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ur la porte d'entrée de cette longue et légère construction en briques et en planches.
on lit cette simple inscription : restaurant coopératif A I'intérieur, d'éroites nblcs
recouvertes de toiles cirées les jours ordinaires, et de nappes blanches les jours cle
gala, reçoivent les convives, servis par d'accortes petites bonnes, revêtues, comme
dans les bouillons Duval, de bonnets blancs, d'un costume propret et de tablicrs
d'une blancheur éblouissante. Tèlle est. en Deu de mots, l'installation. ,

Ceme description est reprise d'un article de lTlhutration dans lequel le journaliste se montre admiratif
pour ce qui lui semble une idée nouvelle. Il s'agissait de donner la posibilité arx travailleurs des chantiers
de I'Exposition universelle de 1900 de se nourrir ( copieusement, sainement et à bon marché,.

Pour gérer cene entreprise sociale, Alfred Picard, le Commissaire général de I'Exposition, eut I'idée de
former une société anonyme avec capital rémunéré au taux de 3o/o mais avec 42o/o des bénéfices à
répardr entre les ouvriers consommareurs au prorara de leurs dépenses.

Létablissement fut installé en prolongement des chantiers du pont Alexandre III, du côté de la place
de la Concorde, au ras de la Seine. Inauzuré en novembre 1897, ce restaurant connut un vrai succès

(dessin en derniàne page dc couaertane) avec 400 convives à I'heure du déjeuner. Cela ne se fit pas
sans protestations des restaurateurs des environs qui demandèrent à leur député d'intervenir à
la Chambre. [.ors de la séance du 5 fevrier 1898, questionné sur cefte ( concurrence déloyale ,
le ministre du commerce insista sur le rôle socii de cette création temporaire. la cause {irt
entendue dès lors qu il fut bien précisé que seuls les ouvriers des chandèrs avaient accès à ce
restaurant.

Larticle u Belle époque pour un entrepreneur D, un extrait du dernier livre de Gilles
Ragache, (p.38) évoque ce remps de I'exposition universelle avec la construction du Palais de
l'électricité oui allait ensuite anirer des foules de curieux. On découvre que le Commissaire
général Picard avait décidément beaucoup d'idées. C'est ainsi que, dans lè plus grand secret,
il fit réaliser une attraction originale faite d'effes optiques et électriques : la salle des illusionsll nt reallser une attractton onglna

qui en mit plein les yeux d'un public comblé.

Illusions aussi mais cene fois pour en mettre plein les oreilles avec I'utilisation de la radio à panir des
années 20. læs premières lignes de I'anicle deJean-Jacques lrdos (p.30), avec une définition de la
propagande, nous font inévitablement penser que ceme grande manipulation psychologique se porte
toujours bien. Mais, avec la puissance des images de télévision, on frémit à I'idée de leur utilisation par
les totaliaires des années 30.

Julien Papp, lui, nous remer en mémoire les débuts de cene u sublime nouveauté dans I'histoire du
monde ,, cene république n une et indivisible u vers laquelle les politiques de l'époque n allaient qu avec
prudence et hésitation (p. t2). Sans la prétention du chef de I'armée prussienne de u faire cesser
I'anarchie >, et l'insurrection déclenchée par cette déclaration, nous connaîtrions peut-être une
république autre. On voit bien d'ailleurs que le débat est toujours aussi âpre entre Jacobins et Cirondins
d'aujourd'hui. lni de décentralisation imposée comme allant de soi, couplée à une régression sociale, et
voilà un Premier ministre qui se retrouve face à u I'esprit de mai o. Pas celui qu il imaginait, résigné et
conditionné à I'inévitable sacrifice exigé par une réforme communiquée comme indispensable, mais
I'autre... qui s'oppose, prend la rue, s'y exprime et découvre sa force.

C'est cene découveme-là qu'ont faire les jeunes Ouvriers Spécialisés de 68. Une révéladon pour eux
et... leurs patrons. Dans un mémoire, Cédric Leroy, un étudiant de Caen, revient sur
l'émeute de janvier 68 dans la capitale bas-normande. u Ce conflit résonne comme les trois
coups marquant le lever de rideau , écrit-il en préambule avant d'analyser cette décennie de
forte conflictualité dans le département du Calvados. (p 4. Lidée de l'époque était de

I transferer les activités industrielles de la région parisienne vers des zones pas trop éloignées
à la main-d'æuvre docile. lrs jeunes ruraux normands rentraient bien dans ce schéma
simpliste. Pas pour longtemps... à la grande surprise de tous et des jeunes eux-mêmes.
Cetx de la Saviem (à l'époque I'usine de France de cette importance où la moyenne d'âge
était la plus basse : 28 ans) vont rester en première ligne des luttes et amener les

, organisations syndicales, notarnment la CFDI à des pratiques difiërentes basées sur une
très grande proximité, sans toutefois délaisser I'information par distribution de tracts

(pbon dc une).
D'autres articles encore dans ce numéro d'été. Des cartes postales du début du précédent siècle

montrant la navigation sur cet étonnant fleuve perdu dans les sables du désert : le Niger (p. 24). Un
nom célèbre, celui de lamartine, qui prend conscience de la question socia]e avec la revolution de 1830
et le prçare à devenir I'homme de lB4B (p. t9. Un nom inconnu, celui de Jean Baffier, et qui aurait
bien pu le rester. Mais l'érude d'un historien d'art anglo-saxon sur ce sculpteur mériterait d'être publiée,
pour ne pas laisser dans I'ombre ce qui dérange (p. zz).Des souvenirs de la vie d'après-guerre (la

dernière grande) qui permettent de comparer et de s'interroger sur ce qu est le progres, qu on peut aussi
appeler le sens de I'histoire (p. zV. Interrogation nécessaire pour ne pas être trop perdu dans une
actualité foisonnante, hétéroclite et... n oublions pas, manipulée.
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A la une du Canard enchaîné. jl januier 1968.
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Des triques ù de Caen

LÀ VOILA. t,A RF:T,ANCF, !

1968- 7 979 Ia décennie des grèves ouyrières
dans Ie Calvados

ACaor,;nai 68
acommence en|anuer

n père enseignant et mil i tant pol i t ique, une mère

syndical iste CGT, un grand-père qui fut égale-

ment act i f  syndical iste au centre hospital ier de

Caen, à 26 ans, Cédric Leroy s'inscrit dans la tra-

dit ion famil iale. Les lecteurs assidus de Ouest-

France, édition locale de Caen, ont appris que cet étudiant en

histoire a obtenu une reconnaissance d' importance pour son

mémoire de maîtrise : le prix Jean Maîtron. Ces lecteurs atten-

t i fs ont pu aussi constâter en parcourant les pages pol i t iques

locales que ce même jeune homme est bien présent dans le

débat animant les differents courants du parti socialiste.

Avec  ce t  engagement  mi l i tan t  dans  la  v ie  d 'au jourd 'hu i

Cédric Leroy se passionne aussi pour I'histoire sociale récente de

son département, le Calvados. D'où son mémoire de maîtrise

d'histoire contemporaine sur l'étude du mouvement social dans

ce département pendant la décennie 1968-1979. LIn exercice

part icul ièrement réussi sous la direct ion de Jean Quell ien son

professeur à I 'université de Ciren. Cédric, son mémoire posé sur

la  tab le  d 'une brasser ie  p roche du  château Gu i l laume- ie -

conquérant et de sa fàculté réputée, nous donne la clé de cette

réussite : u Etre militant, ça aide i on comprend mieux. Mais on

peut avoir une sympathie et dire ce qui s'est passé, essayer de

comprendre la stratégie des diflérents syndicats. , Le futur cher-

cheur en histoire a fait parler les archives, les notes des rensei-

gnements généraux, les statistiques de la direction du travail, les

tracts et documents syndicaux, aussi et surtout deux quotidiens

départementaux, Otrcst-France et Paris-]Vormandie. Il a consulté

chaque numéro de ce dernier journal pour les années 1964-

1980. " Ce journal présentait en effer le double avantage de dis-

poser d'une édition commune à l'ensemble du département et

d'être plus favorable, au moins jusqu'à la moitié des années 70,*

âu mouvement social que son rival de centre-droit ,. La presse



militante a alimenté aussi son

t rava i l ,  pub l i ca t ions  éphé-

m è r e s  é c r i t e s  p a r  d e s  t r a -
vai l leurs qui en faisaient un
instrument de lutte.

A u c u n  t r a v a i l  d ' h i s t o r i e n
n ' a v a i t  é t é  m e n é  s u r  l e s

grèves de cetre décennie qui
s u i t  1 9 6 8 .  P o u r t a n t ,  c e

d é p a r t e m e n t  p l u t ô t  t r a n -

qu i l le  jusqu 'à  ce  mois  de  jan-

v i e r  1 9 6 8 ,  a l l a i t  c o n n a î t r e
p e n d a n r  d i x  a n n é e s  d e s
confl i ts importants er mar-

quants  par  leur  rad ica l i té ,

d a n s  d e s  g r a n d s  é t a b l i s s e -
ments  indus t r ie ls  ma is  auss i

d a n s  d e s  e n t r e p r i s e s  p l u s
pet i tes .  L 'é tude de  Cédr ic

Leroy  ne  por te  pas  sur  les
c o n f l i t s  d a n s  l a  f o n c t i o n

pub l ique fau te  de  données
chifFrées pour ce secteur qui,

de toute façon, est essentiel-

l e m e n t  c o n c e r n é  p a r  d e s
mouvements nâtionaux.

Pourquoi ce département,
b i e n  e n  d e s s o u s  d e  l a
moyenne na t iona le ,  vo i t - i l

d a n s  c e t t e  d é c e n n i e  l e

nombre de grèves mult ipl ié

par six ? Cédric Leroy avance
des hypothèses  mais  re r ienr

en premier l ieu le l ien entre

ces confl i ts et le développe-
ment économique que le département connaît. Avec une très
forte croissance liée aux décentralisations de grandes entreprises,
ce département rural ne laisse plus part ir  sa jeunesse vers la
région parisienne. C'était auparavanr ie cas pour un jeune sur
quatre. Si le recensement de 1962 indiquait soixante-deux mille
ouvriers, ils sont soixante-quinze mille en 1968 et quatre-vingt-
onze mil le en 1975.

Ce sont ces jeunes qui s'inventent des formes de luttes, bous-
culant les tradit ions syndicales quasimenr inexistantes ici .  qui
demandent de n'être pas les laissés-pour-compre de cette crois-
sance alimentée par les chaînes qu'ils font rourner.

Dans son mémoire, après une présentation des siruarions qui
débouchent  sur  les  événements  de  janv ie r  1968 (vo i r  des
extraits dans les pages suivantes), Cédric Leroy rappelle le u mai
caennais , et la revanche patronale qui suit. Les années 68 à 72
voient une monrée de la conflictualité avec des directions de
combat qui emploient le lock-out pour forcer les négociations
et l icencient pour fait  de grève. A cette violence répond la

séquestrat ion.

L'auteur présente également les difficultés des rapporrs entre
les syndicats qui divergent sur les méthodes de luttes.

L'année 1973 est marquée par une oflensive exceprionnelle
de la classe ouvrière avec des syndicars qui remportent des vic-
toires notamment dâns les grandes entreprises.

Vient I'entrée dans la crise économique qui n'empêche pas,
dans un premier ten.rps, la combativité de rester forte. Mais les

conf - l i t s  changcnt  de  n : r tu r .

a v e c  l ' i n q u i é t u d e  p ( ) L r
l 'emploi qui dcvicnr l .r  ln,,r ,
v a t i o n  p r i n c i p r l e  .  L . r  r ,  .  r

fance parronale s'aff i  rrn..

C é d r i c  L e r o y  p l a c c  l .

années77 à  79  en t re  résrgn .

t i o n  e t  c o l è r e :  q u e l c l  r r .

confl i ts importants qui nr.r '

quent une baisse générale d.

grèves. L'auteur dér'eloppc l.

con f l i t  Car re four  a \ ' ( ' ,

comme po in t  de  dépar t  u ' '

l i c e n c i e m e n t  p o u r  d e t r r

croissants volés !

Les  v ing t  dern iè res  pagc .

du mémoire, qui en total is. '

plus de quatre cents, plus lcs

annexes, sont consacfées au

dern ie r  g rand conf l i t  de  l r r

décennie à la Saviem : o Aiusi,

notre périodr qui debutait, à biot

des tirres, auec le conflit de ja,r

uier 1968 à la Sauiem s'acltèt,

d'une certaine manière, en l9-r.

auec I'interuention policière dt, i

cette même entreprise, deue ttt,,

RVI .  L 'annëe su iuante ,  , , .

r980.,
S e p t  e n t r e t i e n s  a v e c  c l . '

r e s p o n s a b l e s  s y n d i c a u x  d .

l 'époque, certains encore c l

act ivi té comme Guy Robcrr

de  la  CFDT.  On l i ra  pauc '

10-11  des  ex t ra i ts  i l l us t ra r r r
la lutte de ce meneur de grèves qui faisait peur âLl patron de l,r

Saviem et... mettait en colère les autres syndicats, voire la dircc
tion nationale de sa confédération.

Pendant cette décennie qui suit  1968, Cédric Leroy montr.

qu'une classe ouvrière s'est créée. El le a fair el le-même, sur lc

tas, son apprentissage à l 'écoie d'un patronat souvent décon-
necté, dépassé, bousculé par une jeunesse inventive et radicale.

On voit  bien que I 'historien a pris plaisir à .  donner de la

chair ,  et de la vie à ce qui n'aurait  pu rester qu'une l iranic
rébarbative de u journées de travail perdues ,. Dans cette pré-

sentation des conflits, Cédric Leroy a laissé de côté ceux menés

par les mineurs de Soumont qui s'opposaient à la fermeture de
Ia mine venant après toutes celles du bassin minier de la plaine

de Caen. u Pas de données chif frées et pas de reiais dans la

presse ) regrette le jeune historien, d'autant plus que, hasard

malchanceux, u une semaine avant que j'aille les voir, les syndi-

cal istes avaient jeté les archives er ne se souvenaient plus du

détail des conflits ,. Ainsi cette lutte qui a pu apparaître d'un

autre âge, menée tradit ionnellement, s 'est effâcée pour laisser

place à la relève d'une autre génération.

CV

*Le rachat de Paris-iyorntandie à cette époque par Robert Hersant
devait entraîner le départ de plus de soixante-dix journalistes qui refu-
saient la transformation d'un journal d' information en supplément
publicitaire du Figaro.

Cédric Leroy, louréot du Prix Maîtron 2002. Créé en 1989 à l'initio-
tive de la FEN, ce prix est organisé por Ie Centre d'Histoire sociole du
XX" siècle sous Ia présidence d'Antoine Prost.

,1
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a commencé en lanuiel

Moi 68, une o descente " des laeger vers le centre ville de Coen. Les jeunes prennent conscience de leur force collective.

Les luttÊs des années 1970 s'inscrivent dans un contexte bien par-
ticulier. Sur le plan économique, le départemenl a connu des boule-
versements profonds dans les années soixante. 0n a même pu parler
de nouvelle industrialisation. La croissance favorise une action
revendicative forte qui se développe, à Caen, dès le début de I'année
1968.

La politique de décentralisation et la nouvelle
industrlalisation du Calvados

l,es années soixante-dix marquent, par I'apparition de comporte-
ments nouveaux, par I'intensité des luttes ouvrières, une rupture
dans la trame de I'histoire sociale du Calvados. Deux phénomènes se
conjuguen[ pour lui donner une telle ampleur : la pafticipation locale
à une explosion de la combativité ouwière qui dépasse même le
cadre national, et l'entrée en lutte d'une nouvelle classe ouwière
rlans le département.

I n département sous.développé
Cette combativité exceptionnelle des salariés du département, après
1968. est en grande partie due aux trouleversements des structures
économiques et sociales de la fin des années cinquante et des
années solrante. Pour I'ensemble de la région, le sociologue Patrick
Pélata en résume ainsi la portée : " On peut parler d'une nouvelle
industrialisation régionale, voire (mais seulement par ses effets)
d'une révolution industrielle en Basse-Normandie. , . Dans un style
plus percutant encore, le géographe Pascal Buléon intitule la partie
de sa thèse qu'il consacre à cette transformation économique : . la
Basse-Normandie change brutalement de siècle et entre dans l'ère
industrielle " .

line revolutlon industrlelle manquée
En effet, la Basse-Normandie qui était une des provinces les plus
riches de France sous I'Ancien Régime et, au début du XIX'" siècle,
n'a pas su prendre le tournant, de la Révolution Industrielle. Dans sa
thèse sur l'économie régionale soutenue en 1957, Nl. Dupont la qua-
lifie même de " sous développée " . Pour la période de I'entre-deux-
guerres, on peut, à bien des égards, considérer que la région s'est
bornée à sa vocation agricole tânt les industries nouvelles qui font la
prospérité des régions modernes y sont sous-représentées. Les
quelques rares implantations industrielles d'importance du départe-
ment, les mines de fer, I'usine électro-métallurgique de Dives-sur-
Mer, I'usine sidérurgique de Colombelles, les chantiers maritimes de
Blainville sont des initiatives exogènes au département, qui doivent
même parfois faire face à I'hostilité des milieux dirigeants locaux. La
population est de même, très réticentÊ à venir y travailler. Les indus-
triels ont recours à une main-d'æuwe recrutée hors de la région,
notamment à I'immigration italienne e[ surtout, polonaise, fixée sur
place par une politique pat€rnalist€. Les directions des entreprises
organisent I'ensemble de la vie " hors usine , de leurs ouvriers,
allant iusqu'à financer les cultes de ces cités ouwières. La physiono-

mie du département, à la veille de la seconde guerre mondiale, reste
ainsi essentiellemen[ rurale, bien que quelques usines supplémen-
taires (Férodo à Conrlé, Ernault à Lisieur, la société générale d'équi-
pement à Vire...) s'y implantent et que I'industrie laitière continue à
se développer.
Après la guerre, le premier essor économique est une conséquence
de I'ampleur des destructions du Débarquement, les crédits de la
Reconstruction irriguent I'industrie du bâtiment. Parallèlement, les
grandes usines redémarrent, employant, fait nouveau, de plus en
plus la main-d'æuwe locale.

