesures législa-
tives nécessaires.

Dans le  Br isbane Cour ie r  du

16 décembre 1884, C. E. Howard Vin-

cent, un ancien haut responsable de la

police britannique écrit :

"Le projet sur la relégation a probable-

ment été élaboré pour prluuer ,lue quelque

cbose est fait pour éliminer du territoire

français des élëments subuersifs qui de

temps en temps Ie mine sans considlration

sur son coût ou son effcacité. "

En définitive la loi de 1885 ne fut rien

d'autre qu'une grande peur et on peut

estimer à 2 800 le nombre de relégués

ar r ivés  en  Nouve l le -Ca lédon ie  en t re
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1887 et  1897 er  ces hommes exi lés à
I'autre bout du monde ne furent pas les
criminels endurcis qu'on a décrit et les
Australiens avaient tort de s'inquiéter.

En 1891 Edmond Fosbery dans une
lettre adressée à Sir Henry Parkes estime
à 1 200 les déportés installés en Nou-
velle-Galles du Sud "tous aussi dange-
reux " .  En  revanche ,  un  po l i c i e r
M. Rochaix estime leur nombre à 700 ou
800. Dans I'Etat de Victoria, le nombre
d'anciens détenus est  est imé à 33 en
1883,  80 en 1885 er  47 en 1887,  p lu-
sieurs d'entre eux ayant été condamné
pour effraction et vol et ("burglary and
store robberies ') mais les autorités de la
police pensent qu'i ls ne sont pas plus
dangereux que ceux qui arrivent comme
anciens libérés d'Australie occidentale et
quelques uns ont trouvé du travail dans
la viticulture.

Le nombre est f inalement peu élevé
mais la mauvaise réputation des français
dura longtemps.

QueQuæ commanûr^
et droits commans
en Awtralie apràs 1880

Les  doss ie rs  pén i t en t i a i r es  e t  l es
archives permettent de localiser certains
condamnés en Australie ou Nouvelle-
Zélande après 1879 ou 1880.

En avril 1880, Cail lau, arrivé par Le
Grffin, fait paraître à Auckland un jour-
nal culturel The New Zealand Muse, en
français et en anglais imprimé par Ville-
val. On y trouve des annonces pour les
commerce de F et H Hewin, magasin
français et italien, \fl. H. Hasard, fabri-
cant de gomme, Mme Long, tailleur, C.
de I'Eau, V. Longuet et D. N. Gamier.
Cai l lau annonce qu ' i l  commence des
cours de musique en juin et Villeval des
cours de français en septembre.

En novembre 1880, Ferdinand Pelzer
lance The Patriotimprimé par Villeval.

Une Société Française de Littérature
est créée à Auckland le 25 juin 1881 avec
pour objectif "le perfectionnement de ses
membres et la dffision dt k connaisance
du sauoir français ". Parmi ses fondateurs
on relève les noms de : C. de I'Eau, Prési-
dent, F. Pelzer, Secrétaire, M. Lenoir,
Documentaliste, A. Vil leval et G. M.
Main, Trésoriers. Près de quarante per-
sonnes déclarent vouloir adhérer.

Les condamnés de la llouvelle-Galédonie

Les 'fançais" animèrent également à la

même époque "Le cercle de conseruation

fançaise" et "La société philharmonique ".

En 1882, Vi l leval donne des cours de

français et fait paraître Le Néo-Zélandais

de 1 882 à 1886 puis il se rend en Austra-

lie. En 1891, il travaillait à I'office gou-

vernemental d'édit ion. En 1895, i l  fai t

paraître une brochure sur Victor Hugo : a

biographical study with ode to Victor Hugo

by Fred J. Broomfeld - [SydneyJ, Batson

and Co (1895) - 48 p.,puis publ ie le
journal I'Océanien. En 1896, il traduit et

préface un ouvrage collectif La Nouuelle-

Galla du Sud : la colonie-mère des Austra-

lies/ Nouuelles-Galla du Sud - [Sydney],
Charles Potter, Imprimerie du gouuerne-
ment - 3j7 p. Il retourne en France après

ceme date et continue avec son fils une

activité de militant syndical.

François Rayer arr ivé par Le Grff in
cultiva une vigne à Mt Albert et il décède

en Mars  1883.  V i l leva l  au  nom de Ia

Société Française de Littérature prononce

son éloge funèbre.

Dans les dossiers on relève les noms de :

Alexandre Beaumont, cordonnier, 24

ans en 1871, i l  combat dans les troupes

fedérés sous la Commune, condamné à la

déportation simple, il arrive en Nouvelle-

Calédonie par L'Orne, le 4 mai 1873, il

exerce son métier de cordonnier auprès

de I'administration à Nouméa, sa peine

est commuée en 8 ans de détention en
7877, avec remise de deux ans en 1878,

i l  est l ibéré en 1.879 ou 1880 et se rend
e n  A u s t r a l i e .  I l  s e  d o n n e  l e  t i t r e  d e

Comte e t  es t  reçu  dans  la  ma ison du

Gouverneur  de  l 'E ta t  de  V ic to r ia .  I l

commet de nombreuses escroqueries et

emprunte  de  I 'a rgent  qu ' i l  ne  res t i tue

pas. émet des chèques sans provision et

est condamné à trois ans de prison, sa

peine est réduite et il est libéré en 1882.

Dans un article du journal The Age de

Melbourne,  le  23  mars  1882,  sous  le
nom de major  Bryant ,  i l  annonce un

prochaine guerre entre la russie et I'An-

gleterre avec débarquement de troupes en

Australie ! Il disparaît et on perd sa trace.

Luc ien  Fé l i x  Henry ,  é tud ian t  aux
B e a u x - A r t s ,  2 l  a n s  e n  1 8 7 1  s e r v i t

comme garde national durant le Siège et

es t  nommé au commandement  de  la

XIV' légion; d'abord condamné à mort
par le l9ème Conseil  de guerre sa peine
est commuée en déportation en enceinre

fo r t i f iée .  I l  es t  amnis t ié  en  1879.  En

déportation, il érige le mausolée à Emma

Piffault  et présente à I 'exposit ion de
1876 un tableau intitulé " Hamlet et le

fossoyeur 
'1 

Il arrive en Australie en 1879

et épouse à Sydney, la veuve du Dr Ras-

toul,  Jul iette Lopez. I l  part icipe à de

multiples activités artistiques et devient

enseignant de modelage et de dessin au

Sydney Technical College et intervient

dans de nombreuses conferences et expo-

s i t ions .  I l  es t  l ' au teur  no tamm€nt  des

vitraux de la mairie de Sydney. En 1891,

i l  part pour Paris et se remarie avec une

d e  s e s  é l è v e s ,  F a n n y  B r o a d h u r s t .  I l

décède à  Le  Pavé St  Léonard  dans  la

Haute-Vienne en 1896.

Joseph Lacos te ,  ta i l leur ,  1  9  ans  en

1 8 7 1 ,  i l  a r r i v e  p a r  L e  C a l v a d o s ,  l e

28 septembre 1873, déporté simple, il est

autorisé à résider sur la grande terre et

travaille comme tailleur à Nouméa. Il se

marie à Sydney en 1879 avec Elisabeth
'W'enzel. 

En 1884, il déclare en Australie

la  na issance d 'une de  ses  f i l l es .  T ro is

autres enfants seront déclarés à Nouméa

entre 1892 et 1902.

Henri Etienne Manjon, sous-brigadier

d'octroi,  condamné en 1859 pour com-

plicité de vol, ancien militaire au 1"régi-

ment du génie d'oir i l  sort après 5 ans

avec le grade de sergent, 36 ans en 1871,

i l  a r r i v e  e n  N o u v e l l e - C a l é d o n i e  l e

5 novembre 1872 par La Garonne, sa

peine est remise le 26 avril 1879. Accom-

pagné de sa femme et de ses 4 enfants (2

sont nés en Nouvelle-Calédonie) i l  se

rend en Nouvelle-Zélande oùr il fabrique

des chaussures sur-mesure. Mais il repart

pour  la  Nouve l le -Ca lédon ie ,  un  c in -

quième enfant naît à Nouméa en 1882.

Il décède à Nouméa le 2l août 1909.

Léon Miot, né en 1831, boutonnier, i l

est enfermé en maison de correction à

l'âge de I I ans pour vagabondage puis

condamné deux fois pour désertion des

équipages de la flotte puis à 4 ans de pri-

son  pour  vo l  en  1865,  condamné à  la

déportat ion en en enceinte fort i f iée, i l

a r r i v e  e n  N o u v e l l e - C a l é d o n i e  l e

9 févrrer 1873 par Le Var; sa peine est

commuée en résidence obl igatoire en

1877 puis levée en 1878, i l  se rend en

Australie.

Lou is  Pavy ,  bou langer ,  37  ans  en

1871, condamné à la déportat ion en en

enceinte fortifiée, il arrive en Nouvelle-

Calédonie le 5 novembre 1872 par La

Garonne, amnistié, en 1879, il se rend en

Australie.

J u l e s  P i n a r d ,  t e r r a s s i e r ,  3 3  a n s  e n

1871, condamné à la déportation simple,

il arrive en Nouvelle-Calédonie le 2 sep-

tembre 1872 par La Guenière, amnistié

en 1879, il se rend en Australie.
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J o s e p h  J a c q u e s  P r o t z e r ,  c o u v r e u r ,
condamné 5 fois pour vagâbondage en
1870, abus de confiance er vol,  22 ans en
1871, condamné à la déportat ion en en
enceinte fortifiée, il arrive en Nouvelle-
Calédonie le 5 novembre 1872 par La
Garonne,'sa peine est commuée en 5 ans
de bann issemenr  en  1879.  en  1880 i l  se
trouvait à Sydney.

Jean Rebière, scieur de pierre, 30 ans
en 1871, condamné à la déportat ion en
enceinte Fortifiée, il arrive en Nouvelle-
Calédonie le 5 novembre 1872 par La
G a r o n n e , '  s a  p e i n e  e s t  c o m m u é e  l e
14 février 1878 en résidence obl igatoire
puis définit ivemenr levée, i l  se rend en
Australie.

Jules Roguelin, cordonnier, condamné
s o u s  l ' E m p i r e  v o l  e r  p o u r  c o u p s ,
condamné à la déportat ion en enceinre
fortifiée, il arrive en Nouvelle-Calédonie

le 5 novembre 7872 par La Garonne;
pendant  sa  dé ten t ion ,  i l  es r  condamné
pour faux et vol, amnistié, il se rend en
Austral ie en 1884.

L é o n  d e  V e r t e u i l ,  p l u s i e u r s  f o i s
c o n d a m n é  s o u s  I ' E m p i r e , 2 2  a n s  e n
1871, t arrive en Nouvelle- Calédonie le
8 décembre 1873 par La Virginie. Sa
peine est commuée en cinq ans de ban-
n issement  en  1879,  i l  sera i t  par r i  pour
Sydney en 1880.

A lex is  Zab io l le ,  condamné en 7846
pour abus de confiance er en I 848 aux
travaux forcés pour vol,44 ans en 1871,
i l  e s t  c o n d a m n é  à  l a  d é p o r t a r i o n  e n
enceinte fortifiée er arrive en Nouvelle-
Calédonie le 2 septembre 1872 par La
G u e r r i è r e ;  s â  p e i n e  e s r  c o m m u é e  e n
déportat ion simple en 1877, i l  esr banni
en 1879 et se trouvait en Austral ie en
1 880.

C h a r l e s  B e n j a m i n ,  a n c i e  n  b a g n a r d ,
arrivé en Nouvelle-Zélande par Le Grif-

fn en 1880, sculpteur, habirant à Roslyn
dans la  p rov ince  d 'Orago demande sa
natural isat ion le 24 ocrobre 1893 sous le
nom de Car lo  Ben jamin i .

Pierre-Henri ZAIDMAN
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Notes
( l )  F lo ren t in  Lec le rcq ,  p lombier ,  22  ans  en  1871,

condamné à la déportation simple, il arrive en Nouvelle-
Calédonie le 2 novembre 1872 par La Gænibe. Sa peine
est commuée en résidence obligatoire en 1877 puis remise

en 1878.
'Wladislas 

(ou Stanislas) Helgorski, né en Pologne, mar-
chand de  b imbe lo te r ie  ambulan t ,  23  ans  en  1871,

condamné à la déportation simple, il arrive cn Nouvelle-
Calédonie le 2 novembre 1872 par La Gumière. Sa peine
est remise en 1879.

Auguste Dulong, cordonnier, condamné 3 fois pour
vagabondage sous I 'Empire,20 ans en 1871, condamné à
la déportation simple, il arrive en Nouvelle-Calédonie le

9 février 1873 par Le Var, Sa peine est commuée en en
1877 en résidence obligatoire et levée en 1879.

Jean François Brisorgueil (ou Brisorgeil), jownalier,2T

ans en 1871, ændmné à la déportation simple, i l  urive
en Nouvelle-Calédonie le 4 jmvier 1875 pat La Virginie

partie de Brest le 29 aoit 1874 avec I 70 déportés. Sa peine
est commuée en obligation de résidence puis levée en
1879.

(2) Jules Benoit Evariste Bernaert, tisserand, 3l ans en
1871, condamné à la déportation en enceinte fortifiée, il
urive en Nouvelle-Calédonie le 2 novembre 1872 par La

Gumière.
Auguste Blaise, plombier, condamné 5 fois sous I'Em-

p i re ,  22  ans  en  1871,  condamné à  la  dépor ta t ion  en
enceinte fortif iée, i l  arrive en Nouvelle-Calédonie le
2 novembre 1872 par La Gumière, Sa peine est remise le

2r iùn 1879.



Josse Bruylants, né en Belgique, tapissier, ancien soldat

de la légion étrangère , condmné 3 fois sous I'Empire, 28

ans en 1871, condmné à la déportation en enceinte forti-

fiée, il arrive en Nouvelle-Calédonie le 9 (?vrier 1873 par

Le Var et est amnistié en I 879.

A u g u s t e  R o d o l p h e  C h a m b o i s ,  f o r g e r o n ,  2 5  a n s  e n

1 8 7 1 ,  c o n d a m n é  s o u s  I ' E m p i r e  p o u r  c r i s  s é d i t i e u x  e t

ourrages à agents, i l  est condamné en l87l  (?) à 3 mois

pour vol et vagabondage puis par contumace en 1873 à la

déportation en enceinte fortifiée, peine confirmée en 1 874.

Condmné à la déponation en enceinte fonifiée le 9 août

1874, il arrive en Nouvelle-Calédonie par LAlcette. Sa

peine est commuée en 1878 et remise en 1879. Il revient

certainement en France.

Léon Coutable, 29 ans en I  871, déserteur,  condamné à

la déportation en enceinte fonifiée, il arrive en Nouvelle-

Calédonie le 4 mai 1873 pat L 'One sa peine est remise en

1879 et son dossier indique qu'il est rapatrié par Le Naua-

rin pani de Nouméa le 4 septembre 1880 et arrivé à Brest

l e 6 j a n v i e r I 8 8 1 .

Glenry: I l  peut s 'agir  de Auguste Victor Gremlich,

employé de commerce, propriétaire d'un café et établisse-

m e n r  d e  b a l - t h é â t r e  à  B i l l a n c o u r t ,  5 5  a n s  e n  1 8 7 1 ,

condamné à la déportation en enceinte fortifiée, il arrive en

Nouvelle-Calédonie Ie 8 décembre 1873 par La Virgtnie, il

exerce des fonctions _d'infirmier pendant sa détention, sa

peine e$ commuée en dépbrtat ion simple en 1877 puis

commuée en 8 ans de détention en 1878 ouis remise en

1879 ou de François Louis Guinery, maçon. condamné 5

fois sous I'Empire pour vol, escroquerie et vagabondage,

m i l i t a i r e ,  3 6  a n s  e n  1 8 7 1 ,  c o n d a m n é  à  l a  d é p o r t a t i o n

simple, il arrive en Nouvelle-Calédonie le 9 février 1873

pu Lc Va/.

Le Fouyre : Par onomatopée, on peut penser qu'il s'agit

d'un Lefevre soit Joseph Bienaimé, litographe, 34 ans en

1871, condamné à déportat ion simple et arr ivé en Nou-

velle-Calédonie par La Garonne le 5 novembre 1872 soit

de Albert, 33 ans en 1871, condmné à déponation simple

et arr ivé en Nouvel le-Calédonie par L'Alcette le 9 août

l8-4. ( l l  est s ignalé dans son do.sier que ce n'est peut ôtrc

pas sa véritable identité).

Joseph Benjamin Menu. déserreur du 88ème de l igne,

30 ans en 1871, condamné à la déportat ion simple, i l

arrive en Nouvelle-Calédonie le 2 novenbre 1872 par La

Guenière.

L é o n a r d  P a s s e r a u d ,  s e r r u r i e r ,  3 l  a n s  e n  1 8 7 1 ,

condamné à la déponation simple, il arrive en Nouvelle-

Calédonie le 9 février 1873 p{ Le Vsr.

Toussaint Nicolas Rouyer, terræsier, 2J ans en 1871,

condmné à la déponation simple, il arrive en Nouvelle-

Calédonie le 2 novembre 1872 par La Guenière.

(3) louis Barre, maçon 30 ans en I 871, condamné à la

déportat ion en enceinte fort i f iée, i l  arr ive en Nouvel le-

Calédonie le 2 novembre 1872 par La Guenière, sa peine

est remise en I 879.

Eugène Rapinker,  peintre en bât iment,  17 ans en 1871,

il arrive en Nouvelle-Calédonie le 2 novembre 1872 par

La Guenière, sa peine est commuée en résidence obliga-

toire en 1877.

(4) François Rayer,  entrepreneur de travaux publ ics

puis marchand de vin,  42 ans en 1871, condamné d'abord

à la peine de mort puis après rusation, à Ia déportation, il

arrive en Nouvelle-Calédonie le 2 I juin 1876 par La Loire.

Il décède en Nouvelle-Zélande en mus 1883.

Joseph Chules Albin Villryal, né en Belgique, ouvrier

bi jout ier,  membre de I ' Internat ionale, 22 ans en 1871,

qtalifié " d'agent de lz Commune nne Par* et Bwellzs ", il

arrive en Nouvelle-Calédonie px L'Ome,Ie 4 mai 1873, il

est affecté à l'imprimerie civile de Nouméa et en dépolta-

tion, il est condamné à 46 jours de prison. A norer qu'un

Paul Villeval, électricien, habitant à Aucklud, a demandé

sa natural isat ion le l4 novembre 1921.

Bruno Verspeelt, né en Belgique, cordonnier, 45 us en

1 8 7 1 ,  i l  a r r i v e  e n  N o u v e l l e - C a l é d o n i e  l e  2 8  s e p -

tembre 1873 pt Le Cahados.

Simon Huguenin, boulanger, condamné à 6 jours de

prison sous I 'Empire pour rébel l ion, 40 ans en 1871, i l

rrive en Nouvelle-Calédonie par le premier convoi de La

Danae, le 29 septembre 1872.

Henri  Louis Leurident,  plombier,  33 ans en 1871, i l

arrive en Nouvelle-Calédonie le 2 novembre 1872 par La

Guenière.

François Jul ien Plessis,  terrassier,  ancien mi l i ta ire,  41

ans en 1871, il urive en Nouvelle-Calédonie pat La Virgi-

zre, le 8 décembre I 873.

Nicolas Henry, iournalier, 4l ans en 1871, il arrive en

Nouvelle-Calédonie le 5 novembre 1872 par lt Garonne.

en Australie et en llouyelle-Zélande

A u g u s t e  H o c q u a r d ,  i m p r i m e u r ,  3 5  a n s  e n  1 8 7 1 ,  i l

arrivc cn Nouvelle-Calédonie le 2 novembre 1872 par La

Gaeniùe. II est un des communards qui firent paraître lcs

journau de la presse des déportés, on retrouve en effet son

nom dans Le Rdseur cakdonien, Let Veilbes calldonienner,

lAlbun dc l'îb dq Pins, Le Parisien hebdomadzire, Le Parî

sien illustré, LAutoité.

Hyppolyte Celest in Lahal le,  né en Mosel le,  mécanicien,

ancien mi l i ta ire,  34 ans en 1871, i l  est condamné par

contumace une première fois, en I 872, à la déportation en

enceinte foni f iée, arrêté en 1874, i l  est condamné à la

déportation simple mais le jugemenr est cassé ct il cst à

nouveau condmné à la même pcinc, il arrive cn Nouvelle-

Calédonie le 4 janvier 1875, par La Vitginie, il n'aurait pas

opté pour la nationalité française ce qui pourrait expliquer

sa venue en Nouvelle-Zélmde (l).

Pierre Picard, ébéniste, 35 ans en 1871, i l  arr ive en

Nouvelle-Calédonie le 28 septembre 1873 par Le Calua-

dot ; exerçant le métier de rama$seur de gomme à Kaikohe,

i l  demande sa natural isat ion le 16 mai 1901.

François Octavien Caillau, profcsscur de musique, 37

a n s  c n  1 8 7  I ,  i l  a r r i v e  e n  N o u v e l l e - C a l é d o n i e  p a r  Z a

Garonne, le 5 novembre 1872, il exerce son métier de pro-

fesseur en déportation.

Claude Séraphin Quivrogne, employé à la Compagnie

des chemins de fer de I 'Ouest,  30 ans en 1871, i l  arr ive en

Nouvel le-Calédonie pat L 'Orne, le 4 mai 1873. En I  878, i l

exploitait une propriété avec un æsocié dans les environs

de Nouméa. Il décèdc à Nouméa en 1887.

(5) Sergenrmajor au 241ème batai l lon fédéré, i l  est

condamné à l0 ans de bannissement en 1872 et est amnis-

t ié en I  879.

(6) Le premier Communard évadé semblc avoir  été

J u l e s  D e s l a n d e s ,  t o u r n e u r - r e p o u s s e u r , 2 T  a n s  e n  1 8 7 1 ,

arrivé en Nouvelle-Calédonie le 2 novembre 1872 par La

Guenière qti réussit le 9 novembre 1873 à se dissimuler

clandestinement str Le Fénelox en partance pour I'Europe,

il réussit à sauter du navire à I'escale de Suez.

(7) Victor Henri  Rochefort ,  Marquis de Rochefort-

Luçais, né en 1830, joumaliste, fondateur de La Latteme,

condamné. i l  s 'exi le à Bruxel les et rcntre en France en

1869; i l  est élu député sous l 'ét iquette "  social iste-révolu-

tionnaire " lance le journal La Marseillaise. //est à nouveau

condamné puis porté au gouvernement Ie 4 septembre

1870 dont i l  démissionne le 3l  octobre. En févr ier 1871, i l

fonde Le Mot d'onlre, pendanr la Commune il n'aura pas

d'autre activité que celle de journaliste. Arrêté le 2l mai, il

est condamné à la déportation et embarque str La Virginie

arrivée en Nouvelle-Calédonie lc 8 décembre 1873.

Ol iv ier Alphonse Pain, érudiant en droi t ,  26 ans en

1 8 7 1 ,  i l  c o l l a b o r e  a u x  i o u r n a u x  d e  R o c h e f o r t  e t  e s t

condamné deux fois sous I 'Empire. Pendant la Commune,

i l  est le chef de cabinet de Grousset aux Relat ions exté-

rleures.

Achi l le Bal l ière, archi tecte, f ranc-maçon, 3l  ans en

1 8 7 1 ,  f u t  c a p i t a i n e  d e  l ' é t a t  m a j o r  d e  R o s s e l .  I l  e s t

condamné à la déportation simple et la dégradation civique

en l87l  (matr icule l8i9).  I l  est revenu à Nouméa en 1890

oir il fonda La Bdtaille, Journal des intërêts coloniaux en

1893. I l  se batt i t  en duel avec un sous-directeur de I 'admi-

n i s t r a t i o n  p é n i t e n t i a i r e . . .  I l  r e t o u r n e  e n  m é t r o p o l e

quelques années plus tard.

Paschal Jean François Groussct,  27 ans en 1871, jour

nal istc,  i l  cst  élu à la Commune dans le XWIIe i l rondisse-

mcnt dont il dcvienr délégué aux Relations extéricures et

membre dc la Commission exécutivc.

Charles François Bastien dit Grandthille ou Crantil ou

Grathi l ,  ancien mi l i ta ire,  représentant de commcrce,33

ans en 1871 arrivé cn Nouvelle-Calédonie le 9 fevrier 1873

par Le VaL

(8) Les évadés étaient Rastoul,  Savy, Sauve, Gasnier,

Berger,  Demoul in,  Chabrouty, Roussel,  Saurel ,  Ledru,

Masson, Leblant, Duchêne, Galut Guigne, Adam, Gilben,

Edat et Barthélémy (voir leur biographie en annexe 1).

(9) Emiles Charles Pary, 29 ans en 1871, i l  arr ive cn

Nouvel le-Calédonie par La Danae, lc 29 seprembre 1872.

François Decombes, ouvr ier serrur ier,  ancien mi l i ta irc,

38 ans en 1871, i l  arr ive en Nouvel le-Calédonie par La

Garonne, Ie 5 novembre I 872.

laurent Br issard, 26 ans cn 1871, i l  arr ive en Nouvel le-

Calédonie par La Gatonne, /a 5 novembre I 872.

Pierre Grai l lot ,  di t  "Charlcs",  condamné en 1870 à 15

jours de pr ison pour port  d 'arme, 20 ans en 1871, i l  arr ive

cn Nouvelle-Calédo nie par Le Var, le 9 févier 1873.

Alexandre Joseph Rousseau, charron-carrossicr, 30 ans

e n  1 8 7 1 ,  i f  a r r i v e  e n  N o u v e l l e - C a l é d o n i e  p a r  L O r n e l e

4 mai 1 873.

( I 0) Cury indique à la presse qu'il est né à Laon, marié

et père de deux fllles, il est marchand de vin et pendant la

Commune, i l  a connu Rochefort  eI  Grousset,  i l  est Répu-

bl icain ct  a sctr i  sous les ordres de Bergeret.  est ami de

l 'ambassadeur de France en Belgique, Goulard. Après la

Communc. i l  r 'esr refugie <n Belgiquc el  son Jrre\tr l i .n ct

sa condamnation pour banqueroute ne sont qu'un prétexte

pour le Gouvernemcnt.

(1 l )  En français dans le rexte.

( 1 2 )  M i c h e l  S é r i g n é ,  m a r i n , 3 2  a n s  e n  1 8 7 1 ,  m a î t r c

anonnier sur Le Chyurrr pendant la Communc.

(13) Etabl ie d'après un râpport  des pol ic iers Read et

Fosbery du 9 février 1884 et reproduit dans un article de

T.G Parsons, publiée dans le Journal of the Royal Austra-

Iian Historical Sociery en 1966. L'orthographe approxima-

tive rend dil]]icile l'identifi cation.

(14) Peur-êtrc s 'agi t- i l  d 'Adolphe SainrPaul,  wpographe,

condamné 5 fois pour vol  et  escroquerie sous I 'Empire,

condamné à la déportat ion simple, i l  arr ivc cn Nouvcl le-

Calédonie par La Virginie, le 9 décembre 1873, autorisé en

1876 à résider sur Ia Grande-Tcrre auprès dc sa f i l le,  i l  esr

condamné à 5 ans de pr ison pour vol  chez son employeur.

Sa peine esr commuée en bannissement en 1879 et i l  cst

rapatr ié par Le Tage arr ivé à Brest le l "  aoir t  1880.5a f i l le

J o s é p h i n c  E m e s t i n e  S a i n t - P a u l  a  é p o u s é  à  N o u m é a  l e

2 ocobre 187l, Nicolas Climent Krémcr, coiffeur. Le frère

Fél ix Auguste Saint-Paul csr lc témoin du mariage.

Retour des amnistiés à bod du "Caluados" en 1879.
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La collection Scheler, instrument de recherche
LA COLLECTTON SC|{ELER lDrrE COLLECTIO}I
atsTERDAtl. tilvElrrarRE
par Corre Bruno

Quatre ans après le dépôt de cette collection aux Archives territo-
riales de Nouvelle-Calédonie, voici I'inventaire des pièces d'archives
qui s'y trouvent réunis. Cette collection avait été réunie par le biblio-
phile Lucien Scheler et ses héritiers I'ont mise globalement en vente
à Amsterdam en 1976. Son acquisition fit I'objet d'une souscription
publique locale mémorable qui vaut à cette collection sa renommée.
En 1989, l'association "Souvenir de la déportation à la Nouvelle-
Calédonie' déposa la collection aux archives tenitoriales, à charge
pour ce service d'en dresser I'inventaire. ll fut finalement réalisé et
publié à I'occasion des grandes manifestations organisées par
I'association Pacif ique 93.

Cette collection rassemble des documents d'archives, des
ouvrages de bibliothèque, des affiches, des pièces autographes et
des journaux. Et comme le note I'auteur : "La Commune est le
cenlre d'intérêt majeur. La proscription et la déportation à la Nou-
velle-Calédonie restent secondaires' (p 5). La difficulté de réalisa-
tion de I'inventaire résidait dans la nécessaire étude préalable de
l'état d'esprit dans lequel Scheler avait constitué sa collection. Ceci
a conduit le conservateur de Nouméa à scinder la collection en deux
parties et à exclure de I'inventaire tout ce qui n'était pas à propre-
ment parler des pièces d'archives.