Une main-d'cuwe trop importante
La région va subir, de façon plus marquée que la moyenne nationale,
la  cr ise économique de 1951-1952.  Le nombre des r lemandeurs
d'emploi double dans la région entre 1951 et 1954, alors qu'i l  ne
progresse que de moitié au niveau national. La crise de I'emploi,
certes très relative par rapport à ce que I'on connaîtra ensuite.
entraîne néanmoins une forte émigration, notamment rers la région
parisienne. Bntre 1954 et 1962, près du euarl (22o/ol des 25-29 ans
Ont quitté la région. La crise économique nationale est en effet
aggravée et prolongée par des caractères locaux spécifiques :
d'abord une démographie vigoureuse par rapport à la moyenne
nationale, ensuite le râlentissement puis I'achèvement de la Recons-
truction qui laisse sur le chemin une partie des effectifs pléthoriques
du bâtiment, enfin et suûout, I'absence d'investissement industriel
local : " La SMN crée quelques emplois, mais à un rythme beaucoup
plus lent, sauf à I 'ouverture du haut fourneau no3, en 1959. En
dehors, les seules entreprises à créer des emplois onl pour nom
Moulinex, Férodo, Luchaire, Leroy, c'est-à-dire des entreprises [...1
qui se sont décentralisées avanl guerre ou/et qui ont rationalisé
leurs méthodes de production mais qui restent des exceptions dans
le tissu industriel local " .

Incldence de la décentrallsation dans l'évolution soclale
du Cahados
Cette crise laisse place dans les années soixante à une pérlode de
forte croissance industrielle, en grande partie due aux décentralisa-
tions industrielles. A partir des années cinquante, les intérêts de
I'Etât et des principales industries concordent, en effet, pour transfé-
rer une partie des activités industrielles en dehors de la région pari-
sienne. Pour les pouvoirs publics, il y allait de I'aménagement du t€r-
ritoire ; pour les entreprises, dont le recrutement était de plus en
plus difficile, il s'agissait de trouver une main-d'æuwe de substitu-
tion, moins onéreuse et qui. avantage supplémentaire, n'avait pas la
même histoire de luttes collectives et s'opposerait donc moins à la
rationalisation fordienne de l'0rganisation tra!"iI. Pour Thierry Bau-
douin et Michèle Collin, notre région, " relati!'emenl peu éloignée du
centre industriel parisien, disposant d'une main-d'æuwe nombreuse
et réputée conservatrice, [...] disposait des critères essentiels pour
accueil l ir nombre d'unités de ce mouvement [...1,. M. Pélata en
indique I'importance: " Dans le Calvados, [...] le rythme d'implanta-
tion et le volume d'emplois créés sont remarquables et. en font le
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deuxième département de décentralisation dans le Bassin Parisien
(après la Seine Marit ime) de 1954 à 1967, .
Au rlelà des strictes appellations et définitions administratives, délo-
calisations d'ateliers et constitutions de nouveaux sites von[ se suc-
céder les unes au( autres, Une grande partie des entreprises que
nous retrouverons en lutte oulTent alors leurs portes. Citons les plus
imporfantes : la manufacture de fils élastiques à Condé en 1956 ; la
Radiotechnique et la Saviem en 1957 dans I'agglomération de Caen;
Mouliner à Falaise. Férodo à Condé-sur-Noireau, Dahl à Lisieux en
1959 ;Worthington dans la même vil le en 1960 ; en 1961, Wonder,
la Sonormel et les Bennes N{arrel ; en 1963, la région de Caen béné-
ficie des implantations de Jaeger, I\{oulinex et Citroën, tandis que la
Saviem commence réellement son développement après la décision
du transfert de nombreux ateliers de la région parisienne. En tout,,
plus de 17 000 emplois sont ainsi créés, ce qui représente en 1967,
400/o des emplois industriels du département. De plus, pendant les
premières années de notre période, ces grands établissements conti-
nuent à se développer, la Saviem atteignant, par exemple, son effec-
tif maximal en 1976.

ln classe owrière calvadosienne profondément modifiée
La structure de la classe ourrière calvadosienne est largement modi-
fiée par cette nou!'elle industrialisation. Le constat le plus évident
esl son renforcement numérique, les salariés du secteur secondaire
supplantent, pour la première fois dans le département, ceux du pri-
maire comme catégorie sociale la plus nombreuse. Le nombre
d'ouwiers passenl de 62 45,1 au recensement de 1962 à 75 476 au
recensemenl, de 1968, et continue rl'augmenter, atteignant 91 365
en 1975. Elle se modifie aussi : les nouveaux actifs de I'industile
sont  pour  par t ie  d 'anciens rutaux.  Certes,  comme le montre
NI. Pélat,a, le modèle de u I 'ouvrier paysan " relève plus de la
construction que de la réalité, la plupart de ces nouveaur ouwiers
transitenl d'abord par la petite industrie rurale ou le bâtiment. Il
n'en demeure pas moins que dans nombre de ces grandes usines, le
collectif oulrier sera dépounm de traditions slndicales et de lutte.
Autre élément, à noter, ces délocalisations sonl dans leur maieure
partie des délocalisations de fabrication, parfois de simples ateliers
de montage, les tâches de conception et de commercialisation res-
tan[ au siège parisien. Les directions locales n'on[ alors souven[
qu'un pouvoir limité au:i affaires courantes, d'où une multiplication
des interlocuteurs patronaux qui contribue souven[ à rendre plus dif-
ficile le dialogue social. En outre, ces nouvelles usines sont conçues
selon une application marimale de la ta1'lorisation du travail ; les
postes qu'elles fournissent son[ donc, pour une bonne partie, des
postes d'ouvriers spécialisés tralaillant à la chaîne. Pour les travaux
les plus parcell isés, elles ont massivement recours à la main-
d'æuwe féminine. ilIoulinex, la Radiotechnique, Jaeger, la Sonormel-
Blaukpunt, \ londer, Stylprofi l, pour ne citer que les plus impor-
tantes, seront des usines à maioflté féminine. Le nombre d'oulrières
progresse très rapidement, alors qu'elles n'étaient que 10 350 en
1962. elles sont 1,1 020 en 1968 et 35 660 en 1975 .
Il faut enfin signaler, la croissance spectaculaire des villes du dépar-
[emen[ et principalement de l 'agglomération caennaise. Les plus
grandes des entreprises décentralisées, la Saviem, la Radiotech-
nique, la Sonormel-Blaukpunt, Jaeger, N'loulinex et Citroën se
concenment dans la banlieue de Caen, créant, à elles-seules, plus de
1B 000 emplois. La population double presque en un peu moins de
quatorze ans, passant de 88 000 habitants en 1954, à 122 000 en
1962, el. à un peu plus de 150 000 en 1968. Nlais, rapidement, la
population caennaise ne suffit plus à satisfaire les besoins en main-
d'æurre et la mobilisation our,rière, se fait de plus en plus lointaine.
La Saviem, puis et surtout Citroën, organisent un réseau de recrute-
ment et de ramassage en bus, qui s'étend peu à peu iusqu'à déborder
sur les autres départements . Cela ne sera pas sans conséquences,
non plus, sur la combatMté du collectif ouuier au sein de ces deux
entreprises.
Pour la première fois, la classe ouwière du Calvados n'est plus un
isolat dans un département lural et consenateur mais est, numéri-

quemenl importante, ét0ffée par les c0ntingents de grands établisse-
ments industilels. Elle s'est aussi largement transformée, composée
d'un grand nombre de ieunes, de femmes, d'ouvriers spécialisés,
sans expérience dans le domaine des luttes sociales, sans réelle tra-
dition de lutte. Elle prenrl cependant peu à peu conscience de sa
force collective, et ne tardera pas à entrer en lutte, à la surprise
générale, de façon instinctive. \jolente même, avan[ I'explosion géné-
rale de Mai 68, dans le froirl rtu mois de ianvier.

Dans un chapitre sur le " poids de la conjoncture , I'auteur énumère
et analpe les éléments poutant erpliquer nai 68 et la décennie qui
a suivi.
L'arrivée massive des jeunes du babl boom sur le marché du travail
alors que le chômage apparaît en 1965 et que le pouvoir d'achat se
ralentit. Dans le même temps la société rle consommation s'affirme
notamment avec les grandes surÎacts et le poirls rle la cit'ilisation
autamobile. La vie politique semble bbquée avec l'usure rlu pouvoir
gaulliste et la faiblesse de la gauche. .lvanl. d'border 1968, l'auteur
se proiette su toute la période étudiée tn montrunt bien I'influence
de Ia situation économique sur I'importance rlL's conflits.

Les exemples de ianvier et mai
L'année 1968 constitue à bien des égards le départ de notre décen-
nie revendicative : le Calvados rompt avec la faible conflictualite ; les
mouvements de Janvier et de Mai constituent des précédents, des
exemples qui vont nourrir les réflexions individuelles e[ organisation-
nelles pendant toute la période. Cependant, par sa nature, par son
intensité, l'événement dépasse largement notre cadfe rl'étude, et
nous nous contenterons donc d'en dégager les grandes lignes .

Le rôle particulier ioué par la CFDT dans le Cahados
Il faut avant d'étudier N{ai 68 dans le département dire quelques
mots d'une spécificité régionale : contraitement à la maiorité du
pa1s, où la CGT est largement maioritaire en terme de voix aui élec-
tions professionnelles, d'adhérents et de militants, le rapport de
force slndical du Calvados connaît une certaine égalité de la CGT et
de la CFDT, al'ec même un léger a!'antage à cetl,e dernière, at'antage
qui derdent conséquent si on ne considère que la région de Caen.
Pour expliquer cela, plusieurs facteurs ont été avancés : la force de
I'influence catholique d'abord, qui entraîne une forte résistance aur
organisations considérées, à tort ou à raison, comme faisant partie
de la mouvance communiste, et une attraction plus grande envers un
slndicat qui, bien que déconfessionnalisé, connaît encore l influence
de certains milieur catholiques. C'est notamment l analtse que fait la
CGT dans une étude de mars 1970 : " D'autre part. l'influence reli-
gieuse, surtout catholique, a ioué longtemps le rôle de freinage aur
idées progressistes, et prône la collaboration tlt '  r ' lasses. Ce qui
explique que la CFDT a été largement maloritairt rl;rns notre dépar-
[ement n. Nlais il convient d'abord de relatirist'r' l intprttgnation reli-
gieuse du département ; les cartes de la pratiqut' t't'ligitusc montrent
que le département n'appartient pas à I'ouest tlt pratiqut' religieuse
forte mais !ien[ en position moyenne entrt'lrrttt':t t't la faible pra-
tique de la région parisienne. Ensuite. il [au[ r.rppt'lt'r que dans des
régions de forte influence catholique, les ctigtilistt'. s imposenl néan-
moins de façon majoritaire
Le second facteur avancé est I ' inadéquation entrr'k's pratiques et le
discours théorique de la CGT et le caractèr(' in('\lxirimenté et rural
de la classe owrière calvadosienne. Le dtlrt'krpptment dc l'action de
masse, graduée, disciplinée qu'elle pr'[rne. st' hturtc au manque de
traditions ouwières, de discipline srrtdicale. I n de ses dirigeants
déclarait à Jean Pierre Terrail : " il r a touiours l instinct violent.
Pour nous c'est très difficile dc lc contrôler. dc canaliser I'action des
travail leurs I...1 i l  I 'a touiours la réaction paysanne. ". Pour les
cégétistes, le plus grand succès tle la CFDT est dû au fait, qu'au lieu
de guider la classe ourrière. elle aurait ioué le ieu d'un radicalisme
démagogique pour s'en attirer les volr. Cette hlpothèse, présentée
d'une autre manière, est partagée par nombre de cédétistes qui
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e\pliquent qu étant souvent plus proches de ces nouvelles popula-
lions industrielles. i ls avaient été plus à nême de comprendre leurs
revendications. 0e que dit. par eremple. \orbert ,\ussant : " [La]
pOpulation ourrière [...] en fin de compte. n'avait pas d'histoife dans
le rlépartement, rn dehors de la SNIN. La décentralisation a amené
toute une p0pulation. cn particulicr rurale. dans les usines sans
aucune attache au combat ourrier. l ls rlécouvraienl à la fois t ' indus-
t r ic  c t  le  mondc ou\ ' r ie f .  Et  les schémas de la CG' l 'à  l 'époque.
étaicnt. plus adaptés à des gens qui avaient une histoire ourlière. et
ie crois qu'elle a tlté à côté rle la plaque... Nous. on est arrir 'é un peu
neuf. aussi parce qu'0n n'a\,ait pas le passé des militants CGT. et en
lin de cornpte. on a eu plus de facil i té à nous adapter à la nouvelle
population. parce qu'0n était identique à cette popul:rt ion. [...] On
est affiré tout neufaYec une population toute neu\e ". Les cédétistes
prennent alors. mieur en charge les petites revendications rnaté-
rielles rles travail leurs, quand, avant mai 1968 surtout, la CC't'a ten-
tlance à a\oir un discours très irléologique sur l'e\pl0itati()n capita-
l iste en général. I ls vont animef toute une série de conflits l imités.
qui vont à la fois contribuer à élever le niveau de cr-rmbatil i té des tra-
rail leurs et à leur assurer la majorité. F)remples parmi d'autres. en
octobte 1965. Jean Buet vient animer à,laegel une grt\r-e pour de
meilleures qualif ications et la construction d'une cantine pour le per-
<or)n(' l : la section CIiDT (lc la Savicm. qui s' implante cn décembre
I t ) { ;J .  mir rque r les Jro in ls  cn Inenlnt  des -  opér ' i r t i r rns p i r lue-n i r lues -
,rir t ' l le appelle les lravail leurs à prcndre leur repas sur les pelouses
(l( ' l  entreprise, et non à la cantine, pour protestef contre la médio-
r  | i l r ;  e l  le  l r r i r  des repas senis .
(.( ' tt( ' l0rtc implantation de la CFDT, est aussi le fruit rl 'une rolonté
polit ique de ses dirigeants : cc querplique Jean-Pierre Terrail : " La
(.ti l( l-(lFDl'r 'a se lancer à la conquête rles usines rlécentralisées.
I r)( ' polit iquc d'implantation sl 'stématique dans les nou\eau\ établis-
. r ' r1 l ( 'n ts  industr ie ls .  p lani [ i t ie  eI  s0utcnuc par  l ' t rD,  est  mise en
,r' lnlt 'de façon offensire e[ \ 'ol0ntaire. sans complerc à l 'égarrl de la
l  ( ; l  ( lont  la  marginal isat ion est  un oblect i f  essent ie l  " .  Ce r lont
t r : rnrr igne une mi l i tante CFDT:"  Quand 0n est  arr i r ,é  chez Jaeger,
trrut iru rlébut [. . l  les fi l les ont dit : " {h loilà lc smdicat, c est pas
t f i l t )  tô t . . .  \ la is  c 'est  ta  ( IFTC. nous on veut  la  CGT !"  \ la is  nous
.,rl l t)cs les sculs qui so\ons venus... ".
\  l ; r  re i l le  de l9ô8.  la  CFD' l 'est  maj0r i la i re dans la  p lupar t  t les
''ntf('prises rlécentralisécs à lbrte proportion de rnaintl trlurre férni-
n inr .  la  Radiotechnique.  Jacgrr .  B laukpunt .  El le  l 'est  aussi .  dès
l(Xj,r. à la Sariem. Et. témoignage de l 'érolution du rapport de force.
' ' l l t ' l 'es[ en 1966 à la S\l\ . La CGT consen€ cependant une assise
, ( 'ftaine. due à la plus granrlc anciennclé de son implantation et à
ir)n image nationale. I l conrient cependant de prenrlre en compte ce
rluramisme cédétistc, r 'éritable élément rle différenciation par rap-
rrort à la situation nationale.
[)ans le département. l ' t i l) C1,' l) ' [ se montrc tfès \itc crit ique sur la

répétit ion des journées d'action interprof'essionnelles unitaires. Dans
son rappoft d'orientation pour le congrès départcmcntal de 1967.
t' l le en dresse un constat de calence : " I i l  s'agissait rl 'ériter d'épar-
pil ler les énclgies sur dcs obiectifs multiples et de retenir en pfiorit( '
ceur qui étaient susceptibles rle cadr('r a\( 'c lt 's rncndications rléga-
gées au plan national | . l  i l  faut [...] conrenil que pfogfessi\ement
un certain désenchantement s'est fait iour t 'hez de nombreur mili-
tants. ainsi que chez les travail leurs les plus conscients ". les tra-
|ail leurs de notre région étaient " surtOul mobil isés par des 0biectifs
proches tle leurs préoccupations de tous les lours : salaircs. primes.
classifications. conditions de travail. horaifes. cadences. etc. ". Pouf
lcs animateufs locau\ de la CFDT. i l faut trouver un autfe mo(le
(l action.
(.)uelques jours plus tafd. le l2 décembre, ce changement de tac-
ti( lue est confirmé par le discours offensif du secrétaire général.
()laude Cagnald, à un mecting interslnclical qui ne rassemble qu'un
gleu plus rle 700 participants. à majorité étudiants : " Le temps est
i t 'nu de faire autre chose | . . . I I l  n'est plus pensable de recommencer
a l infini rles journtres d'action sans lendemain qui ne gênent plus
l)ersonne. sinon ceur qui v pail icipent. | . . . I Imaginez ce que cela don-

di{f icilei 4rdsd l'witiû d. ,t$.û

LA MANIFESTATION DE $TN
TOURNE A L'ÊMEUTE

Plusieurs dizoines de blessés

l . : i lr '  - le F. l{. L.

t! r:.rl!t: .t: !r, lrl

Yic Elford
est voilgueur

Ar.rd lqà!t. élimina

Fr u iqiddr (spid.

PEry4!! LE PR'x D'AMEruQUE: "ROQUÉPINE"
' - - 1 1 f remPortero't'elle

ffi Daris;.;nonfoanûie ;fi,:::'ïu-"

:H"n'i IE $NSEtr DE SÉCURfiÉ
baraillei sE RÉAM| D'UùGENCE

De

sainl  Paul

la claire
journée

libert
de normandie @ 4lfissr [u çtLtryqÏ
L Ê  O U O I I D I E N  C A Ê N N A I S  D U  S O i R

i lvtc tts t'tottttiilttntI$
i tr $0il}ûfilï tt tA $. |||. ll.
i

i I t A R C F M E T ' r T  S U I V i )

i [ 0t tA RA0t0rtt||lil0|Jt

ç MINERVËy:

Pratiquement

plus de chances
de retrouver
des survivants

Yielnom:

0ffensirle éclair
du Vietcong :

9  v i l l e s
et 4 aérodromes

ATTAO U ÉS

mF do ill.m muriffi
Ell ffiEUE,aufrHrd'hui, A CAEil

i:ti
" ; '  ' 5Oy 'o

oilr RtPRts
[T TRAVAIT

' ' c,s matin

A TA SAVIEM
a

Nlouvement

sputané

tune lwre

chez hlwlinex

il Dt lA $Allltil
ont tenté, ce matin

UiIE MARCHT SUR CAEN



$ tElrr$I'Él}{El|T[ liltR I ClEll
[e meeting de la plare St-Pierre a degénéro
;È l{omôreux blessés, dégâts împorlants

nerait si loutes nos professions. toutes nos industries prenaient le
relais, les unes après les autres, arrêlaient toute activité. ll s'agirait
alors. non pas d'un lous ensemble pendant 2.1 heures, mais d'une
action ensemllle pendant 15 iours et peut-être plus". Il appelle, enfin.
à une action dure. au nireau régional sur la question de I'emploi. 0e
discours qui pourrait apparaÎtre comme prophétique dans la lecture
du mrruremenl  nal i ( )nal  de mai ,  ou la isser  penser à une s l ra légic
affirmée de déclencheur de Ia CFDT sur les évènements de ianvier, nc
doit pas trOmper, il s'agit, pouf une grande part, de rhétorique et la
CFDT, elle même, sera surprise par lampleur du conflit.

Mai 68... en ianier
L'année 1968 est peut-être plus importante encore pour le mouvc-
ment ouvrier de la région. parce qu'une fierté locale s 1' mêle. cellc
d'avoir commencé avant les autres. .\ulould'hui encore, nombre de
militants considèrent que mai 68 a commencé en janvier à Caen.
Cette boutade. ou selon les cas. cette certitude est due au déclenche-
ment au début de l 'année d'un mouvement très dur. concernant la
Sariem, Jaeger, la Sonormel. et par la solidarité une grande partie
de la classe ouuière de Ia résion. Ce conflit résonne comme les trois
coups marquant le ler,er de rideau sur cette rlécennie de forte
conf'lictualité.

Ine grère dans le conterle des conflits de I'avant Ntai
Le moulement de Janr,ier à Caen n'a pas déclenché Nlai, mais i l
puisc à la mêmc source. une insatisfaction des travail leurs et un
besoin d'être pris en considération par les directions : i l  contribua.
arec d'autres conflits du même t1pe. à fournir un eremple de radica-
lité qui sera suirje en \lai. Il répontl par ailleurs parfaitement aur
cinq caractéristiques que Jacques Capdevielle et René \louriaur
attribuent aux grèves immédiatement antérieures à mai 1968 :

" Prov-inciales, elles l isent à obtenir l 'al ignement des salaires sur
Paris et assurer I'emploi sur place ", " le second trait commun des
luttes pré-68 réside dans la paft qu'I prennen[ les ieunes [...] se
prononçant en fareur de mots d'ordre durs comme I'arrêt de tra!'ail
i l l imité " : " les ieunes ouvriers rencontrent souvent I 'appui de la
Cl'D'f qui se situe en flèche, alors que la CGT 1...1 l ise à calmer le
jeu " ; n la quatilème particularité des luttes rle l'époque [...] tient à
la place de la violence. Le patronat recourt, rl'une façon quasi-s1'.sté-
matique, aur forces rle I'ordre. Evacuations d'usines et manifesta-
lions fournissent autant d'occasions de heurts que les plus ieunes
saisissent " : enfin. " les travailleurs perçoivent leurs luttes comme
des actions limitées. felativement séparées. ".
La déflagration de janvier 1968, si elle n'est pas un oragr soudain et
inattendu qui vient briser le calme et la sérénité rlu ciel t le la r ' ie
sociale caennaise, a cependant été une surprise nrajt 'ult ' . ( lertes, la
Saviem et la Ratliotechnique avaient connu unc (('rt ir i lr( '  agitation
durant  le  second semest fe 1967.  en féact ion à r l t 'ç  r r ; r luct ions
d'horaires qui n'a\aient pas été totalement comp('ni(i{ ' i  I) i lns l 'usine
de construction de camions, un meeting arait rni'rnl r.rrst'mblé plus
de la moitié dcs oulricrs et, symbole d'une rarl ir,r l i tr; rtouvelle, Ie
bureau du directeur avait été envahi. Nlais ri( ' lr nr' l .t i . iaiI présager
qu'un conflit d' importance pourrait redénarr|r .rl)r( '\ la tradition-
nelle grèr'e des contiseurs. Ainsi, r 'ersion lncalt 'r lLr rlt;-rrrmais fameur
. la  France S'ennuie ' ,  un iournal is te r lc  l )ar i . - \ , , r rnandie.  Claude
Dubromel, faisant le bilan social de I 'annét' l l l tr7 lrrortostit luait que
la médiocrité du mou\,ement social bas-normanrl rr,rrrl.r i l  " peu pro-
bable des actiOns de très grande en\erguf('. rttohil i :, irtt la masse des
trar, 'ail leurs, toutes professions réunies. nlit i \ l(|)nn('rait l naissance
à des mouvements Visant essentiell( 'nl( 'nt a olrttnir. au-tlelà même
d'une restaurati0n du pouvoir (l achirI rlt;gr;rrlt i . unc sécurité, une
relatire mise à I 'abri des aléas dc la t 'oniottt tut't - .

l,e déclenchement du conflit
Une idée de I ' importancr tle ce conflit. est donné par le fait qu'i l
entraîne la perte cle plus dc journées de trarail perdues, en moins
d'un mois, que pour I'ensemble de l'année précédente. En adrlition-
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nant les fiches conflits retrouvées, et en I'absence de fiche pour la
saviem, on obtient un total de 123 627 heures de travail perdues. A
titre de comparaison, de 1958 à 1966, le marimum annuel avait été
de 62 Bl t heures. Si on retient le rapport de neuf heures de travail
par iour, cela correspond à un peu plus de 13 700 journées; arx-
quelles i l convient d'aiouter les journées perdues par la Saviem,
qu'On peut estimer à au moins 29 000 iournées de travail .
Le 19 ianvier, les sgrdicats de Jaeger, de la Saviem et de la Sonor-
mel, appellent à des débrayages. ll s'agit dans les deur< premières
enneprises de forcer les directions à prendre en compte les cahiers
de revendications, sans réponse depuis plus de huit iours dans la
première entreprise, repoussé lors du Comité Central d'Entreprise
du 21 décembre 1967 dans la seconde. A la Sonormel. les salariés
protestent contre la décision de la direction générale de ne procéder
qu'à des augnentations de 2o/o at 1"' mars et au 1"' septembre, alors
que I'habitude avait été prise qu'elles s'élèvent à 3 0/0. Dans les trois
cas, la grève porte donc sur le pouvoir d'achat des salariés.
Dès le départ, les formes d'action retenues sont dures : la grère illi-
mitée avec occupation. D'abord à la Saviem, où selon Gérard Bou-
desseul. la section CFDT. tirant le fruit des " conclusions du débat du
congrès départemental tenu un mois plus tôt. [estime quel les
actions partielles par atelier ne mènen[ à rien. " et milite donc pour
une action globale à l'échelle de I'entreprise. Une pétition de soutien
rrcueille les signatures de plus de 3 000 travailleurs. Elle finit finale-
ment. devant les refus de la direction de satisfaire les revendica-
tions. par convaincre ses paftenaires, CGT et FO. L'action est déci-
dée. et dans le [rac[ commun appelant à une assemblée générale des
trarailleurs, les slndicats se positionnent: il faut une action, " mais
pas n'impone quelle action. Les syndicats CFDT-CGT-FO considèrent
qu elle doit êile dure " . Ce vendredi 19 janr4er, à 16 heures, près de
I r-r00 salariés votent en faveur de la grèr,e illimitée que soutiennent
Irs trois slndicats, en connaissance des risques enc0urus que leur a
t'rposé II Couche de F0 : . la lutte sera dure pour emporter la vic-
toire : elle exigera des sacrifices ; la grève générale peut durer B
jours. l 5 iours, un mois peut-être, il faudra lenir , .
\ Jaeger et à la Sonormel, les débrayages sont suivis, selon les ser-
rices de la direction départementale du tra\ail, par respectivement,
.t0-l salariés sur un effectif total de 9ô0, et par 293 salariés sur un
rflt'ctifde 622.Le mardi 23 janvier, des piquets de grère sont orga-
nistls à la Saviem. Seule une quarantaine d'ouvriers rentrent dans
I usine. Une manifestation rassemble 1 500 grélistes qui se rendent
rn cortège à I'inspection du travail .

la répression policière crée une explosion de colère
l.e conflit est alors envenimé par I'action répressive du préfet, de
rtigion Gaston Pontal. Le meruedi 24 ianvier, à 3 heures 45 du
matin. il envoie les forces de l'ordre, deur heures avant I'ouverture
de l usine, dégager le piquet de grève pour permettre le passage de
--r00 oulriers e[ cadres. Son action ne s'arrête pas là. A 8h30, les
nomtrteur grévistes venus prêter main forle aux piquets de grève
devenus inutiles, décident d'organiser une manifestation vers Caen ;
mais celle-ci va se dérouler de façon beaucoup moins pacifique que
celle de la veille. ll décide en effet de leur interdire I'entrée dans
(laen, faisant intervenir, à nouveau, les gardes mobiles. Les manifes-
tanLs arrêtes devant le CHR, une fois passée la surprise, ne reculent
pas et forcent le barrage. Il s'en suit plusieurs affrontements violents
qui font une dizaine de blessés. Le soir, il faut aux syrdicats tout leur
sang froid pour assurer la sécurité des ouvriers non grévistes : " Les
organisatiOn slndicales vous demanden[ maintenant de laisser sortir
le personnel. Vous les connaissez. Appelez-les par leurs noms, insul-
tez-les, diks-leur combien vous les méprisez, mais surtout ne les
frappez pas,. A Jaeger, le débrayage est suivi. Un des responsables
tle la CFDT, M. Buet déclare : " Jamais encore, on n'avail ru autant
rle monde dehors chez Jaeger. Cela montre cOmbien est profond le
mécontentement ", puis il réagit à la provocation policière : . Les
flics ont ce matin matraqué les travailleurs de la Saviem. Les tra-
railleurs ne se laisseron[ pas mener à coups de crosse et lorsque
quelques-uns d 'entre eux prennenl  des coups de crosse,  ce la
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La Vie ouvrière illustre le reportage dz son enuoyé spécial à Caen auec des pho-

tos de Gilles Caron dr I'agenrc Gamma. Ses photos prises en mai à Paris sont

célèbres comme celles faites au Biafa et ausi au VietNam. Il e* porté disparu

au Cambodge en 1970. On n'a jamais renouué sa trace.

concerne I'ensemble des travailleurs ,
Gérard Lange, dans sa maîtrise sur 1968, parle de. déclic du 2,1
ianvier " . Il est sûr que, pour beaucoup de ces jeuncs ouvriers, ce
contact direct avec I 'autoritarisme préfectoral crée un sentiment
d'iniustice, d'oppression, e[ même d'oppression de classe. puisqu on
avait laissé quelques semaines auparavant, les agriculteurs manifes-
ter à Caen et commettre des dégradations sans leur envoyer la
police. En témoigne, la protestation indignée d'un ourrier puttliée par
Paris Normandie : " Ils n'ont pas été si brutaur avec les palsans qui
ont pourtant descendus les carreaur rle la Préfecture " . Pour
I'ensemble de la classe ouvrière caennaise, il s'agit d'un défi : le pré-
fet leur interdit de manifester pacifiquement. Les slndicats, a\ec le
soutien des partis politiques de gauche, organisent une manifesta-
tion de protestation, le vendredi 26 janvier. Ce jour là, la Sonormel
puis Jaeger, où se succédaient des débrayages partiels, votent la

Dans son édition du Tfeurier le grand reporter du Monde ze se trlmpe pat,

pour lui n la. semaine chaude , dc Caen est un auertissement pour le pouuoir.
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t Menoces sur deux gronds mogosins de Caen
' 5 mairies occupées por le personnel communal

eI deux en grève
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grèle illimitée. Le soir. 7 000 manifestants se rassemblent. à l8hlJ0
place St-Pierre à l'appel de la CGl'. rle la CFD'I et de F0 soutenues
par la I,'EN et l'tl\Ht', pour défendre la liberté tle manifester. .\près
les prises de parole, les manifestants partent en cortège. Gérarrl
Lange indique qu'un accord arail étrr conclu avec le préfet afin d'évi-
ler un renouvellement de violence. il s'engageait à ne pas fairc intcr-
renir la police à la condition qu'un périmètre autour de la prÉ'fecture.
matérialisé par des lrarrières métall iques ne soit pas franchi. Or si
les pterniels rangs. emmenés par' les rrsponsables smdicaur. les
dépassent sans les toucher. unc partic rlt 's manifestants. les I)lus
radicaul. s'engouftient sur la place. " l,e senice d'nrrlre des srrrli-
cats tenta avec fermcté, parfois violen('e. rle s'opposel aur erci's rle
leurs lroupes, mais fut [...] t lébordé. t l l  avait en effet de nombreur
éléments ieunt's qui s'étaient abondamment pour\us de projecti les
de toutes sortes e[ de barres rle fer , .
Le préfet ne laisse pas le temps aur leaders srndicaur de canaliser
les manifestants, alors que les dégâts ne sonI encore que très
minimes, il choisit la solution de . la force à partir de Icette ] prrlr-o-
cation ". De nouveau. les manifestants ne reculent pas. et (laen
connaît une r'éritable nuit rl'émeute. l,es échauffourées se rléplacent
de rues en rues, les derniers alfi'ontrments se poursuivant iusqu'à
cinq heures du matin . Trente-si\ pefsonnes sont hospitalisées, plus
de quatre-vingt-cinq personnes sont interpellées, treize déférées en
comparutiOn immédiate. parmi elles, deur sont condamnées à des
peines de prison ferme. Le lundi matin, Oucst flfance titre : " Scènes
d'émeute à Caen "  et  par le de p lus ieurs d iza ines de mi l l ions
d'anciens fiancs de dégâts . L'ér'énement est répercuté par la presse
nationale, notamment dans I,e l londe. par Jean Lacouture. qui
l ' interprète comme une " iacquerie ouvrière ". Pourtant, akrrs que
tous les obsen,ateurs cdtiquent le manquc de sang-froirl rlu préf'et.
celui-ci, loin de se remettre en cause, tléclarc à la presse : " 

'krutes

dispositions seronl prises pour quc l 'ordre et la sécurité putrl ics
soient maintenus '.
En début de semaine. la solidarilé dcs salariés des autres entre-
prises s'exprime par des arrêts de travail. Des grères de 2l heures.
généralement très suivies, ont lieu à Tréfimétaur. à la manufacture
française de fils élastiques, chez \\'orthington. à la Radiotechnique. à
Moulinex, à la S\lN et à l'usine d'engrais de \londer,ille. :\ \ftruliner.
où aucun sindicat n'est pourtant présent, k'débralage se poursuit k'
lendemain, et est l'occasion, à la fois pour la CGT et pour la (IFDT',
de désigner des délégués syrdicaur. A la SNIN. l'arrêt de travail clu
30 est, comme le souligne Paris-Nornanrlie, le plus impoftant depuis
la grève rle 1952. Les témoignages de sl,rnpathie et de soutien se
multiplient. ainsi la FE\ et les postiers CFDT demandent à leurs

adhérents de vetser une iournée de salaire pour les gréristes. unc
collecte est organisée à EGF. une autre par les étudiants de I'1,\lll'.
L'érêque rle Baycur. Ngr Jacquemin, appelle les chrétiens à " parti-
ciper alec sympathie aux effoû.s de solirlarité qui s'expriment en ce
moment " : la solir larité est telle qu'elle va jusqu'au ccntre démo-
cfatc qui crhorte le patronat local au dialoguc. Des communes, sur-
tout celles à municipalit( 'r le gauche, se mobil isent. t ln appel de lB
maires in\jtent à réunir les conseils municipau( pour " cn\isager
s0us toutes ses fOrmes. l'aide aux familles rle grér'istes ' (cantine
gratuite aur enfants. secours en nature, dons en espèces ...).