Le présent ouvrage comporte donc les pièces manuscrites, les
dessins, les gravures, les plans, les photographies, les affiches, etc.
Puisqu'il s'agit d'un dépôt, cette collection a été classée dans la
série D, et puisque chaque dépôt a vocation à former une sous-série,
la collection Amsterdam porte le numéro 1 D. Dans une Dremière
sous-partie I'archiviste a ouvert des dossiers' par individu (1 D 1 à
1 D 31). Dans une seconde sous-partie il a regroupé les papiers rela-
tifs à la proscription en Suisse et en Angleterre (1 D 32 à 36). Puis,
B. Corre a créé un ensemble iconographique (1 D 37 à 46). Enfin, il
a du mettre en place une sous-série'documents et objets rapportés"
(1 D 47 à 51). La cote de chaque article est indiquée à gauche de la
page, suivie de I'intitulée de I'article et du nombre de pièces qu'il
contient. Parfois, I'intltulé qui suit la cote constitue à lui seul I'analyse
de I'article. Cet inventaire se termine par un utile index général.

Archives Tenitoriales de Nouvelle-Calédonie. 1993. 56 D. 22 x l5 cn

LA COLLECT|OTT SCI|EIEB (D|TE COLLECTTOII
AtsTEBDArl. CATALOGUE
par Vittoi Pascal

Cet instrument de recherche a pour but de compléter I'inventaire,
puisqu'il décrit les 289 volumes de la collection présentée ci-dessus.
Les monographies en forment la première sous-partie. Les pério-
diques (15 titres) constituent une seconde série. C'est sans doute là
que I'on trouve les pièces les plus précieuses, en particulier les jour-
naux réalisés avec des moyens de fortune par les déporlés simples
de l'île des Pins.

Ce catalogue a élé élaboré conformément aux normes de
fA.F.N.O.R.. Aussi, à chaque pièce correspond une 'notice catalo-
graphique' constituée de trois éléments : la cote, la descripiion
bibliographique et une 'zone de notes' lorsque cela a été néces-
saire. Particulièrement détaillée, elle comprend des informations de
dépouillement, des noles sur le contenu, sur les annexes, sur le
tirage ou encore sur la diffusion des exemplaires décrits. C'est ainsi
que l'ouvrage N" 170, de Simon Mayer est accompagné de la note
suivante : 'Contient le menu à bord de la frégate'La Virginie' (p 73).
Les noms des condamnés dans la cage bâbord de la Virginie
(p 75-76). Un extrait de baptême de simon Mayer (p 112). Une note
rédigée de I 'auteur à son arr ivée en Nouvel le-Calédonie

(p. 162-163). La liste des punitions (au martinet). Le récit de la tou-
chante histoire du sergent Sarazin : condamné de droit commun. La
liste des victimes de l'insurrection de 1878. Une explication du clas-
sement des condamnés".

On regrettera qu'aucune analyse, ou même qu'aucun résumé
n'accompagne cette bibliographie. Les recherches thématiques sont
facilitées par deux index, le premier étant général et le second étant
spécifique à la Nouvelle-Calédonie. On y trouve en majuscule les
noms des personnes, en italique les noms géographiques, entre
guillemets les noms de navires et en souligné les noms de joumaux.
Dans tous les cas de figure, on remarque que ce sont avant tout les
individus qui ont intéressé Scheler, d'où un grand nombre d'études
autobiographiques.

Archives Territonales de Nouvelle-Calédonie, 1993, 83 p, 22 x 15 cn

LÂ COLLECTIO}I AHSIEBDAT.
CATALOGUE DE I'EXFOSITIOI{
par Corre Bruno

Ce catalogue avait pour objectif de guider les visiteurs de I'expo-
sition Amsterdam et de leur permettre d'emporter avec eux un bel
échantillon de la collection. Cette exoosition réalisée à Nouméa en
1993 respecte la double physionomie de la collection. D'une part,
les organisateurs de I'exposition présentèrent les livres les plus pré-
cieux en cino tableaux consacrés successivement aux documents
pour servir à I'histoire (N" 1 à 25), à la collection en couleurs (26 à
36), à la déportation (37 à 52), au lournal d'un déporté (53 à 56) et
au père Duchêne dévoilé (57 à 62). D'autre part, les documents
d'archives sont présentées en six tableaux : les hommes de la col-
lection, Louise Michel, la vie quotidienne et politique sous la Com-
mune, la délense de Paris, I'exil, des images de collection de la
déportation.

Concrètement, ce sont 131 documents qui sont présentés plus
onze documents libres, dont six sont en couleur, tous étant au form
at  du cata logue af in  d 'êt re fac i lement  incorporés à la  f in  de
I'ouvrage, la couverture étant dotée de rabats. En raison du manque
de temps, ce catalogue ne put comprendre ni une synthèse géné-
rale du thème traité, ni une véritable analyse des documents pré-
sentés. C'est ainsi que la première partie reprend uniquemenl les
descriptions du catalogue de la bibliothèque Scheler, heureusement
agrémentées de quelques couvertures el de rares gravures inté-
rieures. La seconde partie est beaucoup plus riche, car elle com-
prend des notices biogra-
phiques extraites du Maitron
et de nombreuses reproduc-
t ions des p ièces manus-
crites. Parmi ces documents
des pièces uniques, comme
le plan du pénitencier de l'île
Nou d'Emile Giffault, dessi-
nateur-géomètre (N" 109)
ou une lettre d'Henry Bauër
ment ionnant  I 'ar r ivée de
Humbert et de Maroleau en
N o u v e l l e - C a l é d o n i e
(N" 114) .

Frédéric Angleviel, Uni-
versité de la Nouvelle-Calé-
donie

Alphonse Humbert

Archives Territoriales de Nouvelle-Calédonie, 1993, 67 pages et
onze "images de collection", 22 x 15 cm.
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Tourisme et Travail
Après ovoir répondu ù nos questions sur l'ortgine et lo mise en ploce de

Tourisme et Trovoil, leon Lobry évoque oyec nous dons cette Z portie les
problèmes de I'ossociotion jusqu'à l'année 1954 qui morque Io scission.

il - Le temps de la division
n a vu ce que fut
l ' æ u v r e  r e m a r -
quable de votre
association de la
f i n  de  l a  gue r re

jusqu'en 1947. Mais à cette
date la  s i tuat ion pol i t ique
devient très difficile et sans
doute pas sans répercutions
sur l 'unité des dirigeants de
Tourisme et Travail ?

-  Le t r ipar t isme pol i t ique
gouvernemental de la Libéra-
tion : MRP, SFIO, PCF, prend
fin en 1947.

Les ministres communistes
qui ont voté contre le gouver-
nement sont évincés.

En luin, au plan internatio-
nal ,  c 'est  l 'annonce du Plan
Marsha l l  ;  en  sep tembre  l a
mise en cause du "crétinisme
parlementaire du PCF" par les
partis frères, la définit ion de
la doctrine des deux blocs oar
ldanov qui  annonce un repl i
du  camp soc ia l i s te  su r  l u i -
même.

E t  a i n s i  c o m m e n c e  l a
période dite de guerre froide.

En France, en novembre et
décembre, se développent les
grèves insurrectionnelles déci-
dées oar  un comité nat ional
de  g rève  composé  un ique -
ment  de communistes,  pro-
voquant la scission de la CCT,
et le 19 décembre, la création
de la CCT Force Ouvrière.

Au tan t  d ' événemen ts  qu i
éb ran len t  l a  be l l e  un i t é  de
l'encore très jeune association
Tourisme et Trovoil, et brisent
l'élan vers le rêve.

C'est en effet, le début des
départs  successi fs  de repré-
sentants issus des organisa-
t ions,  qui  ne sont ,  n i  cégé-
tistes, ni communistes.

M a i  1 9 4 8 ,  E d m o n d
Humeau, syndicaliste FO s'en
va "qui ne peut continuer plus

longtemps sa collaboration ou
sein du comité de direction".

Août 1948 : Robert Cardel-
l i n i ,  m i l i t an t  soc ia l i s te  éc r i t
notamment dans sa lettre de
démission "Le but offiché de
l'ossociotion et les fins poursui-
vies por ses dirigeonts ne me
permettent plus de m'ossocier
ù une ossociotion qui n'o ovec
le tour isme populo i re que
d'ossez loi ntoin s ropports. "

1 3  s e p t e m b r e  
' 1 9 4 8  

:
départ d'André Carré, repré-
s e n t a n t  d u  s c o u t i s m e ,  e n
désaccord avec les méthodes
du président et du secrétaire
géné ra l .  Un  peu  p lus  t a rd ,
Georges Drouot, représentant
de la CCA part à son tour. En
début | 949, c'est Etevenon,
le reorésentant  de la  CFTC
qui  s 'en va.

A lo rs  oue  s imu l tanémen t
partent également des tech-
nic iens,  agents des serv ices.
l ls fondent d'autres structures
associat ives,  e l les aussi  p lus
ou moins "marquées" par les
grandes tendances : Mutuelle
C é n é r a l e  d u  T o u r i s m e ,
Vacances-Tourisme, Repos et
Loisirs.

Pa r  a i l l eu rs  l a  Fédé ra t i on
Française de Tourisme Popu-
laire, de la CFTC, se conforte.

Parallèlement à ces faits, le
pouvoir gouvernemental peu
à  peu  du rc i t  sa  pos i t i on  e t
finalement ouvertement com-
bat l 'association.

La  subven t i on  t ombe  de
16  m i l l i ons  en  1947 .  à  12  en
1948.  El le  sera de 3 en 1950,
2 en 1951, et zéro à partir de
1 9 s 2 . . .

On  se  souv ien t  auss i  que
p a r  a i l l e u r s  d è s  1 9 4 8 ,  l e
timbre-loisirs de Tourisme et
Trovoil est contré oar la mise
en place gouvernementale de
l a  C a i s s e  N a t i o n a l e  d e
Vacances.

En fait, au sein de Tourisme
e t  T rovo i l ,  l e  ma la i se  es t
devenu général  et  profond
très rapidement, tant à Paris
q u e  d a n s  l e s  d é l é g a t i o n s ,
l 'empr ise cégét is te et  com-
muniste s'affirmant.

A i n s i  s e  s u c c è d e n t :  l a
nomina t i on ,  sans  conce r ta -
t ion,  d 'un secréta i re général
ad min is t rat i f ,  incontestable-
ment  p lacé par  le  par t i ,  fa i -
s a n t  l a  l i a i s o n  e n t r e  l e s
m e m b r e s  b é n é v o l e s  d u
comité de direction et les ser-
v i c e s  t e c h n i q u e s  q u ' i l
c o n t r ô l e  é t r o i t e m e n t ;  l e
l icenciement ,  sans concerta-
t i on  non  o lus  du  d i rec teu r
d e s  s e r v i c e s  t e c h n i q u e s ,
CFTC ; et surtout le freinage
très volontaire de la majorité
restante au comité de direc-
t i o n  d e  n e  p a s  t e n t e r  d e
renouer des l iens avec cette
c e n t r a l e ,  p a s  d a v a n t a g e
qu'avec Fo et la CGA...

Mais les divergences fonda-
mentales portent sur l 'évolu-
tion de plus en plus marquée
vers la notion de mouvement.

Notion décidée au congrès
d e  C l e r m o n t - F e r r a n d ,  e t
confirmée au congrès de Paris
en  j u i n  1948 .

Lequel mouvement, en rai-
son des circonstances et des
d i spos i t i ons  gouve rnemen-
ta les va devenir  de p lus en
plus revendicateur.

E t  souven t  au  dé t r imen t
des prestations que d'aucuns
souhai ta ient  d 'un organisme
qu' i ls  ne voula ient  que tech-
nioue.

G. - Cette situation va-t-
elle durer bien longtemps ?

- Nous sommes en février
1952,  Henr i  Paolet t i  in forme
le comité de direction de sa
décision de quitter cette asso-
c iat ion qu ' i l  a  por tée depuis

1943 et qu'i l  se promettait de
conduire vers des obiect i fs
qu'on a vu ambitieux, notam-
ment  à t ravers la  première
p é r i o d e  d u  P l a n  M o n n e t ,
dont i l  fut le rapporteur pour
le tourisme populaire.

Paoletti invoque des raisons
personnelles impérieuses fort
respectables,  a ins i  que des
événements imprévus qui ont
accéléré sa décision.

En  fa i t ,  i l s  conce rnen t  l e
fonc t i onnemen t  géné ra l  e t
l ' o r i e n t a t i o n  p r i s e  s o u s
l' imoulsion du service et de la
c o m m i s s i o n  p r o p a g a n d e
entre les mains de mi l i tants
communistes, lesquels régis-
sen t  l a  revue ,  on t  t ous  l es
contacts avec les adhérents
collectifs... "Dons trop de sec-
teurs de Tourisme et Travail, on
voit encore les choix foits pormi
ceux-là même ovec lesquels on
se trouve des offinités" écrit-il.

E t  l e  p ropos  c i -dessous ,
émanan t  de  deux  m i l i t an t s
des premières heures traduit
la vérité : "l l  ovoit fondé de
grands espoirs en tont que pré-
sident d'une vaste associotion
de tourisme populoire unitaire.
Les conditions polit iques, les
Iuttes internes l'ont beoucoup
offecté. ll s'est rendu compte
de l'échec de so mission."

H. Paoletti, depuis plusieurs
a n n é e s ,  c o n t r ô l e u r  d e s
dépenses engagées auprès de
ministères, demande après sa
d é m i s s i o n  s a  m u t a t i o n  à
Madagascar. En 1955, à bord
de son avion personnel, i l  dis-
paraît en mer au large de l ' î le.

G. - Comment fonctionne
a l o r s  l ' a s s o c i a t i o n  ?  N e
connaît-elle pas des difficul-
tés notamment financières
p u i s q u e  l e s  d i s s e n s i o n s
entre dirigeants ne doivent
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Tourisme et ïravail - [e temps de la division

pas être sans conséquences
sur la gestion et l 'animation
générale ?

-  Du ran t  ces  années ,  de
1949 à 1954, date de la scis-
sion, les affaires de l 'associa-
tion ne vont oas bien.

Les act iv i tés tour is t iques,
ra ison d 'êt re fondamentale.
rappelons-le toutefois, stag-
nent. résultat de la baisse du
pouvo i r  d ' acha t ,  des  coû ts
t rop é levés des prestat ions,
m a l g r é ,  p a r  a i l l e u r s ,  d e s
ef for ts  de décentra l isat ion.
passa9ers.

Des points de d issension,
idéologiques,  se mul t ip l ient ,
tant  au comité de d i rect ion
q u ' e n  c o n g r è s  e t  d a n s  l e s
délégations. l ls empoisonnent
le climat général.

Ains i  l 'opportuni té d 'orga-
niser des voyages en Espagne.

La demande est forte pour
ce t te  des t i na t i on  qu i  p ro -
voque l 'aff rontement réitéré
des tenants des deux thèses.

Une associat ion popula i re
comme Tourisme et Travaîl
n e  p e u t  o r g a n i s e r  d e s
voyages en terre franquiste,
négation des libertés des tra-
va i l l eu rs ,  chez  F ranco ,  h ie r
all ié d'Hitler, dit la majorité.

Alors que d'autres, minori-
ta i res,  contre-at taquent  au
titre des souhaits émis par de
très nombreux adhérents sur
les plans économiques et tou-
r i s t i q u e s ,  f a v o r a b l e s  a u x
dép lacemen ts  en  pén insu le
ibérioue.

Ainsi apparaît le soutien à
l 'appel  de Stockholm. On se
souvient que, lancé en 1950,
par  le  congrès mondia l  des
partisans de la paix, cet appel
d e m a n d e  a u x  E t a t s - U n i s
d ' A m é r i q u e ,  d e  n e  p a s
construire la bombe à hydro-
gène.  l l  est  soutenu par  les
c o m m u n i s t e s ,  e t  r e c u e i l l e
273 0OO 000 de s ignatures
dont 1 1 5 000 000 en URSS.

Sur ce critère de revendica-
tions Paix, Liberté, Solidarité,
le  congrès de 1950,  adopte
une résolution sur la paix ; en
1 9 5 2 ,  u n e  r é s o l u t i o n  e s t
adop tée  pou r  l a  l i bé ra t i on
d 'A la in  Le  Leap ,  sec ré ta i re
général de la CCI; la même
année Tour isme et  Trovoi l
vote une déclaration de soli-
darité aux grévistes, dont les
arrêts de travail, ont sérieuse-
men t  compromis  l a  sa i son
tour is t ique,  ce qui  aggrave
encore le  mauvais état  des
finances de la maison.

Vivement encouragées par
le secrétaire général de lou-
risme et Trovoil, toutes ces
ac t i ons  revend i ca t i ves ,  qu i
accaparent  les débats,  sont
déplorées par la minorité qui
s o u h a i t e  l a  n e u t r a l i t é  d e
l'association pour ces affaires
générales,  et  demande que,
notamment en 1951,  soient
refusées en son sein toute dis-
c u s s i o n  a y a n t  l e  m o i n d r e
aspect polit ique.

M a i s  e l l e  a c c e p t e  e n
revanche que des actions de
protestat ion,  de revendica-

t i ons  ou  de  sou t i en  so ien t
menées, par exemple contre
les hausses des tar i fs  de la
SNCF ; pour le bil let collectif
à 5O o/o; contre la hausse du
p r i x  de  l ' essence  ;  pou r  l a
défense de l 'environnement ;
pour le statut, enfin, du cam-
ping en France.

l l  f au t  d i r e ,  que  pendan t
ces  années ,  l e  f onc t i onne -
ment, la gestion de l 'associa-
tion, ne laissent aucun répit,
tant  au comité de d i rect ion
que dans les délégations, ce
q u i  i m p l i q u e r a i t  q u e  l e
comité y consacre toute son
énergie.

l 'en connais le  pr ix ,  ayant
été élu moi-même vice-prési-
dent  nat ional  en 1 949,  p lus
spécia lement  en charge des
prestat ions tour is t iques.  l 'y
demeure jusqu'en 1954.

P a r  a i l l e u r s ,  d e  1 9 4 8  à
1953, j 'assume la présidence
de l ' importante délégation de
la Région Parisienne.

En effet, les difficultés finan-
cières, contrecoup direct de
l ' a m b i a n c e  p o l i t i q u e  q u i
entoure l 'association s'ampli-
f ient.

La  subven t i on  gouve rne -
mentale, on l 'a vu, n'est plus
versée.

En  1951 ,  l a  d i rec t i on  des
c o n t r i b u t i o n s  d i r e c t e s ,
adresse à Tourisme et Trovoî|,
un avis de redressement et un
ordre de paiement, dans les
12 jours,  au t i t re  de la  taxe

su r  l e  ch i f f r e  d ' a f f a i r es ,
concernant les années 

' l 
948,

49 et 50 : 104 290 071,0O F,
34 763 357 pour le principal,
69 526714 pour les intérêts
de retard.

L'association est considérée
comme une société commer-
ciale par le Pouvoir !

Ceci  est ,  à  l 'év idence,  la
conséquence des événements
de 1947-48, le gouvernement
ayant  a lors proposé que les
associations se placent sous sa
tutelle.

Alors i l constitue en 1949,
l e  Comi té  Na t i ona l  pou r  l a
Défense des lnst i tu t ions de
Cul ture et  de Lois i rs  Popu-
l a i r e s ,  q u i  r e g r o u p e  a v e c
l'appui des organisations syn-
d i ca les .  29  assoc ia t i ons  de
parlementaires.

D a n s  l e  m ê m e  t e m p s ,
Christian Pineau, Ministre des
Travaux  Pub l i cs ,  déc la re  à
l'Assemblée Nationale : "En ce
qui concerne Tourisme et Tra-
voil, il s'ogit incontestoblement
d'une orgonisation commu-
niste".

L'association refusera tou-
jours de payer le fisc.

Ajoutons encore, sur le plan
financier, un problème chro-
nioue de remontée des fonds
vers le siège, lequel doit payer
aux fourn isseurs des presta-
tions encaissées oar les délé-
gat ions,  et  leurs paiements
sont bien troo tardifs.

Les  p rob lèmes  f i nanc ie rs
sont donc graves. L'une des
répercussions en est  le  pas-
sage de 85 membres dans les
services centraux en 1947, à
35 en 1 952.

Ajoutons enf in ,  que s i  un
effort de décentralisation de
Tourisme et Trovoil, obtenu
déjà en 1948, par une délé-
gat ion devenue fédérée,  le
nouveau secréta i re général ,
élu en 1950, très attentif aux
di rect ives du PC, f re ine ce
mouvement "ll était illogique
dans l'étot octuel de I'ossocio-
tion de conserver une seule
délégation fédérée (en l'occur-
rence Saint-Etienne) qui oux
yeux des outres pouvoit être
privilégiée."

On l 'aura compris, i l  fallait
conserver tout l'appareil sous
contrôle.

Ces faits traduisent à la fois
le pourquoi des appréciations
globales que l'on peut porter,
de l'extérieur, sur Tourîsme et
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Trovoil, que l 'on qualif ie de
" c r y p t o c o m m u n i s t e "  ;  d e
l ' in tér ieur ,  pour  un mouve-
men t  e t  non  p lus  un  o rga -
nisme technique, mouvement
davantage soucieux de luttes
générales que de la mise à la
disoosition des travail leurs de
"produi ts"  dest inés à sat is-
fa i re sa miss ion in i t ia le,  des
plans et de vastes prolets...

A lors pourquoi ,  après les
départs successifs de respon-
sables et mil itants non com-
munistes,  à par t i r  de 1949,
sommes-nou5 quelqueS-un5,
du  comi té  de  d i rec t i on ,  e t
beaucoup d 'autres dans les
délégations, à æuvrer au sein
de l'association ?

E n  c e  q u i  m e  c o n c e r n e ,
représentant d'un organisme
adhérent collectif important,
la Mutuelle de Coordinotion
Légole, à gestion pluri-syndi-
cale, et à malorité cégétiste,
d i r igeant  en son sein le  ser-
vice Tourisme et Loisirs étroi-
tement imbriqué à Tourisme
et Trovoil, prestataire privilé-
g i é  p o u r  s a t i s f a i r e  a u x
d e m a n d e s  d e s  a g e n t s  d e s
administrations parisiennes, je
me devais de tenter en per-
manence  des  conc i l i a t i ons
avec la malorité communiste
de cette dernière, pensant à
faire revenir l'association vers
ses desseins originaux.

Ains i  progressivement ,  je
suis devenu le porte-parole et
l e  f édé ra teu r  d ' hommes  e t
f e m m e s ,  m i l i t a n t s ,  q u i  à
divers titres, représentent des
délégations, des cadres d'ani-
mation, des gestionnaires de
centres, des services centraux
et continuent à tenter d'éviter
le déviationnisme polit ique de
l'association.

l 'y représente également la
voix  de mi l l iers d 'adhérents
individuels, qui ne souhaitent
à  Pa r i s  e t  en  p rov ince  que
partager les prestations tech-
niques.

Même souhait émanant oar
a i l l eu rs  d ' en t reo r i ses  e t  de
sect ions syndicales CFTC et
FO dérogeant par leur adhé-
s i o n  c o l l e c t i v e ,  à  l e u r s
consignes fédérales.

P o u r  c e  q u i  c o n c e r n e  l e
rapport des forces, en 1 950,
on compte 1 1 07 000 adhé-
rents collectils : 2 o/o CFTC ;
1 o/o tO; 35 o/o CCT ; 25 o/o
m u t u e l l e s  ; 1 0  o / o  g r o u p e -
ments divers de loisirs,...

G. - €ela ne pouvait que
devenir intenable...

- Les non-communistes à la
direction de Tourisme et Tro-
voil, que nous étions, nous,
l es  m i l i t an t s  un i t a i r es ,  qu i
avions progressivement rem-
placé les représentants des
cen t ra les  e t  mouvemen ts
ayant  successivement  qui t té
l 'association, durant les pre-
m i è r e s  a n n é e s  d e  c e t t e
décennie 1 950, avons dû sans
cesse nous dresser contre la
mainmise, et le blocage.

E t i ons -nous  na i f s ,  p l e i ns
d'i l lusions ?

Mais i l  ar r ive un moment
où  l e  t r op  p le in  de  g r i e f s
graves est atteint. Ce fut pour
nous, dans un premier temps,
au congrès de Bordeaux au
début  d 'avr i l  1954.

ll nous fallut y dénoncer les
manquements péril leux de la
ma jo r i t é  :  i ne f f i cac i t é  du
comité de direction dirigé par
des membres p lus ou moins
imposés et  "survei l lant"  les
autres militants ; malaise dans
les délégations ; malaise dans
les services centraux ; difficul-
tés extrêmement sérieuses au
plan financier, la commission
nat ionale de contrô le f inan-
c ière met tant  en doute par
ail leurs la véracité des bilans
et  l 'exact i tude des comptes
d'exploitation.

Et nous devons alors le faire
devan t  un  cong rès  hos t i l e ,
très majoritairement "pur et
dur"  d 'autant  que par  le  jeu
d 'adhés ions  mu l t i p l es ,  que
nous dénoncions,  un même
cégé t i s te  pouva i t  ê t re
décompté plusieurs fois dans
les mandats, dans la mesure
où des unions locales, dépar-
tementales souscrivaient une
adhésion !

J 'a loute,  que personnel le-
ment, devant la perspective
de ce congrès, j 'avais informé
les dirigeants de la Mutuelle,
mon  emp loyeu r ,  des  pos i -
t i o n s  t r è s  c r i t i q u e s  q u e  j e
serais appelé à y prendre.

La  réac t i on  de  ces  d i r i -
geants très "inféodés" ne se
fit pas attendre : les mandats
représentatifs de la Mutuelle
m'ont été retirés et répartis
entre des camarades très sûrs.
Ne  me  l a i ssan t  au  cong rès
que ma voix personnelle.

Finalement i l  est apparu, et
déc idé ,  l o r s  de  ce  cong rès
d ' a v r i l  1 9 5 4 ,  q u e  d e s

réformes profondes éta ient
nécessaires tant pour les pro-
b lèmes f inanciers que pour
l ' o r i e n t a t i o n  g é n é r a l e  d e
l'association.

Et  le  congrès mandata le
comité de direction, compor-
tant  désormais une base de
membres égale - les minori-
taires sont 8, les majoritaires
8 ,  e t  l e  p rés iden t ,  l e  17e ,
devant tenter de faire la part
des choses. Mais i l est maiori-
taire !

Pour la première fois dans
les annales de l 'association, le
congrès s'est trouvé divisé sur
le rapport moral ; divisé sur le
p rob lème  p r imord ia l  de  l a
représentation des adhérents
c o l l e c t i f s  ;  u n a n i m e  p o u r
ajourner  l 'examen f inancier ,
ap rès  une  expe r t i se  comp-
table.

Et j 'accepte d'assurer - le
t réso r i e r  na t i ona l  ayan t
démissionné - ces fonctions,
pour le moins diff ici les.

En fonction dès le 13 avril,
le 20 mai, je présente un plan
comp le t  de  ré fo rmes .  Sans
d i scuss ion  l ' examen  de  ce
plan est ajourné par la majo-
r i té  du comité avec la  voix
bien sûr du président.

Tout début septembre, fai-
sant le 4e compte rendu de la
saison, afin de coller à l 'actua-
l i té  f inancière,  ces résul tats
t raduisent  un déf ic i t  prév i -
sionnel d'environ 15 mill ions
(Nous  sommes  tou jou rs  en
pé r i ode  de  f rancs  anc iens ,
jusqu'en 1 960).

le  demande au comité de
direction de fixer, et rappro-
cher ,  la  date de l 'assemblée
g é n é r a l e  e x t r a o r d i n a i r e
convenue à Bordeaux.

Refus.
Le président qui a été tré-

sorier de l'association aupara-
van t ,  p résen te  l e  24  sep -
tembre, un contre-rapport à
mon étude du 20 mai.

C'en est trop. Les 8 mem-
bres minor i ta i res du comité
de d i rect ion démiss ionnent
collectivement : Marcel Colin,
A l f r ed  Cuého ,  Raymond
lsna rdy ,  F ranço i s  Lesp inas ,
l ean  Lob ry ,  Jean  Moune t ,
Marcel  Plumasson,  Edouard
Vincent.

Pour la première fois, en ce
q u i  n o u s  c o n c e r n e ,  n o u s
avions eu devant nous cette
ma jo r i t é  mono l i t h i que ,  en
m e s u r e  d e  m a i n t e n i r  l e

comité de direction dans un
immobi l isme tota l ,  repous-
sant toutes nos propositions
constructives.

Nous  ne  pouv ions  donc ,
ayant  épuisé les marges qui
nous resta ient ,  nous por ter
caution d'une situation géné-
rale qui perdurait dans l ' inad-
missible, le blocage de toute
réforme.

Quelques jours après notre
démission les membres majo-
r i ta i res ont  prononcé notre
exclusion.

Personnellement je démis-
sionnai dès le 18 octobre de
mes fonctions à Tourisme et
Trovoi l  au sein de la
Mutuelle.

G .  -  A ins i  se  t e rm inen t ,
pour vous, les 10 premières
années de Tourisme et Tra-
vail.

- Belles, généreuses, popu-
laires et sociales intentions.

Que les circonstances poli-
t i q u e s  d e  1 9 4 7 - 4 8 ,  o n t
réduites à seulement des acti-
vités loin des objectifs, réali-
sées par une association sec-
taire.

N'épiloguons pas.
Au congrès extraord inai re

qui  a suiv i  notre démiss ion,
les majoritaires, restant seuls,
on t  con f i rmé ,  comme i l s  l e
souhaitaient, leur autorité...

Et Tourisme et Trovoil a
poursuivi sa route, apparem-
ment  fac i l i tée,  à par t i r  des
années  su i van tes ,  pa r  des
adhésions p lus importantes
de comités d'entreprise à une
coopérative de vacances réali-
sant des investissements dans
des installations de vacances ;
pa r  l ' ouve r tu re  des  f ron -
tières...

Quant à nous, suivis dans la
sc i ss ion  pa r  17  dé léga t i ons
s u r  3 0 ,  n o u s  c o n s t i t u o n s ,
avec elles toutes, Loisirs de
Fronce, Fédération des Asso-
c ia t i ons  de  tou r i sme  e t  de
cu l t u re  popu la i res ,  f a i san t
ainsi, avant la lettre adminis-
t rat ive,  la  décentra l isat ion,
que nous avions souhaitée...

... 45 ans après, Loisirs de
Fronce est le label de garantie
accordée par  l 'Union Nat io-
nale des Associations de Ïou-
r isme,  UNAT, à des v i l lages
de vacances sociales et fami-
l ia les. . .

Mais ceci est une autre his-
to i re. . .

fean Lobry
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Crininalisne
colonial

"Da Cameroun allemand, du Congo
belge, de Ia Gold-Coast anglaise, de
I'Afrique occidentale et de I'Afrique
équatoriale françaises, nous prouiennent
des cris d'angoisse et de soaffrance, des
bruits énuffis dc lutte et de reaohe, Ici"
un prince s'Arnuse à tuer son domestique
noir à coup de reaoluer en prenant son
café o ; Ià des dgents subalternes de
I'autorité rnutilent des *ibus entières en
leur coupant les poignets, ailleurs des
cb$ militaires, poar se procurer des por-

teurs, cernent un uill.age, font prisonniers les hommes de quinze à cinquante ans, et, pour qu'ib ne songent pas à
déserter leur conaoi, font froidenent raser Ia pauure bourgade et exécuter sans pitié lcs femmes et les enfants,,,,
plas hin, un malûeureux experimente des explosîfi sur des indigènes..., les accusations lcs plus graaes aiennent
s'abattre sur de ltautes personnalités africaines."

#

o u s  s o m m e s  e n  o c t o b r e
1905 e t  qu i  pour ra i t  c ro i re .

encore aujourd'hui,  que ces

phrases  prov iennent  de  la
p l u m e  d ' u n  m é d e c i n  d e

marine qui vient de faire valoir ses droits
à la retraite et qui a séjourné plus de trois

ans  au  Sénéga l ,  en  Gu inée,  en  Côte-
d ' Ivo i re  .  Dép i té  cer tes ,  Lou is  Joseph
Barot l'est quand il envoie son texte à la
"Revue Socialiste" oii Léon Blum tenait
la rubrique littéraire. Dépité des espoirs
qu ' i l  ava i t  fondés  dans  la  médec ine ,

dépité des espoirs qu' i l  avait  mis dans
l 'A f r ique e t  dans  son déve loppemenr ,
dépité du comportement des ses conci-
toyens, des hommes politiques, des colo-
niaux.

Fils d'un percepteur de Limoges, il suit
le cursus des médecins de marine en cerre
f in de 19"" 'siècle :  école de médecine de
Rochefort puis de Bordeaux. Déjà, il fait

preuve de personnalité dans les poèmes
et textes qu' i l  écri t .  L' injust ice semble
être son combat. A l'issue de cette forma-
tion une affèctation au ler régiment de
tirailleurs sénégalais le verra partir pour le
Sénégal.

S o n  c o u r a g e ,  s o n  i n g é n i o s i t é ,  s o n
humanisme seront reconnus, i l  est dès
son premier séjour décoré de la Légion
d'honneur (1899-1902). Mais son "fouru

caractère" le fait  aussi remarquer, son
espr i t  c r i t ique ,  sa  l iber té  d 'espr i t ,  son
besoin d'autonomie, ne sont pas tou jours

appréciés à leur juste valeur par une hié-
rarchie peu enclin à une ouverture sur le

monde extérieur. La "Grande muerre"

doit justifier de son surnom. Il gagne le

Soudan, participe à des expéditions puni-
t i ves  en  Gu inée e t  au  L iber ia  pu is  re jo in r
Bouaké ou il connaît le premier blocus.

La révolte du Baoulé fait  rage. Bouaké
libéré, il participe aux colonnes militaires

qui répriment les villages baoulés. Incen-
die des cases, mâssacres, i l  ne supporte

Auril IB99 A bord de k Cordillière. Louis-Joseph
Barot.

pas la cruauté et la férocité de la ven-

Il regagne la France avec des projets de

retour en Afrique pour appliquer un plan

de développement. Les intérêts politiques
des uns et des autres mettent à mal sa
narïeté. Il décide de quitter I'armée et de

s'installer comme médecin à Angers. Et il

s e  m e t  a u  s e r v i c e  d e  s e s  c o n c i r o y e n s .

Médecin du bureau de bienfaisance, i l
s'implique dans le mouvement de la paix

à part ir  de 1905 et entre en pol i t ique. Sa
liste radicale-socialiste gagne les élections

de 1912. Il devient maire d'Angers mais

la guerre éclate trop vite pour qu'il puisse
mettre en application son programme, il

es t  mob i l i sé  au  335 'RI  e t  par t  pour  le

front. Il se fait à nouveau remârquer et

est fait officier de la Légion d'honneur.
Après la guerre, redevenu civil, il refuse
de reprendre la place de maire qu'il avait

abandonnée à  la  mob i l i sa t ion  mais  resre

simple conseiller municipal arguant que

s i  ça  ava i t  marché en  son absence,  ça
pourrait encore marcher en sa présence.

Il milite dans le tourisme, les syndicats

d ' in i t ia t i ves .  I l  voyage en  Po logne.  I l

accepte de prendre la responsabilité de la

défense passive lorsque la guerre de 1939

survient. En août 1944, il est accusé de
défaitisme et de collaboration, mais lors

du procès les accusateurs sont absents, les

chefs d'accusation tombent les uns après
les autres, il bénéficie d'un non-lieu... Il

ava i t  s imp lement  d i t  que les  bombes

Auril I90l - Colonnes du Baoulé Soté en costume d.e guerre (Samba Sidibé - infmier - un blesé).
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anglaises ou américaines étaient aussi

dangereuses que les bombes allemandes !

Il est cependant condamné à I'indigniré

nationale et remis en l iberté en février

1945. Suite à un mouvement mené par
des  Angev ins  de  tou t  bord  e t  de  tou t

parti politique, une remise de peine est

prononcée. Usé, fat igué par ce dernier

combat ;  i l  mourra en 195 l .

Ma is  revenons en  1905.  Le  Bureau
International de la Paix a décide de célé-

brer annuellement la date anniversaire de

la Conference de La Haye par la ête uni-
verselle de la Paix. Devant les sanglantes

hécatombes,  les  tuer ies  humaines  qu i
désolent I'Extrême-Orient (z), nos cæurs

tressai l lent de douleurs. écri t- i l .  dans le

t r a c t  d ' a p p e l  à  l a  m a n i f e s t a t i o n .  E t

quelques mois plus tard sera publié un
t e x t e  i n t i t u l é  C r i m i n a l i s m e  c o l o n i a l
publié dans la Revue Socialiste.

Sa d ia r r ibe  s 'en  prend d 'abord  aux

iournaux qu' i l  considère comme parriaux

et peu ou pas informés, ne faisant état

que des  comptes  rendus  o f f i c ie ls  du
Ministère ou des militaires. Leur partia-

lité, leurs luttes politiques ne permetrenr

pas d'éclairer impart ialement l 'opinion

publique, " Pour parler des colonies... i l

faut être soi-même ou auoir été intimement
l ié à la uie coloniale". Les sentiments

nâtionaux aveuglent les uns, d'autres en
pro f i ten t  pour  combat r re  I 'expans ion

coloniale, enfin les troisièmes fermenr les
yeux. Quant aux coloniaux, ils observent
un silence absolu : le devoir de réserve

" Le mal connu est insignifant à côté du

mal ignorâ'.  I l  faut avoir aujourd'hui,

dit- i l ,  le courage de faire comprendre
toute l'étendue du mal, sans essayer d'en

atténuer la gravité... Il faut montrer que

les cas connus de criminal i té coloniale

sont I'aboutissement fatal de la manière

d'être et de vivre des coloniaux. Les ori-

gines se trouvent dans deux séries de
causes, dues à I'indifférence de I'opinion

publique sur les gestes des coloniaux, au

manque d' informations, au manque de

préparation à la vie coloniale.
"Aucun journal n'a d'informations quo-

tidiennes ni même de rubrique pour cer
segments éloignés de la
nation française [...J en
sorte qae les coloniaux,
par l ' ignorance et
I'indifférence de leurs
compatriotes, ont pris
I'babitude de uiure en
dehors de leur temPs et
en dehors de leur ciuili-
sation originelle [..] tro?
touuent "les cadres de
l'armée coloniale ont
offert un debouché facile
aux "têtes brîtlées" dont
les garnisons métropoli-
taines ne uoulaient plus.

[...J Toute son éducation
actuelle tend à le rendre
inapte à une action libé-
ratrice. Forgé unique-
ment en uue de la
conquête,  pourquoi
s'étonner qu'il demeure
dans ses actes un instru-
ment de uiolence et de
meurt r issure ? [ . . . ]  i l
n'a... qu'une ambition,
c'est dt partir le plus uite
possible uers ces régions

mlttérieuset où éclosent sous les pas des

audacieux les croix d'honneur, où se préci-

pite I'auancement en grade et où s'éteignent

rapidcment les drttes". 6)

Cependant deux catégories d'officiers

semblent mieux préparées à la vie colo-

niale : ceux qui après plusieurs années de

service dans l'armée nationale permutent

e t  passent  âux  t roupes  co lon ia les  e t

d 'au t re  par t  les  médec ins  ou  commis-

saires des colonies.
'A k base du corps, te trouaent les agents

locaux nommés par les gouuerneurs des

colonies : il suffit pour entrer dans cette

catégorie, d'auoir moins de tente ans et de

faire apostiller sa demande par un membre

du parlement. C'est-à-dire qu'on y ren-

contre tout les déchets, toutes les non-

ualeurs... Que peut-on raisonnablement

attendre de la grande majorité de ces fonc-
tionnaires qui sont uenus échouer Ià soit

par nullité, soit par expiation de fautes
anciennes. Il faut cependant être juste et

reconnaître qu'un certain nombre d'entre

eux se sont retrempés moralement et ont

réussi à se releuer et à faire æuure utilà' .

En ce qui concernent les administra-

teurs et les résidents, recrutés parmi les

officiers, les commissaires et les médecins

c o l o n i a u x ,  i l s  a p p o r t a i e n t  d a n s  l e u r

æuvre  d 'admin is t ra t ion  c iv i le  un  é ta t

d'esprit  absolument mil i taire.

b-i'

Féurier I90l Bouaké uue du marché.
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" Enfn tout en haut de l'échelle adminis-
tratiue se trouuent les gouuerneurs, qui,
généralement, pendant la première partie
de leur carrière n'ont eu du colonial que
I'intention de le deuenir, et se sont un jour
réueillés gouuerneur par le caprice d'amis
tout puissants. Ils ont souuent beaucoup de
bonne aolonté, mais ils pêchent par une
ignorance trop absolue des hommes et des
mæurs". "Ils administrent sur h papier et
leurs actes ne sont jamair que des feuilles
uolantes qui s'empilent inutilement sut les
étagères en bambou des poxes aficains. Il
n'y a encore que demi-mal lorsqu'ils ne
poussent p6 I'amour des rapports optimistes
et la crainte "des ffiires", jusqu'à couurir
les actes rErébensibles de leurs subordonnés
par la complicité dz leur silence".

Il existe encore une variété d'Européen
que I'on rencontre en Afrique : ce sont
les missionnaires catholiques ou protes-
tants. "...Ces ont eax... qui sont les plus
aptes à influer sur les races primitiuei'.

" L'ensemble des Européens qui uiuent
aux colonies est donc frappé de tares origi-
nelles qui diminuent singulièrement sa
ualeur morah et il ne reflète pas da tout h
ualeur morale molenne de la population

française."
Barot va essayer de faire une analyse

des causes de ses constatat ions.  Les
conditions défectueuses dans lesquelles
s'accomplit le départ : "généralement, Iz

fonctionnaire ou I'officier désigné pour
lAfique ne sait pas dans quelle région pré-
cise du continent noir il deura uiure [...J
L'équipement coûte fort cher ; le colonial
ne ?eat que I'acheter à crédit ; il se trouue
dans I'obligation absolue de contracter à
son dlpart une nouuelle dzne considérable

GOlonial

et désireux de k limiter quand même, il
n'emporte que des objex nécessaires à Ia uie
matérielle.. "

La seconde cause réside dans les impres-
sions mauvaises et d'autant plus fortes
qu'elles sont les premières, qu'éprouve le
colonial à son débarquement.

Est-l| " bougnophilè' ou " bougnophobe ?

[...J Rien de ce qui peut influencer le jeune
colonial n'est omis, et au bout d'une ou
deux semaines de cette instruction d'un
nouueau genre, le natf bougnophile du
début est deuenu un farouche
bougnophobè'. " Dans ces uilles du linoral,
le jeune colonial choisit son boy, garçon
indigène, qui généralement le suiura Pen-

Juiltet 1900. Le maigot dt Dabahala.

dant toute la durée de sa campagne. Ce
boy, sera tlur à tour le cuisinier, le ualet dt
chambre, le blanchisseur, I'interprète, joue
un tràs grand rôle dans k uie d.e l'Euro-
péen, et suiuant qu'il aura été lui-même
précédemment d'un homme bon ou d'un
bomme méchant, il incircra son nouueau
maître à la douceur ou à h uiolence".

La troisième cnuse est I'isolement de la
vie de brousse. Les groupements euro-
péens diminuent à mesure qu'on pro-
gresse dans le pays et ainsi le sentiment
d'individualité augmente. " Il est fatale-
ment conduit à I 'autocratisme le plus
absolu".

La quatrième cause est I 'absence de
contrôle. " Le colonial fournit tous les mois
des rapports, et une centaine dz situations
uariées où il met ce qu'il ueut, tans que
jamais quelqu'un se soit auisé d'aller sur
places uérifer ses dires. Les actes qu'il com-
met sont à peu près ignorés de I'autorité
suPérieure."

La cinquième câuse est due à l'alcoo-
lisme avec tout son cortège de tares psy-
chiques ; " malgré les recommandations
mëdicales, l'alcoolisme fleurit sur la Côte
dAfique, j'ai connu des Européens qui
absorbaient un line de Byrrh par jour,
d'autres quatre ou cinq litres de cham-
pagne, beaucoup une demi-douzaine
d'absinthes ; j'ai connu dans le Soudan une
popote d'oficiers où la dépense indiuiduelle
était chaque mois de 80 francs pour la
nourriture et 130 fancs pour l'apéritif et
les liqueuri'.

La sixième cause est due à I'affaiblisse-
ment de l'organisme par les privations ou
les maladies. C'est à ses yeux de beau-
coup la plus importante et la plus fré-
quenre. Les grandes infections sont la
syphilis et le paludisme.

Barot va ensuite s'attacher à montrer
toure l'étendue du criminalisme colonial.
c'est pour lui la partie la plus pénible
mais aussi la partie la plus importante de
son travail.

Les premières fautes commises le sont
à I'encontre des personnes de I'entourage
du colonia l  :  les boys et  le  personnel
domestique qui devronr souvent assouvir
le besoin de respect qui se manifestera
par des demandes extravagantes : proster-
nation, garde à cheval, etc.

L'enrichissement personnel par des tra-
fics de routes matières et tous objets esi
dénoncé .  Ce  commerce  comprend
p resque  tou jou rs  l e  commerce  des
femmes. " Une d.es utilisations les plus fré-
quentes des interprètes indigènes est de
pountoir le lit dr l'Européen dzs plus jolies

Mai 1900 Kankan Les gardes-cercles faisant l'uercice.
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Gdminalisme colonial

femmes du cercle, qu'elles soient mariées ou

n a n .  "  N o m b r e u x  s o n t  l e s  e x e m p l e s

d 'Européens ayanr  d ressé des  l i s tes  de
jeunes femmes ou utilisant les services du

commissaire de pol ice ou de proxénètes

pour le recrutement de leur compâgne

d'une nuit.

L ' ind isc ip l ine  dev ien t  a lo rs  la  règ le .

V o u l o i r  o b t e n i r  l a  c r o i x  o u  l e  g r a d e

pousse à fomenter des vexations volon-

taires, des mouvements de révolte parmi

les  ind igènes ,  a  assombr i r  les  rappor ts

politiques, à forger de toutes pièces des

complots, des soulèvements. "J'ai connu

un Européen qui auait fait ouurir le feu et

fait opérer une c/targe à la bal'onnette sur

un bocage abso/ument dësert, et qui auait

ëté jusqu'à se blesser uolonmirement au

uentre ?our rendre plus probant le récit de

ce combal'

B a r o r  v a  d é n o n c e r  l e s  f a u x  e t  l e s

détournements des droits de perception ;
les impôts arbitraires, les amendes. Les

cas  sont  innombrab les  d i t - i l .  Un Euro-

péen ayant  c inq  cents  f rancs  de  so lde

arrive à réaliser vingt mille francs d'éco-

nomie en deux ans.

Les sévices corporels sont inacceptables

pour lui et I 'usage du "knout", du mani-

golo, de la chicore ou de la corde, sont

courants. Ce fouet est devenu I ' instru-

m e n t  d e  p r é d i l e c t i o n  d e s  c o l o n i a u x .

Barot va aussi dénoncer les travaux forcés

et les condit ions de détentions des pri-

sonniers bien avant que Joseph Conrad

ne I'exprime dans ses reportages. " Pafois

des indigènes ont étë arrêtés et mis aux fers
sllns Aucun prëtexte, tout simplement parc(

qu'il falkit acclmplir un certain nombre

de trat,aux et qu'il n'y auait pas de crëdit

ouuert pour solder une main-d'truure sala-

riée".

En d isant  que de  rc ls  ag issements  sont

néfastes pour le succès de la colonisarion,

qu' i l  ne condamne pas, i l  considère que

tous les soulèvements sont provoqués par

une mauvaise administrat ion et légit imes.

De nombreuses morts suspectes peuvent

s'expl iquer par des représai l les (notam-

ment  sous  fo rme d 'empo isonnement )

quand les indigènes ne peuvent prendre

les armes pour lutter ouvertement contre

les iniust ices.

Barot affirme que, selon ses statistiques

médicales, seulement vingt pour cent de

coloniaux vivent une vie semblable à leur

v ie  européenne,  les  au t res  on t  amorcé

leur descente en enfer parfois stoppée par

l a  p e u r  d ' u n  p o s s i b l e  s c a n d a l e  o u  p a r

défaut de circonstance favorable...

I l  considère que vingt pour cent sont

de vrais criminels et que leurs prat iques

démentent  les  p r inc ipes  qu i  fon t  no t re

orgue i l ,  à  I 'encont re  de  no t re  honneur

républicain et font de nos programmes

ph i lan throp iques  d ' i ron iques  er  inu t i les

verbiages. Le degré moral des Européens

venus en civi l isateurs n'était- i l  pas infé-

r ieur à celui des sauvages qu' i ls devaient

i n s t r u i r e  ?  N e  p e u t - o n  p a s  e n c o r e

aujourd'hui se poser la question ?
" Dans cet ffirt de libération, l'ëlément

inspirateur sera très uarië.. .  i l  ne sera

jamais que la résu/tante des longues annëes

de souffrance muette et de résignation

farouche. Comme les classes politiques ont

eu leur rëuolution, et leur jacquerie, comme

les c/rtsses sociales menrlcent d'auoir la leur,

les races afi'icaines ou asiatiques, c/ttsses

lttrmaines opprintëes, duront aussi lrt leur

un joui ' .  La lurte vers les indépendances

était  en marche.

Jean-Michel BERGOUGNIOU

( l )  l - c  [ ' r i n c c  P r o s p c r  d  A r e n b e r g  d  a p r ù s  l a  q u c s t i o n

des c,r lonics al lemandes. Rcni Puaux Lc 7 mars 1914. le

d l p u t i  [ ) i t t m a n  s  é c r i a i t  a u  R e i c h s t a g  :  " ( i e  g u e  n o u s

f , \ r ) n \ .  n ( ) u s  s o c i a u x - d é m o c r a t c s ,  r o u j o u r s  p r o p h é t i s é  s e

réal i rcra :  l  cxt inct ion rotale dcs indigèncs dans nos colo-

nics. Lcs . luclqucs blancs qui \ ' \ ' t rouvent sont comme des

vampircs agrippés à leur cou. suçanr le sang dc lcurs vcincs

e t  l r  m o c l l c  d e  l e u r s  o s .  l  r n d i s  q u e  I ' o n  d c l c i m c  a i n s i

o d i c u s c m c n t  l e s  i n d i g è n r s .  n ( ) u s  v o v o n s  p a r r l l ù l c m e n t

s Jp.rnouir  un soi-disant Kulrur capital istc et.  satrs qu i l  soi t

bcsoin dc renouveler les tssassinars en mâ\\(  c()nlm€ au

t c r n p .  d e  l a  g u e r r e  d c s  H c r r c r o s .  s a n s  l e s  h o r r c u r s  à  l a

Pcrcrs. I  le Leist ,  à la d'Arcnbcrg;. . . Ia populat ion indigène

dc nos colonics disparei t  repidemcnt sous le rcrginrc capira-

l i s t c , r l l e m a n d . '
( l )  Gucrre russo-japonaise.

(J) Barot sera décoré dc h Léqion d'honncur à 29 ans

( i u i l l e t  l ' ) 0 1 ) .

d't

Gdre enrre Dahar et St-l,ouis.
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Notre ami Gilbert Cribier de

Conflans-Ste-Honorine nous a

gen t i l l ement  adressé  une

quantité de chansons pacifistes
sociales, anticléricales. ..

Afin d'en faire profiter nos

lecteurs, nous publions deux

de  ces  chansons  a ins i  que

quelques couvertures illustrant

bien la r ichesse et  la var iété

des publications de l 'époque.

Nous le remercions bien sin-

cèrement pour son précieux

envoi.
La Rédaction

L e s  C h a r r s o n g

. t "  f . f 4 u s e R o u g e '

Chants d'hier

A  i r l , !  L f , I i X l ) À

LA SOGIALI)
1  a u  r a r v q t r r s u n )

-Paro tcs  dc  eug i .ne  P0ITEVIN
,  (Chauscu i " r  20"  s ie , l le  )

U u s i q u c  d c  P i e r r e  L 0 U Y .

rien, si n'a le dt' - gnt - te. Le tro-tq;t
I

é1, FRqr(RNIr(
' , l l  -

q|r Aç:&

ths .:,".:':ï,:""^, d i r  -  t r  l . r

En D':pol  , l ' . r  M1 BEltÀL'D [1r R Footarnr ru Ror T , , q s  d r , , r L e  d , r . : o t r o n . e p r o d o c t , o o
r ! d ( ù . l r ! r  i t s i r r . e  I , ! u r  I t s s  p . t 3

. .  :

-r*-,trr;*dÛÛ14

Xuwns a l ln û [ run f, anns ilu]ft ',ils
L < , s -  C ! r a r * ; t - :

/ l f  "  t ê  r ; r .  ;

\  a  6 q
I  I  F r

. ;  \ \ , #

,-!lP

r q F  R l r È i -

f : q l j l ;

;u /q;qq5

E ù d . ; , 1 .  È : i l Z E A U

P NUPÛNT

T"  d i  ma rc i a

. C'est du tra-vail gue na- -

l i  -  ber  t .



Chants d 'h ier

Anrêtez Ia Éîuerre
C h : r r t t t& KffiPIJBI,fl&UE

UNruNR$ffiTL[
i '  ; . . . -  ! d û ô h d  û E ù G U l & t i

I es iihrr::-: Âlrr:i,::rs ie LA l{Ë FF
.  . 1  r , ,  ,

) .
futr, it,rt, l/,rttt7t, ///t ////

i - - f r ; l  : r - .  ,

ilular

I

( r  ,

LAfiCFF *:i: enimainl
L A / t  - ,  ;

L A N 3 { É
-  j . '  i { ' r - ' i .

ËÉsuqqqqîlôNS

I  *uor,u,n,
, urqlrt

q

29

.['I]y



l-

rTr ,  .
r emorgnage

Femme de mineur, an vrai nétier
il est rare que lcs gens du peuplz prmnent k paroh poul se raconter, écrire lzur aie, dire ce qu'ib ont uécu. Le

ténoignage de Mne Cbarlone Barcaro, Qtouse d'un nineur du bassin de Sainte-Florine/Brassac-hs-Mînes (à cbe-
aal sur la Haute-Loire et h Puy-dc-Dôme) constitue donc une exception heareuse.

Laurent Doussin

Fillo de mineurs

Je suis fille d'un mineur, qui était en
même temps pompier de la commune, je
suis née le 29 octobre 1914. Mes parenrs
srétaient mariés le 23 avril 1908, deux
ans après naissait ma sceur, le I 1 mars
1 9 1 0 .

Mon grand-père paternel était forge-
ron à I 'a te l ier  de Fondary r r t ,  a ins i  que
son fi ls aîné. I l travail lait à la mine de
Grosménil {z) quand il est morr à la suite
d'un accident survenu en 1906, ses aurres
cinq fils étaient tous mineurs de fond. La
vie était très dure au travail, l0 heures
par jour, plus la route à pied. À cette
époque - l à ,  l es  m ineu rs  de  fond  ne
voyaient le jour que le dimanche, notre
mère nous a raconté que notre père par-
ta i t  au t ravai l  avec une lanterne à la
main,  qui  avai t  une f lamme pas p lus
grosse qu'un doigt. S'il faisait un peu de
vent, çâ l'éteignait, mais avec un briquet
qu'il avait toujours au fond de sa poche,
il la rallumait.

Les mineurs emportaient dans un sac
leur boisson et le casse-croûte qui se
composait généralement de charcuterie,

Mine de la Taupe. Vue générale.

de fromage et de pain. Pour les mineurs
de dehors t r ) ,  c 'é ta i t  une gamel le de.
Iégumes, un peu de viande (qu'ils pou-
vaient faire chauffer (<)) un bout de fro-
mage et du pain.

À cet te époque,  chaque mineur se
lavait à la main : je me rappelle, lorsque
j'étais petite, les avoir uu., p"rr.r, tou,
noir. Dans le visage on ne voyait que
leurs lèvres rouges, et le blanc des yeux.
C'éta i t  b ien ce que l 'on appela i t  les
gueules noires.

r tLeau

Pour se laver, i l  fal lai t  acheter I 'eau,

parce qu'à Sainte-Florine, il n'y en avait

pas. Des marchands d'eau passaient avec

un cheval, traînant un tombereau avec
des tonneaux remolis d'eau. I ls cr iaient
"À l ' ."r . ," .  U.r seau d'environ dix l i t res

coûtait 5. centimes, comme le iournal. Il
fallait laver le linge à la rivière, partir avec

sa brouette, sa planche à laver, son baquet
et son linge sale été comme hiver.

À c.tt. époque-là, quand une femme

était veuve elle gagnait sa vie, comme elle

le. disait, avec sa brouerte et sa planche.

+

û
{
4
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Alors, au bord de la r ivière, el le louait

une parcel le de terrain, faisait  monter

une petite cabane en bois, installait une

chaudière pour faire chauffer de I 'eau,

avec du bois oir elle pouvait en trouver.

Des fois la rivière en charriait, elle I'attra-

pait au passage et le laissait  sécher. Le
jeudi, les enfants venaient les aider à en

trouver.

Alors, elles vendaient de I'eau chaude

aux femmes qui venaient faire leur les-

sive, ma mère en acherait.

Ces femmes, on les appelait des "lavan-

dières". En payant, elles faisaient bouillir

le linge blanc- dans une lessiveuse. Elles

lavaient pour les gens aisés et les com-

merçants qui ne faisâient pas cette corvée

là.
Quand I 'eau  a  é té  ins ta l lée ,  tou t  le

monde était conterit, c'était presque un

confort, I'eau gratuitè à volonté.

Bien sûr, i l  fal lai t  la charrier à bras,

mais  e l les  lava ien t  à  la  ma ison,  l ' é té

devant  la  por te ,  quand i l  p leuva i t  e t

l'hiver dans la cuisine. L'eau a coulé pour
la première fois le 4 décembre 1913 et

depuis el le coule toujours. I l  y a eu à

ce t te  occas ion  une pe t i te  fê te .  M.  le

Maire a été voir toutes les fontaines.

L'inauguration devait se faire I'an d'après
mais à l'époque fixée, ça a été la déclara-

tion de guerre, le 2 aoït 1914.

La gaene da I4-IS
et ses saites 6)

Beaucoup de florinois sont partis, plus

question de fête. Mon père est parti mâis

n'est .iamais revenu. Il a été rué le 5 avril

l9l5 à l 'âge de 31 ans. I l  ne m'a jamais

vue. Il n'avait pas de permissions. Alors,

ma mère nous a fait photographier mais

il fallait aller à Brassac-les-Mines, i'avais
5  semaines ,  mo i  dans  ses  bras ,  e t  ma

sæur qui suivait à côté, elle avait 4 ans,

c'était au début de décembre.

La vie n'a pas été douce. Sans père, une

petite pension, mais nous n'avons jamais



eu faim. Froid en hiver, ça nous arrivait

parce que nous ne pouvions pas acheter

beaucoup de chauffage, nous manquions

oe moyens.

Pour manger, ma mère travai l lai t  un
jardin, elle récoltait des légumes, le lait.