lne reprise difficile
Le lundi 29 ianrier, un millier de CRS permettent une repfise par-
tielle de la Sariem. entre 850 et un peu plus rle I ir00 ouvriers ren-
trenl dans I'entreprisc, selon que I'on considÈ're les chiffres avancés
par les s.v-ndicats ou la direction. La grève s'efïiloche. ils sont chaque
jour plus nombreur au tra\ail. Selon. les chiffres reler'és par la direc-
tion départementale rlu travail. ils sont 2 -1.15 au tralail le 30. 2 800
le lt1. 2 999 le l" l i 'rr ier. 3 025 à la fin de la semaine. le vendredi 2
fér'rier. Autre signe rl 'épuisement du mouvement dc la Saviem. le
ieudi, le meeting du matin ne réunit plus que -r(X) personnes au stade
de Colombelles. l,es négociations au siège de Surrsnt's tichouent.
Le lendemain, rlt'r'nière tentative pour inverser lt' ragrport rlc fbrce,
les slndicats lancent urr appel aux non grévistes: " Iu as repris le
travail I Pourtant ton intérêt de classe. ton intrlrôt rk'travail leur
erige que notre grèx'soit gagnée. \ous ne pou\ons nous rtisoudre à
te considérer comme un ad\,ersaire. L'arlyersairt' it hattre. c'est le
patronat, c'est le capitalisme. Tu peur nous airk'r .r rirrner cette
grè\'e. " . Nlais le meeting n'attire qu'un peu plus rl un mill ier de per-
sonnes. donl seulement 150 non-gréristes. La parti( i l ] irt ir)n au vote à
bullctins secfels. organisé par les slndicats. srrr l lr lxrursuite du
mouvement est encor(r plus faible. 7.14 personnes st,ult,nrcnt l 'parti-
cipent ; si 502 se pronon(rent pour. contre 272. lt '  rr;sultat apparaît
trop peu représentatiI aur slndicats. En lculs nonrs. \ l Rrxluet de la
0FDT I'annonce aux travailleurs : " Le porl'c('nlag(' rlts " pour la
continuation " par rapport aur effectifs totaur rk'la Sarit'm ne nous
permet pas dt'continuer le mouvement sous la nrcnrc Irrme 1...1 tout
n'est pas perdu, mais si nous persistons. n0us Iisrluons de tout
perdre. ". Le lundi. après le week-end, un m('( ' l ing rtrunit les der-
niers gré\,lstes. Nl. {ussant appelle à la poursuitr. rlu mouvemenl à
I'intérieur dc l'enl,feprise : < prenons tous enscmblt' l'cngagement de
p0ursuivre Ia lu t te à I ' in tér ieur  des ate l i t ' r 's  t 'n  cherchant  les
méthodes d'action les plus efficaces. (l 'cst ainsi que nous ferons
céder la direction e[ (lue nous pourrons a\e('( '( 'u\ rlui refusent d'être
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des résignés, viwe libres en hommes fiers de leurs responsabilités ".
Les quelque 2 000 personnes présentes rentrent alors, ensemble, en
cortège dans I'entreprise.
A la Saviem, le mouvement de grève illimitée s'achève : les seules
garanties obtenues l0rs des négociations du samedi 3 féwier sont
I'absence de sanctions pour fait de grève. A Jaeger, il s'achève le
même jour, mais sur un accord qui donne aux grévistes les .10lo
d'augmentation demandés. Le lendemain, mardi 6 félrier, c'est au
tour de la Sonormel de reprendre le travail, après la signature d'un
accord avec la direction.

Divergences syndicales sur la conduite des luttes
L'unité jusqu'ici sans faille entre la CGT et la CFDT va sa rompre
sur la suite à donner au conflit. Pour les cégétistes, il faut, " savoir
terminer une grève " , même quand elle n'a rien donné, pour pré-
server des forces pour d'autres combats ; mais pour certains sala-
riés de la Saviem, dont les militants CFDT, elle n'es[ pas finie, elle
change de forme. C'est ce qui avait été convenu lors de la reprise,
mais rien de plus ambigu que ce thème de la poursuite du mouve-
ment dans I 'entreprise sous une autre forme. Le plus souvent,
c'est une manière détournée de reconnaître l'échec d'un mouve-
men[ revendicatif, en préservanl la combativité future. Pris au
sens littéral, ce n'es[ même pas une trêve .
Dès le iour de la reprise, dans l 'après-midi du 5 février, des
débrayages plus ou moins spontanés, des défiIés à I'intérieur de
I'entreprise fleurissent ; en tout, on peut, estimer que près de 3
000 personnes, c'est-à-dire beaucoup plus que I'effectif des der-
niers irréductibles du matin, y participent. Pace à ces débrayages
sauvages, non directement organisés par les syndicats, deux
manières de réagir : La CFDT plaide pour que les slndicats les
canalisen[ ; la CGT et FO refusent de s'y associer, pour eur, c'est
aux syndicats de décider et d'organiser les actions. Le mercredi 7
félrier, 200 personnes défilent à I'intérieur de I'entreprise enca-
drées par la seule CFDT qui se défend poumant, à nouveau, d'en
être I'instigatrice ; FO condamne ces défilés qui, dit-elle, < ne peu-
ven[ que nuire à I 'aboutissement des revendications des tra-
vailleurs de I'usine et risquent de donner prétexte à la direction
pour instituer le lock-out de l'usine ". Le lundi 12 février, une ren-
contre entre direction et syndicats n'aboutit à rien, ce qui contri-
bue encore à alourdir le climat. Le lendemain, au meeting orga-
nisé par la CGT et la CFDT, des piquets de grève empêchent
I'accès à I'usine. La CGT, par la volx de son secrétaire de section
M. Lemmonier, s'y oppose : " Certes, les explosions de colère cal-
ment parfois les nerfs mais elles ne solutionnent pas les pro-

Les manifestations dens le centrc uille de Caen en mai 68.

blèmes. ll faut revendiquer rlans I'ordre et dans le calme. Bt c'est,
pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec les barrages comme
ceux de ce iour ". Elle se plaint ensuite dans un tract du comporte-
ment anti-unitaire de la CFDT qui a pris seule, sans la consulter.
la décision des piquets rle grève. Ce désaccord amène la fin du
mouvement ; la CGT n'arrive pas à substituer sa stratégie de lutte
: " débrayages de duréc limitée par chaîne, section ou service ;
débrayages tournants par atelier ; débrayages par demi-journée
par atelier ou pour I'ensemble de I'usine ". Au début de la semaine
suivante, pour briser les dernières velléités d'action du collectif
ouwier, la direction met à pied pour deux iours, pour entrave à la
liberté du lravail, une vingtaine de grévistes parmi les plus moti-
vés. dont 5 délégués CFDT et le secrétaire du slndicat.
Dans le rappon d'activité pour son congrès de 1969, la CFDT rap-
pelle l'importance de ce premier grand mouvement revendicatif de
I'année 1968: " au niveau de la satisfaction de nos revendications.
les résultats peuvent paraître modestes par rapport à I'importance
de I'action, cependant pour la première fois on a discut,é des
salaires réels dans un certain nombre d'entreprises ', plus impor-
tant encore, il y a eu 1nç " pris€ de consciencc de la force collec-
tive " ; pensée déià exprimée par le même syndicat dans un
article de Claude Cagnard pour le iournal de la confédération Syn-
dicalisme ; " Quelques heures de bataille de rues, deur semaines
de grèves dures, on[ davantage fait avancer les choses que des
dizaines de réunions de comité d'expansion, de CODER, de com-
mission de I 'emploi, que des centaines de réunions de commis-
sions paritaires, de comités d'entreprises, de délégués du person-
nel. que des mill iers de motions [...] Voilà et maintenant, Mes-
sieurs, ce sera comme vous voulez, mais de grâce, ne vous éton-
nez pas si demain, faute de voir leurs représentants discuter
sérieusement avec vous. les travail leurs se voient contraints à
occuper largemen[ les entrées des usines, les places et les carre-
fours... ! ". La CFDT calvadosienne se trouve confortée dans son
opinion que seules les actions dures sont capables de faire avan-
cer les choses, d'autant plus que cette forme de lutte a permis de
réunir beaucoup plus de travail leurs. Ce que la section de la
Saviem résume dans un document de travail : " il eriste une frac-
tion importante des salariés qui veut se battre mais qui ne le fera
que si le mode d'action que I 'on propose est de nature à faire
aboutir les revendications. En un mOt, une revendication impor-
lante ne peut aboutir que par un mouvemenl important. ,
Entre ianvier et mai, la combativité reste forte et les conflits
importants. Dans le département, on sen[ bien que le vent de Mai
se lève.
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" l{ous qui sommes partis de rien... >>
Parmi les enlretiens qui figurent dans les annr\es du lléntoire de
Cédric Lero1. roici quelques ertraits de celui arec Gul Robert. Ce
témoignage illustre bien ce que firl la découlerte par . les 20
ans ' de I'action ourrière.

Pourriez-rous rtsi tuer fapidement \Otre parcours pr0fcssionnel et srn-
dical ?
,la suis enlft à la Sariern le 1" iuilltt 6-1. jt so|tais du l.tr'ée Lapla('(
avu' un BTS. i'étais un des premiers à êtrc cmhauché avec un tl'l'S à Ia
Shrlem.
,l'ai adhû( à la Ct'D'l'quasi inmédiatemenl, quoique dt' façon officieuse.
('ar il n'J'avait pas de CFDT à ce moment là. c'(ttait cn voie rle constitu-
tion. JL'faisais pailie de la prcmière équipL' tlui a mis cn place. à la [in
de l'anntie 61. Ia Cl'D'l'. On a d'ailkurs atlcndu quc It, utngrès t,onfédé-
ral. qui a changé lc sigle et qui a I'aiL pass(:r l'organisation de CFTC à
(lItDT. ail licu. plutôt que de démarref sous u, sigle eL puis dc changer
aussltol. cc qui n'aurail pas éttt facilr: à comprcndrc. Cc qui teul dite
qu'on cst une des premières secll(rls coilstituttt' s?us Ie nouteau siglt'.
lloi, au dtlpart. j'étais clandeslin car cel,.r qui étaient officicllenrent
t'\nnus. r"tttaicnt l$ candidats âlr\ é/ecllons. et pour êtrc candidal aur
élections. il fallait un an rl'ancienneté. ce qui n'était pas mon cas. I[oi,

i'étais tr(tsorie| de Ia section. ,l'ai été élu. lrès pcu dr: tonps après. délé-
gut; rlu pcrsonnt'l dans le deu.rième collège. En attendant. tr&orier ça
ne pemettail de lruvailler sans apparuître au grand jout... et pLtis i(:
parlicipais aux réunions dc section qui élaienl horc temps dt: travail. A
l'époque. il nJ avit pas les droits qu'on a eus après. Je suis (:lu cn
dttt'unbre 65 délégué du persrnnel, 2i'nt collègc. Ca ne va pas .se làln:
au nitt'att intcrproli:ssbnnel lrès npidement : il y a bt'aucoup d'actiorts
dans l'usinr:. C tst donc plus tard que j'auitemi aul rtsponsabilités
inleryrclessioilnelles. mais flttrc dcu\. i'au,?is été licencié dt' l'usinc
apn)s dB, el réinlégré en fétrier 72 au tcrmc d'unt'ltngue balaille jufi-
diqut.
( )

On a pu écri |e que I ' i rnplantat ion rapide de la Cl. 'D't  dans les enlreprises
caennaises était  duc à unc méthode part icul ière ( .)  d écoutc et de récu-
pération de toutes les insatisfact ions...
Quanrt je sur,s enlré à la Saviem cn 61, c'est une époque où il .t arait
dans I'aggbmération caennaiff flr,,is aussi à Férodo à ùtndé, chcr. Phi-
lips à l"lers, des conf]its ertrîmtmtnt nombreut. des conllits d'tlS. tous
atiez des cLtnllits dans,les usllcs dc fcnnres; /es lulles qui bktquaicnt la
prodtt(tiur. c'étaient de.s /ulle,s t\trêncmcilt ti'équentes. ate( dts résu|-

IaIs. C'est dottc dans cel le anbian(.e générale-là que 1r(rus zrr(r is
démarré ici. Bien sûr. on a appliqué les même nélhodes. [,a preniè'rt
nélhode qu il laul hiil neltre en éticlenct. ("cst qu(' le s,tttdi(alisnrt'.
par ses délégués. parses re.s'ponsaD/es doil êIre. pour nous. l'énanation
aussl prÉcrse que possiltlt de ce riuesl l'(\rtrepris('. lisrtc dOS: riius
drru rt'trouvct'au marinun k's OS en tant que délégués. en tanl quc
N'présenlants srridlcaur. L-'esI ce qu'on a lail lci. el alrssl pt|ce qu ()n
n'avai[ p('rconrc d'autrc pour le faire. conlruircnenl à la C(]1'. lulre élé-
mcnt inportant. Ia CCT a parié sur,çes ,1rrrr/lr7ués. ses nililants qui
tenaienl de Paris. de Sl-Ouen loul parliulièrcntill (I de Sumsles qul
étaienl mulés ici dans k'cadrt rk' la dftutralisation dc l'cntrcprisc. Ct'
(lu'ils n'anint piis ru. c c.sl que nÉrne un OS - c esl lrès rare rluand une
cntrtptis(' It's dtllLtt'alist' : on n(' d(ilo('alist tluL' k's professinllels -
quand il ticn[ cn pr'otinrc. il dt:tiettl llts s{]ulcrl ch([: l'itnci('rlnelé el
puls c'r'sl l'occasion dt' n(gociL'r. h:t don( on s'('sf rt'trturLl arcc dcur

{}ilrllcal.s complèlemenl dillérenls. nous qui sommes pill'/ls ù' ritn cl oit
/t's OS onl (té l'ossaïurt dc l'organisation ct la CG'I't1ui a (t( unc u'gani-
sation cornpla't('murt différcntc...
il dans les /ulles. c esl furcément erplLtsif g'a. r'esl pas /r's nrr;nrt's run-
poi lemenls. \ trus. on arait  les grerlsles et eu\ arai( 'nl .  t lut ' lqueft i is.
mêne jusqu'au.\ anli-grétisles. eil lenne de sensiltilittl.
Iiautrc caractérisUquc. ccsl la s,tttdicalisalioil tlt uuts:r'. t.i's1-,')-rllrc
qu'on esl pour (lue /es .sa/arlés sirrestl.ssrfll largtnttnl. 1t,tr la ctilisa-
tion. par l'adhésion. On avait aussr ul principt'. r"r'sl ryir utt trtllecteur
qui esl le mililaill de base. quelqu'un qui n a pas tlt' rn,tnrl,tl. il lail dnq
slndiqués. El quand il a cinQ s'.rnrlit1ués, il Inturt rtn ,1ult(.' (oll(cleur
pour qu'il cn ait cinq aussi. /,c rupport t'iuq s.rnrlirlut'.. un rollccteur,
c est Ercltlue t'host' tlt' fondanntal : nais Ic (ttlltr'l(rtr I t' n t';l pils uni-
quement celui qui récupère,le.)- collsaliors. il lail au.,t rh l,t Ittrnation
et il anime le con[Iil. II ,t a pas que les délttilutis. r'i'.l rr,rûrrr'n! la che-
rillt' owrit\rc :lt:s d(:l('gLu1s ont plus d('trrttrvts til.ri. l/. tlt'it)nt pits au
dessus. le.'- salariés sorl lrt\s actit:s tt lcs ('oll('( t('ut'. r'r''l rrtitntnt le
no.tau de base. Cela se lraduil après. pat t'trtttltlt'. p,tr lt'ntrtrrl rl';trlhé-
sion tltt'on a cu ('n 1973-71 atac nillc catl,s. IJ!tr1 ,r2ri'r r'.,r /r:rlsst'
ht'aucoup pour dts raisons dt'rcnion(tut'('. l/;rls;j ri' tltt)rnt'nl. ttn a dttLt
cents collecleurs. des militanls. (I'la lail qw'lt1ut'(ht)rt (l (;nornle. par
eremple pour un débrayage un peu dillit'ilc. ttrt lxttu;til ttenrander aut
collectettrs d'arrfter cinq minutes aranl llrturt. La dirL'clfun. ellc faisait
le lravail mrefise. Celte dualilé maîtrist - rr;scau rk' collecteurs c'élail
prutiquemenl ilne balaillc de leffain.
Rapidemenl. on a eu des t'onfliIs. [lrtilttntfltl rlurs sut ]es canlines :
900/o de débra1'age.