E l le  ava i t  2  chèvres ,  ma is  i l  fa l la i t  les
nourrir, ça représentait beaucoup de tra-
vai l .  Les repas se composaient le matin

d'un déjeuner au lait ,  à midi un repas de

légumes du jardin, des pâtes ou du r iz, et

du pain, au goûter pain et fromage fait

avec le lait  des chèvres, et le soir une

soupe de légumes et du pain, de la viande

une fois par semaine et des fois toutes les

2 semaines.

Je me répète, nous n'avons jamais eu

faim. Quant à nous habiller, vêtements

et sous-vêtements elle les confectionnait

elle-même.

À cett. époque les familles nombreuses

n'avaient pas plus que nous, il n'y avait

qu 'une pa ie  pour  4 -5-6  mëme.  J 'en  a i

connu. I l  y en avait d'autres qui man-

geaient de la viande tous les jours, j 'en

connaissais.

Quand i l  y  a  eu  l 'eau ,  i l  y  a  eu  un
lavoir au bas de la ville, clos de trois côtés

par  des  murs ,  une to i tu re .  Quand la

caserne des pompiers a été construite, le

lavoir a été supprimé et employé dans la

construction du bâtiment.

L'entre-dewc-gaeryes

Plus tard, j'avais environ 9 ans, la com-

mune en a fait installer un à la Croix des

Hor ts ,  à  la  Corgne,  au  Cros ,  qu i  s 'es t

appelée plus tard Place de la Libération.

À peu près à la même époque, la mine

a fa i t  cons t ru i re  le  d ispensa i re ,  je  pu is

assurer  que quand j 'ava is  d ix  ans  tou t

existait. Bien plus tard, Ies autres lavoirs

ont été supprimés avec le progrès, I'arri-

vée du lave-linge

Chaque mine a fait construire ce qu'on

appelait  une chambre-chaude (6), pour

que les  mineurs  pu issent  p rendre  une

douche à la sort ie du travai l  et rentrer

propres chez eux, laisser leur vêtement de

travai l  sur place. Je ne me rappelle pas

bien de I'époque, j'avais peut-être 8 ans.

Au naaail

M a  m è r e  n o u s  a  e n v o y é  à  l ' é c o l e
jusqu'au cert i f icat d'études, nous avons

été reçues toutes les deux, puis nous avons

travaillé à notre domicile. Le oatron nous

" S* f*;:rz-'{*t4É &t,t-l}Ete*Y'

Les Casernes des Ouuriers.

Femme de mineur, un wai

apportait le travail, c'était d'abord du cro-

chet d'ameublement, puis de la dentel le

milanaise, de la dentelle irlandaise, empiè-

cements de chemises de nuit,  chemisiers

en dentel le, cols en dentel le pour mettre

sur des robes faites au crochet, avec du fil

fin, pull fait en laine fine qu'on appelait

de la guipure, écharpe de laine faite au

crochet mais en soie, et puis des gants

faits en laine. en soie. en fiI.

Mais avec le travail d'art, il fallait faire

une longue journée pour gagner un peu

d'argent, I 'hiver et l 'été de 7 heures du

matin à 12 et \3 heures, tant qu'il faisait
jour, et la vei l lée sous la lampe jusqu'à

environ 23 heures. Des mères de famille

e n  f a i s a i e n t  u n  p e u  e n  p l u s  d e  l e u r

ménage pour  augmenter  leur  budget .

Pourtant, croyez-moi, elles n'étaient pas

sans travai l  :  ménage. provisions, repas.

raccommodag.r. À ..tt. époque, il fallait

en faire, et pas qu'un peu, lessive tout à

la  ma in ,  e t  p resque tous  les  ouvr ie rs

étaient des mineurs.

Il y avait aussi des verriers, mais la ver-

rerie a fermé au mois d'août 1930, i l  y

avait bien quelques maçons, mais comme

il ne se construisait pas beaucoup de mai-

sons. Ils effectuaient des réparations.

Les  ar t i sans  n 'ava ien t  généra lement

qu'un ouvrier et c'était bren souvent un
jeune à la sort ie de l 'école, plâtr iers ou

ferblantier, ce qu'on appellera plus tard

plombier-zingueur.

Avec  le  ser ru r ie r ,  I ' ouvr ie r  qu i  ava i t

appris un peu du métier chez lui al lai t

travailler ensuite à l'atelier de Fondary.

Les jeunes, quand ils débutaient au tra-

va i l ,  ava ien t  tous  13  ans ,  12  ans  s ' i l s

avaient leur cert i f icat d'étude. Pour les

f i l les i l  y avait un atel ier de confection

pour hommes, quelques couturières, des

l ingères .  des  repasseuses  qu i  p rena ienr

une aPPrenÛe.

Il y avait quelques filles qui allaient à la

mine tr ier les rochers avec les garçons,

d'autres à la verrerie mais peu, d'autres

étaient employées comme bonne dans des

familles aisées ou certains commerçants.

Il y avait à Sainte-Florine un atelier de

pap ier  à  c igare t tes ,  des  ouvr iè res  t ra -

vaillaient aussi à leur domicile. On y pre-

nait soi-disant des ouvrières à part ir  de

11-12 ans .  Cet  a te l ie r  a  fe rmé,  j ' ava is

peut-être 7 ans.

Une muhitudc
de puits métiers

Des mères  de  fami l le  a l la ien t  fa i re

quelques heures de ménage quand les

enfants étaient à l'école, elles trouvaient

que cela rapportait plus que le travail à

domic i le .  Pour  cer ta ins  hommes ( les

journal iers) i l  y avait béchage des jar-

dins ; ils cassaient du bois. Ils pouvaient

rentrer un voyage de chauffage. I ls le

cherchaient, vidaient, que ce soit le vase

(z), les charbons, boulets, bois, tout vidé

devant la porte ; il fallait ensuite le des-

cendre dans la cave.

Les paysans les employaienr pour pio-

cher des vignes, au moment des fenaisons

pour faner, moissonner, vendanger, arra-

cher des pommes de terres, les betteraves.

Pour garder les vaches, i ls employaient

un gamin ou une gamine tout l'été.

Je connaissais un rétameur-chaudron-

nier, il recouvrait les objets en fer blanc

d ' u n e  c o u c h e  d ' é t a i n ,  v r a i m e n t  v o u s
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Femme de mineur, un vrai

Auzon (Hre-Loire). Remblai des Mines de la Taupe.

auriez cru que c'était neuf. Il remplaçait
les fonds de lessiveuses, baquets, seaux, ça
coûta i t  mo ins  cher  que d 'acheter  du

neuf. I l  habitait  Sainte-Florine, mais i l

fa isa i t  la  tournée dans  tou t  le  bass in
minier. Il passait en criant " Voilà le réta-
meur"  ,  i l  a  gagné sa  v ie  e t  é levé  ses

enfants, mais peti tement. I ls n'avaient

pas de I'escalope tous les jours.

Un rémouleur qui passait de temps en

temps criait pour se faire enrcndre " Voilà

le rémouleur, on repasse les couteaux, les
ciseaux, Ies rasoirs, raccommodzur dr para-

pluiei'. Il remplaçait les baleines cassées,
i l  faisair aussi le tour du bassin.

Il y avait un bourrelier qui faisait des
réparations, et avair un peti t  magasin qui

étair renu par sa femme, mais moi je ne

I'ai pas vu.

Il y avait plusieurs magasins d'alimen-

ta t ion ,  a ins i  que des  pe t i tes  ép icer ies .
L'épicier achetait le cafe vert, il le faisait

griller dans un brûloir devant la porte de

son magasin, ça sentait très bon et le cafe
aussi était très bon, grillé tout frais, mais

le grillage de cafe a disparu en 1940. On
n'a eu à part ir  de cette époque que de
I'ersatz de cafe. Dans mon quartier, il y

ava i t  une pe t i te  ép icer ie  o i r  la  mar -

chande, qui faisait  primeur et volai l le

vous partageait un lapin en quatre, une
poule en deux. Elle avait dans un bocal

e n  v e r r e  d e s  K u b s  ( 8 )  p o u r  f a i r e  d u
bouillon. Elle les vendait un par un ; les

gens venaient acheter un Kub tous les
jours ; les enfants prenaient des caramels
mous enveloppés de cellophane, 3 pour
l0 centimes, des bâtons de sucre d'orge.

C'était  ce qu'on appelair vivoter.

L e  C a s i n o  é t a i t  u n  m a g a s i n  a s s e z
important avec huile en bouteilles, pâtes,

r i z ,  sucre  en  embal lage,  moutarde  en
verre, et beaucoup de choses. Le gérant

avait,  pour vendre au détai l ,  un bidon

d 'hu i le ,  pâ tes ,  r i z ,  sucre ,  se l  dans  de

grands t iroirs profonds, moutarde dans

un pot de grès. Je ne vous énumère que
quelques marchandises. Si le cl ient ne
voulait que 100 grammes de sucre, on le

lui pesait. J'ai vu une personne partir du
Casino avec 100 grammes d'hui le dans

une tasse à thé. J'avais treize ans environ
à cette époque.

La  guer re  n 'é ta i t  pas  te rminée,  une

société d'ouvriers (q) s'était montée, dont
le principal animateur était un employé

aux bureaux de la Direction. Le but était
de fonder deux coopératives : une épice-

rie et une boulangerie, avec des marchan-

dises à des prix plus intéressants.

L'épicerie a duré 7 ans, la boulangerie
de 1903 à 1924.

Le  marchand de  v in  n 'ava i t  pas  de
magasin, i l  l ivrait  le vin à domici le, en

tonneaux de dif férentes grandeurs, J0
l i tres, 50 l i tres. Dans une carr iole t irée

par un cheval, sa femme vendait le vin au
détail, les clients allaient avec leur bou-

teille d'un litre, même d'un demi-litre à
la cave directement.

Ilfaat lar. angw

Mais voilà, beaucoup ne versaient pas

de retraite (ro), et travai l laient jusqu'au

bout de leurs jours.

Pour gagner un peu d'argent, les gens
qu i  ava ien t  un  ja rd in  venda ien t  des
légumes à leur domicile, ils mettaient un

carton à la porte et mettaient le nom des
légumes et des fruits, et le prix.
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Il y avait aussi les ramâsseurs de pissen-

lits, ils les triaient, alors ils les portaient à

domici le. C'était  vendu à l 'assiette, i ls

avaient une cl ientèle att i trée. I l  y avait

des braconniers qui ne vivaient que de

ç a .  C ' é t a i t  d e  l a  p ê c h e ,  p a r  t o u s  l e s

temps, et âvec des engins prohibés trr l ,
c'était vendu à domicile dans un panier

bien couvert et toujours ils avaient leur

clientèle.

M, Barcaro

Quand je me suis mariée, je ne pensais

pas que moi je serais un jour femme de

m i n e u r ,  m o n  m a r i  é t a i t  c h a r p e n t i e r
menuisier.

Mon mari était  un immigrant, i l  ne

serait  probablement jamais venu s' i l  n'y

avait pas eu la guerre trz). L'Italie y avait

part icipé à côté des Al l iés et c'est avec

I 'Aurriche que ça s'est passé.

Les parents de mon mari étaient pay-

sans. Le grand-père, avec deux de ses ûls,

avait pris une ferme, bien sûr les fils sont

part is à la guerre et les autr ichiens ont

envahi le pays et ils se sont trouvés pris

entre deux feux. Ma bel le-mère m'avait

dir " Quand ils sont tombés sous l'Occupa-

tion, ils n'ont rien eu à manger pendant

deux  jours . "  Les  en fan ts  p leura ien t ,
"Maman j 'ai  faim" et on n'avait r ien à

leur donner. Ils ont vécu 17 mois, sous le

feu, dans une ferme pas bien loin de chez

eux. Dans un bombardement, six per-

sonnes qui étaient groupées autour de la

cheminée ont été tuées, sans compter les

misères que certains autrichiens leur fai-

saient, jusqu'à les sort ir  du l i t .  Quand i ls

devaient lancer des gaz, il y avait des sol-

dats qui étaient un peu plus humains, ils

les avertissaient, et comme ils avaient une

cheminée pour tout faire, pour contrer
les gaz ils se débrouillaient pour enfumer

la cuisine.

Cependant, i l  y avait des engins qui

n'avaient pas explosé, un petit garçon a

ramassé une grenade, les autres lui ont

dir "Regarde, ça fume /'. Il l'a lancée, lui

n'a pas eu de mal. Un frère de mon mari

a été tué, et I'autre grièvement blessé. Il a

été emmené à I'hôpital où il a été guéri.

Quand la guerre s'est finie, ils ont quitté

la ferme parce qu'elle ne leur appartenait

pas. Mais les autr ichiens ont trouvé les

pièces d'or, le grand-père a bien essayé

d'en ramasser quelques unes. Mon mari

les avait vu faire, i l  se rappelait  qu' i ls

r ia ien t ,  i l s  é ta ien t  con ten ts ,  i l  ne  I 'a
jamais oublié.
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La guerre s'est f inie le 3 novembre
1918 en Ialie. Mon mari avait 7 ans _,
les deux fils et leur famille sont partis
chacun de leur côté, travailler oir ils pou-
vaient.

Le travail était rare, la France faisait
appel à de la main-d'æuvre érrangère.
Mon beau-père, par contrat pour la mine,
est rentré en France en 1923, mais dans
les mines des Cévennes. Puis il est venu
dans une mine d'Auvergne et a décidé de
faire venir sa famille. Les deux fils aînés
ont eu un contrat de travail, les deux plus
jeunes n'étant pas en âge. Et la semaine
de Noël 1924, tls sont arrivés aux Barthes
(ll), mon beau-père ayant sommairement
meublé avec des meubles prêtés par la
mine. Avec le paiement retenu tous les
mois sur la paie, c'était pas du luxe. Mais
ils étaient à I'abri et au chaud.

Ils ont débuté, vers le début de 1925,à
La Taupe (ra). Celui qui devait devenir
mon mari dix ans plus tard était lui au
triage des rochers.

Là, le 5 mars 1925, il a eu un grave
accident : son bras droit a été entraîné, je
ne sais pas, et si des copains autour de lui
n'avaient pas appelé "Au secoars./', son
bras aurai t  é té arraché au-dessus du
coude. Un ouvrier qui avait 13 ans de
plus I'a emporté dans ses bras et on a été
cherché son frère. Le 3 Mai il avair 14
ans. I l fut transporté à I 'Hôtel-Dieu à
Clermonr. il est resté 2 mois au lit le bras
immobilisé dans une gourtière. Il avait
beaucoup souffert et pleurait souvent, il
est resté 8 mois à l'hôpital, le tout 2 ans
sans travailler. Puis il a recommencé.

Entre temps, sa famille était venue
habiter à Sainre-Florine au Président (r),
dans des bâtiments de la mine.

Il y avait plusieurs familles, mon beau-
pè re  t r ava i l l a i t  a l o r s  au  Grosmén i l .

Quand mon mar i  a  eu 17 ans,  i l  est
devenu mineur de fond au Grosménil. il
travaillait depuis quelques temps quand il
a eu un grave accident de grisou ou de
gaz, je ne me rappelle pas, .ie n'avais pas
14 ans. Il a pris peur, il a quitté la mine et
a trouvé du travail chez un patron maçon.

I l  avai t  t ravai l lé  un cer ta in remps,
quand son bras accidenté lui a fait mal et
a beaucoup enflé. C'était une rechute de
son accident qui lui a entraîné un arrêr
de travail, un certain temps.

Là, alors, il a trouvé du travail dans un
ate l ier  de charpente-menuiser ie chez
lequel il a travaillé pendant huit ans. Il a
appris un métier.

Nous nous sommes mariés en mars
1935, mais l'atelier a commencé à avoir

Fonurp de mineur, un Yrai m6tlel

des problèmes. En trois ans, il a eu plu-
sieurs arrêts de travail et a fini par fermer.

Retour àkmke

Et là, le 28 Février 1938, mon mari a
recommencé à la mine, dehors, au ter-
ril trrl. Il n'a jamais eu de regrers d'êrre
redevenu mineur : le chauffage, la mala-
die (rD, la retraite à 55 ans c'était mieux.
Et voilà, je suis devenue femme de mineur.

Pendant 28 ans iai lavé les vêtements
d'un mineur, cela n'était pas propre. Il
fallait déplacer beaucoup d'eau dans un
seau de l0 litres à chaque bras, un seul
ne suffisait pas.

Je ne suis jamais dlé au lavoir, il y en
avait pas loin oir j'habitais meis je trou-
vais  que ce n 'éta i t  pas propre,  I 'une
décrassait un costume de mineur, l'autre
à côté un torchon de vaisselle. Je préftrais
laver dans mon baquet, je trouvais que
c'était mieux. Je ne mélangeais pas vête-
ments de mine et linge blanc.

J'ai, pendant 16 ans, charrié l'eau, puis
nous avons acheté une maison et là il y
avait I'eau au robinet. J'ai lavé à la main
jusqu'à l'âge de 66 ans et puis nous avons
eu un lave-linge.

En 1938,  comme chauf fage,  nous
avions I tonne de farodet (rocher et char-
bon). Il fallait le q$ser avec un maneau,
et supprimer le rocher. Il y avait la moitié
de déchet, et il restait toujours un peu le
lendemain matin quand on dégrillait la
cuisinière, i l  fallait sortir le reste à la
main, mais ça chauffait bien. On avair
aussi 3 tonnes de vase. c'était une boue
noire, résidu de lavage du charbon, et

I mr de bois (re). C'était plus ou moins
bon, si la cheminée avait un bon drage,

ça allait à peu près.
Sinon, pour faire cuire les repas, dans

le four cela n'allait pas, I l fallait faire
chauffer l'eau pour laver, faire bouillir
une lessive.

Tous les chefs, les maîtres-mineurs, les
chefs de postes, employés de bureau
avaient du bon charbon, de la "gaillette",

livrée à domicile, 4 tonnes par an, et du
bois. Nous, les mineurs, il fallait payer la
conduite (p).

Des imnigét intégrés

A un cer ta in moment,  pendant  la
guerre de 39, on a demandé aux mineurs
de faire une heure de plus, gratuitement,
pour aider leurs camarades qui étaient
mobilisés.

Ils ont donc fait une heure supplémen-
taire.

Je les a i  b ien p la ints ,  cer ta ins m'en
voulaient. Elles disaient que je savais pas
ce qu'était la guerre. J'ai dit à I'une "Je

serais venue, j'aurais mis 3 ou 4 gifles à
chacune.  Je savais pas ce qu 'éta i t  la
guerre ? J 'en a i  vécu des restes I  On
n'avait pas eu de père ! Mon mari, son
père avait fait la guerre en ltalie, avec la
France !" Il était pas responsable de ce
que Mussolini faisait.

Quand la guerre s'est déclarée, il avait
la frousse d'aller à la mine. Il est pas parti
de bon cæur, le lendemain. Mais quand
il est arrivé, il a vu que les copains lui ont
rien dit.

Ateliers de Fondary.
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Ils ont été gentils, mais il y avait des
médisances parce qu'ils étaient pas mobi-

lisés, comme étrangers.

Péra in  n 'é ta i t  pas  encore  au  pouvo i r .

on a appelé tous les i tal iens pour leur

demander  s ' i l s  vou la ien t  s igner  un  âc te

d e  l o y a l i s m e  p o u r  l a  F r a n c e .  I l s  o n t
répondu que si vraiment on les appelait,

ils répondraient au pays où ils habitaient.

Ça s'est fait  au Puy. I ls ont passé deux
jours là-haut. Et ça a été tni. Il a signé
cet acte comme quoi, si on l'appelait, il

disait oui. Pour défendre la France.

Quand ils ont signé le papier, on leur a

dit qu'ils seraient pas envoyés sur la fron-

t ière i tal ienne. I ls couraient des r isques

s ' i l s  é ta ien t  p r isonn iers .  Même sur  la

frontière al lemande, i ls auraient été à

l'arrière.

I ls se sentaient français.

Des améliorntions

Après 1946, avec la National isat ion

des Mines, puis une grève en 1948, une
autre en 1963, il y a eu de l'amélioration,

toujours 1 mt de bois, mais 3 tonnes de

boulets, une tonne de vase que I'on pou-

vait échanger contre 400 kg de boulets,

une indemnité de logement, la maladie

du vieux mineur a été reconnue profes-

sionnelle (zo), l'accidenté du travail a été

amélioré, je crois bien à partir de 1948.

L ' a c c i d e n t é  a  e u  u n e  p e n s i o n  m i e u x

payée et la consolidation à vie, tandis que
mon mari était sous la loi de 1898 : les

pensions étaient moins bien payées, et la

consolidation n'était que de trois ans (21).

S' i ls avaient une aggravation, c'était

terminé.

Femme de mineur, un vrai

Les ouvriers ont eu droit, en effectuant
des versements à la Retraite Complémen-

taire, de conserver tous les avantages en

nature, chauffage, logement, docteur,

soins, médicaments gratuits, même en

étant retraités. Tout ces avantages ont été
accordés aux anciens mineurs retraités, ça
Ies a bien aidé, leur retraite n'érant pas

très grosse, les uns ayant même comme

o n  d i s a i t  l a  m a l a d i e  d u  v i e u x  m i n e u r .

L'hiver leur entraînait des oroblèmes de
santé qu'il fallait soigner.

Au pr in temps 1951,  mon mar i  a  é té

muté aux mines de La Combelle rzzt oùr il

a terminé en mai 1966 son temps de ser-

vice en conduisant des grosses machines.

Un paysnge marqué

La Taupe, pour expédier son charbon,
était obligée de le conduire jusqu'au bord

de la route de Brassac-les-Mines à Mége-

coste (23) avec une petite locomotive qui

traînait des wagonnets, et par un système

placé au-dessus de la route, le charbon
allait se déverser dans des wagons placés

sur une voie de ga.rage, qu'une locomo-

t ive venait chercher pour les emmener
jusqu 'à  la  gare  de  Brassac ,  oùr ,  de  là ,

l'expédition se faisait.

Charbonnier (24), pour conduire son

charbon à la gare de Brassac-les-Mines

avait construit  ce que l 'on appelait  un

chemin de fer aérien, c'étaient de gros
pylônes en fer supportant un gros câble,
un aller, l'autre retour, sur lequel glissait

des  bennes qu i  deva ien t  con ten i r  une

tonne vue la grandeur qu'elles avaient,

t ranspor tan t  bou le ts ,  charbons ,  tou t

droit passant au-dessus de Sainte-Florine,
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Les ueneries de Mégecoste. Les expéditions à Vichy

"Armois", et à Brassac-les-Mines. Là, les

bennes se vidaient à la stat ion, pour rem-

plir des wagons qui rejoignaient la gare

de Brassac pour l'expédition.

Le bâtiment à La Taupe où le charbon

était  lavé a été construit  entre 1925 er

1 9 2 7 ,  p a r  u n e  é q u i p e  s p é c i a l i s é e  d u

Nord  de  la  France,  a idée de  cer ta ins

ouvr ie rs  de  Fondary .  J 'ava is  un  ouvr ie r

qui, ouvrier spécialisé à Fondary, a parti-

cipé au montage de l ' intérieur, et y est

resté à I'entretien des machines, une fois

que les lavoirs ont fonctionné.

Avec ma sæur nous avons visi té tout

I ' i n t é r i e u r  d u  b â t i m e n t  e n  e n t i e r ,  u n

dimanche du mois d'aoÛl 1927, accom-

pagnées de sa femme et de sa fille, mon

voisin servant de guide. I l  y faisait  très

chaud, à l'intérieur tout était entièrement

en Fer. i 'en ai gardé un beau souvenir.

Dommage qu' i l  ai t  fal lu démolir,  et

que la mine se soit fermée.

Une histoire moaaementée

Pendant la Deuxième guerre, les jeunes

qui ne voulaient pas partir en Allemagne

au STO - Service du Travail Obligatoire -

venaient travailler à la mine, ceux du Puy-

en-Velay. Ceux qui étaient travai l leurs

min ie rs  é ta ien t  exemptés  de  STO.  Les

directeurs des mines faisaient tout leur

possible pour leur éviter cette corvée.

En Octobre  1926,  t ro is  mineurs  on t

été tués à la mine de Grosménil. En Sep-

tembre 1930, par une fausse manæuvre,

la cage qui descendait 20 ouvriers au tra-

va i l  es t  a r r i vée  au  fond bru ta lement .

Tous ont été blessés, mais il n'y a pas eu

de morts.

Au printemps 1942, il y a eu, au Gros-

ménil ,  4 morts à la fois tz;).  En Janvier
1945, à la mine Michel in, qui était  juste

à I 'entrée du parc, un mineur a été pris

s o u s  u n  é b o u l e m e n t  à  6  m o i s  d e  s a
retraite, après 21 jours de travail, il a été

retrouvé, mort bien sûr.

J'avais environ 5 ans, il y a eu une grève,

qui a été assez mouvementée. Des soldats

à cheval avaient occupé Sainte-Florine, je

ne sais pas combien el le avait duré. En

1937, i l  y en avait eu une autre aux mines

de La Combelle qui avait duré 2 mois et

La Taupe environ I mois _, puis une en

1948 qui a duré 2 mois. Là il y avait eu les

CRS et des bombes lacrymogènes.

En 1952, à la catastrophe 1zc; au Gros-

ménil ,  i l  y a eu l2 morts.

En Mars  1963,  i l  y  a  eu  une au t re

grève assez longue.
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Souamirs d'une autre

femme dc nineur

"Maintenant, je vous raconte les sou-
venirs d'une vieille dame qui avait 57 ans
de plus que moi, née le 8 décembre 1857
au Thérond - au nord du bassin -, qui
était fille de mineur, et à 18 ans femme
de mineur.

Pour la Sainte-Barbe, le patron réunis-
sait tous ses ouvriers au cafe pour manger
le repas de midi ensemble, et pour boire
le cafë, femmes et enfants étaienr invités.

Femme de mlneul, un wai

Comme elle m'avait dit, ce café bu dans

une tasse à café avec une soucoupe, avec
2 sucres, c'était une vraie fête, chez elles,

il n'y avait jamais de sucre et de café.

Mais un jour les ouvriers ont dit à leur

patron que la somme que ça coûtait, si

on la leur donnait, leur femme pourrait
avec préparer un bon repas, qu'ils man-

geraient ensemble à la maison et avec

leurs enfants. C'est ce qui a été fait, la

Sainte-Barbe a été payée.

Q"*d mon mari a travaillé à la mine
en 1938, la Sainte-Barbe était touiours

payée 5 fr. Et puis elle a été augmentée,
je me souviens plus tard c'était 500 fr.

Cette dame m'a raconté que chez elle il
n'y avait pas de réveil, c'était au chant du
coq, à la lune que sa mère se basait, et
elle ne se trompait pas souvent. Mais un
jour c'est arrivé, sa mère s'est trompé.

Ses deux frères allaient travailler de Le
Thérond à La Taupe à pied en longeant
I'Allier (27\, et arrivés vers une batelle-
rie (zs), les ouvriers les connaissaient, c€s
deux gamins qui  passaient  tous les
jours, eux préparaient les bateaux qui
par ta ient ,  chargés de charbon,  sur
I'Allier. C'était le moyen de transporter
à cette époque là, le rain n'existait pas
encore.

Vieil abonné du Peuple Français et de Gavroche, je me permets d'anirer vore anention sur le developpement depuis près de 3 ans
d'une mobilisation d'énergies autour de la mémoire ouvrière à Montceau-les-Mines (Saône-et-loire). L'événement déclenchant en a été
I'approche du centième anniversaire des grandes grèves de 1899 et 1901. Une association a été créée : la "Mère en Gueule", du nom du
monstre mythique qui vit dans les puits et dévore les enfants qui s'approchent des margelles.

Ie Mère en Gueule rassemble des individus, les municipalités de l'ancien bassin minier, les UL des syndicats et la pluparr des vieilles
æsociations culturelles qui ont structuré la population locale. Elle travaille à rasembler er sauvegarder la mémoire ouvrière. Divers textes
ont été réédités, des monographies rédigées par les historiens du coin, déjà fonement sensibilises par I'existence d'un exemplaire musée
de la mine (animé par des mineurs retraités), un CD-ROM est en préparation.

Une pièce militante sur Benoît Broutchoux, montée par une jeune compagnie rhéâtrale du Nord, a été présentée; de vieilles chansons
ont été collectées, remises en musique par les groupes qui vont de la chorale populaire aux jeunes rockers immigrés, et récemment
publiéa sur un CD !

Les différents evénements sont annonces sur le marché, souvent animés par un Orphéon créé solidairement par les fanfares locales
(leçon tirée du film "les Virtuoses").

Gérard Soufilet

I MALATO, Charles. - La Grande grèae. - Guénelard (71) : Le
Caractère en marche, 1999. - Ia Mère en Gueule).

L'Association " La Mère en Gueul/ - du nom d'un personnage m1'thique appa-
renté à la Vouivre ou à Mélusine - nssemble sur le Bassin Minier de Monrceau-
les-Mines (Saône-et-Loire) des collecrivités locales, des institurions, des associa-
tions, des compagnies théâtrales, des unions locala ryndicales et des paniculiers.

Son but : mettre en valeur I'histoire sociale locale, faire s'y intéresser
I'ensemble de la population, sans oublier les jeunes, les personnes en difiicultés et
les personnes âgées, paniciper au dweloppement de la vie culturelle locale, auxi-
liaire indispensable d'une redynamisation économique de la région.

Pour ce faire, I'association collecte des objets et des documents du pasé,
récolte les souvenirs de personnes âgées, organise des spectacles théâtraux, musi
caux -5 fanfares ou harmonies ont adhéré -, des expositions, des conférences,
édirc des Cahien dc h Màre en Gaeub (4 cahiers publiés) et publie, en panenariat
avec les éditions Le Caranère En MarrÉc, des reedirions livres sur le pæsé du Bæ-
sin. L'usociation Arc-m-Ciel de Montceaules-Mines (aide à I'insenion de per-
sonnes handicapées par la pratique anisrique) panicipe au graphisme de ces
ouvrages.

Sont déjà perus : Au pays noir, de Henri Beseige (1952), Montceau-hs-Minel
queQues aperçu sur l'histoirc dc h uillz et dt son expltiution houilllrc, du Docreur
Leon laroche (1923).

Contact : .Association " La Mère en Gueull' , Hôæl de Ville, 71300 Montceau-
les-Mines

On peut comparer le livre de Charles Malaro, publié pour la première fois en
1905, aux meilleurs romans d'Erckmann-Chatrian, auxquels il n'a rien à envier,
tant pour le sryle que l'intérêt historique. k bur est le même : apprendre au
peuple sa propre histoire à travers une fiction basée sur la réalité. Le Poalpe conri-
nue, dans un genre nès différent, cene tradition. C'esr la tnnsposirion - les lieux
et les personnages, travestis pour raison de æcurité, s'identifient aisément - des
évènements survenus dans le basin de Montceau-les-Mines, à l'époque du tout-
puissantJules Chagot, de 1882 à 1900.

On passe ainsi des actions clandestines de la bande noire anarchiste (1882-
1884) à la grande grève des mineurs de Monrceaules-Mines (1899) et à la
frrsillade ragique Châlon-sur-Saône (2 juin 1900, 2 mons). [r roman, à traven

les destins individuels des mineun, des patrons, des militants anarchistes, radi-

ciurx etc... décrit la vie quotidienne.

L'encadrement des mineurs par les milices patronales, ['arbitraire quotidien

subi par les mineurs, les magouilles politiciennes, la morgue des puissants,

I'enthousiæme, voire la naïveté des militants, l'injustice faite aux faibla - les cha-

pitres sur le bagne sur la Nouvelle-Calédonie, la situation des femmes des

condamnés - et l'enthousiæme de la victoire - relative - finale, tout cela sonne

fon et juste. L'auteur, militant anarchiste, ne cache pas les doutes ou les faiblesses

de ses héros, et donne un tableau æsez juste des discussions alors en cours dans la

clarse ouvrière : en 1882, quand débure l'action, les syndicats sont toujours illé-

gaux et les socialistes toujours divi#s en plusieurs chapelles.

Une introduction de Rolande Trempe, universitaire spéciaiiste de I'histoire des

mines, décrit le cadre historique et donne toutes les clés indispensables.

En somme, une lecture insrructive et agréable et donc une réédition bienve-

nue.

Leurent Doussin

I LA,GRANGE, Fredéric. - L'aænture
ù la mine ouarière ùs petits-châteaux. :
Collection Mémoire de la Mine et des
Mineurs du Bassin de Blanzy. Association
La Mine et Les Hommes - Blanzy. Prix
100 F

ks grwes de 1899, 1900 et 1901, tant aux
mines de Perrecy-les-Forges qu'eux mines de
Blanzy, se terminent pæ le renvoi de nombreux
ouvriers. Quelques-uns décident de créer une
mine ouvrière à Saint-Eugène.

Panagez leurs combats pour obtenir la concession de la mine et trouver les cré-
dir nécessaires à la reprise de I'exploitation, panagez les difiicultés de leur vie
quotidienne aux Petits-Châteaux, paftagez leurs espoirs et leurs désillusions, eux
qui ont écrit une des plus belles pages de I'histoire des mineurs du bassin minier
de Blanry.
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Femme de mineur, un vrai métier

Ils étaient en avance de deux heures,
les ouvriers les ont fait  entrer dans la
cabane e t  coucher  sur  un  tas  de  sacs
vides : " Dormez un plus, quand ça sera
l'heure, on uous réueillera l'.

En 1870, el le avait 13 ans, la guerre
s'est déclaré. L'hiver comme froid a été
terrible. Le 25 mars, la couche de glace
était  tel lement épaisse que les enfants
pour aller à l'école er les gens pour aller
faire leurs commissions à Auzat-sur-Allier
(2e) la traversaient à pied. C'était un pays
de noyers, mais cet hiverlà, le gel les a
presque tous  fa i t  éc la te r .  Les  r roncs
étaient ouverts en deux, rares ont été
ceux qui ont résisté.

Il y avait un maire (30) qui était un peu
dictateur, le prêtre n'avait pas le droit que
ses pieds touchent le sol. Pour exercer son
ministère, il fallait qu'il se déplace avec
un cheval et une voiture. Et tout ça reve-
nait cher à ceux qui avaient besoin d'un
prêtre, même pour un enterrement. En
1900, il a fait démolir toures les croix et a
interdit les processions dans les rues de
Sainte-Florine. Certains florinois se sonr
révoltés et sont allés en délégation auprès
du maire. C'est cette dame qui lui a parlé
et demandé que les croix soient replantées
à leur place, il lui a dit "Je ne peux ?as, je

comprends que j'ai malfail'.
Elle lui a répondu " Ce que uous uen€z

de faire ne uous portera pas chance." Et
aux  nouve l les  é lec t ions ,  i l  a  perdu  sa
place (:r). Les croix, c'est des parriculiers
qui les ont acceptées sur leur terrain.

En 1898, est venu un jeune qui avait la
peau un  peu sombre ,  qu i  ava i t  8  ans ,
accompagné de sa fiancée qui était une
j e u n e  p r i n c e s s e  d e  8  a n s  c o m m e  l u i .
C'était un futur roi d'un pays d'Afrique,

et les gens al laient jusqu'à la Direction,
pour  les  vo i r  quand i l s  se  promena ien t
dans la cour. J'ai appris plus tard, peut-
être vingt âns, par un reportage fair à
Lempdes-sur-Allagnon qu'un homme qui
s'appelait  Léonce Lagarde, un genre de
p l é n i p o t e n t i a i r e  p o u r  l a  F r a n c e  à
D j i b o u t i ,  a v a i t  a m e n é  d ' É t h i o p i e  e n
vacances Haïlé Sélassié, le Négus, futur
roi, avec sa fiancée qui avait été désignée à
sa naissance par les parents. de part et
d'autre. Mais il ne s'esr jamais marié avec,
i l  a volé la femme d'un de ses copains,
qu' i l  aimait en secrer er avec laquelle i l
s'est marié, qui a été la seule femme de sa
vie, et la mère de rous ses enfants. Il l'a dit
lui-même dans un reporrage, à la Télévi-
sion, que j'ai entendu quand il I'a dit. t:zl

Les aignes

Sainte-Florine était un pays très vini-
cole autrefois.

M a i s  s a n s  p a y s a n s  :  i l  n e  r e s t a i t ,
comme an imaux,  qu 'une vache e t  un
â n e .  U n e  n u i t ,  u n  p l a i s a n r i n  l e s  a
échangé dans leurs écuries !

Le vin était très bon, les raisins du pays
étaient bons, i ls avaienr une épluchure
très fine, et le raisin blanc avait de beaux
grains dorés, j'en ai eu mangé. C'était une
treille devant la maison qui n'avait pas été
atteinte par le phylloxéra, qui a entraîné la
destruction de presque toutes les vignes.

Elles ont été plantées d'autres variétés
de cépages, ma mère en 1908 a été ven-
danger, il y avait la louée tous les marins
sur la place de la Mairie, c'était payé à la

.journée, nourri tant que duraient les ven-
oanges.

QueQaæ fait diaers

Sainte-Florine a été un l ieu de pèleri-
nage à la suite du marryr et de la mort
d'une sainte par deux bandits, au bas du
pavs dans un ravin.

Le 8 mai, tous les ans, le jour anniver-
saire de sa morr, à minuir.  apparaissaienr

sur  une p ie r re  3  gout tes  de  sang,  qu i
étaient recueillies avec un mouchoir, et à
la même heure il y avair une source donr
l'eau devenait miraculeuse.

Les gens en emportaient dans une bou-
teille, elle guérissait de la fièvre, et c'était
des fièvres mortelles à cette époque-là.

C'était la nuit qu'il y avait des cérémo-
nies religieuses, auxquelles assistaient les
f lo r ino is  a ins i  que les  pè le r ins .  Ma is
voilà, un jour certaines personnes onr éré
récupérer des pierres pour construire une
loge à porcs et la pierre miraculeuse a dis-
paru âvec.

Sa in te -F lo r ine  a  vécu des  drô les  de
moments.

Un mat in ,  un  homme a  é té  t rouvé
mor t  jus te  au  co in  de  la  rue  Pas teur
contre le mur de la Villa, il avait été tué
mais je ne sais pas avec quoi. C'était un
homme jeune,  i l  ava i t  un  per i r  garçon
d'environ 4 ou 5 ans. Le coupable n'a
jamais été trouvé, ni le motif.

IJne autre fois, près la bibl iothèque
m u n i c i p a l e ,  j u s t e  a u  c o i n ,  p l u s i e u r s
hommes en ont frappé un très fort, puis
ils ont levé une grille d'égout pour le ren-
trer dedans, quand le bruit a réveillé un
pharmac ien ,  dans  le  g rand bâ t iment ,
juste en face. Ayant tiré 2 coups de revol-
ver, les hommes prirent la fuite en aban-
donnant leur victime. Combien étaient-
ils ? Dans la nuit on ne I'a pas vu, les rues
n'étaient pas éclairées.

A v e c  I ' a i d e  d e s  v o i s i n s ,  l e  p a u v r e
homme fut sort i  de l 'égout, i l  était  en
mauvais état. I l  était  de La Combelle,
père  de  deux  jeunes  en fan ts .  Env i ron

deux mois après il mourut des suites des
coups qu'il avait reçu, et les coupables ne
furent jamais retrouvés.

Ma mère nous l'a raconté, c'était avant
la guerre.

Pendant plusieurs années en automne,
une Dame Blanche hantait  les rues et
même la barrière er lâ roure de Brassac-
l e s - M i n e s .  O n  d i s a i t  à  l ' é p o q u e  q u e
c'était  une ancienne rel igieuse du Cou-
vent  de  Fontevrau l t  qu i  revena i t  sur
terre, et que soi-disanr des gens voyaient.

Un jour, le mystère a été dévoilé, c'esr
un pauvre homme qui vivait avec sa mère

Les ueneries de Mégecoste (Hte-Loire). Le puits.



Femme de mineut, un urai

Sainte-Florine portée par un jeune com-

battant de 1939 àgé de 26 ans, vêtu en

coureur. Son père avait été tué la nuit de

Noë l  1915,  c 'é ta i t  mon cous in ,  i l  é ta i t

accompagné de jeunes combattants.

Arrivé place de la lV{air ie le 29 août

1941 à 4 h 45 du matin, et croyez-moi i l

y  ava i t  du  monde qu i  les  a t tenda i t ,

devant  le  monument  i l  y  a  eu  une pe t i te

cérémonie. Des combattants de Brassac-

les-Mines  on t  a l lumé auss i  leurs  f lam-

beaux et, de commune en commune, le

parcours  a  cont inué vers  le  sud de  la

France.

Moi, j 'ai  eu la chance de récupérer un

morceau incandescent qui s'était détaché

du f lambeau et était  tombé sur le sol.

M. Laurent Doussin I 'a vu. Depuis je le

conserve précieusement. {r+)

Je  te rmine  mes mémoi res .  vous  voyez

que les gens autrefois n'ont pas été bien

heureux .  Mon père  ava i t  vu  parmi  cer -

tains camarades n'avoir parfois que du

pa in  à  manger .  Un jour ,  dans  la  sa l le

d'attente d'un docteur il n'y a pas long-

temps de cela, une dame a dft " Nous ne

uiendrons pas si uieux que les gens d'autre'

fois, on a trop le stress."

Je ne dirais pas qu'au.iourd'hui ce soit

tout rose, mais si el le retombait comme

les vieux vivaient autrefbis, même 59 à

50 ans en arrière, elle serait bien déçue.

Elle aurait faim comme les gens à cette

époque-là. Elle n'aurait pas le plein réfri-

gérateur. Elle laverait tout son linge à la

main, voyagerait I'eau avec 2 seaux, puis

tous les soirs se mettrait à raccommoder.

Elle n'aurait pas le stress, mais elle en

pleurerait, et elle comprendrait que si les

g e n s  n ' a v a i e n t  p a s  l e  s t r e s s ,  i l s  t r a -

vaillaient aussi. Ils n'étaient pas très heu-

reux  même s ' i l s  é ta ien t  hab i tués  à  ce

genre de vie, c'était pâs tout doré.

Je termine le 26 février 1999, à ce jour

j ' a i  8 4  a n s  e t  4  m o i s ,  j ' a i  é c r i s  m e s

mémoires bien souvent entre t h et 4 h

du matin. Je suis florinoise de naissance,

mon grand-père était né à Solignat (Bras-

sac-les-Mines), mais s'était  marié deux

fois avec chaque fois une florinoise. Du

premier mariage il avait eu 4 fils. Veuf,

de son deuxième mariage, i l  avait  eu 2

filies et 2 fils jumeaux. Je suis la fille de

I 'a îné  des  jumeaux.  Tous  les  en fan ts

étaient nés à Sainte-Florine.

Conclusion

Mon opinion, c'est que j 'ai  peur pour

les années à venir.  Dans 10 mois nous
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rue Royale, qui n'était pas tout à fait nor-

mal. I l  se couvrait  d'un drap et les jours

courts en profi tait  pour faire peur aux

gens.

Il a fini par être enfermé à l'hôpital du

Puy-en-Velav ct ça été f ini ,  i l  n 'y a plus

eu de  Dame B lanche.

Les  dern iè res  appar i t ions  da ten t  de

1929-1930. Quelques années plus tard,

I 'hôp i ta l  a  é té  incend ié ,  p robab lement

par  un  malac le .  Que lques  uns  se  sont

enfuis, mais tous on été retrouvés, cer-

ta ins  sont  mor ts  b rû lés  dans  l ' i ncend ie

mais lui n avant pas été retrouvé dans les

évadés,  on  a  d i t  qu ' i l  é ta i t  mor t  dans

I ' incendie.

Les gumes

Je me souviens de la fin de la guerre, le

11 novembre 1918, j 'avais iuste eu 4 ans,

le 29 octobre, ça avait été une fête. La

Lyre des Mineurs trr l  a fait  le tour du

pays.

Mais pour les soldats morts, c'était pas

un jour de lète pour eux. Ma mère avait

perdu son mari, et nous notre père, nous

n'étions plus que 2 petites orphelines, 8

ans et 4 ans, des pupil les de la nation

comme on disait  alors.

J'ai vu construire le monument sur la

place de la Mairie, il y avait deux blocs

d e  p i e r r e  b l a n c h e  e t  u n  m a r b r i e r  d e

Brioude.

M. Morel a construit  une cabane en

bois, et a sculpté sur place, ça a duré tout

l ' é t é .  L ' i n a u g u r a t i o n  a  e u  l i e u  l e  9

octobre 1921. J'al lais avoir 7 ans, le 29 i l

y a une cérémonie et une fête, le pays

avait été tout décoré.

C'est un vétéran de la Guerre de Cri-

mée,  Mons ieur  Don jon ,  âgé de  92  ans

qui a tenu le drapeau pendant la cérémo-

n ie ,  b ien  sûr  un  combat tan t  de  l4 -18

était  à côté de lui pour l 'aider s' i l  avait

été fatigué.

Je le connaissais, i l  portait  une redin-

gote qui avait un col de velours, i l  est

mort à 98 ans, i l  vivait  seul.

Vous savez que la France à part ir  de
juin 1940 était  partagée en deux, la l igne

de Démarcat ion  s 'a r rê tan t  à  Mou l ins .

Pour passer en zone sud, c'était très com-

p l i q u é ,  l e s  a n c i e n s  c o m b a t t a n t s  q u i

avaient pris le nom de légionnaires avec

les jeunes de 1939 ont dit : " Si nous on ne

peut plus Passer, une flamme trauerserL."

Une f lamme a été al lumée place de

l 'Étoi le à Paris, sur la tombe du Soldat

Inconnu, et de relais en relais est arrivée à

serons en I 'an 2000, et j 'ai  peur que ce

bien-être que nous avions acquis ne se

perde.  Dé jà  nous  sommes en t ra in  de

redescendre, des gens qui gagnaient bien

leur vie, sans travail, au bout d'un certain

temps vont  re jo indre  les  SDF.  E t  les

retraites, oir allons-nous ?

Je me répète, .i'ai peur pour l'avenir. Je
termine mes mémoires de l 'époque de

ma ieunesse."
Mme Barcaro Alfred,

née Bompan Charlotte
Février 1999

( l )  Atel ier dentrer ien des mincs du bassin dc Saintc-

Flor ine.

(2) Unc dcs mines du bassin.

( .1) Lcs mineurs du jour,  c 'cst-à-dire de la surface. On

d i ' r i n g u .  l . '  m i n . u r .  d <  l i ' n d  c r  d u  j o u r .

(4) Les mineurs du fond ne pouvaient al lumer de feu à

cause du grtsou.

( 5 )  S a i n t e - F l o r i n e  a  e u  c e n t  s o l d a t s  r u é s  p e n d a n t  l a

guerre de l4-18 et cent morts en un mois de gr ippe espa-

gnole.

(6) Qui pcrmcnait  aux mineurs de se la"e.,  de sc chan-

ger et de mcttrc leurs affaires à sécher.

(7) Quand lcs charbons sont lavés à la surface, lcs caux

sc retrouvent chargés de poussières. En séchant ces boues

forment la vase, vendue comme combust iblc bon marché

(8) Ancétre du boui l lon Knorr ou Maggi.

(9) Unc coopérat ive de vcnte.

(10) l ls n 'avaient pas cot isé, eux ou leurs Patrons, et

donc ne touchaicnr r ien pour leur viei l lesse.

(I  I  )  Autrement di t ,  à la dynirmite.

( 1 2 )  C e l l e  d c  l 4 - l t i .

(13) Ciré ouvrière près dc Sainte-Flor inc.

(14) Unc dcs mines du bassin.

( l  5) Cit i  proche du Puits du Président,  près dc Sainre-

Flor ine.

( l (r)  Lr oir  sont entassés les déchcrs, es.ent iel lemcnr des

schisres. de la minc.

(17) Parmi lcs avanrages obtenus, grâce aux grèves, par

lcs mineurs, i l  v avair  le chauffagc en sous-produits dc Ia

mine, mais grarui t ,  ainsi  qu un svstème de santé, rrès en

evance pour l époquc. Avantages gardés par les vcuves.

(IU) Chures des bois scnant au boisage des mines.

(19) La l ivraison à domici le.

(20) La si l icose.

(21) L'ouvr icr avait  seulement trois ans après I 'accident

pour demandcr une révision de son indemnité si  son érat

s a[!€!râvart.

(22) Minc au nord du bassin.

(23) l l  ) 'avair  là la voie ferrée Paris-N-imes.

(24) Nl ine du bassin très éloignée de la voie ferrée.

(25) Par asphvxie, dans un Dégiagement Instantand dc

gaz carbonique.

(26) Idem.

( 2 7 ) 7 à 8 k m .
(28) Quand ccttc hisroirc se passe, le chcmin de fer a

presque complètcment remplacé lcs bateaux.

(29) La commune où se trouvent lcs mincs dc La Com-

bcl le.

(10) Louis I 'arassols,  premier mairc social istc de Sainte-

Flor ine, et  de la Hautc-Loirc en 1900. cf fèct ivement très

anric lér ical .

( 3 1 )  E n  1 9 0 4 .

(-12) Léoncc Lagarde, or iginairc de Lempdes, avait

réussi ,  cornrne rcprésenrant l ' rançais à Di ibout i ,  à établ i r  dc

laçon durable l ' inf luence de la France dans la régi ion. En

aoùt I  898. I  50 abvssins vinrent à Lempdes, ce fut  l 'événc-

ment de l 'année. En 1952, une aurre cérémonie commé-

morat ive eut l ieu, avec délégat ion de I 'ambassadc d'Ethio-

Pie.
(33) Société de musique de Sainte-Flor inc, t rès réputéc

(-14) l l  s 'agi t  dcs manifesrat ions organisées par Vichv

pour le prenier anniversaire dc la Légion. La f lamme, al lu-

mée par Pétain à Vichv le vendredi 29 aoùt 1941 au soir ,

p o r t é c  p a r  c o u r c u r s  v c r s  l a  C o r r è z e  e t  l a  H a u t e - L o i r e .

(Almarach de Brioude 1942 cr Ld Moiltdgne du 29 août

l ( ) {  I  ) .  Q u  , , n  n (  \ ' v  t r o m P e  p r '  :  l e .  g c n .  q u i  v  r " i \ r a i c n r

voulaienr montrer lcur patr iot isme, i ls étaient ant i -al lc-

nrands.



a France a pendant
près de 20 ans fait
f igure d 'except ion
eu égard à sa poli-

I r I tique en matière de
toxicomanie. Alors oue la oluoartque la plupart
des pays européens vivaient une
évolution progressive quant aux
modal i tés de pr ise en charge,
notre pays est resté "droit dons
ses bottes", rigide et inflexible
dans une voie érigée en modèle
que le rapport Pelletier se payait
l e  l u x e  e n  1 9 7 8  d e  d é s i g n e r
comme "octuellement envié por
tous les poys étrongers" (!) ll fau-
dra at tendre 1987 pour qu 'un
p rog ramme d 'échange  des
se r i ngues  so i t  en f i n  é labo ré
(cette pratique avait permis de
réduire à 5,1 o/o les contaminés
du S|DA chez les toxicomanes à
Liverpool, quand ce taux plafon-
nait en France à 23,4 o/o) et 1994
pou r  re leve r  mass i vemen t  l e
nombre de p laces bénéf ic iant
d 'une subst i tu t ion à la  métha-
done  ou  au  subu tex ,  l im i t é
jusqu'alors à... 77 | L'histoire de
ce fantastique aveuglement col-
lectif restait à faire. Henri Berge-
ron nous propose de mieux com-
orendre les mécanismes de ce
fourvoiement dans un ouvraqe
limpide et passionnant (r).

a aLe grome
en gestotion

Les infractions à la législation
sur les stupéfiants sont particuliè-
remen t  ra res  au  débu t  des
années 60. Elles justif ieront en
'1966 de 115 interpellations. En
I  969,  e l les concernent  I  200
pe rsonnes .  Ma is ,  ce  qu i
déc lenche  l ' émo t i on  tan t  de
l ' op in ion  pub l i que  que  de  l a
classe politique, c'est le décès qui
survient, Yété 1969 dans la sta-
t ion balnéai re de Bandole,  où
l ' on  re t rouve  une  j eune - f i l l e
morte d'une overdose dans les
toilettes d'un café. La campagne
méd ia t i que  qu i  se  déc lenche

ryn tes toxic0manes,'

drogués et révoltés pouvait alors
être tentant.

a  t ,L'emergence
du chomp des
intervenonts

La toxicomanie élevée au rang
de fléau, i l  s'agissait ensuite de
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à propos de 30 ans de pratiqaes
Lieu de toutes les certitudes, Ie chomp de I'olde oux toxicomones o connu récemment de gronds

bouleversements et remises en couse. Récit d'une révolutlon qul o détrôné lo reine psïchonotyse.

alors, dépasse toute proportion :
"f léou notionol", " cotostrophe
sans précédent", "risque généro-
lisé"... Les propos s'enflent, et
c ' e s t  d a n s  u n e  a m b i a n c e  d e
remoralisation et de mobilisation
contre " le  re lôchement  des
mæurs" et le "maloise de Io jeu-
nesse" que la c lasse pol i t ique
réagit et vote à l 'unanimité la loi
du 3l décembre 1970. Cette loi
apparaît d'emblée comme une
loi d'exception qui introduit une
ingérence pénale dans un choix
de consommation orivée. Alors
que la légis lat ion de 1916,  en
vigueur jusqu'alors, sanctionnait
l 'usage public de drogue et sa
m ise  à  d i spos i t i on  d ' au t res
consommateu rs ,  l e  nouveau
texte va bien olus loin dans la
répression, puisqu'il punit sévère-
ment toute prise de produit stu-
péfiant, avec pour seule conces-
sion, la possibil i té d'une injonc-
tion thérapeutique. La probléma-
t ique de la  tox icomanie com-
mence auiourd'hui à être mieux
appréhendée : entre le consom-
mateur récréatif et occasionnel et
l 'héroinomane qui absorbe ses
tro is  grammes par  lour ,  i l  y  a
tout  un spectre de comporte-
ments différents, rappelle perti-
nemment Henri Bergeron. La loi
de 1970 qui amalgame ces diffé-
rentes attitudes en les pénalisant,
peut apparaître à 30 ans de dis-
tance comme bien abusive. On
ne  peu t  exc lu re  l ' hypo thèse
qu'e l le  a i t  é té por teuse de la
peu r  d ' une  soc ié té  adu l t e
effrayée par une jeunesse mon-
tante et inquiète des évolutions
qui  ont  su iv i  1968 :  ident i f ier

constituer un réseau chargé de
tout faire pour la résorber. Le
secteur médical soll icité oar les
pouvoirs publics réagit très mol-
lement. Très vite, une kyrielle de
dossiers atterrit sur les bureaux
du ministère en provenance de
tous les horizons : éducateurs de
rue,  prêt res,  pasteurs,  agents
i m m o b i l i e r s .  i l l u m i n é s . . .  L e s
f i nancemen ts  son t  abondan ts
pour ceux qui peuvent prouver
qu'i ls vont s'occuper exclusive-
ment de toxicomanes et les agré-
ments seront accordés, au début,
largement. Tout de suite, se pose
la question de la direction à privi-
légier.

Tro is  or ientat ions thérapeu-
tiques ont fait leurs preuves à tra-
vers le monde dans le traitement
de la toxicomanie.

Première option, les commu-
nautés : en regroupant les usa-
gers en centre de vie où l 'exis-
tence en commun oermet une
réhabi l i ta t ion par  le  t ravai l ,  on
espère sevrer puis l ibérer l ' indi-
vidu de ses dépendances.

Seconde possibilité : les tech-
n ioues  de  subs t i t u t i on .  5 i  on
considère la toxicomanie comme
le produit d'une déficience biolo-
gique innée ou acquise, alors on
peut imaginer que la personne
prenne un produit toute sa vie,
régul ièrement .  l l  convient  dès
lors de lui fournir des conditions
légales et sanitaires, afin de lui
permettre une intégration à la
v ie socia le,  professionnel le  et
familiale. Un oeu comme un dia-
bétique s'injecte deux à trois fois
par lour de l ' insuline, ce qui lui
permet de mener une v ie par
ail leurs normale.

Troisième voie, celle du traite-
ment ambulatoire. L'hypothèse
consiste ici à identifier la toxico-
manie au symptôme d 'un mal-
ê t re  o ro fond  don t  l es  rac ines
plongent  dans l 'enfance de la
personne. Seule manière de gué-
rir le sujet, mettre à jour ces diffi-
cultés au travers de la cure psy-
chanalytique.

Toutes les études réalisées à
t ravers le  monde démontrent
ou'aucune de ces trois orienta-
tions n'est supérieure aux autres
en matière ni d'efficacité, ni de
résul tats  obtenus.  La sagesse
aurai t  commandé une complé-
mentar i té  des t ro is  méthodes.
C'était sans compter sur les spé-
cificités de notre pays.

Lo constitution
du paradigme
dominant

L'initiative laissée au privé, du
fa i t  de  l a  ca rence  du  se rv i ce
public, favorise les conceptions
en marge du système. Trois idéo-
logies qui s'auto-alimentent vont
contribuer à bétonner le mode
d' in tervent ion hexagonal  pen-
dant près de vingt ans : l 'anti-
psychiatrie, l 'esprit soixante-hui-
tard et la psychanalyse.

Les premières inspiratrices du
nouveau champ sont les convic-
tions anti-psychiatriques qui crit i-
quent la notion de normalité et
cherchent à l ibérer les malades
de  l a  s t i gma t i sa t i on  que  l eu r
impose la société. Se rajoute en
outre un net reieter de l ' institu-
t ion.  Les prat iques comporte-
men ta l i s tes  des  communau tés
thérapeut iques qui  v isent  à la
normalisation de l ' individu sont
vivement réprouvées. D'autant
plus, que l 'exemple du Patriarche
réunissant  tous les ingrédients
qui mèneront au fonctionnement
sectaire, aliène aux yeux de la
plupart des intervenants la solu-
tion communautaire amalgamée,
à tort ou à raison, à cette expé-
rience malheureuse.

C'est  ensui te l 'é th ique l iber-
taire qui s'oppose tout particuliè-
rement au principe de la substi-
tution, en l ' identif iant à un outi l
de  con t rô le  soc ia l .  Ce t te
méthode viserait surtout à neu-
traliser et à encadrer des com-
portements marginaux, l ' impor-



tant étant alors, non de venir en
aide aux toxicomanes, mais de
les contrôler.