A /'enn'ée de la Sauiem en mai 68. La publicité du momeill a été dérournée pour exprimer ld réalitë sociab.
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euvre pour poursuivre la grève ' dans toutes les grres I
:Éeq pcr les cheminots II occuÉes, pcr les chminots

On avait tout Ie monde conlre nous. on at'ait bien sûr la direction. a|(,rc
là... contre nous. On anil la CGT contrc nous parc'e qu'il J avail des
d('sacrwrds très profonds dus à mai-juin 68, la CGC qui a été absolu-
ment horrible et la CFTC qui s'était cr(:ttc rlans rcs (tirconstances el puÀs
hon F0. C'était t'raimenl bul le monde contre la CF'D'I à l'époqua. et
donc voilà It pourquoi de rctte Dalsse au.r élections. plus quelques
errcurc ceilainement. donl le fait de n'av'oir fait au(une concession dans
les analyses, voir d'avoir fait des anallrses, un peu trop à l'emporte-
pièce. On n'a pas fait de cadeau, en clair, on a dit ce qu'on pensait, la
fatiguc airlant, pcut-être... l'âge aussi : comme se(tion slndicale, on
avait des m(\'ennes d'âgt crûêmement Dasses. Ce sonf pas des conrli-
tions pour maft'her au consensus. On a donc perdu ce pourccntage Ià,
c'est remonté progrcssivement. mais on a vécu une période de ftpres-
sion qui va passer au nit'eau public par mon licenciemenl.
Je suis sursitairc. je pars à I'armée donc, en notembre 68 et un an plus
taftl quand je dois êtrc à peu près libéré. un peu plus tail que normale-
ment car I'amée a aussi erercri Ia réprcssion. en accord avet' la dirt'c-
tion i'inagine. Le jour où on ne refttse ma libération anlicipée à laquelle
j'avais droit parce que j'atais dewi enfants à r'c moment-là. j'ai re4'u la
leltrc rccommandée me disant qu'il n'1' avait plus de truvail pour moi à
Blainville et qu'on me proposait une place à Bordeawr. On s'est donc
trouvé dans une bataille pour la réintégration, à I'('poque il n'y avait pas
de droits à la réintégration pour les délégués. ("csf cc qui a élé gagné
dans cette bataille qui aura duré 26 mois t't I0 iours. [ine batail]( dc
procès. de pounois en cassation e[ avec un meeting interconférléra]
avec Ségu1't't Xlaire. qui aura été le premiet meeting interconfédéral cn
prlvince arec /c,s dt'ur seuétaires généraux. Puis Ia réintégralion du 10
février 1972. après qu'au tinal le PDG de Renault ll. Paillez et le dirct
teu d'ici aient été condamnfs en correclionnelle. L'tttrilution judiciaire
aura été de renrlre possible la saisine de la coffectionncllc. v compris en
référé pour trcubles à I'ordre publit'. je crois. I ce moment-là, s'ils rcfu-
saitnt, la stunde fois ils étaient condamntis à la prison fermc. Ccla
aura été aussi tm pcu la fin rle la répression ici. puistluc chez les sala-
riés, cela aura fait basculer la confiance. (:'est un peu emmudanL mais
les salariés sont légitimistes. La justice nous donne raison donc c'cst
qu'on a raison. C'esf des fois un ptu dét'evant parce que /e dossler e.sf /e
même. avant eI après.

.f'ai rctrouvé un tract de la Saviem. oir. sans prôner les séquestrations,
on les justifie, et on laisse plancr I'idée que cela pOurrait être une forme
d'actiOn envisageable. Comment, a-t-on ressenti cette forme d'action ?
Btait-ce pensé comme violence r 'épondant à la violencc habituel le du
patronat ?
Ca c'esl une queslion importante, parce que c'esl vrai que trcp souvent.
Ia violence inslilulionnalisée n'est pas lrès apparenle, elle est même

Mai 68, les dffirenx responsables syndicaux montés sur le toit dt k maison des étudiants s'adressenr à kJàule.

vécue comme la norne. C'est vrai qu'on a fait [out un truvai] dt: mise en
étidenct dc ces vioknct's, /cs re'r?dcnrnts. la sanlé dcs gcns tlégradft.
C?sl une riolence ertrêmement [orte qui est faite contre ]es salariés,
I'amiant('par ucmplt'. I')n 56, on a un salarié qui cst lit'ent'ié pttur at'oir
refusé tle bala5'er l'amiante. alors que /es lexres tltmandent à ce que I'on
aspire l'amiante.
'[out ce truvail cu]Iurcl est fait à ce momenl-là et. j(: cr2is. p0.i'le ses
fruits ensuite au nivcau tlcs salariés. L'autrc dément c'est qu'on cst
dans un contexte. notamment il y a eu la diffusion d'un feuilleton qui a
beaucoup marqué, ("cst Ja('quou lt' Croquant à rme hcurc dt grandt
écoute. C'esl vaiment. on se fait justi('e soi-même et pas dans k: détail.
Ca a ent'lammé le pays. 68 cst pas hin, hcin ? Jt crois que ça a été vécu,
comme une fiposle asscz ktgiquc à cettc t'fulenrc fu la dit('('ti\n. La
pûse d'ol.age de la direction a précédé la séquestration.

Pcndant I'occupation. on parle de 2 façons d'occuper, celle rle la CFDT
et celle de la CGT. La prcmière mettant en place dcs commissions, rst-
ce quc vous pouvez nous en dire davantage ?

I')n 68. on atait déjà eu quelques éléments. I1 s'agil de tmduirc sur des
grands cailons. d'ertérioriser les conrlitions de vie inteme. Il I avait. par
exemple, un Iruc sur le satumisme. on avait. explirlué,lcs cadenccs, /es
rcndements. On faisait ccla at'et' les étudiants. On a refait un peu la
même chose en 71, aut' pfus ou moins dc succcs parce que c'était pas
facik à animer' : l't;crit. 1e de.ssrn. cesf pas une pntique e\tftmement
fréquente. Dans la foulée de 68. on atait cu une pratique s.r'ndicale
assez parliculièrc qui était de lircr des alliches de massc. ct !' ('ompris
au niveau interyrofessionnel t'n sérigraphie. On arait tu la volonté
rl'acquérir les techniques. parce que confier à l'imprimcur dc tairc nos
maquettes. c'était déléguer à l'inprineur le pouvrir poliliqut dc mellrc

Ça en grcs, mtttrc Ça cn petit. La maquette est vraiment I'instrument
polilique, tant pour un tru('t, que pour unt affiche. Donc toute la hataille
est une balaille cullurelle d'acquérb cette pratiquc par ]e collectif sJndi-
cal. I"aire nos affiches. nous même. en sérigraphie. on a mis ça en place
dans la récion. c'étail redoutable.

ll me semble que c'est un peu cela qu'ln essa!'ait tlt' faire dans les com-
mLssions. c'est-à4|irc d't'ssaler par Ie t:ollertif qndical, rle donncr unc
dimensiln culturelk à r'c travail quotitlicn qui n'arritait pas à prendre
l'initiative suffisamment, que d'ailleurs les jottrnalistts m(<diatisaient
eu.r-même, et. souvent hien. ce n'était pas nilt coupurc. \lais il nous
apparaissait impoûanL que les salariés eur-mémes soient pofleurc de
cette logiquc politique. Ca, on a Éu.ssil à le faire plus ou moins. parce
quc c'(tait  quand même conpliqué...  on meltait  parhis quelques
semaines. Ià où il aurait fallu deux heures. il aurait aussi làllu Iout un
encarlrement. . .



'lr.

)1t-r  ._rr tor

irqrrçrs
q?

l)tPltiw'rr
... '.sfu1 /

i e

, , | J ,

Di iCRi lT
n1:  t , '  rS : ;E ' l tB t ' f '  E  \  \  L ' l  O ' ' - - \LE '

,  .  . t ' t ,  ( '  '  r 1 r " '

l ) t  t  r u ' J r  " t

L ' ^ *  Q r ^ t o ' t * l  
o e  r r  L r l t n r r \

l0 aoitr 1792, prise ds T uibrie: p,tr le pertple dt l),tris.
2 | septetttbrt I-9), l ',1:vrtblt? déLrètt ,'t lirttitrtiutitt; qttt lt Ro.l,'tttte tt abolir ett Futttt

\ l
. 1 \ \  ?  : . i
\ \  : : !

N : : ,
N \  , . :

Nt:
" t f  : : .  :

s:
1 - 5

i

'  t  i '  t "  a  l ' - t ' l ! i
' , ' '  ' r ' . . , '  

/ , " '
/ . .  

/ r 1 r l , . . . '  . '

6 - \  . " .  . . ,  , ' t .  , . y , '  . '  I  t  " ' " * '  '
\ "  " : '  ,  . . . , , , . . . '  +

' ' " " ' : ' : " " " " ' ' ' ' À t '  
"  "

I  1 . . , , r , . , ' " ' . .  1 , ' , " , , " , , "
:f ,, t r lv,, / l ," 1'" ' '

vec l :r  laïci té et la loi  de la

séparation, peu de principes

l t o n d a t e u r s  d e  l i r  F r a n c e

contempora ine  sont  de  nos

i o u r '  . t u s s i  r n J l n r e n é \  q u c

l 'héri tage républicain, d:rns sa din.rension

mora le ,  po l i t ique  e t  soc ia le .  Depu is  les

idéologies fblklorisantes et les obscuran-

t ismes communautaires, cléricaux et rel i-

g ieux ,  en  passant  pâr  les  jus t i f i ca t ions

avancées par les héri t iers des " coqs du

vi l lage '  d'Ancien régime, on ne compte

plus les détracteurs iLr " jacobinisn.re "
et de la République française (prétendu-

m c n t )  l l v p e r c e n r r . l l i s é e .  A l o r s  q r r c  l e

b i c e n t e n a i r e  d e  s a  d a t e  d e  n a i s s a n c e ,

1792,  a  é té  pour  I 'essent ie l  escamoté  (à

u n e  é p o q u e  a v i d e  d e  c o m m é m o r a -

t ions . . . ) ,  les  d iscours  sur  la  démocra t ie
(. droit  à la dif ference u. .  démocratie
de proxin-r i té ' ,  etc.) ou sur la r:r t ional i té

irdministrat ive garnissent I 'argumentaire

cles contempteurs de . I 'exception f ian-

Ça ise  " .  I l  semble  dor rc  qu ' i l  es r  u r i le  e r

même nécessa i re  de  remémorer  le  s t r ie t

i  i ) . , r .  , . i : r n . r . r l i r . r . l c  l l o u e n  p . r r . ' r c n r p L c .  r , n  r . 1 i ' r ,

r , , L r i  r r n  , , , - . i h u l . r L r .  q u i  n r o n t r c  l . r t f e c r i o n  r l u  f c a p l s  1 - , ' , '
l , , L r L .  \ \  I  r  l c  n r c i l l c u r  d c s  R o l s  ' .  "  l e  p c : r e  l e  p l r r r  t c n J r ,

.  r .  q t  n t , r n r r \ '  l . r t t . . ' , " r  , l r r  1 , . r 1 1 ' l  ' .

\ \  I  r  l c  n r c i l l c u r  d c s  R o r s ' .  "  l e  p c : r e  l e  p l r r r  t c n . l r .L  r i L t i \ . \ \  I  i  l (  n t c l l l c u l  u c s  ^ o \ ' 5  ' .  "  t c  P c r c  t c

.  1  ,  , .  .  r c r \  .  r r r r  r " r  . r  h , ' l r .  ' r  g ( t t ( t < . t r

rL\ \ .urf  . . .  \ l r rc I lorLkr iscru. ( ,al t i r i  dr io lr i t t t t  , l t  t , ,

ti,;i rit: hilli,<t: t/t RotrLn, lc (ijvr: Lr t/ ,1ut|t11, \ r,')

R o u c n ,  l . r r i s , 1 9 6 0 ,  l 9 - 1 .  l 9 - { .

+ Hi:nir t  :ot i r l tst t  / t  l t  l l t ; t  o l t t iot t  l rat tçt t :1,  l : , )
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Aux otigrrtes
delaRépublique
une et indivisible

dans sa  perspec t ive  h is to r ique ' ,  un  te l

éc la i rage pouvant  inc i te r  les  lec te r - r rs  à

être plus attenti f  aux enjeux présents des

débats que soulèr 'e la mise en cause des

fondenrents de la République.

Le roi est bon...
Comme pour répondre à un Edmund

Burke, adversaire bien connu de la Rér'o-

lut ion, qui est ime que la France se dissott-
dtn, scrn dëntcutbrëc, ott  tou! ir t  t) t0i)ts

tonbera en état misérable d'une sintp/e

fy'dération de prouinces',  la Convention

vote, à la demande du député Ceorges

Couthon, le 25 septembre 1792, quatre
jours  . rp rè :  l ' rho l i t ion  de  le  ro lau té ,  quc

" la République française est une et indi-

r. isible , .  D'ernblée, la République appa-

ra î t ,  dans  ses  s ign i f i ca t ions  po l i r iquc  er
ju r id ique,  inséparab le  de  son ors : rn isa-

t ion terr i tor iale.

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

doléances, r ien ne prédisposait les Fran-

çais à rejeter la rovauté et surtout la per-

sonne du roi' : /a n'adition monarcbique

ëtait siJàrte, /'idëe de /a République ét,tit

ën'artgère atrx csprirs, écrit Jaurès, rTrrr r,

France eûr cru touber dans /e uide t, .

a bandonnant /a royrtutë'.

Cet  é ta t  d 'espr i t  con t r ibue cer ta i r rc

m e n t  à  r e t e n i r  l e s  d é p u t e 1 s ,  a p r ù s  l r r

fameuse séance du 2.3 juin l-89 (mônrc

s i  l ' a p o s t r o p h e  d e  N I i r : r b e : r u  :  , ,  A l l c z
l  ;  . -  ;  , , ^ ,  . -  , , . . ,  i  .  , . -u l l c  a  \ O t l c  l l l i t l t l ( . . .  P . l f i ) l t  I n \  f i l l \ C I l l -

b lab le ) ,  de  cons i t lé rc r  l .oLr is  XVI  comnrc
I 'a l l ié  na ture l  .1c :  p l i .  i ) .1q ie js  en  ré r 'o l te

cont rc  l ; . r  Nr r t i , rn  r r ' t : t -à -c l i re  cont re  l : t

l -  l - c  \ \  l j l  I . i .  n r o r  , i r i n r . r n c  J c  r . ' c h c r c h . '

l r . L l t i t u . l .  .  : i r .  : .  . : i ; . t  : r i . : i r i r r , , L n \  . 1 r  r i q n . r l c r  u r r .

n r ( ) ( l r \ 1 i  ! , j : : :  '  . . :  . , . .  : r  . ( r r t ( ' r l . r r ' ( '  t l c  l . r  R . r v o l t r t i o r r

, t ,  , , ;  R , t , ' / u r t , , t t  f , t t t t , t t ' , .  F .
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suppression des ordres et contre l'égalité

c iv i le ) .  Au  l ieu  de  met t re  en  accusat ion  e t

de desti tuer le roi au lendemain de ce

r'éritable coup d'Etat, ils préfèrent entre-

renir le sentiment (aussi vieux que les

monarchies) que le roi est bon, ce sont

les conseillers perfides qui dénaturent sa

bonne volonté. Même après la fuite de

Lou is  XVI  (20-21  ju in  1791) ,  qu i  es t

une trahison manifeste, l'Assemblée per-

siste dans son mensonge, et i l  paraîtra

plus simple de fusiller les pétitionnaires du
Champs de Mars que de déchirer la

pitoyable fction de l'enlèuement, adoprée

le I 5 juillet.

Or le roi ayant laissé en partant une

lettre qui prouve sans conteste qu'il n'a

i a m a i s  a c c e p t é  t o u t  c e  q u i  l u i  a  é t é

i m p o s é  d e p u i s  d e u x  a n s ,  l e ' p r i n c i p e

monarchique lui-même est irrémédiable-

ment atteint 5. C'est l'exolosion dlmocra-

tiqtre et républicaine à Paris et un peu

p/û'tout en France. A Paris, le brasseur

S a n t e r r e  a r m e  2 0 0 0  S a n s - C u l o t t e s ,

c i t o y e n s  p a s s i f s  d u  f a u b o u r g  S a i n t -

.\ntoine. On démolit les statues des rois

cr on efface le mot royal sur les enseignes
cr sur les plaques de rues. De nombreuses

tt t'iolentes pétitions uenues de Montpellier,
(.- lertnont-Ferrand, Bayeux, Lons-le-Sau-

ryier, etc., exigent la punition du roi par-
'tre , son remplacement immédiat et même
-t répttblique ". A Paris, dès le déparr du
roi, une u Pétition de Ia Société des Amis

Jcs Droits de l'homme et du citoyen aux

rcprésentants de la nation o rédigée au

Club des Cordeliers affirme qu'après ce

qui uient de se passer il est impossible que

t'ous parueniez à inspirer au peuple aucun

degré de conrtance dans le fonctionnaire
dppelé roi et d'après cela nous uous conju-
rons, au nom de k patrie, ou de déclarer
sur le champ que la France n'est plus une

Monarchie, qu'elle est une République, ou

au moins d'attendre que tous les départe-

ments, tlue toutes les Assembhes primaires
aient émis le unu sur cette question impor-
tante'.  Jaurès, qui ci te longuement ce

tex te ,  sou l igne que c 'es t  le  p remier

manifeste populaire et pol i t ique de la

République dont Condorcet formulait le

menifeste ph i losoph ique.

Mais au moment oùr le temps des illu-

tions s'achève, la cause royale trouve ses

plus ardents défenseurs dans la gauche de
I 'Assemblée consti tuante ( les u aristo-
- rJ tes  D e t  les  (  monarch iens  ,  fo r -
:rrient alors I'aile droite de I'Assembléet).

Sirnave, député du Dauphiné, représen-
'-i:r brillant de la bourgeoisie révolution-
-::rc (c'est lui qui a fait adopter la thèse

Aux origines de la République

de l 'enlèvement), lance le 15 juil let 1791,
dans un discours véhément, les phrases
souvent citées : Allons-nous terminer la

Réuolution, allons-nous la recommencer ?...

Un pas de plus serait un acte funeste et cou-

pable, un pas de plus dans la ligne de la

liberté serait la destruction de la royauté,

dans la ligne de l'égalité, la destruction de

la propriétê.

La fusillade du Champ de Mus
Cet te  p r ise  de  pos i t ion  provoque le

lendemain une scission au Club des Jaco-
bins. Menés par Barnave, tous les dépu-

tés membres du Club (sauf quatre, dont

Pét ion  e t  Robesp ier re )  déc ident  de  se

retirer entraînant avec eux les trois quarts

des sociétaires parisiens. I ls vont fonder

l e  C l u b  d e s  F e u i l l a n t s  ( d u  n o m  d ' u n

ancien couvent), qui der. ient le l ieu de

ra l l iement  de  la  bourgeo is ie  modérée,

royal iste et consti tut ionnelle, face aux

démocrates du Club des Jacobins et du

Club des Cordeliers 'n.