T ro i s i ème  i déo log ie  ayan t
contribué à configurer le champ
de l'intervention en toxicomanie,
la psychanalyse. Dans un premier
temps, c'est le paradigme libéral
qui  l 'emporte.  Les équipes de
so ins  pa r tagen t  une  commu-
nauté culturelle avec les toxico-
manes  :  hab i t udes  ves t imen-
taires, type de musique écoutée,
posture générale constituent un
patrimoine commun, il n'est pas
toujours facile de distinguer soi-
gnants et  so ignés :  " i l  fout  se
considérer soi-même un peu mor-
ginol pour occepter de rencontrer
ces "étronges créotures" et vouloir
leur porter secours." (p. 53) La
relation qui s'établit est orientée
d'emblée sur le versant affectif,
les s t ructures d 'accuei l  é tant
autant  des l ieux de rencontre
que de soins. Mais très vite, cette
posi t ion devient  in tenable.  Le
besoin se fait sentir d'apprendre
à mieux gérer écoute et fermeté,
d i s t i ngue r  comp la i sance  e t
empathie. Progressivement, des
modifications majeures intervien-
nent : contrat moral dont le non
respect entraîne l'exclusion, exi-
gence de sevrage avant l'admis-
sion... 1975 constitue une année
charnière marquée par le durcis-
sement de la consommation de
drogue (les produits psychédé-
liques tel le LSD cédant la place à
l'hérorne) et par le début du pro-
cessus de professionnalisation qui
ne s'achèvera qu'au milieu des
années 80.  Les personnels se
renouvellent beaucoup, bien des
so ignan ts  n ' accep tan t  pas  l e
v i rage qui  s 'amorce.  Le para-
digme psychanalytique devient
alors la toile de fond qui légitime
l'intervention. Son argumentaire
a le double avantage d'apporter
un schéma explicatif qui facil i te
la compréhension cognitive et
permet aux soignants de prendre
la distance nécessaire face aux
toxicomanes et ainsi mieux sup-
porter la dureté de leur travail.
Chutes et rechutes du toxico-
mane sont assimilées à des com-
portements normaux chez une
personnalité en souffrance qui
répète et scrute ses profondeurs.
Tout un corpus théorique est éla-
boré. La toxicomanie est présen-
tée comme une conduite addic-
tive et reliée à toutes sortes de
mécanismes : "il existe des toxico-
manes à structure névrotique, à
structure psychotique, à structure
peNerse et les toxicomones dépres-

Soignel les

sifs" (p.105) Dès lors, le soin ne
peut commencer que par le pro-
cessus  de  désa l i éna t i on  psy -
chique.  Les in tervenants sont
amenés à travailler avant tout sur
la demande inconsciente, à refu-
ser toute action dans l 'urgence
(pou r  ne  pas  tomber  dans  l a
logique compulsive), à engager
un contrat thérapeutique destiné
à aller vers une demande libre...
Que lques  a r rangemen ts  son t
néanmoins adoptés à l 'égard
d 'un  pub l i c  non  cap t i f  qu i
s'engage dans un long chemine-
ment parsemé de rechutes : non-
régularité des séances, non-paie-
ment (depuis le début, le trip-
tyque de l'anonymat, de la gra-
tuité et de la confidentialité a
toujours présidé à l 'action des
intervenants en tox icomanie) ,
aide à l'élaboration, intervention
parfois dans la réalité... Très vite
le psychothérapeute devient le
personnage centra l .  Un écré-
mage s'opère parmi les person-
nels,  les psychologues fa isant
une  en t rée  mass i ve  dans  l es
centres de soins. Tout le disposi-
tif est bientôt instrumentalisé en
vue du seul objectif qui compte :
amener le  tox icomane vers la
cu re .  La  psycho log i sa t i on  à
laque l l e  on  ass i s te  abou t i t  à
l'exclusion de toute autre mode
d'intervention : c'est bien le fond
du désordre qu ' i l  convient  de
traiter et non sa seule expression
symptomatique. '16 o/o des toxi-
comanes seulement y accèdent ?
"Le toux d'évosion n'est pas inter-
prété comme I' indice d'une
inodoptotion de l 'offre, mois
comme Ie signe de I'immoturité de
la demande" (p.160)

L'outonomie
d'un secteur
referné
sur luimême

Un autre événement essentiel
in terv ient  pour  renforcer  ce
bétonnage. Et c'est la décentrali-
sat ion qui ,  au moment de la
répa r t i t i on  de  compé tences ,
laisse dans le giron de l 'Etat le
domaine de la  lu t te contre la
drogue. On passe dès lors d'une
inflation expérimentale départe-
men ta le  qu i  ava i t  p rédominé
jusqu'alors à une centralisation
ra t i onna l i sa t r i ce  économe.
L'expertise se trouve entre les

de 30 ans de

mains d'une seule unité adminis-
trative : la direction générale de
la santé. Ce qui l'emporte bien-
tôt, c'est le maintien du statut
quo. A la base, chaque structure
s'engage dans une stratégie de
survie financière qui laisse que
peu de place à l'innovation. Au
sommet ,  on  p rése rve  ce  qu i
existe déjà et dissuade toute ini-
tiative étrangère au dispositif tra-
ditionnel. ll est vrai que la réallo-
cation vers des disoositifs nou-
veaux ne peut dépasser qu'l o/o
du  to ta l  de  l a  do ta t i on .  Le
champ de l'intervention spéciali-
sée en tox icomanie se t rouve
donc placé sous le double leader-
ship de la  psychanalyse et  de
l ' adm in i s t ra t i on .  N i  l ' une  n i
l'autre ne sont prêtes à écouter
les évolutions du contexte, que
ce soit le refus de rentrer dans
des considérat ions socia les et
somatiques pour Ia première (elle
se réserve au regis t re symbo-
lique) ou la conception essentiel-
lement médicale dans laquelle la
seconde se confine. Le dispositif
s ' es t  en  fa i t  en fe rmé  su r  l u i -
même. l l est vrai que la dispari-
t ion des équipes de rue et de
prévention, mais aussi la faiblesse
du système statistique épidémio-
logique n'a pas permis de rece-
voi r  des é léments correspon-
dants aux besoins et aux difficul-
tés réels.

L'inaption
du SIDA

Ce qui fait bouger les choses,
c'est l'épidémie de SIDA. Contre
l'avis du secteur. Michèle Bar-
zach, alors ministre de la santé,
décide, en 1987, de libéraliser la
vente des ser ingues.  Des pro-
g rammes  d 'échange  des
seringues sont lancés par Méde-
cin du Monde. Des policiers se
posteront aux abords des perma-
nences pour interpeller les toxi-
comanes ! ll faudra attendre les
années 1993/1994, pour que les
centres de soins intègrent ces
programmes. La polémique fait
rage quant  à la  re lance de la
pr ise en charge par  la  métha-
done. Une circulaire du ministère
incitant à relancer cette option
thérapeutique, restera sans effets
sur le secteur de 1990, date de
sa rédact ion à 1993.  La rés is-
t ance  du  sec teu r  res te  donc
importante au cours de ces
années .  Be rna rd  Kouchne r .

ministre de la santé, se prononce
en 1992 pour l 'extension des
places méthadone. Le change-
ment de majorité empêche toute
évolution majeure. Simone Veil
et Douste Blazy trancheront en
l a n v i e r  1 9 9 5 ,  e n  d é c i d a n t
d'accroître notablement les 77
places d'unités méthadone : on
en comptera 50 000 en 1998. Le
scandale du sang contaminé est
dans toutes les mémoires : on
es t ime  a lo rs  que  l e  r i sque  de
chronic isat ion évoqué par  les
adversaires de la substitution est
moindre que celui d'exposer une
population ayant un mode de vie
exposé, à la contagion.

Dès lors,  un nouveau para-
digme s'impose, qui petit à petiÇ
vient  se posi t ionner aux côtés
des représentations psychanaly-
tiques : celui de la réduction des
r i sques .  Ce  nouveau  schéma
argumentaire fédère les pratiques
et conceptions minoritaires ou
isolées, comme l'avait fait vingt
ans plus tôt la psychanalyse. Le
vocabulaire change. On parle à
présent de risques sanitaires, de
stratégies pall iatives, de toxico-
manes rat ionnels,  de moindre
mal ,  de santé publ ique,  d 'usa-
gers de drogue, de programme,
d'accueil dits de bas seuil (sans
exigence préalable de motiva-
tion).

Le paradigme psychanalytique
s 'est  p lacé pendant  v ingt  ans
dans une logique tout à fait tota-
litaire. Prétendant avoir LA solu-
tion, il a combattu farouchement
et diabolisé toute autre proposi-
tion. ll est resté sourd à la com-
plexité d'une problématique qu'il
a voulu réduire à un seul schéma
d'interprétation : le sien. l l  est
resté aveugle aux évolutions du
con tex te  démon t ran t  pa r  l à
même que "celui qui croit a plutôt
tendonce à considérer pour perti-
nentes les données qui confirment,
ou n'infirment pos lo croyance
endossée" (p. 309) Cela ne remet
pas  en  cause  l ' u t i l i t é  de  son
action, mais lui dénie le droit de
prétendre détenir seul la vérité.

Sous la pression de l'épidémie
de SIDA, le débat a pu s'ouvrir. ll
doit à présent permettre d'expé-
rimenter sur des voies nouvelles,
sans craindre l'excommunication
ou la censure.

facques Trémintin

(1) 'L'Etot et lo toxicomonie - Histoire
d'une singulorité françoise" Henri Berge-
ron, puf, '1999, (370 p. - 149 F)
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Les éditeurs de journaux publient
ce que leur cl ientèle attend : loi  du
m a r c h é  o b l i g e .  J a d i s ,  l a  g r a n d e
presse faisait ses choux gras des faits
divers sanglants, l 'affaire Landru, par
exemple.

Aujourd'hui,  la violence a changé
de registre. Pratiquée par des états
souverains, el le s'est inst i tut ionnali-
see.

La grâce est (rarement) accordée
o u  t p l u s  s o u v e n l )  r e i u s é e  à  u n
condamné à mort par le gouverneur
d ' u n  é t a t  a m é r i c a i n  a u  n o m  d ' u n
ordre aveugle qui ignore les erreurs
d'enquête, d' instruct ion ou de pro-
cédure.

Le massacre des populat ions n'en
i in i t  lanra i :  de  depa:ser  le :  l im i les  -
s' i l  y en a - de la cruauté au nom cle
la pureté de la race, de guerres de
r e l i g i o n s ,  d e  t e r r i t o i r e s  d i s p u t é s .
L'humanitaire se révèle impuissant à
imposer l 'humanisme.

A u  q u o t i d i e n ,  l e s  " n o u v e a u x "
proxénètes ,  a lbana is ,  kosovars  ou
tchétchènes exercent  leur  au tor i té
sur  les  t ro l to t rs ,  avec  une c ruauté
ind ic ib le .

Dans les écoles, certains gosses en
tuent d'autres, comme çà, aussi faci-
lement qu'on se serait  insulté jadis.
Les  messages de  char i té  des  l i v res
sacrés  sont  dé l ibérément  tournés
dans les pays où s' impose une rel i-
gion d'Etat.

Au nom de pseudo- re l ig ions ,  les
sectes organrsent des massacres col-
lectits.

Les prisons sont une instrtut ion ou
le  d ro i t  devrar t  s ' imposer .  Un I i v re
récent  à  vu lgar isé  la  conna issance
de pra t iques  courdntes .  Aux  I ta ts .
Unis, un gestionnarre privé des éta-
blrssenrents pénitentiaires a amélioré
ses profi ts en imposant aux détenus
la restr ict ion al imentaire ' .

On c ro i t  dev iner  dans  ces  barba-
r i e s  q u o t i d i e n n e s  c o m m e  u n e
r e c h e r c h e  d e  p e r f o r m a n c e  d a n s
I 'e rerc ice  d 'un  pouro i r  inhumatn  e l
d'une Iiberté dévoyée. J

- "Le Llonde" )l l .rvri l 2000.

LE MARIGOT
l l  f a u t  l ' a d m e t t r e ,  l a  t é l é v i s i o n

d'aujourd'hui est violence. Pas seu-
lement dans des programmes dont
on apprend que les entànt '  lei  regar-
den l  avant  d 'a l le r  a  I 'eco le ,  Ie  ma l in .
tQue vaut. dans r e t  as, un en.eig,ne-
ment civique ?).

E l le  es t  auss i  v io len te  dans  son
trcnctionnement interne. On ignore à
peine les coni l i ts d'ambit ion exposés
par  une presse complarsante .  Au
quotidien, el le se nourri t  souvent de
ha ine .  Cana l  P lus  fa i t  m ieux  :  les
"Cu igno ls "  se  chargent  d 'exécuter
p u b l i q u e n r e n t  l e s  c o n f r è r e s  -  o n
n 'ose  d i re  l cs  co l lègues  -  qu i  leur
déplaisent.

P o u r  a v o i r  s u b i  c e  t r a i t e m e n t ,
Cu i l laume Durand en  raconte  les
épisodes dans "La peur bleue"*. l l  v
re t rouve une humani té  que l 'exer -
cice de son métier d'animateur dans
un tel mil ieu lui avait peut-être fait
perdre. l l  va suggérer une rédemp-

t ion par la culture. Une idée d'ave-
nir,  sans doute ? mais sur quels relais
médiat iques pourra-t- i l  compter ?

Les vedettes de cc mil ieu devrait
r é f l é c h i r  c h a q u e  j o u r  s u r  c e t t e
ré f lex ion  d 'un  avocat  d 'au t re fo is  :

lt coninternite est une halne r rgi-
lante. ,. J

'  t d r l r ( ) n .  ( , r , r \ r a l

TETES A CLAQUES
B e r n a r d  P r v o t  . r r , t i t  i n r  t t é  d a n s

l ' é m i s s i o n  " B o u i l l o n  d e  c u l t u r e
V i v i a n e  F o r r e s t e r  e t  J o s e  B o \ e ,
dénonciateurs des nréfaits du l ibén-
l isnre effréné et des défenseurs du
n r è m e  s r : t e m e .  L ' u n  d e  c e u r - c i  a
roul iÊ,ne le t  aractèrc démocratique
que constrtue à sec veur I 'act ionna-
r i a t  d a n s  l e  f o n c t i o n n e m e n t  d e s
bourses de valeur.

La  réponse n 'a  pas  démonte  le
(on t resens ,  Iourd  do  maura ise  fo i ,
de l 'adversaire.

Au-delà de l 'étymologie, la dénro-
crat ie appelle dans le sens commun
davantage de just ice. urre reel le éga-
l i té  de  chances  o f fe r tes .  C 'es t  une
ouVerture sur les autres. Les jeux de
la Bourse, outre qu' i l  ne sont guère
acress ib leç .  5 . rns  r i s ( lues ,  Ju \  pe t i t ç
actronnaires i l lustrent des égoismes
dont le pouvoir devient énorme lors-
q u ' i l s  c o n s t i t u e n t  l e s  n o y a u x  d u r s
que sont les fonds de pension ou les
investisseurs inst i tut ionnels.

A terme, cet individual isme, s' i l  se
pro longe c rée  les  cond i t ions  d 'un
appauvrissement étendu. Quel sera,
dans une, deux ou trois décennies le
p o u v o i r  d  a c h a t  d e  l a  g é n e r a t i o n
ac tue l le  qu i  do i t  accepter  le  SMIC
comme un chance et prévoir,  dans
ces condil ions. une retrdtte decente,
p r o p o r t r o n n e l l e  ;  u n e  i n t  e r l a r n e
cap i ta l i sa t ion  dans  des  ionc is  c ie
r e t r a r t e  q u r  a u r o n t ,  e n t r e  t e n t p s ,
grossi le noyau dur précité i

Un inv i té  amér ica in  de  l 'énr rssron
donnait avec une nalveté de Huron

l e  mo t  de  l a  f i n  en  obse rvan t  que
personne n 'avai t  prononcé pendant
p l u s  d ' u n e  h e u r e  l t ' n t o t  c J p t t d -
l i sme" .  J

IALONS DE
CYNISME
"La psvchologie des foules' publ ié

en 1895 par Cust.tve Le Bon est un
c l a s s i q u e  d e  l a  s o c i o l o g i e  e t  d u
cond i t ionnenrent .  L  au teur  a f f i rma i t
. r r | t  l r .  r  \ n  . n t e  r ] "  I  r ' j r l I  r l o n t i n t -

t r c ( ' ( l u  i l  s u f i i l  p o L r r  n t e n e r  l e s
tou  les  r l  e rp l  n rc r  r l t ' :  sen t iments
sinrlr lc:,  énoncer de: idées, déduire
cles sr'llogisnres. "-5',rrlrcsser à /a ral-
\on  \e râ i l  p t ' rdn ,  ,111 l { 'nY) r  {  . l r  r re ( l

par les idées que les homntes diiiè-
rent surtout, et ce sonl précisément
les idées qu' i ls abandonnent dès
qu'ils sont réunis en tbule." précisait
a l o r s  u n  c o m m e n t a t e u r  d e  I ' o u -
vrage'.

Trente ln. plus l ,rrd. un pLtlr l i t  r larro
anréricajn, Edrvard L. l lernays aff ir-
n ra i t  Ia  nécess i té  pour  l ' é l i te  f " fhe
intelli!:enl t'en in tll dapJrlment5 ol
l i ie.. .") de mettre en ordre la menta-
l i t e  c o l l e c t i r e .  U n e  t e l l e  p r . r t i q u e

" est un élément tmportant dans une
sctciété démocratique 1...1 Pour ét,iter
le de>ordre, l,t sociéte doit limiter ses
<hoix aux tdées et aux objets qui lui
seront proposés pàr loutes sortes de
propagande. Tout ce qui a de l'int-
portànce aujourd'hui, dans la poli-
t ique, la f inance, l ' rndLtstr ie, l 'agri-
culture, la charité, l 'éduc,tt ton ou
lout ,1ulrc dont,tine. d,ril êlre accisle
par la propagande. La propagande
est le bras exécutii du p,ouvernement
inyisible.r' ,

Les  méd ias  c le  n rasse on t  donné
I  i n . t r u n r e n t  d ' . t t  t i u n  q u e  n  i m a g i -
n.r ient pas ces "moral istcs". - i

' ' La  re ruc  \ ( tcn t i t ique" ,  1 .1  septembre
I  8 9 ; .

"  Bernavs  Eduard  l .  :  [ ' rop , tg , tnda i l9J8 t
| ût l\r Dan t htl lor in 1lt, 'r i tnq ( ontntu-

ni(, i l ion. A Histo'!, 1996

Les notes de lecture de 7.7. Ledos
LA TYBÂIINIE DE LÂ COtrilUIIICÂTIOII
pallgnacio Ramonet..

Etre dans le coup, en ce début de siècle, c'est communiquer. Téléphone
portable, Internet, bouquet de chaînes numériques sont le plus souvent des
gBdgets à la rpde pcnrr le plus grand profit des marchés. On a créé, autre
efiet de mode, une nouvelle expression, 'nouvelle éconorrie" pour désigner
des valeurs dont les Bourses se sont emparées avec myopie. Des retourne-
rnents de tendance sont cléià observés.

Nul ne saurait nier la nécessité de communiquer et le ptus largement, si
possiblo. La frénésie néotibérale développe des instrum€nts qui pourraient
toutefois apparaître comme les instruments d'un nouveau totalilarisme. Les
empreintes magnétiques, sans lesquelles ces nouveaux moyens ne sau-
raienl lonctionner, pefmettent de suivre les usagers à la trace, grâce à une
interconneclion, en principe interdite. Orwell n'avait pas prévu çà ! L?ffaire
du réseau de surveitlance 'Echelon" a récemrnent révélé la surveillance
mondiale des échanges de messages. La publicitri qui envahit les nouveaux
écrans impose, avec des moyens, attractifu, un modèle de société obligé
dont la tinalité est essentiellement économique.

Le média le plus fréquenté, c'esl toulefois la télévision dont le poste
oocupe à présent les lieux de vie, comme jadis, le poste de TSF. Le soucis

des opérateurs privés est de suivre la tendance majoritaire de la demande,
au mÉpris de l'ambition culturelle ou de la vérité de l'information. lls ont
peut-être toutefois tort de prendre les gens pour des imlÉciles ? Si la télévÈ
sion retient les masses devant les écrans, il n'est plus assuré ou'elle
fabrique durablement l'opinion. Le résultat trop tôt annoncé de certaines
élections l'atteste.

lgnacio Bamonet-' évoque quelques moments forts de cette télévision
populaire dans ce qu'il appelte une "communion planétaire': la morl de
Diana, I'affaire Clinton-Lewinsky avant d'évoquer "l'ère du soupçon' de
manipulâtion qu'ont renouvelée - plutôt qu'initiée . des événements comme
l'aftaire de Timisoara ou les récentes guerres termées aux journalisles.

'La tyrannie de la communication" s'adresse à tous ceux qui soupçon-
nenl les inslitutions de les manipuler mais ne savent ni quand, ni comment.
Le constat qu'en établit lgnacio Ramonet esl donc bienvenu. La prise de
consciencs raisonnée, par les usagers des médias de masse, des perver-
sions du bain médiatique exig€ra encorê de longs etforts pédagogiques.

J.-J. L.

' Éditions Gatitée. 1999. 1æ F.
" Dirccteu du'Monde diDlamatiaue".



ouis Suarez a rédigé ses sou-

v e n i r s  ( v o i r  G a u r o c b e

n' 109) à la suite de la lec-

ture des livres d'August von

Kaseneck  :  L ieu tenant  de

Panzers et Examen de conscience (Perrin),

au mil ieu des années 1990.

P r é s e n t e  r  I ' A r m é e  r o u g e  c o m m e

u libératrice des camps ) est à la fois vrai

et réducteur. Les camps d'extermination

situés dans les terr i toires de I 'est de la

Pologne occupée (Trebl inka, Sobibor,

Belzec) avaient été détruits par les

nazis soucieux d'efhcer les traces de

leurs crimes. Les détenus d'Ausch-
witz ont été évacués vers les camps

d'Allemagne tels Dachau, Mattthau-

sen (et non Mathausen comme on le

l i t  t rop  souvent ) ,  Bergen-Be lsen,

etc.. au cours des tristement célèbres

" marches de la mort . .  Lorsque les

soldats soviétiques atteignent Ausch-

witz, le 16 janvier 1945,le câmp est

pratiquement vide. Le f i lm sovié-

t i q u e  m o n t r a n t  l a  l i b é r a t i o n  d u

c a m p  a ,  e n  r é a l i t é ,  é t é  t o u r n é

quelques jours plus tard.

D'autres camps existaient en Alle-

m a g n e  m ê m e .  L a  r e n c o n t r e  d e s

troupes soviét iques et des troupes

américains s'effectuant sur I'Elbe, à

Torgau le 25 avril 1945, c'est-à-dire

à moins de deux cents km au sud de

Ber l in ,  une grande par t ie  de  ces

camps ont donc été l ibéré par les

Anglo-américain. Ce fut le cas de
Buchenwald (voir le roman de Jorge
Semprun, L'Ecriture ou la uie, Galli-
mard,  1995),  de Bergen-Belsen le
15. Parmi les derniers camps libérés
Mauthausen début mai, oui le fut
aussi par les américains. Par conséquent

attribuer à la seule Armée rouge la libé-

ra t ion  des  câmps es t  abus i f  ;  c 'es t  un

écho lointain de la propagande sovié-

tique. Sur cette histoire complexe, le lec-

teur peut consulter I'Atlas de k Shoah,

paru aux Éditio.r. de I'Aube, en 1992.

L'emploi du mot n libération o à pro-

pos de I'arrivée des troupes soviétiques

dans les pays d'Europe centrale et orien-

tale n'est pas sans poser quelques pro-

blèmes. Sans revenir sur la complicité de

Staline avec Hitler lors de I'Insurrection

de Varsovie (2 aoit-2 octobre 1944), on

1932-1933 en Ukraine et au Kouban -

u première famine programmée de I'his-

to i re  ,  qu i  f i t  de  8  à  l0  mi l l ions  de

morts,

Le f i lm de Michael Curt iz, produit

par la 
'W'arner 

en effet,  s ' inspirait  du

livre de Joseph E. Davies Mission à Mos-

cou (édition en français : Montréal, Édi-

t ion de I 'Arbre, 1944). Ambassadeur

américain à Moscou, Davies faisaient

largement sienne la propagande sovié-

tique. Rien d'étonnant à ce que, produit

en pleine u Grande Alliance ) contre

I'Allemagne nazie, il ait une tonalité

stal inophile. Voici ce qu'écrivait  à

, son sujet Jacques Siclier : n Ce film
' montrait  comment Davies, ami du

président Roosevelt, avait trouvé en

Staline un défenseur de la paix et des
, démocraties. Mission à Moscou qui,

entre autres choses justifiait le pacte

germano-soviét ique, avait pour but

de sensibiliser le peuple américain à
I I'effort de guerre de I'URSS contre

' 
les nazis. . .  "  

(Le Monde, 16 janvier

1986). L'article précise que le film de

Curtiz a été projeté au u Cinéma de

minuit o de FR 3, le 25 novembre

1984.

Pour conclure et revenir à la ques-

tion des prisonniers libérés français

par I 'Armée rouge, on voit  que les

documents  p rodu i ts  par  Laurent

Doussin confirme tout I ' intérêt de

c e t t e  q u e s t i o n ,  o c c u l t é e  j u s q u ' à

aujourd'hui. En publiant à la fois ma

p r é s e n t a t i o n  e t  l e s  e x t r a i t s  d e s

Mémoires de Louis Suarez, Gauroche

a soulevé une question dont I'impor-

rance paraît avoir été vraiment sous-

estimée et sur laquelle nous aurons

c e r t a i n e m e n t  I ' o c c a s i o n  d e  r e v e n i r .

Toute proport ion gardée, cette expé-

rience vécue du soviétisme réel peut être

rapprochée de celles - bien plus tragique
- des n Malgré-Nous " alsaciens-lorrains.

Comme je le faisais remarquer on ne

peut que regrett€r que ce chantier d'his-

toire n'ait pas été exploité alors que les

soldats français récupérés par I 'Armée

rouge étaient nombreux à être en vie.

Mais, i l  n'est peut être pas trop tard...

Jean-Louis Panné

* (voir Gamche, n' ll0, mm-awil 2000)
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A propos des prisonniers de gaerre
Iibérés par l'armée soviétique*

peut faire remarquer que cette conquête

militaire - si elle a débarrassé ces pays de

I'occupation barbare des nazis - répon-

dait aussi à d'autres objectifs. Ce ne sont

p a s  s e u l e m e n t  l e s  p o p u l a t i o n s  a l l e -

mandes de Prusse orientale, de Saxe. de

Silésie ou de Poméranie qui eurent à

subir les exactions de la soldatesque mais

aussi les populat ions à l ibérer, notam-

ment les Polonais, et d'autres encore (je

renvoie au témoignage de M. Djilas, cité

en encadré dans ma présentation). Des

UN DE CEUX QI-JI SE BATTËNT
POUR LIBERER LA FRANCE . '

Tract du parti communiste, dffisé pendanr l'Occupation, à

une date indéterminée.

livres et des films documentaires trairent

de cette question mais sont encore trop

méconnus de ce côté-ci de I'Europe. On

voit par là tout le déÊcit de connaissance

q u i  p e r d u r e  e t  q u i ,  d ' u n e  c e r t a i n e

manière, perpétue I'héritage de la cou-

pure de I 'Europe en deux blocs...

Le livre de Victor Kravchenko n'est

pas un l ivre sur les camps soviét iques

dont il parle très peu. Ce livre rapporte

essentiellement I'expérience d'un cadre

économique du  rég ime sov ié t ique.  I l

faut cependant not€r qu' i l  traite assez

lonsuement  de  la  famine des  années

llu nldat dc fAroéc Rorga rlont lc
mrùc corttd tinofunc de L ccrti-
hde dc L victoirc furL ilc L cir&
ntio s lg buùqû hiûéri.&

Yær au Fosb do lltte dl Prrti Conmùte Fnuai
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t ions  se  penchent  sur  les
rappor ts  en t re  les  deux
aspects à la belle époque.

En somme, nous tenons
ic i  une nouve l le  mise  en
lumière de la culture l iber-
Iatre.

S. Boulouque

Presses Universitai res
du Mirail - 1999, 544 p.,
320 F.

"JÉsus coltrRE
JÉsus,1l;,
de Gérard Mordillat et
Jérôme Prieur
"L'11{VENTION
DU CHRIST" (21,
de Maurice Sachot

Nu l  ne  contes tera  la
pérennité de la religion fon-
dée oar un contestataire du
judaisme nommé Jésus dit
"Christ" (3), Des évangiles
a u x  h i s t o r i e n s  " s c i e n t i -
fiques", tel Renan, son exis-
tence a  é té  reconnue.
L'interrogation sur la "fabri-
cation" du christianisme est
récente.

Qui fut le Christ ? L'exé-
c u t i o n  à  J é r u s a l e m ,  e n
Palestine occupée, sous le
règne de Tibère, d'un insou-
mis  es i  évoouée en
quelques mots ou quelques
l ignes par un peti t  nombre
d'historiens grecs comme
Flavius Josèohe ou lat ins.
comme Tite-Live. La tradi-
t i o n  h i s t o r i q u e  l a  p l u s
constante reoose sur les
évangiles dont quatre seu-
lement, dits "canoniques",
sont reconnus par I 'Egl ise.
Les  p lus  anc iens  tex tes
connus sont des fragments
en grec (papyrus) des troi-
sième et quatrième siècles
de no t re  è re  (Oscar  Cu l -

[e temps des livres

mann) .  P lus  reorésenta t i l
du message christ ique est
l e  t e x t e  c o n n u  ( s i n o n
reconnu par I 'Egl ise) sous
le nom d'Evangile de Tho-
mas (4). Ces divers lextes
ont été rédigés en grec ou
en syriaque par des lettrés,
e t  t radu i ts ,  p lus  ta rd ,  en
l a t i n .  l l s  s o n t  à  l ' o r i g i n e
d'une doctr ine entretenue
par des pouvoirs temporels
consolidés par la perspec-
t i ve  té léo log ique qu 'o f f re
une re l ig ion .  A  par t i r  de
textes incertains, la religion
s'est fondée sur des inter-
prétations, des débats, des
exclusions sinon des exécu-
t ions .  Une doc t r ine  ou i
appara issa i t  comme une
morale de charité est deve-
nue un totalitarisme souvent
sanglant. A quand un l ivre
noir du christianisme ?

Deux l ivres viennent de
poser la question des ori-
gines d'une rel igion créée
sur ces bases et dévelop-
oée au nom de nécessites
politiques.

Jésus contre Jésus, pro-
longe la série d'émissions
oue les  au teurs .  Gérard
Mordi l lat et Jérôme Prieur,
avaient produite pow Arte
(5). l l  s 'agit  d'une enquête
qui interroge les textes et
met  en  év idence leurs
contradictions, entre eux et
au regard de I'Histoire. On y
retrouve toutefois le mes-
sage te l  qu ' i l  ava i t  sans
doute été ébauché dans les
mil ieux gnostiques dont la
f igure connue est cel le de
Jean le Baptiste.

Dans L' invention du
Chrlst. Maurice Sachot. s'il
remet à jour I'enseignement
synagoga l  qu i  a  fo rmé
Jésus, mel en lumière les
avatars  du  juda isme que
lavorisent la oroximité des
doctr ines gnostiques - i l  y
eut une gnose chrétienne -
et la récupération eflectuée
par une Rome en lin de par-
c o u r s  h i s t o r i q u e .  P a r  l a
su i te ,  les  empi res  ou  les
monarch ies  européennes
se cons t ru i ron t  sur  les
bases théologiques de la
nouvelle religion. L'encadre-
ment  qu 'e l le  impose aux
consciences et aux sociétés
seront le support d'un totali-

tarisme qui limitera, en par-
ticulier, toute recherche ou
tout enseignement scienti-
f iques durant un mil lénaire.
La première "renaissance"
apparaîtra lorsque I 'Occi-
dent, au contact de l ' ls lam
pendant  les  Cro isades ,
redécouvrira la démarche
rationnelle aristotél icienne,
entretenue par les derniers
grecs et redécouverte par
les philosophes arabes. Les
clercs scolastiques y trou-
v e r o n t  I ' o c c a s i o n  d ' u n e
réflexion critique. Au risque
de la  dév iance,  non sans
représailles (6).

ll semble que I'Eglise soit
a u j o u r d ' h u i  s a i s i e  d ' u n
doute sur I 'historici té des
E v a n g i l e s .  L e s  r é c e n t e s
é d i t i o n s  d e s  é v a n g i l e s
n'ajoutent plus la qualité de
"saint" au nom des auteurs
canoniques. Les exégètes
l o r s q u ' i l s  é v o q u e n t  l e
contenu des textes, préfè-
ren t  par le r  d " 'express ion
symbolique" pour expl iquer
les miracles, par exemple.
Les  thaumaturges ,  te ls
Apo l lon ius  de  Thyane ou
Simon le Magicien étaient
a u s s i  d ' h a b i l e s  i l l u s i o n -
nistes, dans ce domaine.

On s ' in te r roge,  cer tes ,
s u r  l a  p é r e n n i t é  d e  l a
c o n v i c t i o n  d e s  f i d è l e s ,
e n t r e t e n u e  d e p u i s  v i n g t
s i è c l e s ,  m a i s  d ' a u t r e s
croyances  on I  survecu
jusqu 'à  nos  jours  depu is
p lus  longtemps.  On peut
alors réfléchir sur cetle pro-
position du théologien alle-
mand Karl Badh " La réa-
lité de la religion est la peur
que I 'homme a de lui-
même.  (71  "  ou  sur  la
réflexion prêtée à Lénine :
" La religion est l'opium du
peup le .  "  Le  peup le  a
besoin d'opium.

(l) Le Seuil, 120 F.
(2) Editions Odile

Jacob, 130 F.
(3) Yeshuh ou

Yeshouah, " bâtad, fils
d'une f emme matiée
impure . . . .  (To ledoth
Yeshuh cité in L'évangile
du ghetto, ou comment les
juits se racontaient Jésus
par J.-P. Osier (1984).

(4) Ces textes d'inspira-
t ion gnostique ont été
rettouvés en Haute-
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LITlÉRATURE
ET ANARCHIE
textes réunis et présentés
par Alain Pessin et Patrice
Terrone

L'anarchie dans tous ses
états est I'objet des contri-
bu t ions  rassemblées  oar
Alain Pessin et Patrice TeÊ
rone, el le consti lue la pro-
longation du colloque tenu il
y a quelques années à Gre-
noble. sur le thème l i t téra-
ture et anarchie.

La  t ren tarne  d 'a r t i c les
r é u n i s  d a n s  l e  o r é s e n t
ouvrage fo rme un tou t
agréable à lire. ll peut être
uti lement complété par le
dernier numéro de la revue
Réfractions (Lectures cos-
m o o o l i t e s .  h i v e r  1 9 9 8 -
1 9 9 9 ) .  C o m m e  d a n s  d e
nombreux collooues. le bon
et I'excellent alternent avec
le moins bon. voire oire.. .
Cependant, il faut conseiller
cette leclure : en effet ces
pages o f f ren t  un  aperçu
général des relations entre
les  deux  ie rmes.  l l s  son t
r e g r o u p é s  e n  q u e l q u e s
grands thèmes : sur la voie
l iber la i re ,  t ra înées  de
P o u d r e  e t  I ' a l c h i m i e  d u
verbe. Ainsi des esthètes
libertaires, les contributions
offrent à la fois les trajec-
toires individuelles, les por-
traits de groupes et les ana-
lyses détaillées de certains
anarchistes émanant des
romans. Dans la galerie de
portraits plusieurs groupes
se d is t inguent .  Les  l iber -
taires oui s'affichent comme
te ls  :  Bakoun ine ,  Octave
Mirbeau, Mécilas Goldberg,
Ramon Sender ;  Cæurde-
roy  e t  De jacque.  Chez
d'autres I 'anarchie repré-
sente davantage une valeur
l i t téraire, une mode même
pour certains : Paul Adam,
Cél ine  e t  Ma l raux .  Enf in ,
rappelons ceux qui utilisent
I ' a n a r c h i e  d a n s  l e u r
cons t ruc t ion  l i t té ra i re .  l l s
peuvent soit appartenir aux
deux catégories précédem-
ment citées, soit être hors
d e  I ' e s p a c e  p o l i t i q u e .
M i c h a u x ,  C l a u d e l ,  L é o n
Bloy...  La l i t térature saisit
I'anarchie comme corps col-
lect i l .  Plusieurs contr ibu-

Egypte, sur le site de Nag-
Hammadi, en 1945.

(5) Corpus Christi. du
25 au 29 mars 1997.

(6) Voir les ouvrages
d'Alain de Libera (Le Seuil
et PUF).

(7) "Lettrc de Rome"
(1940),  c i tée pat  Ernst
Bloch in Le Principe Espé-
tance.

LE BIRODIJAN
r928.1996
t'HISTOIRE OUBLIÉE
DE L'ETAT JUIF
FONDÉ PAR STALII{E.
par Robeft WEINBERG

Ent re  1928 e t  1996,  le
Birodi jan a été une région
autonome juive dans I 'Ex-
t r ê m e  O r i e n t  d e  l ' U n i o n
sov ié t ique.  Pendant ,  p lus
de c inouante  ans  ce t te
région autonome a connu
une existante dif f ici le que
Robert Weinberg retrace.

Le Birodi jan fut créé de
t o u t e  p i è c e  p a r  l e s  d i r i -
geants  sov ié t iques  pour
concurrencer le projet sio-
niste, Quelques mil l iers de
colons juifs se rendent dans
cet te  cont rée  excent rée ,
L 'au teur  expose dans  un
bref historique quelle a été
la  s i tua t ion  des  Ju i fs  de
Russie puis des JuiTs sovié-
t iques (de la zone de rési-
dence imposée sous le tsa-
r isme à l 'émancipation en
f  é v r i e r  1 9 1 7  p u i s  a p r è s
octobre). En 1928, Stal ine
décide de créer cette région
autonome à grand renfort
de  propagande qu i  p rend
en 1934 o f f i c ie l lement  le
nom de B i rod i jan .  Ma lgré
les eftorts des spécialistes
soviét iques, l ' implantat ion
demeure un échec et reste
l i m i t é e  à  q u e l q u e s  p e r -
sonnes (18  000 Ju i fs  sur
109 000 hab i tan ts  de  la
région). ll s'y développe une
mult i tude d'act ivi tés cultu-
r e l l e s  ( l i é e s  à  l a  p r o p a -
gande communis te ) ,  dont
I 'ouvrage o f f  re  de  nom-
breuses  reoroduc t ions .
Après, la Seconde Guerre
mondiale. selon I'auteur. le
Birobijan connaît une brève
période d'euphorie, manipu-
lée par les dirigeants sovié-
t iques, qui sont en lait  les



ces mots anciens, les épo-
nymes,  les  t rouva i l les
crousti l lantes, les proposi-
t i o n s  h u m o r i s t i q u e s ,  l e s
néologismes des termino-
logues off iciels, des amou-
reux du bel argot, et de I'au-
teur.

On peut très bien lire ce
d i c t i o n n a i r e d e A à Z
comme le faisaient avec le
Larousse de leur cerlificat
nos grands-parents souvent
sevrés de lecture, car il est
ins t ruc t i l .  l l  es t  p resque
aussi drôle oue la célèbre
"Méthode à Mimile".

On peut aussi le ranger
parmi les "usuels" au-des-
sus de son bureau, et I'utili-
ser le plus souvent que pos-
sible.

On ne oeut malheureuse-
ment  oas  l 'avo i r  dans  sa
ooche car son format ne le
permet pas, et c'est fort
dommage. Les occasions
de s'y référer sonl très nom-
breuses tant au travail que
dans la rue ou oendant nos
loisirs.

Ce l ivre manquait dans
nos bibl iothèques person-
nel les. S' i l  paraît cher pour
q u e l q u e s  b o u r s e s ,  i l  e s t
Doss ib le  de  le  fa i re  com-
mander par les bibl iothé-
caires Dublics.

S'en oasser serait dom-
mage !

J.F. Amary

Le Cherche-Midi, 1999,
376 p., 150 F.

LETTRES
par Ossip
MANDELSTAM

Oss io  Mande ls tam es t
p a r m i  l e s  p l u s  g r a n d s
ooètes  russes  de  son
temps.  La  pub l ica t ion  de
ces lettres, qui n'étaient pas
destinées à la oubl icat ion.
mont re  la  comolex i té  du
personnage mais  éga le -
ment son desesooir face
aux transformations de la
société soviétique.

Né dans une famille iuive
lituanienne, ayant quitté leur

prodromes de  la  g rande
vague de  procès  an t isé-
mites organisés par Staline,
dont l 'ul t ime objecti f  était ,
semble-t- i l ,  la déportat ion
d e  l ' e n s e m b l e  d e s  J u i f s
d ' U n i o n  s o v i é t i o u e  d a n s
cette région.

Si l'ouvrage retrace cette
histoire de manière utile, on
regrettera qu' i l  ne se soit
pas  p lus  penché sur  les
desse ins  des  au tor i tés
soviétioues. voulant essen-
t ie l lement  re t racer  les
aspects cullurels de cette
exoérience.

SB

Autrement, Série
Mémoircs, 2000, 136 p.,
130 F.

EN VRA| FRANçaIS
DANS tE ÎEXTE
par Alhed Gilder

Encore  un  d ic t ionna i re
diront d'aucuns !

Oui mais quel dico ! (Dic-
t ionna i re  Frang la is -Fran-
çais).

l l  recense p lus  de  hu i t
mille mots ou expressions,
que par paresse, nous per-
sistons à ut i l iser dans leur
version franglaise ou "franri-
ca ine" .  a lo rs  oue s i  nous
nous creusions un peu la
tête tot en nous amusant,
nous trouverions ou retrou-
verions des mots bien de
c h e z  n o u s ,  j o l i s ,  b i e n -
sonores, chantants même,
drôles très souvent.

Mieux oue celà. L'auteur.
un haul-fonctionnaire oas-
s ionné par  no t re  langue
mais pas chauvin, il admire
aussi celle de Shakespeare,
nous  propose dans  son
savoureux Edito de seule-
ment six pages, dix recom-
mandat ions  pour  c réer
nous-même des  néo lo-
gismes (nés au logis) sus-
cept ib les  de  remplacer
a v a n l a g e u s e m e n t  l e s
affreux mols incomoréhen-
slbles qui nous envahissent
ouotidiennement.

l l  u t i l i se  de  charmants
pictogrammes indiquant les
homonymies regrettables,
les hybrides franricains, les
mots tirés du vieux lrançais,
la mise au goût du jour de

[e temps

te r re  na ta le  oour  Sa in t -
Petersbourg. Ossip Mandel-
stam a reçu une solide for-
mat ion  in te l lec tue l le .  Le
numérus clausus l'emoêche
d'aller à l'Université. il ouitte
la Russie pour Paris, puis
revient en 1917. Dénonçant
I'incurie, il est victime de la
d isc r im ina t ion  de  l 'Un ion
des écrivains soviét iques.
Condamnant la terreur, i l
est condamné à morl. oeine
commuée en relégation sur
intervention de Pasternak,
avant  de  d ispara î t re  en
Sibérie en 1938.

Ses textes ont des inté-
rêts mult iples. Lit téraires
d'abord, les lettres permet-
tent de mesurer l'évolution
de l'écrivain lace à son tra-
vail, sa passion pour l'écri-
ture, l'évolution de son tra-
vai l .  Personnelles ensuite,
ses lettres à sa famille, font
entrer dans sa sphère per-
sonnelle. Historiques égale-
ment. Mandelstam a été bri-
sée, broyé, détruit  par le
système. Une mort lente et
t e r r i b l e .  C h a q u e  a n n é e
montre sa descente dans
les trélonds. Contre tout
espoir, titre donné par sa
femme, Nadejda, à ses sou-
ven i rs ,  dev ien t  dans  ses
lettres la chronioue d'une
mort annoncée. Mort, litté-
raire d'abord, mort intellec-
tuelle ensuite et mort phy-
sique enfin. Cette corres-
pondance soul igne la vio-
lence du système et la réa-
lité du totalitarisme.

SB

Solin/Actes Sud, 2000,
376 0.. 195 F.

v'LA COCt{Olt QUI
DETENÂGE
PRETUDE AU DROIT
AU TOGETENT
oar Patrick Kamoun

L'éditeur "est bien connu
de nos services", et i l  ne
nous a jamais déçus. On lui
doit de nombreux ouvrages
sur la pédagogie libertaire,
sur  la  Grande Guer re ,  e t
en t re  au t res ,  le  dern ie r
roman de Rolland Henault
consacré à la révolte dans
une maison de retraile.

L'auteur du livre oui nous
inléresse aujourd'hui est un

pass ionné du  logement
social. De son histoire, mais
aussi de son activité.

Et c'est là oue son l ivre
devient encore olus vivanl.
Chaque fois que c'est pos-
s ib le ,  Pat r i ck  Kamoun se
réfère non oas à l 'histoire
comme c'est généralement
le cas dans des l ivres sur
I'actualité, mais à l'actualité.

A plusieurs reprises, on
est surpris d'apprendre que
certaines mesures Dréconi-
sées au début du siècle par
les défenseurs du logement
populaire, n'ont été prises
oue ces toutes dernières
années. Ou restent encore
à prendre.

Le Héros du l ivre, c'est
Georges Cochon lui aussi
bien connu de ceux qui s'in-
té ressent  au  mouvement
libertaire et à son hisloire.

l l  existe actuel lement à
Chartres, un groupe anar-
chiste "Georges Cochon" et
c'est bien normal puisque
c'est dans cette vi l le qu' i l
est né en 1879, et qu'il a été
inhumé en 1959.

Le mouvement lui devait
bien cet hommage, après
I 'avo i r  ren ié  e t  décr ié  à
cause d'un dérapage vers le
mil ieu de sa carr ière mil l i -
tante.

Cochon s 'es t  imposé
raoidement comme meneur
de l 'Un ion  Synd ica le  des
Locata i res ,  ouvr ie rs  e t
employés. Armé d'un cha-
risme comme on dit aujour-
d'hui.  hors du commun. et
portant un nom facile à rete-
nir, bien ancré dans le lan-
gage populaire, qui prête à
faire rire: secondé oar des
compagnons francs, coura-
geux  e t  dé terminés ,  i l  a
soulevé le grave problème
du logement des travailleurs
et des familles nombreuses.
A la fin du siècle dernier et
au début de ce vingtième,
les conditions de logement
sont effroyables. Les loyers
(termes) sont payables par
tr imestres. La misère est
telle que nombre de familles
sont  incapab les  de  les
payer aux dates prévues.
Elles se trouvent impitoya-
blement expulsés par les
propriétaires (vautours) qui
se oaient en revendant les
meubles des pauvres qu'ils
saisissent en général grâce
à la complicité des concier-
ges (pipelets).

Ne se contentant oas de
ce véritable racket, M. Vau-
tour n'aime oas les familles
nombreuses et les jette à la
rue les accusant de tous les
maux.

Cochon met au point la
technique du déménage-
ment "à la cloche de bois',
et du relogement souvent
spectaculaire et médiatique

de ses protégés, aussi bien
dans des lieux publics que
privés, qui vont de la Mairie
au Ministère en passant par
l'église ou I'hôtel particulier.
Et même dans un pavi l lon
de I 'Exoosit ion Universel le
ou dans un abri construit à
la hâte dans le Jardin des
Tuileries.

A l l i a n t  l ' h u m o u r  à  l a
russe (et parfois la force),
Cochon met les r ieurs de
son côté. et bientôt. toute la
presse évoque avec malice
ses derniers exploits.

Le  "Raf fu t  de  St -Po ly -
carpe", fanfare cacopho-
n i q u e  q u i  d o n n e  d e s
aubâdes aux propriétaires
ainsi "mis au oi lor i" devient
une véritable institution.

A i n s i  q u ' o n  I ' a  d i t  a u
début, Cochon en arrive à
se orésenter aux élections
municipales, et il est alors
désavoué des anarchistes
e t  même des  soc ia l i s tes .
Ejecté du Syndicat, il londe
la Fédération des locataires
el i l  reprend de plus bel le
ses actions en faveur des
sans- log is .  l l  es t  souvent
soutenu par des politiciens,
vo i re  des  ar is tos  ph i lan-
th ropes .  Condamné à  de
nombreuses reprises à des
peti tes peines de prisons,
des amendes pour tapage,
outrages, embarras de la
vo ie  pub l ique,  e t  au t res
délits de circonstances, il se
défend comme un beau
diable et i l  est de plus en
plus populaire. Mème cer-
tains conservateurs le sou-
tiennent.

l l  a  e n  q u e l q u e  s o r t e
inventé le "souatt".

La Grande Guerre met
fin à ses exploits, d'une part
parce  qu ' i l  y  es t  envoyé
comme oeaucoup
d'hommes. et d'autre oart
parce que l 'actual i té n'est
p lus  dans  les  rues  par i -
siennes, mais sur le front.

Cochon s'en sortira relati-
vement bien. l l  part icipera
de nouveau au mouvement
des  loca ta i res  dans  les
années 20  mais  on  perd
ensuite sa trace.

Ses  mémoi res  seron t
publiées en feuilleton dans
l'Humanité en 1935-1 936.

Malgré tous ses efforts,
puis ceux de ses succes-
seurs comme l'abbé Piene
dans les  années 50  e t
aujourd'hui le mouvement
D.A.L., il nous faut consta-
t e r  o u ' e n  I ' a n  2 0 0 0 .  l e s
sans-logis sont de plus en
plus nombreux, les expul-
s ions  auss i ,  e t  les  "vau-
tours" touiours plus riches.
Preuve s' i l  en laut. oue le
système capitaliste ne peut
mener ou'à la misère.

Précisons enfin oue ce
livre est abondamment illus-
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devant notre monceau de
morts enfin avoué, ne laut-il
pas au survivant qui, pour
sa torture n'a r ien oublié,
c r ie r  ce  qu ' i l  n 'a  pu  c r ie r
pendant la guene sans êlre
oua l i f ié  de  lou  ou  de
traître ? Ne taut-il pas ven-
ger ceux qui ne tombèrent
pas "pour la France" mais
0our  I 'en tê tement  ou
l'amour propre imbécile de
quelques généraux ou de
quelques ministres ?

Acteur  méconnu des
avanl-gardes pol i t iques et
littéraires françaises, Jean
B e r n i e r  ( 1 8 9 4 - 1 9 7 5 )  a
nourri La Percée (1920) de
son expérience de fantassin
de la Première Guerre Mon-
diale.

Coll. Marginales, For-
mat 12x21, 216 p., 88 F.

Auben'illiers
Léon Bonnell

$*.

AUBERYILLIERS
Dar Léon Bonneff

L é o n  B o n n e f f  ( 1 8 8 2 -
1914)  tu l  avec  son f rè re
M a u r i c e  I ' u n  d e s  o l u s
grands  écr iva ins  p ro lé ta -
riens français. Aubervilliers
s' inscri t  dans cette veine
sous une forme toutefois
légèrement romancée. Cet
admirable l ivre-chronique
d'une vi l le et d'une classe
soc ia le  à  I 'aube du
XX" siècle est écri t  à hau-
teur d'homme et consti tue
un précieux témoignage sur
le monde ouvrier, la nais-
sance du syndicalisme et la
banlieue.

Dans la  o ré face  D id ie r
Daenincks écrit :

On ne sait comment se
fabriquent les périphéries.
Le souvenir lointain des
plaines maraîchères et de
leurs champs d'épandage
ont bien sûr pesé sur ce
coin de banlieue, puis il a
fal lu que se creuse un
canal, que tilent vers I'Est
industrieux comme vers le
nord libéral des rails lui-
sants, parallèles, que se
dresse I'architecture ajou-
rée des abattoirs et des
gazomètres. lci, non par
nature mais par obligation,
on est économe : Et si
Aubervilliers se dit familiè-
rement "auber" synonyme

d'argent en argot, c'est une
manière d'avoir par les
mots ce oue la vie vous
refuse. Pas une page du
livre de Léon Bonneff qui ne
dise cette sordide alchimie
par laquelle les débauches
d'etforts, les douleurs iri-
sant les muscles, les ruis-
sellements de sueur, les
morsures de Ia chimie sur
les viscères, se subliment
en quelques pièces de
monnaie vite sacrifiées à
l'appetit aiguisé par l'effon.

Là, dans cette oasis. on
travaille en respirant le sou-
venir d'une chaleur qu'on a
pas connue, en imaginant
des couleurs ou'un soleil
différent a fait épanouir.

L'Esprit des péninsules,
4 Rue Trousseau,750ll
Paris, 245 pages, 128 F.

PROVE]|CE l85l Ul{E
INSURRECTION POUR
LA
RÉPUBLIoUE

Cet ouvrage présente les
Actes  des  journées
d'études tenues en 1997 à
Château Arnoux el en 1998
à Toulon.

l l  y  a  1 5 0  a n s ,  e n
d é c e m b r e  1 8 5 1 ,  l a  P r o -
vence connaissait une for
midable insurrection popu-
laire oour la défense de la
République, une république
que les insurgés voulaient
"démocratioue et sociale".
Vaincue, cette insurrection
n 'en  é ta i t  pas  moins  por -
teuse d'avenir. Son souvenir
a contribué à enraciner dans
nos dépar lements  ces
idéaux liant démocratie, res-
ponsabilité citoyenne et pro-
grès social, idéaux dont il ne
nous semble  pas  inu t i le ,
aujourd'hui, de continuer de
se réclamer. L'Association
1 8 5 1 - 2 0 0 1  D o u r  l e  1 5 0 "
ann iversa i re  de  la  rés is -
tance au  couo d 'E ta t  de
1851 es t  née en  1997 de
cette conviction, et du désir
de comprendre une histoire
trop souvent occultée. Pour
raviver cette mémoire, elle a
organisé deux rencontres
dans deux départements où
I'insunection réoublicaine f ut
parliculièrement puissante :
les Basses-Alpes (Chateau-
Arnoux 1997), Le Var (Tou-

tré avec des documents de
l 'époque, cartes postales
anciennes, peti ts formats,
affiches.

ll se lit comme un roman,
et I'on ne peut que souhai-
te r  une pub l ica t ion  des
aventures  de  Cochon en
bande dessinée. Ohé, Phi l
et Callens ! ("Les aventures
épatantes et véridiques de
Benoît Broutchoux").

J.F, Amary

Yvan Davy éditeut,
164 pages. 100 F.

LA REPEI'TIE
par Didier Daeninckx

Terrorisme, répression,
oubli : le cycle de certaines
dérives de I'aorès soixante-
huit s'achève. Comme son
compère  Jean-Bernard
Pouy,  qu i  nous  o f t re  un
po lar ,  Larchmûtz  5632,
(Gallimard, Série Noire), fait
par t ie  des  anc iens  qu i
r e p r e n n e n t  d u  s e r v i c e . . .
mais il semble avoir changé
de sens. Daeninckx décrit le
parcours de Brigit te qui a
passé quelques années à
I'ombre pour une participa-
tion active aux Comités de
libération orolétarienne. La
tragédie se déroule à Saint-
Nazaire. Cette longue nou-
velle nous offre les descrio-
t ions  chères  à  I 'au teur  :
I'atmosphère lroide du port,
les  ombres  du  passé qu i
comme à  chacun de  ses
romans viennent nous sub-
merger.

S. Boulouque

Verdier, 1999, 88 p.,
59 F.

D'Ult FAt{TASSrl{
par Jean Bernier

Mainlenant que le silence
est retombé sur ce premier
h iver  oour  la  ra ison t rès
simple que presque tous les
fantassins ou ' i l  cruc i t ia
furent  tués par  la  sui te,
maintenant oue la victoire
la isse tout  de même les
moins sensib les haoards

LA
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SE r/OULOIR
1rIVANT

, :

Rw

lon 1998). Le lecteur trou-
vera ici la quasitotalité des
contributions proposées lors
de ces deux journées.

Association pour le
150" Anniversaire de la
Résistance au coup d'Etat
du 2 décembre, 7 Bd des
Tiileuls, 04190 Les Mées.
240 pages 98 F.

s'exprime. Deux plaquettes
de 30 pages sont parues au
prix de 20 F les deux.

s'adresser à Editions
Sansonnet, T3 rue de
Rivoli, 59800 Liile.

Les Edit ions Sansonnet
pub l ien t  éga lement  deux
petites pièces : Le sourire
de Némésis par Cathy Ytak
el Le Fabuliste per Thierry
Maricourt oui décrivent des
tranches de vie avec I'affec-
tion complice de la pensée
l iber ta i re  lo rsqu 'e l le  se
penche sur le quotidien et le
cisèle.

E. C.

rraûdf,DÀtiit:trÉa&
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LE FEMIIIISTE
RATION}IEL
par Alexandra Davis-Néel

l l y a b e a u c o u p à t i r e r d e
ce livre qui est la transcrip-
tion d'un discours orononcé
d e v a n t  l e  C o n g r è s  d e s
femmes ital iennes de 1906,
édité en 1909. Historique-
m e n t  d é o a s s é .  i l  r e s t e
d'actualité en matière socio-
logique.

Bonne de son mari el de
son oatron. la femme reste
al iénée par le découpage
des postes et la répartition
des pouvoirs. Ce processus
estil réversible à I'heure du
débat sur la parité ? Oui, si
la femme sait imooser ses
limites et définir ses droits.

Cette réédition esl suivie
d 'un  tex le  de  Ca iher ine
Lafon : Les femmes ces
immigrées de l'intérieur, qui
montre le paupérisme de la
condit ion féminine de nos
jours, lace à l'égoisme mas-
cu l in  c ramponné sur  ses
acquis.

E. C.

Les nuits rouges, 1.19
pages, 52,50 F.

SE VOULOIR VIVANT
par Thierry Maricourt

Th ie r ry  Mar icour t  nous
donne une poésie sensitive
et réaliste, pleine d'impres-
sions fugit ives, analysées,
e t  mises  en  fo rme oour
not re  p lus  g rand p la is i r .
lmages nouve l les ,  inven-
tées et colorées au gré de
la sensibi l i té, cette poésie
est un renouvellement d'ins-
p i ra t ion  ado lescente  e t
réfléchie sur le plaisir de se
vouloir vivant et le rapport
au monde que ce sentiment
engen0re.

E. Commun

Editions Rafael de Sur-
t is, La Touche, 86170
Cherues ? 64 pages,60 F.
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L'auteur qui anime, par
ailleurs, un atelier d'écriture,
nous lait connaître une bro-
chure réalisée par des tra-
vailleurs sociaux en forma-
tion qui écrivent des textes
de fiction mettanl en scène
leurs publ ics. On pourrait
dire que, cette fois-ci, c'est
le  t rava i l lé  soc ia l  ou i



ta merveilleuse histoire
de I'huile de piene

LiA TERVEILLEUSE
I{ISTOIRE DE L'HUILE
DE PIERRE
par Johanne Klein et les
enfants de I'atelier
d'écriture

Ecrit par des jeunes de 1 3
à 15 ans sous la direction de
Johanne Klein, écrivain. ce
petit livre est une véritable
réussite. Un peu de science-
f i c t i o n ,  q u e l q u e s  t é m o i -
gnages très sérieux et une
b o n n e  d o s e  d ' h u m o u r ,
mélangez le  tou t  e t  vous
obtenez  une po t ion  t rès
d iges te  sur  I 'h is to i re  du
pétrole (l'huile de pierre) et
de sa raffinerie de Petit-Cou-
ronne en Seine Maritime.