C'est sous I'impulsion des meneurs de

ce dernier (Danton, Marat, Desmoulins)

que le 17 jui l let 1791 une manifestat ion
est organisée au Champ de Mars pour

déposer sur l'Autel de la Patrie une péti-

tion populaire, semblable à celle qui a été

publiée le mois précédent lors de la fuite

du roi.  En réponse, l 'Assemblée décide

d ' e m p l o y e r  l a  m a n i è r e  f o r t e ,  e t  l a

fusillade du Champ de Mars (ordonnée

i  -  Cuy Antonett i ,  Histoire contemporaine pol i t ique et

socidle. PUF ,  I  986, p. 35-36.

6 - Albert N,lathiez, Za Réuo luti on ftnça ise, A.Colin/ I 0/ I 8,

1 9 7 8 ,  v o l .  I ,  p . 2 1 9 .

7 -  Jean Jaurès, op.ci t . ,  p.  1063-1066.

8  -  R a p p e l o n s  q u e  c e  n ' e s t  p a s  l o r s  d e  l a  r é u n i o n  d e

I 'Assemblée législat ive en octobre 1791, comme on pouvait

souvent le l i re dans nos manuels scolaires, mais dès les l0-

l1 septembre 1789, quand i l  étai t  quest ion de déf lnir  les

pouvoirs respectifs du roi et de I'Assemblée (rapports entre

I 'exécuri f  et  le législat i f ) ,  qu'apparai t  pour la première fois la

fameuse dist inct ion entre Droi te et Gauche, les députés par-

t isans d'un pouvoir  roval fort  se groupant (par hasard) à

droi te du présidenr de I 'Assemblée nat ionale, et  leurs advcr-

saires à gauche. Ce vocabulaire serr ensuite adopté dans

l 'usage pol i r iquc de tous les pays.

9 -  Ces phrases ci tées par la plupart  des lurcurs consulrés
(F. Bluche, S. Rials et J.  

. lu lard, 
Lt  Rlt 'o lur ion / i tnçaist .

P U F / Q S I .  1 9 8 9 ,  p .  5 -  :  - L .  \ { r r h i e z .  o p . t i t . .  t < t l .  l .  p .  l 2 i  r

A. Soboul. Histoire de la retolurior frauçaise, ldèeslGilli-

m a r d ,  1 9 6 1 ,  r o l .  1 ,  p .  l ( r 4 :  \ 1 .  \ ' o v e l l e .  L a  C b u r e d e  I t

monarcbie 1787'1,92. Lc Seui l / l 'o ints-Histoire, 1972. p.

I  64.. . )  sont tronquées dans F. Furer et D. Richet,  Za Rlra-

lut ion Jiançaite,  Hachette/Plur ic l ,  197.1, p.  143, oir  le pas-

sage signi f icat i f  concernant I 'avenir  de la rovauté ne f igure

Pas.
10 - Le Club des Jacobins fut  fondé à Versai l les en mai

I 789 dès la réunion des F.tats généraru par quelques dépu-

rés bretons du Ticrs Etat. Son nom ofliciel était Société des

amis de la Const irur ion. Insral lé à Paris en même temps que

l 'Assemblée, i l  accuei l le tout c i toyen pouvanr payer une

cotisation de 25 livres (somme élevée, correspondant à un

mois de salaire environ d'un ouvrier) .  On y rencontre donc

des parr iotes aisés et de grands seigneurs l ibéraux. Le Club

des Cordel iers,  ou Société des I)roi ts de l 'Homme er du

Cito-ven fut fàndé par l )anton en jui l ler 1790. La cot isat ion

n v est que deux sous par mois, et  le recrutemenr er le sryle

sont plébéiens.

Barnaue

Barbaroux

Brissot

fÙb. ,a,k/. il.,/4 . i,tu,/, rî.4t j,{61. . /et a*

| /!.d'// r,. 6,b/.,\a. a4/r i ('ia* ,
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Coll.ot d'Herbois

Couthon

Danton et Grégoire ci-dtssous

par le maire de Paris, Bailly, et comman-

dée par La Fayette) va sceller dans le sang

de plusieurs dizaines de manifestants tués

la rupture entre les bourgeois n modé-

rés o, royal istes consti tut ionnels et les

patr iotes démocrates, qui incarnent le

peup le  e t  qu i  souha i ten t  la  f in  de  la

monarchie et I ' instauration de la répu-

bl ique. Cette évolut ion n'est pas sans

effet sur le débat constitutionnel, puisque
le caractère censitaire du droit de vote est

aggravé (on réserve ce droit  aux plus
riches des Français) et le pouvoir exécutif

restitué à Louis XVI. Aussi bien, la pre-

mière consti turion écri te de la France,

qui sera adoptée le 3 septembre 1791,

reste-t-elle une ceuvre extrêmement fra-

gi le face à I ' idée républicaine, dont la

cohérence repose sur le lien intime entre

égalité civile et question sociale, intéres-

sant une part ie de la société bien plus

grande que cel le des principaux bénéfi-
ciaires de la Révolution.

L a  f r a g i l i t d  d e  l : r  C o n s t i t u t i o n  e s t

d i rec tement  l iée  à  la  personne du  ro i .

L o u i s  a  a c c e p t é  l e  p o u v o i r  e x é c u t i f

d'autant plus faci lement qu' l /  ne t 'est
jamais senti lié par les signatures et les ser-

ments, qu'il estimait auoir donnés sous la

contrainte. Or cette duplicité faft que le

compromis entre le droit diuin et k souue-

raineté nationale est radicalement impos-
sible ", et d'autant plus que pendant près

de trois mois la France a vécu réellement

en république, le roi ayant été suspendu

après la fuite à Varennes. Installé dans ses

prérogatives, il représente plus que jamais

une source de divisions et un agent actif

de la pofitique qui ua précipiter h France

*:.t 
""t 

Auenture guerrière de uingt-cinq

L'idte dt Republiqut
A la droite de la nouvelle Assemblée

(la Législat ive, l"  octobre 1791-10 août

1792), se trouve maintenant Barnave et
ses partisans. Ils croient pouvoir utiliser

Louis XVI pour leur cause, mais devien-

nent en fait  son instrument contre La

Fayette, que le couple royal n déteste en

silence u. Pour se débarrasser du n héros

des deux mondes ', ils font élire contre

lui à la mairie de Paris le jacobin Pétion,

qui aura pour adjoint le cordelier Dan-

ton ! A gauche, la plupart des députés

sont  g roupés au tour  de  Br isso t  e t  du
couple Rolland, les futurs Girondins, qui

se méfient à la fois de I'action populaire

et de la duplicité du monarque ; ils veu-

lent bien se servir des émeutes pour neu-

traliser le roi, à condition que celui-ci ne

2.1 juin 1789, face au marquis de Dreux-Brëzl ,,

famerse apostrophe : . allez dire à ceux qui rcus ot.

soit  pas renversé. Une peti te fract ion dc

cette gauche jacobine rejette franchemer.rt

le pouvoir roval et aspire au suffrage ur-ri-

versel et à la république. On y trouve det

députés comme Carnot, Chabot ou Mer-

lin de Thionville, qui sont liés au Club

des Cordeliers et à Robespierre (qui, dc

20 juin 1 792, la foule enuahit les Tuileries. Le roi

son uero aux décrets de lAssemblée. Pétion. maire l,

'*
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u tom dil roi, les députés de se retirer, on ?rête à Mirabeau sa

même que les  au t res  membres  de  la

Consti tuante, ne fait  pas part ie de la

L é g i s l a t i v e ) .  D a n s  s o n  e n s € m b l e ,  l â

gauche est de plus en plus suivie dans sa

méfiance envers le roi par la masse des

députés du Centre, dits n indépendanrs
, eu n impartiaux > (qu'on appellera u

b,',,,ttr ,âolutionnaire qu'on lui présente mais ne reuient pas sur
it .: ..ilncr h foule et rassure le rot

Plaine o ou u Marais , à l'époque de la

Convention).

Les forces politiques composent donc

un dispositif très compliqué et tout en

mouvement. Mais comme I'observe Jau-
rès, en évoquant Quinet, qui ueut plier

l'histoire à Ia conscience (et qui est à I'ori-

gine de la thèse du u dérapage o reprise

par F. Furet), ... souuent la logique pro-

fonde des choses est plus hardie que la

logique de I'esprit. La réalité réuolution-

naire concluait à ltt République auant que

la conscience française firt préparée à

conclure de même : c'est cette discordance

entre let nécessités nzuuelles des éuénements

et les habitudes persistantes des esprits

même les plus audacieux qui fait Ie drame

de l'histoire : et ce drame, il n'est pas au

pouuoir du moraliste hautain de l'abolir ''.

De fait, les responsables politiques, y

compris les plus virulents ennemis de la

royauté, n'avançaient qu'avec prudence

et hésitat ions : Robespierre eut, le 13
juillet 1791 encore, les paroles les plus

équiuoques sur la républiqre ; le langage

de l'abbé Grégoire fut plus net, mais lui

non plus n'ose pas dire que s'il y a une

incompatibilité entre le roi et la Révolu-

tion, nous sommes prêts pour la liberté

républicaine ; quant ar uieux Vadier,

député du Tiers de la sénéchaussée de

Pamier, qui prononce le 17 j,trller 1791

un discours terrible, il fait croire à tous

que l'homme qui parle du roi auec cette

uiolence est au moins préparé à I'idée de k

Répub l ique.  Or ,  le  sur lendemain ,  le

décret sur I'inviolabilité royale ayant été

adopté, Vadier déclare à la tribune : y'

déteçe le régime républicain, je lr rois sub-

uersif et inconciliable auec notre situation

politique. Mais plus tard, il se uantera de

son discours contre le roi et se garda bien de

rappeler son désaueu de la République " ...

[a Royauté abolie
La question de la guerre va agir comme

un accélérateur, dans la mesure où les

soupçons se confirment que Louis XVI

est en connivence avec les monarchies

d ' E u r o p e ,  q u i  p r é p a r e n t  I ' a g r e s s i o n

contre la France révolutionnaire. Après la

première insurrection parisienne contre

le roi (20 juin 1792) et la proclamation

de u la Patr ie en danger ,  ( l  I  jui l let

1792), le manifeste du duc de Bruns-

w i c k ,  l e  2 5  i u i l l e t ,  m e t  l e  f e u  a u x

poudres : reprochant les atteintes portées

aux grands intérêts des princes allemands

I  |  .C .  Ar roner r i .  op .c i r . ,p .3 - -38 .
12 - Op.cit., vol. 1, p. 398.
13 - Ibid., p. I 050-1 05 l.

La Fayette
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LE MINISTRE
D E  L ' I N T Ë R I E U R ,

.Aux 
Corys AlorinifratiJs,

Le tI S€pr.mhc !7t!, lin r.c! de fu Républiquc..

T
I : l  Cor"rrrrol  Nrrrolerr  e{ l  formée; el le prend
féence, ei le.vrent de jouvrrr ,  Francois i  _ce- momenr i i . i , rnr i
oor e(re |  cpoque dc vorre regeo(râi lon. Jut!u à pr. j fer:r  r  (  :s
â v e z  e r e ,  p o u r  t a  o t ,  p l f r r  r l r ' ) l ( 5  t c n l o l . ' s  d é t e n < n ( l s  q i l ;
r -e preprroretr  r ,uÉ q:c vous ch(rch"t lcu à l ts préverr,  cui
lurvcnorent lÀÈ qu€ rci l !  en c; lculaj f iez lcs luires, r t  Cins
le. lugeûcnr detquets les çaf l icos d6 indisidus ont Icuverrr
mele des errcurs. Lt  ntal le enl ière dirne Narion lJnq.remI)s
gfpl inrc le fou evoir  de lal l i rude & oi"a,g"" ' ,o,  ;  tPqàrgi"
ce, l t  \ rprra e r?fpa tJ I , r(n:crc le (olote d{ defpori f i i r .
n (  dDarta dcvànr une Lol l t i rur ion ncuvel{e ;  mris i l  leroi toi t
enccrc & ch rcSo;q les r ,oyens de ie rd(ab ir l  S",  f ,nt , i ,
m t r n r p l r c  o r t  

, | r n t ,  6  t c s  p r c F r ( j  m a r @ u v r c !  F o u r  a r t , r n _ .
Ir  ret  enl6 ce ld Kevolulonr nuur c,nr rneoé uæ Rivolut,on
dernrere ù lerr lbte. Uàns ces i ! i lé6 d'agrat ions & dè lr  ubJes.

.  
f i  l e  g r a n r e r  v é n r é s  o n t  t r é  r e p r n C u e s ,  ù L "  * , , * ,  . . ; . * , r " i
oet PeuPl6 elclales, ol(  honolé'noùe latr ie,  de holr<ui i rptnlotr  toi t  cecntec.

Cirroloirc de Rol,tnti. * Vous allez, Messieurs, Pro-
clamer la République, przclamer la Fraterniré ; ce

n'est qu'une nême chos....,

R Eli{.rBtTQUE F,[t;\]îÇOTSE.

DECRET
D E  L A

C O N V E N T I O N  N A T I O N A L Ë ,
D{ '9 Ooéibre ryga, l'ai L'" de la R..publiqùe Fra'çoife.

Inyiation aur Anis dc la Lileni û de I'ii.galité , tte
priJ?ûer à Ia Conycntiont des ylans, des vues E d.es

, malens proprcs à Conntr une bonne Confitution.

r
I : l  Cor -v t r r toN l , iATroN, lLE inv i r ' c  tous lcs  a rn is
de la l iberté & de l 'égalité, à lui preienter, en quel-
que langue quete  fo i r ,  les  p lans ,  les  vues '&  lcs
moyêns qu'i ls croiront propres à donner une bonoé
conflitution i la républiquc Françoife.

Appel aux amis de la liberté dt faire paruenir leurs

prrjets de constitution à lAssemblée. Signé par

Jvt0ngc.

Du 4 Décmbre 1792, l'æ r... dc ta Rép!ùi;que Frinçojfe,

Portant quc quiconque propofero;t au rcnkroit
d'établir en France la Royautl, ou tout aute
Pouyoir auentatoite à Ia Souveraineté du
Peuple,fera puni de mort,

A ColvrlrroN NlrroNlrr, décrète nue sui-
conque propoferoit ou tenrcroii d'établi i en Fiarcc
la royauté, ou tour aurre pouvoir arrentatoirc à la
louveraineté du peuple, lbus quelque denomin;riorr
que ce foit, fera puni de morr.

Au NoM bE tr  RÉrvruqur,  le Coniei l  exÉcrr i f  pror i-
ôire marde & ordonne à tors les Co-ps a- lnr jnl : i rat i fs r \  Tr i-

Réponse àe k République à la menace monarclliste

ct fedëralixe.

Du Io Juhr I793, ten fcond de iartpubl i {uc Frànçoi ie,

Relatifà I'inyrefian, diJlributian ès rdvoi aux I)éPat-

t em n t, M unicip alitét Ù' 8æ i é t ét p'c2.Q itc ;. du p rôi z t

tASz confitutionrcl.

L ^  C o * u " n t r o n  ! ^ T r o N ^ L E ,  f u r  h  P r o P o l r r i o n
d'uo nembre, décrète quc'le Proiet de con{tirurigF fere

imprinré ea placrrd & cnvoyé aur dépaneoqns, & direôo

oent aux muicipalirés & aur 6ciâés populaires ;

Qu'il en Gn donné dix exemplaircs â cluque mcob*

de la Convention, qu'i! Gn imprimé dans le bulletin ;

Que le projer d'aéle conllitutionncl Gra mis à !e difcuÊ
fion dcmain midi, & qu'ellc Gn continuée à la même heurc
dms chaque féaoce, jufqut cc gu'elle foit enrièremcnr,
déctétéc.

. hfép linlpÂcun Sigl.l Dzttctoy.

Après la chute des Girondins, la Conuention décide

qu'elle s'occuPela de la Constitution tous les jours,

de nidi à six heures dtr soir.

Aux origines de la République

par la Révolution, et se proposant de faire
cesser I 'andrchie dans I ' intérieur de la

France, d'arrêter les attaques Portées ltu

trône et à I'aurel, de rétablir le pouuoir

lëgal, le commandant de l 'armée prus-

sienne promet, en cas de résistance, zzr

uengellnce exemplaire et à jamais mënto-

rable, en /iurant /a uille de Paris à une exé'

cution militaire et à une subuersion tottllè',

Devant I ' impuissance des députés, les

élus des 48 sections de Paris ' '  se consti-

tuent  en  Commune insur rec t ionne l le ,

après avoir renversé la Commune légale

dans la rruit  du 9 au 10 aoàt 1792. Le

l e n d e m a i n ,  à  I ' a p p e l  d e s  i n s u r g é s ,  l e

peuple des Sans-Culottes rejoint par des

volontaires de province s'empare du châ-

teau des Tui leries. Le roi est ârrêté, c'est

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

I 'Assemblée législat ive. Le peuple de Paris

doit faire face aussitôt aux armées prus-

s i e n n e  e t  a u t r i c h i e n n e ,  q u i  m a r c h e n t

depuis les f iontières de I 'L,st sur la capi-

tale pour délivrer Louis XVI.

Au rythme de La Marseillaise noram-

ment, qu'el le fait  entrer dans l 'histoire de

la France et dans celle du monde, I'armée

de tailleurs et de sauetiers fait reculer une

a r m é e  d e  m é t i e r  l e  2 0  s e p t e m b r e  à

Valmy. Le même jour, se réunit à Paris

une nouvelle assemblée, la Convention,

élue au suffrage universel masculin après

l e  1 0  a o û t ,  p o u r  d o n n e r  a u  p a y s  u n e

nouvelle Consti tut ion. Le 21 septembre,

le député parisien Collot d'Herbois inter-

v ien t  pour  demander  que I 'Assemblée

accomplisse sans tarder le vceu national

e t  décrè te  l 'abo l i t ion  de  la  royauté .  A

I 'unanimité, la royauté est abol ie.

Le lendemain 22, à la demande de

Billaud-Varenne t6, ld Conuenrion dëcida

qu'à compter de la ueille, les actes publics,

au liett de dater de /'an IV de la liberté,

pTrrerdit la date de I'an premier de ld

Rëpublique. C'est sous cette forme que la

Répub/ique ftt proclarné€ et que s7n nont

-fi.tt inscrit fficiellentent dans la Réuolu-

tion. C'était une sub/iftte nluueduré dltns

I'histoirc du monde'- .

Etat unique
A u s s i t ô t ,  l e s  d é b a t s  f o n t  r a g e  e n t r e

Girondins et N{ontagnards, à savoir les

Répub l ica ins  modérés  qu i  fo rment  la

droite de I 'assemblée et qui sont pour la

plupart des r iches notables de province
( B r i s s o t ,  V e r g n i a u d ,  B a r b a r o u x ,

l ,asource...) ,  et ceux qui ont organisé la

Commune insurrectionnelle et la journée

d u  1 0  a o û t  ( D a n t o n ,  M a r a t ,  R o b e s -

p ie r re . . . ) ,  âvec  le  sout ien  du  C lub  des

Uil( repftseilrdion de Valmy.

Jacob ins  e t  des  Corde l ie rs .  Le  25  sep-

tembre, dès I'ouverture de la séance, les

Girondins prenant I 'offensive veulent

exclure de I'Assemblée Marat et Robes-

pierre et cherchent à réduire Paris à 1/83'

d ' in f luence comme chacun des  au t res

départements 't.

Certes, le souvenir récent des massacres

a assombri les esprits, er /a France était

i n q u i è t e ,  c o m m e  I ' o b s e r .  e  \ { i c h e l e t .

Mais, ajoute-t-î1, I'inquiétude, après les

mLssltcret de Septenl.,re, tt't;rtit 1ras... d'être

lnassacré... La crainte glrtt:rtle ëmit moins

pour la sûretë des P(rso,tttt'i que pour la

p r o p r i ë t ë . . .  l . e ,  l , u : ' r r t l t t i t r i  p n r i s i e n s

auaient uu cerùtiltttrt(nt iI e. beaucoup de

peine /e mdsJttct'.' r/t's ,tristttr'rtte: ; mtlis les

uols en p/ein joilr ('ot)n)tij su, les bou/euards

les impressiotnt,tir'nr biett pltrs... L'inuiola'

bilité du dornainc llodal étrtnt une fois
romplt., les t it'ur tnurs s'étdnt écrou/és et

les haies ourertei, beducoup perdaient le

respeû dei ,'lônres, /a religion des limites"'.

I lais la haine de Paris, la volonté de

rarncner sa municiPal i té aux fonctions

admin is t ra t i ves ,  comme le  demande le

Girondin Barbaroux, ce serait dévitaliser

cet organisme dont les chefs ont démon-
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t ré  qu ' i l s  é ta ien t  les  seu ls  capab les  de

rnobiliser les énergies pour sauver le pavs

et la Révolut ion. Marat, en appelant à

I 'unité reproche précisément aux Giron-

dins d'être des agents de discorde. Au

momenr oi i/ est nécessaire pour le salut

de la France enuahie que toutes les forces
s'unissent, que la République soit une et

indiuisible, ils en projettent dans l'ombre le

morcel/ement, ils rêuent de fractionner le

territoire en je ne sais quelle fedëration.
Robesp ier re  de  son cô té ,  sans  cesse

interrompu par ses accusateurs, explique

à ceux-ci que le gouvernement qu'ils veu-

lent est étranger à nos meurs, étranger à

nos principes d'égalité, et gr'un amas de

républiques fedératiues... serait sans cesse la

proie des fureurs ciui/es ou de la rage des

ennemis. I l  demande donc de déclarer

que la République française formera un

F.tat unique, soumis à des lois consti tu-

r ionne l les ,  un i fo rme.  Un député  de  la

[ ' le ine ,  le  fu tu r  Montagnard  Georges
(-outhon, propose alors un brefdécret :

..; Rt;publique fançaise est une et indiui-

; " : ' , ' .  t lu i  es t  vo té  à  l ' unan imi té  par  la
, . , :r \  i  nt ion. l-es Girondins auaient man-
;: , :  . . tr t '  .ouP, écri t  A. Mathiez concluant

une et indivisible

I'exposé de cette grande séance du 25 sep-

tembre. Impuissants à atteindre Robes-

pierre, ils auaient grandi Marat en /ui don-

nltnt I'occasiolt de se réuéler tel qu'i/ était

deuant la Conuenrion et deuant la France.

Fina/ement, Couthon tira la conclrcion du

débat en propos/lnt de dëlërer /'unité de la

République. On ne discute pas sur la rédac-

tion et on adopta la Jàrmule célèbre : . La

République frattçaise est une et indiui'

sible ,. C'ëtait la répudiation du fedéra-
lisme, du projet prêté aux Girondins de

uouloir appliquer à la France Ia constitu-

tion des Etats- Unis t''.

300 projets
Au prin-re abord, ce ne sont pas leurs

origines sociales et des différer.rces d'opi-

n ions  po l i t iques  qu i  séparer . r t  les  deux

camps,  ma is  leur  façon de  concevo i r

I'unité française. fulais la bourgeoisie hësi-

tait, car elle auait déjà compris qu'e lle

aurait peut-être à s'appuyer sur les ' dépar-

tements ,, où beaucoup de ruraux étaient

deuenus c0nseru/ltettrs pour résister aux

audaces de Paris toujours capable de faire
surgir du paué une émeute de non-possë-

dants. Or, pour la grande majoriTé des

Français, le despotisme de l'Etat centlal

avait toujours mieux ualu que /es 4tranrties
loca/es, et les classes inferieures, qu'il s'agît

des habitants des cantpagnes ou des prolé-

taires des uil/es, paraissaient plutôt pencher

uers le pouuoir unique auque/ el/es se souue-

naient d'at'oir Totrjours recotlru contre les

abus de /eurs seigtteuriet pdfticu/ières:1.

On comprend donc que le débat sr,rr la

structure de I 'Etat républicain fut d'une

impor tance fondarnenta le  pour  I 'ob je t

propre de la Convention, appelée à éta-

bl ir  la Consti tut ion qui devait fbnder le

nouveau régime. Elus le 29 septembre,

ies 9 membres du comité de consti tut ion

l . : i  -  \4.  C-haulanges. A.-C. Nfunn'.  R. Sève. l*ar /uiro-

r iqrc:  1789-1799. L'époque de h RiLo/uttot t ,  f )ela{rnc.

1912 ,  p .5 r -59 .
15 - Circonscript ions cl lccror l lcs c,rnsené. 's lpr. :s lcs clec-

r i o n s  d e s  d é p u r é s  à  l  A s s e m h l é e  l é g i s l e t i r c .  L l l . ' s  d e v i e n n e n t

l e s  l i e u x  d e  r é u n i o n  c l e s  c i t o v e n s  -  p a s s i f s  , ,  c  c s t - à - d i r e  d e s

c i t o v e n s  p e u v r e s  p r i v i s  d . ' c l r o i t  d c  \ o i . .  C  c s t  d . r n r  l e r  s c c -

t ions des qrL:rr t icrs du ccnrrr  r t  dc l  esr cle Prr i r  c lu rpp:rrr is-

s e n r  a u  p r i n r e m p s  I  
- 9 1  

l c s  S l n s - c r L k r t t c s  l n i n t é s  c l  u n  c s p r i t

dcrnrocrat ique cr t rgal i  t l i re.

1 ( r  -  B i l l o r  V r r r n n c  t l - 5 ( r  I 8 1 9 ) ,  i r r o f è s s c u r  l : r i c  r u  c o l -

l è e e  d e  I r r i l l r .  p u i .  l o c a t  e t  s u b s r i t u r  t i u  p r o c u r e u r  d e  l a

( lonrmunc dc l )rr is.rpr. :s lc 10 août.  L)éputé à la ( ion. 'cn-

r ion, i l  sc 'rr  mcmbrc du Comircl  du selur publ ic en 1:!1.1.

I  
-  ' J .  Jeurès ,  op .c i t . .  t ' o l . .3 ,  p .  2 (>4-265.

18 - A. N,fathicz, op.cit.. vol. 2. p. 2i.
19 - Op.cit., vol. .2, p. 40.
2O - Op.cit., voi. 2, p. .10.
21 l)ie rre l.nùe, Hi*oirc du peuplc fi'ançals. De la Rlgerce

i i l î  t ra i r  r lu l i l t i a rs  (1115-1818) ,  Nouve l le  l - ib ra i r ie  de

F r a n c c .  1 9 5 1 .  p .  1 9 1 - 1 9 3 .  L c  r è s n e  d e  [ . o r L i s  X I  p r r
exemple, est à cet égard tour à fàit éloqrrenr. er rnéme celui
de Louis IX. P.,\1. Kendall, 1-aaÀ l7 Falard. 19;:i. p. 501
ct stritc. \1. Bourin-I)crrrrau, Ienpt d'lquil ibres n'nps z/e
rtprures XIII rlàr1a, Ed. du Seuil/Points-Hisroire. p. 2 l.î.

DECRL,T
D I  I - À

CON\, 'E NTION NATIONAI.E,
Dr aJr in  r -91 ,  l , r i i con , l , le  h  R{pr ! :1 i i re  fu rç " i : c ,

Pttont qtte les Enfaat nris h,,rs le merittilt '

-fi,ucy'ltront à leurs Vèrc t mtre'

T
L r e  : r t r x I r o \  \ A r ' o \ \ l L ,  J f r . r  J t o r ' n t c r ' r u

I t  n ; ;o r r  r le  1ôn ro , r i re  11e 1r 'g r l ia r ion ,  dé i r i rc  qu"  les

tn i r rs  r ,é .  |o r r  l c  nur i r re ,  l i r ccé , lc ro r r r  à  l . r rs  1 , i te  &  n :è rc

drns  h  l i ' r :nc  c lu i  t r r r  r1 i ;c rn : i t i c  O l io ' ,nc  I ' rm l r t l i :oa  r lu

r a p p , , r i  &  p r c t c e  L l e  r l é r n t ,  &  € n  â [ ) u f n c  l a  t l t r t , l l l o n

i L l i l u !  . c  g r i i l c à i r  e n r t r r r l r r  1 , r r  c o m i r e d r  l i g ; l l r I o r ,  r r n t

f u r  l c  n o i l c  i i a , l o p r c . r  q u e  l u r  l t ;  h r i c t f t o n '  e l  g e n , r r l ,

c t  i ru r lc  r l tmcuraut  ch ; rgé  c le  p ré lènLcr  ce  ùr \a r1  lous  lc

I )Lus  i r i0c l r r ;n  Ja l i ; .

Reconnaissance des droits de 1'enftnt nltture/ /,nr ln

Républiquc.

D r  s  J r . . r , - e 3  l i r  . e c o n d - i c  L  r e p u l l i g , e  F m r y c i c ,

Porrnnt çlil {tra iabli doiu chaqæ ï)iparrement unc

lfuilin de Seioart, dejliùe à rgcty4ir.les Pnuvret des

t!rux {e xcs , pettht de leurs ttinibtt'

L e  C o l v i r r r o u  N Â T I o N A I - E  d c c r è r e  q u ' i l  i è r r

cr:r , l i  l r r  l i r rs , le h'rep1. ' ," ,11i '  '  drn'  el thquÈ i léfrrÉr 'ertr  ,

u r i ,  r ' . J : ,  n , 1 .  r i c o i s . l . l l i n , : e  a \ y  r f l  e r e d 1 r s  P ' r i ( r e s  d e i

derx frxeÉ., perclui de'ldurs memàrioii-rlii'iiÉidè ta vue;

ch"rgc lcs ewités dir{ridhon & des lecours flibiics , de lui

t ' ropol i r  lc n,o, lc Ic pbs con\.nâble r  ÈrrrPruyr r  Po rr  rnetÙe

i . r ' l e  . 1 , a , , , p  .  t  
" n , u i &  

. -  u r r l r '  é r a L ' l i f l e a r e r r '  &  d e  l u i

fri,e rJemair un *ppu'i?.littJ3-t moyens de lguhger prornp-

trmt rlans toute I'é!êndud d€ la rigublique, tihuanité

lu.  f l ranle. . .  É

" Les secours pttblics sont rorc dûte sacrëe " (art. 7l

d( ln Loi lsî t t i l11ù,t  dc I  yJ).

Des z 1 ê; zB \\ai 17 91 , l'zn fecond de la république Fr:nço ile ,

Relatifs aux Bâtimens des États'Llnis,

D u  z 3  M a i  1 7 9 3 .

L e  C o * u u n t r o .  N ^ T t o i À L E  ,  a p r è :  a v o i r  c n t e u d r

le rappon de fotr  comité de làlut  puhl ic,  vouirni  naintenir

. l 'union éebl ic cnrre 1a républ ique Françoi lè & lcs l tals-

unis dc I 'Amériquc, décrèrc que les bâri :ners dts F-rats-

ùis,  De lbnt pas comPris dans lcs di lpol i t ions , lu dlcret

du 9 mai , conforméoeur à l'article XYI du tnité prllé le

6 {évricr t278.

Ld République -fianvtise consarue I'ttrnitié tuec les

Etats- LIni s d A mlriq u e.

Du r 3 ft Li r /.94.,Jin ÊorJ'de It : Cpubti,lnc Fr.urçoifc,
; .  ' 1 , , . .  t t  I  : l : . . ,  . i , i l (  ) t

Retatifà,1,'ëunelINrc ,t'un Contourt petr la camprition du

. J.i,i,'rtnn*i,i''!,I;ù\t i i' Èr1rig"'^mt nailcnal'

{- i tô! q-gr-tl o Ii N arrd È À ! E' oui lë *lrport' le fon

;".ué ,l'Éo0flrdr"" P"bligue, ùécrae iç qùi diir i
A R T I C L E  P R I M I E ' ' I .  j !

ll lerÀ ou,trt Ln concqur,s ['our la compoftion Jts lir res

élémeatùer r lcf l  inéç i  I ' rgfei !4enrent ut ioqel

: . : .  . . : . :  . ,  : " , , . , t i  : . I  I : , , , r - , . .  :  : : ; . : i , : : , , r : J r T

, ll feo, foroé unc coçmif6o4 d'{rqiûmes ée lùé" 'llrr1.lE

j i icoccs, les tenre, & ls arts, .pour iuger.entrc lcs d'Ht-

.r+s sill!{8çs -q!i Ëfqn! c.tlYolés, c€ur 'qùi:rPÉrileront h

: p i f e m c e . ' ' .  ; i .  ; .  
. t J : .  i ' t ? . .  |  . A

" L" -'i,e,r';lin*a."ià,fi.'a, ç{;;er.+l$.i1.4'
Deilornes qtri (utr,/oferon! hdrtc éômrn ll iç4,, éi rl-en'fou_

kuru,h.l i i  a I 'apl,iohrlon dc h Convc Àrôr'-., '
I V .

" La sotiété doit .f)uoriser de tout sott pouuoir les

progtàs de ln raison publiqtre, et tnettre /'instuc-

tiort à h portée de tous les cito-yens " (art. 22 de /a

Con st i tttti on de I 793 ).

Du 1c tr{ri r79; , l an lecond de l: r lpub)ique Françoife ,

Relatij à l'lntlifenunt dts Écoles prinoio,. @

L,  Cor r ' " "_ t ,on  r r r roxerz ,  après  avo i r  €nænfu
Ie  rappor r  du  con ié  c le  fa lu r  pub l i c ,  décrère  ce  q l i  rq i r :

A  R T  I  c  L  E  p  n  E  l t  I  E  R.

I l  y  aurn  ùre  éco lc  p r imane d :ns  rous  leç  l i .u r  c iu i  o l i

r . L p u i ,  9 u " r r e  c e r . r  i ù r r , ' ,  J  , u r r r .  . e r n '  r n r l i r  r d u s .

Ct*e  éco le  po l r r r  i i r v i rpour  rou tes  le r  hab i te r ionr  mo ins

peup lées  ,  i ;L r i  re  i i ronr  p rs  é lo ig r res  de  p lus  de  n i l le  ro i i i r .

I I ,

I l  I  a r r r  dans  chrcune Je  ces  éco lcs ,  uo  in i l i t r reur  chargé

rJ  rn f . igner  aux  é iè re :  les  conno i i i rnces  é lémen13 i r .s ,  n icc l :

f - , i te r  aux  c i toyens  po i l r  . re .cer  leur  d ro i r ,  re r rp l i !  leurs

dcr r i rs  &  rc lnnr l l re r  leurs  a l la i re r  Com. l t iq !es .



DÉCRET
D E  L A

C O N V E N T I O N  N A T I O N A [ , E ,
Du 7 Septembre rZ9J, i  an fecond de la répuLl ique Frangoi lo

rrne & irr l iv i f ib l i ,

Qui déclare traîtres à la Patrie tl,,horS de la
loi, les François qui ont acceVtéou accepteroien!
des fonélions Vubliques dans les parties du
terriroire François invahies par I'ennemi.

L ^  C o " u r * t , o N  N A T I o N I L E  d é c r è r e  c e  ç i  l i r i r :

A  n  r  r  c  L  E  P  R  E  M  r  r  R .

Tous Ies François qui oot accepté ou accepteroieot c i-

après, des fonét ions publ iques dans les paries r lu terr i roire

de la répuLlique envalries par lcs puiflaoces ennemies ,
fom déclarés rrrirres à ja patrie & hors de la loi.

'  I I .

Tou; Ies bieos rJes perônner menrioûnées dans I 'art ic le

précedeur, fon! coûfilqùés:as pt'otitt rlc la répuLlique.