Les témoignages sur la
création de I'entreprise, les
grèves  de  36 ,  la  guer re ,
puis la résistance, consti-
tuent  un  appor t  pédago-
gique évident auprès des
enfants. Une manière aussi
de découvrir le "monde du
oétrole"... à ses débuts.

G'P.

Comité d' Etablissement
Shell. Editions Médianes
72 Rue d'Amiens Rouen,
80 pages,50 F.
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J'Y SUIS, J'Y RESTE
par Mogniss H. Abdallah

Les sans-papiers réatfir-
ment leur refus de la clan-
destinité et de la précarité.
l l s  renouent  avec  une
longue et passionnante his-
lo i re  de  lu t tes  immigrées
p o u r  l a  d i g n i t é ,  p o u r  l a
l iber té  de  c i rcu la t ion  ou
d'installation, et pour l'éga-
l i té des droi ls sociaux et
politiques.

Ce l ivre revient sur les
temos forts de leurs luttes
d e p u i s  l e s  a n n é e s
soixante : contre les circu-
la i res  Marce l l in -Fontanet
(1  97  2-1  97  51 ,  g rèves  des
loyers  Sonacot ra ,  "deu-
xième génération" face aux
v io lences  oo l i c iè res .  aux
cr imes rac is tes  e t  aux
expulsions dès la f in des
années so ixan le -d ix ,
marches  pour  I 'Ega l i té
(1983-1985), luttes contre
les lois Pasqua, etc.

Raconter ces luttes, c'est
aussi analyser la pertinence
des revendications et leur
évo lu t ion ,  la  ques t ion  de
l'autonomie et des rapports
França is - immigrés ,  leurs
implications dans un mou-
vement  d 'émanc ioa t ion
soc ia le  p lus  g loba l .
L'ouvrage met en lumière
certains débats internes aux
mouvements et contr ibue
ainsi à donner des pistes de
réflexions oour les luttes à
venir.

Editions Beflex 21 ter
Rue Voltaire, 75011 Paris,
158 pages.45 F.

LE LIVBE I{OIR
DE L'tl{QUtstltON
par Natale Benazzi
et Matteo d'Amico
Préface de J.-P. Dedieu

P e n d a n t  p l u s  d e  c i n q
siècles, du mil ieu du Xl l l"  au
début  du  X lX"  s . ,  l ' l nqu is i -
tion, cour de iustice interne
à I'Eglise catholique, a fonc-
tionné comme une véritable
machine de normalisation
sociale avec le soutien du
pouvo i r  po l i t ique  e t  avec
pour but, au-delà des tor-
tures physiques,'d'atteindre
les hommes dans I ' int imité
de leur esprit  af in de faire
plier leur volonté et de leur
retirer toute velléité de oen-
sée personnelle". Sa force
c'est I'arbitraire le plus total
dont  e l le  fa i t  p reuve car
c'est el le oui construit  son
objet et qui décide ce qui
relève d'elle-même. C'est la
"p las t i c i té  de  la  no t ion
d'hérésie qui donne au tribu-
na l  une to ta le  l iber té
d'action en lui permettant de
délinir comme tel tout com-
por tement  qu ' i l  souha i te

Le tomps des liwes

poursuivre...  A ce ieu per-
sonne n'est à I'abri. D'autant
que l'lnquisition a besoin de
vict imes pour maintenir la
pression et pour entretenir
ses structures matérielles et
humaines" de sorte qu'el le
es t  amenée à  " inventer "
I'hérésie au fur et à mesure
que son "activité détruit les
g isements  qu 'e l le  a  e l le -
même créés" !

Le domaine de comoé-
tence de l'lnquisition s'étend
ainsi à I'infini puisque toute
action "est susceptible d'être
poursuivie dans la mesure
ou I'on peut penser qu'il ne
s'agit  pas seulement d'un
ac te  occas ionne l . . .  ma is
qu ' i l  cache de  secrè tes
convictions hérétioues". La
menace esl donc conslanle
puisque, tenant cette inten-
t ion  po ten t le l le ,  i l  y  a  un
risque réel pour tout un cha-
cun "d 'ê t re  découver t  e t
anêté à tout moment". Bri-
sanl les personnes en les
obl igeant à renoncer à ce
qu i  ta i t  à  leurs  yeux  leur
propre valeur, elle préfigure
les  p rocès  s ta l in iens  de
I 'Un ion  Sov ié t ique des
années 30 et la "réforme oar
la  pensée"  du  laoga i
mao is te  de  la  Ch ine  des
années 50/60.

Pour  é tayer  ce t te
démonstration, les auteurs
lont revivre les persécutions
dont ont été vict imes suc-
cessivement au cours des
s ièc les  les  Cathares  en
France puis les Dolciniens
en ltalie, ainsi que les "sor-
cières", créatures du Diable.
tout au long du Moyen-Age
jusqu'à l'épisode de Salem
dans la Nouvelle Angletene
de la l in du XVll" s.,  sans
ometlre les marranes luifs
e t  les  mor isques  musu l -
mans dans I'Espagne d'lsa-
belle la Catholique.

L'imbrication avec le poli-
t ique ressort à la lecture
pass ionnante  des  t rès
grands  procès  :  Jeanne
d 'Arc ,  G iordano Bruno,
Ga l i lée  e t  sur tou t  Miche l
Serve t .  Cet  humanis te
espagnol eut en elfet " la
singulière inlortune d'avoir
été brûlé deux fois : en efli-
gie par les cathol iques, et
en chair et en os oar les
protestants" en 1553 dans
la  c i té  théocra t ioue de
Genève soumise à la férule
de Calvin. En prônant un
retour à l 'Egl ise primit ive
d'une façon extrême, et en
se faisant l'aoôtre du libre-
arbitre, il a dressé contre lui
toutes les confessions chré-
t iennes : les deux Eglises,
la catholique comme la pro-
testante, vont s'allier dans
la persécution de I 'Autre.
perçu comme différent, alin
de maintenir la orévalence

des structures de pouvoir
sur  la  consc ience ind iv i -
due l le .  Ce n 'es t  pas  pour
rien que ses l ivres seront
brûlés en même temps que
lu i  car  "b rû le r  les  l i v res ,
c'est él iminer la transmis-
sion de I'hérésie" (1).

Comment ne pas faire le
parallèle avec les anti{as-
cistes allemands qui, réfu-
giés à Moscou mais bientôt
cons idérés  comme des
"opposants"  par  S ta l ine ,
seron t  l i v rés  à  H i t le r  à  la
su i te  de  la  s ignature  du
Pacte germano-soviétique
le 23 août 1939, et immé.
diatement transférés dans
les camos de concentration.
telle Margarete Buber-Neu-
mann à Ravensbrùck ?

Pour  les  au teurs ,  " le
scandale absolu c'est oue
la religion dont le Dieu a été
tlagellé et est mort en croix,
c'est elle qui a flagellé, tor
turé et livré au bûché celui
qui niai l  ou était  présumé
nier ce même Dieu et ses
préceptes" .  Devant  un
conslat aussi accablant, i l
ne  res te  p lus  qu 'à  t i re r
l 'échel le.. .

Sait-on que l'lndex ponti-
lical des livres interdits n'a
été supprimé qu'en 1965 ?

J.-J. Gandini

Bayard Presse 2000,
276 o.. 140 F.

OU VA LA CI{INE ?
Conception
et coordination :
Jean-Jacques Gandini

Vingt ans après le débul
des rélormes économiques,
d ix  après  la  tuer ie  de
Tian'anmen, la Chine est en
pleine mutation.

Retour de Hong Kong et
de  Macao dans  la  mère
patrie, développement par
fois sauvage d'une écono-
mie de marché, mutations
du parti communiste. relec-
ture de I'histoire des décen-
nies précédentes, la Chine
es t  en  marche.  Ma is  sur
quels chemins ? Corruption,
déséqu i l ib res  rég ionaux,
répression accrue, démo-
cra t isa t ion  p lus  qu 'hés i -
tante, les nouveaux maîtres
du pays peinent à maîtriser
le changement.

Economistes, sinologues,
dissidents chinois en exi l
dessinent dans cet ouvrage
les  nouve l les  vo ies
qu'empruntent les héritiers
de Mao Zedong.

Un ouvrage-b i lan  qu i
apporte un éclairage nou-
veau sur les mouvements
pro fonds  qu i  ag i ten t  une
classe ouvrière déstabi l i -
sée ,  une paysanner ie  à
l'écart des bouleversements
en cours ou qui les subit, et
une in te l l igen ts ia  sans
grands pouvoirs.

Où va la Chine ?
La question ne concerne

pas seu lement  le  peup le
ch ino is  ma is  le  monde
ent ie r .  Dans ce t te  i in  de
siècle vouée à la mondiali-
sation des échanges mar-
chands, la naissance d'un
géant  économique qu i
cherche à faire entendre sa
voix et concrétiser sa pré.
sence sur l 'échiquier pol i-
tique international exige un
autre regard de l'Occident.

Avec les contributions de
Cai Chongguo, Francesca
Cin i -Bé ja ,  Jean-Franço is
Dulour. Noël Dutrait. Guil-
hem Fabre, Gao Xingj ian,
Ro land Lew,  Ange l  P ino ,
lsabelle Rabut, Jean-Louis
Rocca, Wei Jingsheng.

Editions du Félin - Prix
118 F.

NOTE D'ÉCOUTE.
tE GATATOGUE DE CD
DE FRÉTEAUX &
ASSOCTÉS.

La société Frémeaux et
associés. s'est spécialisée
dans la réédition d'enregis-
trements anciens oue les
moins  jeunes  re t rouvent
avec plaisir et que les plus
jeunes découvriront avec
intérêt.

Le catalogue "Jazz" est
par t i cu l iè rement  r i che .
Qu'on en juge sur quelques
raretés : Gus Viseur qui lut
le plus " jazzy" des accor-
déonistes, Charlie Christian
qui fut le guitariste prodige,
disparu trop tôt,  en 1942,
après un passage remarqué
chez Duke Ellington.

A la rubrioue des varié-
tés, les "Cinglés du Musi-
hall" trouvent les 14 albums
d'évocation oar Jean-Chris-
lophe Averty des années
1930 à 1943.

Les amateurs d'histoire
écouteron t  avec  in té rê t ,
ou t re  l " 'An tho log ie  du
XX" siècle oar la radio" ' .
une compi la t ion  des  d is -
cours  e t  des  chansons
révolutionnaires de 1789 à
1939 mais aussi des témoi-
gnages sur  l ' époque
récente .  Deux CD sont
consacrés à Jean Moulin.
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[e temps des livres

mique,  les  cont r ibu t ions
présentées par les histo-
r iens  lo rs  de  la  lournée
d'études consacrée à I'His-
toirc et à la mémoire de
Léon Blum, le 26 février
2000.

A I'occasion du cinquan-
t ième ann iversa i re  de  la
morl de Léon Blum, avec la
participation de "la société
des amis de Léon Blum",
cette journée réunil plus de
120 oersonnes à I 'Assem-
blée nationale, sal le Col-
bert.

Piene Guidoni, Président
de I'OURS, précise que ce
numéro "se veut un outi l
pour accompagner et diffu-
ser nos rétlexions collec-
tives sur I'action et I'actua-
l i té de Blum. Mais une
exposition est en cours de
réalisation par le Musée
Jaurès de Castre, elle tour-
nera à travers la France, et
en décembre 2000, le 80e
anniversaire du Congrès de
Tours devrait être I'occa-
sion d'autres débats,
d'autres rencontres".

G. P.

L'OURS, 86 Rue de
Lille. 75007 Paris. le
numéro 60 F.
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REFRACTIONS 1{'5
l l  y  a  b ien  des  laçons

d'envisager la violence et
de poser le problème de la
fin et des moyens. Du point
de  vue de  la  f in ,  en  tan t
qu'anarchistes, nous luttons
cont re  tou te  dominat ion .
Notre discours n'est oas la
langue de bois, rel igieuse
ou humaniste. de ceux qui
se bornent à dénoncer les
"abus" de la domination et
lui fournissent les alibis dont
elle a besoin pour se perpé-
tuer. Au-delà de nos diver-
gences sur les formes, les
origines, la définit ion, les
l ins, l 'ef l icacité de la vio-
lence, nous pensons que la
domination est, dans son
pr inc ipe  même,  une v io -
lence.

Quant  aux  moyens,
I'etfort pour éviter de recou-
rir à la violence ne date pas
du XX" siècle. C'est dans la
mesure  ou  ce t  e f fo r t  a
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Le catalogue otfre 10 CD
de lecture de la Bible, des
ceuvres littéraires lues oar
des comédiens connus, "Le
Prince" de Machiavel, par
Miche l  Ga labru ,  "Vo l  de
nuit" de Saint-Exupéry par
Francis Huster, etc.

Une précieuse ressource
pour les jours, trop nom-
breux, où la télévision tait
grise mine !

J.J. Ledos
' Frémeaux & associés,

20 rue Roben Gircrdineau,
94300 Vincennes.

" -Gavroche" n' 109.

ELLES OI{T ÉPOUSÉ
L'ÉDUCATIOII
sPÉCIALlsÉE.
EDUCATRICES
ET FETTES
DÉDUCATEURS,
I L Y A 5 0 A N S
par le Conseruatoire Natio-
nal des archives de I'his-
toire de I'éducation spéciali-
sée

On a tradit ionnellement
féminisé le métier d'assis-
tant de service social et
masculinisé le métier d'édu-
ca teur  spéc ia l i sé .  S i  les
faits confirment bien la pre-
mière idée, la seconde est
infirmée par la réalité. L'une
des premières  éco les
d'éducateur, celle de I'Abbé
Plaquevent, comportait, lors
de la Dremière oromotion de
1942, 28 femmes pour 'l 1
hommes, soit  I 'exact pro-
por t ion  de  sex- ra t io  des
d ip lômés d 'au lourd 'hu i  !
Depuis, près de 60 ans, les
temmes ont touiours été
olus nombreuses dans la
profession que les hommes
(65 à 68 % des effect i ls
actuels). Et pourtant, il n'y
en a que pour les hommes :
réc i ts  du  sec teur  de  la
rééducation ? Essentielle-
ment masculins. Répartition
dans les  sphères  du
oouvo i r  ?  Les  hommes
accèdent cinq fois plus aux
postes de cadre. Composi-
t ion  de  I 'OURS de L ien
Social ? Que des hommes !
De quoi s'intenoger sur les
imo l ica t ions  dans  les
milieux du social du concept
de parité. L'ouvrage des
éd i t ions  L 'Harmat tan  se
penche plus modestement
sur  les  50  oremières
années de notre profession.
On retrouvera là des collec-
tions de vie. de oaroles et
d'émotions. C'est d'abord le
témoignage de cel les qui
on t  avant  tou t  é té  des
con jo in tes  d 'éducateur ,
logeant avec leur famille au
milieu des leunes en diffi-
culté, s'elforçant de .iouer
leur rôle d'épouse au foyer,
mais sachant aussi Dartois

ê t re  la  conf  iden te  des
jeunes. C'est aussi le récit
de celles qui ont fait partie
des pionnières, devant tout
fa i re  à  par t i r  de  r ien ,  ou
ayant du mal à s' imposer,
mais tinalement reconnues
dans leurs qual i lés. C'est
encore ces rel igieuses du
Bon Pasteur qui agissent
selon un principe bien révo-
lu t ionna i re  oour  leur
époque : "ne frappez jamais
un en f  an t " .  S imone
Noail les, Directr ice d'éta-
blissement en 1961, s'inter
roge sur I'opportunité et la
olace d'une femme dans un
posle de responsabil i té :
"c'est plus difficile pour une
f emme que pour un
homme, car la temme est
assez instable et s'attache
plus aux détails qu'à
I'ensemble (..,) La partialité
d'une femme est bien
connue et elle est redou-
table lorsqu'elle tient un rôle
de direction qui demande
de I'objectivité." (p. 105). Et
la revue de I'ANEJI Lrar'sons
de servir de relais à la polé-
mique sur les compétences
féminines qui ne seront pas
sans rappeler certains de
nos débats contemporains.
"L'expérience a largement
prouvé que des présences
féminines peuvent faire
merueille avec des adoles-
cenls." affirme l'éditorial du
numéro 16. Et Paul-André
Bertrand de réagir dans le
numéro 17 : "La nécessité
de présences féminines
dans une maison n'est pas
discutable" surtoul comme
épouse, assistante sociale
ou in f  i rm ière  préc ise
l'auteur... "Mais il est infini-
ment plus difficile à une
femme de rester Chef de
groupe (.. .)  Nos garçons
ont besoin de s'identifier à
un homme qui leur serve de
modèle et d'idéal. " (p. 148)

J. Trémintin

L'Hatmattan, 1999,
(224 p.)
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RECHERCHES SOCIA.
LISTES l{' l0

Ce numéro de Recher-
ches social istes publ ie,
sous  une fo rme acadé-

échoué que les  dominés ,
pour lutter contre les vio-
lences oui leur sont taites.
développent une "contre-
violence", notamment révo-
lutionnaire. Et des manifes-
ta t ions  comme ce l le  de
Seattle en novembre 1999
conf i rment  que I 'ac t ion
directe sans violence (avec
ses méthodes maintenant
éprouvées : concertat ion,
entraînement, médiat isa-
t ion. autonomie. coordina-
tion, humour, dérision, etc.)
est parfois eff icace. Au
point qu'on peut se deman-
der quelle place lui donner :
multiplier les initiatives sans
v io lence en  cont inuant  à
miser, quand elles ne suffi-
sent pas, sur les moyens
violenls (att i tude souvent
confondue. à tort. avec la
non-violence), ou prolonger
la dynamique enclenchée et
oasser  à  la  non-v io lence
p r o p r e m e n t  d i t e ,  q u i
implique non seulement de
recourir à I 'act ion directe
sans violence, mais aussi
de ses reluser dans toutes
les  lu t tes  co l lec t i ves  le
recours .  même u l t ime.  à
des  moyens v io len ts  ?
Cette question concerne les
anarchistes, si  on admet
que tout recours à la vio-
lence perpétue la domina-
t ion, en la faisant tout au
plus changer de camp.

Qu'i l  s 'agisse de la vio-
lence en elle-même ou des
moyens de  lu t te r  con t re
elle, le numéro 5 de Béfrac-
tions ne présente pas une
posit ion unique, mais, sur
quelques points essentiels,
des éclairages dif férents,
qui reflètent, le cas échéant,
nos divergences.

J.J. Gandini

Les Amis de Réfrac-
tions - BP 33 - 69571 Dar-
dilly Cedex - 144 p.,80 F.

Les fmms enlrenl
dans l'ardée

u]{lo}a PActFlsTE
1{" 373

Nos amis d'Union Paci-
fiste continuent inlassable-
ment leur lutte antimil i ta-
riste, en particulier, dans le
cadre de la réforme du Ser-
vice national, du dangereux
recrutement des femmes.
En effet le recrutement du

oersonnel léminin suit  une
courbe exoonent ie l le .  l l
représente  ac tue l lement
orès d'un sous-off icier sur
cinq !. . .

L'armée gagne ainsi du
terrain sur la société, pour-
quoi pas demain une géné-
ration de petits bébés-sol-
da ts ,  é levés  dans  une
armée-éco le  p réparés  à
mourir pour la patrie ?

S i  ce la  vous  choque,
vous oouvez demander à
I'U.P. la Lettre pour objecter
à "l'espit de défense", vous
y puiserez les arguments
uti les à la défense de nos
idées.

G. P.

Union Pacifiste, B.P.
196, 74624 Paris Cedex
13. Le numérc 20 frcncs,
L'abonnement (12 N'),
200 F.

ffii

TERRES
ARDE}I1{AISES
1{" 69 ET 70

Au sommaire du N" 69 :
Ardennes, été-automne

'1940 : Une renaissance dif-
ticile oar Gérard Giuliano.

2 1 3 1 3  l V  B  S t a l a g  l l
A. Souvenirs d'un captil par
Camille Lecrique.

Launois-sur-Vence : une
petite histoire de la gendar-
merie départementale au
temps de I'Hôtel de la maré-
chaussée (1776-18511 par
le capitaine Fohrer

La Milice française dans
les  Ardennes (Ju in -août
1944) par Philippe Lecler.

Au sommaire du N'70 :
Soectacles de rue et de

foire à Reims aux XVll" et
XVll l"  siècles par Amélie
Lamberl.

Une man i fes ta t ion  de
défense ouvrière contre les
frontaliers belges à Frome-
lennes en 1904 par Didier
Bigome.

L a  v a l l é e  d e  I ' E n n e -
mane : I'eau, la forèt et le
fer. La ligne de chemin de
fer: fourneau, forge, fende-
rie par Alain Renard.

Terres Ardennaises, 21
Rue Hachette, 08000
C harlevil le-M éziè res, I e
numérc 40 F.



PHtLOSOPHtE,
CRITIOUE
& LITTÉRAIURE
N" 23 .2000
"QU'EST.CE QUE
CROIRE ?'

D ' o ù  v i e n t  q u e ,  d u r a n t
près d'un siècle (dont une
b o n n e  p a r t i e  d u  n ô t r e ) ,
alors que la curiosité ethno-
logique n'a fait  que croître,
on ne se soit  pas inquiété
de savoir si les peuples dits
" p r i m i t i f s "  ( o u  a n c i e n s )
croyaienl véri tablement en
leur magie, leur mythes ou
leur  r i tes  ?  D 'où  v ien l  que
l 'on  se  so i t  in té ressé aux
symboles et aux représen-
ta t ions ,  au  dé t r iment  des
usages, et que I 'on ait  f ini
par confondre les uns et les
autres ?

"A l'ombre des mentalités
p r i m i t i v e s .  E d i t o r i a l " ,
Jacques Vial le.

" F l a m a r n r r o c  c r r r  l  o

Rameau d 'o r  de  Frazer " ,
Ludwig Wittgenstern.

"Wittgenstein cri t ique de
Frazer " ,  Jacques Bouve-
resse.

"L' interprétat ion & I ' inter-
prète. A propos des choses
de la rel igion", Paul Veyne.

" C o m m e n t  s e  l i x e  l a
croyance", Charles-Sanders
Peirce.

"Science & rel igion : I ' i r-
r é d u c t i b l e  a n t a g o n i s m e " ,
Jean Bricmont.

"Les prisons de I 'espri t",
Henri Broch.

Format 15x21,225 p.,

MEMOIRE D'ARDECHE
ET TEMPS PRÉSENT

M é m o i r e  d ' A r d è c h e  a
publié, l 'année passée, trois
numéros très intéressants
consacrés :

N "  6 2  -  M o u v e m e n t s
populaires en Vivarais sous
I 'Ancien Régime,

N "  6 3  -  M o u v e m e n t s
popu la i res  e t  soc iaux  en
A r d è c h e  a u x  X l X "  e t
XX" siècles.

N' 64 - L'Ardèche, terre
d ' e x i l . . .  t e r r e  d ' a c c u e i l . . .
lmmigrés ,  ré fug iés ,  in te r -
nés, 1 800-1 945.

Ces Cahiers sont adres-
sés au prix de 60 F l'exem-
n l a i r o  e r r n r À c  d o

Mémoire d'Ardèche et
Temps Présent, Archives
. 1 à 6 . . t a ô a n t . l è .  d a

l 'Ardèche, Place A. Mal-
raux,07000 Privas.

Le temps des livres

A NOTER
o L'association On diraù Ia mer, qui a pour

but de développer les échanges culturels entre
les pays du pourtour méditenanéen, organise
une présentation de l ivres d'art istes. Les
ouvrages exposés sont choisis en fonction de la
domiciliation des auteurs (pourtour méditerra-
néen, sud de la France).

Exposition du 18 mai au 3juin 20fi).
Au siège de I'association "On dirait ln mer",

6 avenae de ls Corse, 13007 Marseille

o Un siècle de manipulations par I'image.
Exposition jusqu'au 13 juillet 2000 au musée
d'Histoire contemporaine - BDIC. Hôtel des
Invalides - Cour d'Honneur - 75007 Paris.

i80 pièces originales ont été rassemblées
avec l'objectif principal "d'apprendre à voir"
les images, pour éviter le piège d'une consom-
mation indifférenciée.

Les exemples montrés concernenl le monde
entier sur 100 ans.

Manipuler les images et Manipuler le pubfic
sont les deux axes de cette exposition inspirée
de l'ouvrage de Laurent Gervereau et organi-
sée autour d'une scénographie de Raymond
Sarti.

Le premier axe vise à dresser un panorama
des manipulat ions dans la fabr icat ion de
l ' image. Le deuxième montre les ef fets des
manipulations sur le public, avec une volonté
de graduer les dangers des manipulations.

O Le Cenhe d'Histoire du Travail . Cette
associalion creée à I initiative des trois princi-
pales organisations syndicales ouvrières. d'uni-
versitaires et de municipalités des aggloméra-
tions de Nantes et St-Nazaire est un centre
d'archives et une bibliothèque consacrée à
l'histoire sociale et au syndicalisme. La biblio-
thèque donne accès à plus de 10 000 livres et
brochures.  Les archives,  avec plus de 100
fonds. s'enrichissent encore. Dans son dernier
bulletin I'association rend notamment comDte
de ses acrivités de 1999. la liste est impressiôn-
nante. . .

CHT,2 bis, boulevard Léon-Bureau. 14200
Nûntes.

o Insaisissables voyageurc
Exposition jusqu'au 12 novembre à l'éco-

musée de Fresnes.
Créé en 1979. l'écomusée de Fresnes a fait

le choix de donner la parole aux minorités. aux
oubliés de l'histoire et des musées. La partici-
pation de ces groupes sociaux ou culturels est
une caractéristique des processus de concep-
t ion et  de réal isat ion des exposi t ions à
Fresnes.

L'écomusée avec les structures culturelles
de la ville de Fresnes, ont souhaité apporter
leur contribution au rapprochement entre les
communautés par des actions de découverte
de I'identité culturelle des Voyageurs.

Un programme d'act ions cul turel les se
structure autour de I'exposition Insaisissables
Voyageurs, réalisée par l'écomusée.

o Casseurs de pub, Yvan Gradis poursuit
son combat pour la cause anti-publicrtaire
notamment en publiant un premier numéro
décapant avec pour titre "Casseurs de pub".
Cette revue. de 6.1 pages en quadrichromie
pour mieux "casser" la pub restée dans nos
têtes, est encore disponible après un passage
en kiosque I'hiver dernier.

A commander au 56 bis. rue Escudier.92l(N
Boulogne. 25 F le numëro.

o  Le  Cen t re  d 'E tudes  Méd iéva les  de
Champagne-Ardennes organise son "5' Mois
Médiéval" jusqu'au 12 juin. Avec 230 manifes-
lat ions sur 8 départements cet  événement
fédère toute une région autour de son patri-
moine médiéval.

Hôrel de Ville - I08Hl St-lulien-levVillu

o Sortir du nucléaire
Ce réseau. fédération de 487 associations, a

Iancé une campagne nationale d'information
contre le 

' recyclage 
dans notre environne-

ment quotidien de déchets faiblement radioac-
tifs. On voit bien quels dangers pour la santé
pourrait avoir cette présence de radioactivité
dans un bien de consommation. matériau de
constructlon...

Résesu  "So r t i r  du  nuc léa i r e " , 9 ,  r ue
Dumenge,6Wl L,-on.

BULTETI ]I D'ABO 1{ 1{ E M E ]IT
Je m'abonne à Gavroche à compter du numéro 1 12

Un an 5 numéros (dont '1 double) : 170 F - Etranger :200 F (par avion)
Tarif spécial étudiant : 145 F sur justification.

Adresser bulletin et titre de paiement à : Editions Floréal, BP 872 - 27008 Evreux Cedex
CCP 5027 58 E ROUEN
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llamatsur de liwes

L'amateur
de livres

(Afrique) Histoire générale de I'Afrique :
T.MI, tiAÊique sous domination colonide
1 8 8 0 - 1 9 3 5 .  E d i c e f / U n e s c o  1 9 8 9 ,
544 p .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  40  F
Andréas (Bert), Le manifeste communiste de
Marx et Engels, Histoire et bibliographie
1848-1918.  Fe l t r ine l l i  M i lan  1963,  Car r .
429 p. + 23 p. (f .s.),  index .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 F
Aron (Robert), læ Socialisme Êançais face au
mancisme. Grasset 1971, 279 p... . . . . . . . .  40F
Biondi & Zruccerelli, 16 Pluviose An lI, Les
colonies de la Révolut ion. Denoël 1989,
204 p .  t l l .  index  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50  F

- - - - - -9 - . - - -

Blanc (Henri), vers le bonheur par I'Ecole
Laïque.  Geda lge  1906,  car t  de  pr ix ,  i l l .
284  p .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  70  F

-Badia 
(Gilben), Rosa Luxemburg. Journaliste

- Polémiste Réuolut ionnaira. Ed. Soc. 1975,
930 p .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  80  F

Bariéty & Droz, République de W'eimar et
Régime hidérien 1918-1945. Hatier Univer-
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Voici une nouvelle liste d'ouvrages
d'occasion disponibles à la vente.
Nous remercions les lecteurs qui
nous passent des commandes et
rappelons que les prix que nous pra-
tiquons sont très raisonnables...

Assurez-vous, de préférence, que
les livres sont encore disponibles.
Merci !
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