Yill par lial/|t\<u.:Signê Bttux,

Auis aux co lLzboftlteurs...

Du d septcsbrc 1791, I'ro fæond dc la Répbliquc Françoifc,
uc & indivi6llc,

Contemnt des Mesures de sdreté, rclqtiçes atæ

Etrungeri qui se troauent en Ftance.

L^ co*rnt,o* N^rroN^LE ' coniic*æt que les puif-

fances eonenier dc la République ' violot les droirs dc la

guerrc & des gem, fe Grvcnt dc! h@es mêoe o fereur

de qui lr ratioa Frençoife ererce ioumelleoeot des aÉlcs

dc bienfaifance & dhofpiralité, poor lc dirig* conteellci

& qoe le falor public lui tecomoande der mefurer de streté,

que fes principcs d'uoioo & ie faterniÉ avoierr ju{quici

rcjetées, décrère cc qui fuit:

A R T I C L E  P I E M t I I .

Les érangers tés fur le tetritoire der puiihn c! 3vèc lef-
quella la république Françoile eft en gûelre, ferou oii <o

érrtdhaeltarion dans lq marlbnr de streié, iufquà cc qlt

par' fa(cublée rdomL , ,il @ foit arreûelq ordpnaâ : .

Aux origines de I'internement des rassorrissants

étrangers en temps dt guerre.

Du : 5 AoLit  r  79 3, I 'm fæond de h rËpubl ique Fnnloi fe,

.  rne & indivi f ib lc,

Rektfs aux Subfîflancer.
, r , ' L r  C o É v r * T r o N  N ^ î r g N À ! E ,  r p r è s  r y o i t
cntcndu _Gs couités d'rgricuhurc ôr de ,cooocr.ce ,
nppone le décret du r," juiller, qui auroriG les adminif-
ratcw des départerircns & des diltriéts qui éprouyent la
diGne des lirbfiftanccs,à er faire rcheter chcz Ics paniculiers.
' AutoriG le Confell cxécutifÀ fairc les réquifrdons néceÊ

tircs pour l'approvifiouoement des dépanemens qui man-

gueroient dc fu.btûenccs, & à prendre toures les mefures

néce(ûires pour l'cxécution de ccs réquilirioris.

l4ji pat liafueûaar, Signé Bztux.

Colllri(trÉ à I'oti8hàI, t. nou. p-ra.', i r-..or., au '.
Codvdilon na'ion.l!. A Prris; les ioqr & ù.qqê din;i.
ig, i  M^LrÀRuÉ, 'x-pnId,nt;  A\LA & ÀlERLrN de
Do!ù, tnl,aiftr.

Le droit de propriéré est borné par b droir à I'exis-

tence d'dutrui.

Du z8 Aoirr  r791, lan fecood de républ ique Frangoifc;

.  ud! &. indivi6blc '

Qui tait lcf,Jls, fàus 1,eine ,!c fo,ftiture, aux Co,pr

. adnitifratfs dc prcndrc autun Atrêtë lur des marièrcs

dc tegzflation , ou autres gri ne lcur /ont pas auribuécs

par la Confitution.

L ,  C o n u . * t , o *  N Â r t o N r t . E .  a p r è s  a v o i r  e n r e n d u  l e  r ; p
porr de fes comirés de légi l lar ion & des fnanccs, caffe &

annulle l'arêté prh par le con?il gdnéral du département
du bas Rhiu, Le r1 de ce mois, fur h formc dc procéder
conir€ les iur iurs & compl ices der nâ.æuvres €mployéeg

par les enuemù de la républ ique pour décLédrtet les al ignars;

f;rt défenfe , tant au confeil géréràl du déparremÉn! du bas

Rhin, qu'à tous al tr€s corp! admini f t rar i f t  ,  de prcnlre aucun
arrêté fur des marièrer dc légi i l : r ioo, or 'auî i . t  qui  re lcur
font pas atribués par la conûrution, fous peine de forfii-

rurc; & chargc fes comits de légillrtion & cies Gnances

de lui propofer dcnain un projet de décret fur les poyeu

L'unité de la République, c'est l/1 même loi pour

r0us. Dëcret c0ntre le séparatisme.

Aux origines de la République

appar tena ien t  au  grouPe g i rond in  (ou

u brissotin ,),  à i 'exception de Danton,

ministre de la Justice, considéré comme

chefde gouvernement depuis le 10 août.

L e  m e m b r e  l e  p l u s  é m i n e n t  e n  é t a i r

Condorcet, le dernier des grands phi lo-

sophes du XVIII '  siècle. Les travaux du

comité furent retardés à cause du procès

d u  r o i  e t  d u  f a i t  q u ' o n  a v a i t  a d m i s

d 'a r rendre  pendânt  deux  mois  pour  que

les meilleurs spécialistes et tout les amis de

la liberté et de l'égalité en France et dans

le monde puissent faire parvenir leurs

proposit ions rr.

Ainsi le comité a dû l i re quelque 300

projets. La plupart reconnaistent que Ll

n démocratie directe , n'est pas praticable

et essayent dy suppléer par I'emploi du refe-

rendum, de I'initiatiue législatiue, du man-

dat impëratif, de la permanence des Assem-

blées primaires, du u0te obl igatoire., ,

LA//emand Anacharsis C/oots uou/ait que

la République fançaise fut le noyau d'une

répub l ique  un iuerse l le . . .  Ro besp ie r re

n'auait pas déposé de projer de constitution,

mais il lut au Club des Jacobins, le 2l
(turil 1793, l'esquisse d'une nouuelle décla-

ration des droits de l'homme qui eur un

grand reTenrissement. S'il considère que

l 'éga l i té  des  b iens  es t  une ch imère ,  i l

refuse de ranger la propriété parmi les

droits naturels et de la considérer comme
u inviolable et sâcrée '. Il fait aussi du

droit au travail et du droit à l'assistance

des dro i ts  na ture ls  fondamentaux  e t ,

comme Anacharsis Cloots, il avance des

considérations internationales : celui qui

oppr ime une seu/e  na t iTn  se  dëc la re

I'ennemi de toutes, etc.

Document fondateur
F i n a l e m e n t ,  l e  c o m i t é  a d o p t e  s a n s

m o d i f i c a t i o n  l e  p r o j e t  r é d i g é  p a r

Condorcet, un texte long et terne de 402

articles précédés d'un préambule ennuyeux,

Pouvoir exécutiffort, tendance au fédéra-

l i sme,  nouveau découpage communal

pour noyer l'influence des Sans-Culottes,

des  ouvr ie rs  e t  des  ar t i sans  des  v i l les

parmi les paysans, importance donnée

aux assemblées primaires, sont les princi-

pales caractéristiques du projet girondin.

Les débats se prolongeant, on n'en est

qu'à la Déclaration des droits à l'époque

oir le conflit entre Girondins et Monta-

gnârds atteint son point culminant (mai

1793) .  Après  l ' i nsur rec t ion  des  Sans-

Cu lo t tes  par is iens  (2  ju in  1793) ,  qu i

imposent  I 'a r res ta t ion  de  29  députés

girondins, les Montagnards reprennent

de façon accélérée le travail sur le docu-

ment fondateur, qui abouti t  Ie 24 iuin.
S i  que lques  vo ix  réc lament  le  d ro i t  de

vore pour les femmes, on en reste au suÊ

frage universel masculin, y compris les

étrangcrs sous certaines condit ions r ' .

l )ans I 'ensemble, le droit  social prime

sur les droits individuels, et l 'égal i té sur

la  l iber té .  Toure fo is ,  les  Montagnards

font de l ' insurrcct iott . . . le p/us sacré et /e

plus indi:pens,tble des deuoirs. Le pouvoir

exécut i f  à  met t re  en  p lace  es t  fa ib le  e t

I 'Assemblée toutc puissante, et dans i 'élâ-

boration des lois on \-eut I 'act ion la plus

directe des citovcns. En pol i t ique exté-

rietre, le Peuple Jurtcait est /'/tmi et I'allië

nature/ des peup/es libres. I/ ne s'imm;sce

point dans le gout,ernetn(i l t  des dutres

nations ; i/ ne sou/f-e Pds que les autres

natilns s'immiscent datts /e sien. Il donne

asile aux étrangers bannis de leur patrie

Pour cause de la liberré. Il le reftue aux

4tfttns.
Mais la guerre ne pouvait être gagnée

et  la  Révo lu t ion  sauvegardée sans  un

pouvoir exécuti f  fort.  Après le réferen-

dun.r et la lète associée à la célébration du

1 0  a o û t ,  l a  c o n s t i t u t i o n  d e  1 7 9 3  f u t

enfermée dans une somPtueuse < arc/te "
en bois de cèdre Plur )t  être conseruëe

jusqu'à la paix. De fait, la Constitution

de I'an I ne devait jamais être appliquée.

Malgré cela, pense J. Godechot, la Consti'

tution de 1793 a, dans l'histoire de la

France une importance caPita/e, El/e deuait

rester un exemPle et un modèle pour les

démocrates : Baber$ Buonarroti, Leuasseur

(de la Sarthe) en feront l'éloge. Ik en trans-

meTtronT le souuenir Aux rLres démocrates

de l'époque impériale et de la restltttrlttiln.

Grâce à eux, ce souuenir atteindra les répu'

bl icains de 1848, qui : 'eff i rceront de

prendre Pour guide /a constl t tr t ion de

1793. Plus loin encore, /es grtndes idées, les

prindP$ directerrrs r/ t ,ctt ,  .0ttst i lut ion.

ont guidé les cortstittr,utr-, de 1946 ; et la

première constittÛiolt fu 1916 portait en de

nombreux articles lr, ,t,trques de sa loin'

taine origine.

Julien Papp

22 - l rcque' t , , ' . i . . i : , , r .  I  t i  rnst i rut iot t  de la Frtnct sort t  / , t

R t : t o l t t n t t t  , :  .  i , , : : : , , .  I ' i  l .  1 9 5 1 .  p .  2 7 3 - 2 8 9 .  L e :  C o u t i '

r u r i o t t :  a l t  , . t  i ' . ; ' : . ,  , i r . t t i t  1 1 9 9 ,  G F - F l a m m a r i o n .  1 9 9 5 .  p

6 9 , e 1

l. l  -  I  . r rù. . .  i  nr( ,nrrc que prat iquentent tout érrangtr dt

l1 .rn.  .1, 'nr. i lL.  cn I j r . rnce est admis à la cirovenneré fr : rn

.- .r i :c.  \ t t r ihucr l . r  naissance de la xénophobie et du nat io-

n l l i . n r c  r  l  e ' p r i r  d c  l i r  C l o n s t i t u t i o n  d e  l 7 9 J  e s r  à  n o t r e

scn'  conrplètrnrcnt erroné. Ainsi  P. Leiue, c lui  crcr i r  dans

I our rage cir ! . .  p.  193 :  couéquene logique dt h souLert inet l

dt peupk, b rrtiontlinte est nl et ne cessera de se Jirtifer, ne

r e c o n n a i t  q u e  c o m m c  f à c t e u r  r l ' e x a c e r b a t i o n  l a  g u e r r e

érransère et la guerre civ i le.  C'est le délàur,  me semblc-r i l ,

d e  n o n r b r e  d ' h i s r o r i e n s  q u e  d  ê t r e  p l u s  a t t e n t i f i  à  l a  .

logique " qu au contexte hisror ique.
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I^arnartine
et (( la question sociale >

Les angoisses d'un voyageur
au crépuscule de la révolution de f 830

es voyages sont l 'éducation

de la pensée par la nature et

p a r  l e s  h o m m e s . . .  M a i s

I'homme cependant en voya-
| - |  geanr ne se quitte pas lui-
même ; les pensées qui préoccupaientPensees qul preoccuPalent

son siècle et son pays, quand il a quimé le

toit paternel, le suivent et le travaillent

encore en route Dr. Parcourant I'Orient
d e  j u i n  1 8 3 2  à  l ' a u t o m n e  1 8 3 3 ,
Alphonse de Lamartine s'adonne effecti-

vement à des considérations politiques et

sociales sur la révolution de juiller 1830

et l'avènement de la monarchie orléaniste
de Louis-Philippe.

l-e Résumé politique du uoyage en Orient,

publié à la suite du récit de voyage propre-
ment dit t, permer au poète, norable déjà

riche et reconnu'. d'affirmer un renvers€-
ment de ses convictions politiques et de
s'interroger sur I'angoissanle u question

sociale , émergeante.

La révolution de juillet 1830
et I'angoissante
problématique sociale

J u s q u ' a l o r s  L a m a r t i n e ,  i s s u  d e  l a

noblesse mâconnaise et formé par les
écoles jésuites, se revendiquait de la radi-
tion légitimiste et de la pensée contre-

révolut ionnaire de Joseph de Maistre.
Mais 1830, les barricades et le peuple de

Paris en arme, sont pour lui une révéla-
t ion, le choc angoissant d'une possible

remise  en  cause de  I 'o rd re  soc ia l .  Le

périple en Orient qu'il entreprend alors

s'apparente tout autanr à une quête spiri-

tuelle, à une recherche littéraire qu'à une
prise de distance avec les événements

politique et ses inquiétudes sociales. La

révolution ( n'est pas finie o affirme-t-il

en guise d'introduction à ce Résumé poli-

tique ; mierrr. même, il entrevoir la main
de la Providence dans la ferveur révolu-

tionnaire de juillet 1830 1.

Lamartine perçoit avec finesse la pro-
blématique sociale plus que politique qui

a émergé en juillet. La uquestion des pro-

létaires , lui semble désormais la grande

question du XIX' siècle. Cette prise de

conscience I'incite à en analyser les causes

et à dégager des remèdes salutaires :
u L' idée de révolut ion c'est-à-dire de

changement  e t  d 'amél io ra t ion ,  n 'en

éclaire pas moins I'esprit, n'en échauffe

pas  moins  le  cæur . . .  Au jourd 'hu i  on

commence à saisir le plan providentiel de

cette grande action entre les idées et les

hommes ot. C'est alors que se dévoile la

pensée politique et les idées sociales d'un

poète inspiré par I'idéalisme chrétien et

I'utopie socialiste. Lamartine déploie avec

toute sa verve les pensées presque stéréo-

rypées du u conservatisme évolut ion-

niste u dans la droite lignée de Lamennais

et de Saint-Simon.

I-lordre établi
et la question du prolétariat

A  I ' i n s t a r  d e s  p h i l o s o p h e s  d e s

Lumières, de Saint-Simon, de Michelet,

Lamart ine estime que l 'âge d'or est à
venir : La révolution n n'est pas finie ;
l'ceuvre est tellement plus grave et plus

haute ,0. Mais ce qu'il attend de ce sens

de l'histoire, ce qu'il entrevoit en 1830,

c'est I'avènement d'un âge de vertu et de
rel igion, une époque de charité. Pour

Lamartine comme pour Lamennais t, la

libené est d'origine chrétienne et la vérité

est d'essence divine mais I'homme ne se

meut que par la raison éclairée de son

intelligence.

I Lamanine : Voyage en Orient. Souuenirs, impres-
sions ; pensées et palsages pendant un ùolage en
Orient,Paris, Hachette et cie, 1835, p.507.
2 Lamartine : Idem, p. 507-534.
3 Certaines de ces æuvres ont été de vrai succès en
librairie rclles Méditationr (1820), La mort de
Socrate (1823) ou encore Harmonies poétiqucs et relï
gieuses (2 Volumes, 1830). En 1825, l-amartine est
par ailleurs nommé par le gouvernement de Charles
X chargé d'affaires à Florence et en 1829 il entre à
I'académie française.
4 Lamanine : p.508.
5 Lamartine : p. 508.
6 Lamartine : p.508.
7 Lamennais : Esai sur I'indffirencc en matière dt
religion,Paris,2 volumes, 1817 et 1820.
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Lamartine

Le nnsentatisne éuolutionniste dans /a droite lignëe de Lantenttais (à gauche) rt de Saint-Sitnon.

L ' i n s p i r a t i o n  é v a n g é l i q u e ,  p r e s q u e
messianique, de son discours, le recours à
la  Prov idence dans  sa  ph i losoph ie  de
I 'h is to i re ,  lu i  permet ten t  de  jus r i f ie r  la
chute  des  Bourbons  en  ju i l le r  1830 er
l'échec de la Restaurarion. Lui, le légiti-
miste convaincu, compare la fai l l i te du
régime de Louis XVIII er de Charles X à
un par ju re .  La  Restaurar ion ,  après  la
révolurion de 1789 et l 'empereur honni.
ava i t  reçu  de  la  Prov idence la  miss ion  de
conduire la France et de préparer le règne
de la charité pol i t ique et sociale. El le a
échoué car ula quesrion du prolérariat,
s 'est aff irmée avec force au mil ieu d'un
océan d'indifference.

. La situation des prolétaires doit être
résolue ,', il en appelle à la raison et à u
la  char i té  soc ia le  ' .  S i  la  ra ison  se lon
l-amarrine est providentiel le, le principe
d e  .  c h a r i t é  s o c i a l e  ,  s ' a f f i r m e  b i e  n
comme un fait  de I 'homme verrueux er
ra isonnab le .  Ce donr  i l  es t  quesr ion  ic i
c 'est de la réal isat ion de l 'égal i té sociale et
de I 'avènement de la dignité morale : "
La chariré c'est le social isme, l 'égoTsme
c 'es t  I ' i nd iv idua l i sme , ' , .  Ma is  de  oue l
social isme parle le poète er qu. r. . .ouu..

l : r j : t ,^. t0.  
ant inomique d' individua-

La pensée de Lamartine apparaît donc
comme ( progressiste u, son social isme
d'inspirarion évangélique se rapproche cn
ce sens  des  uurop is res  ,  du  débLr t  du
X I X  s i è c l e .  P i e r r e  L e r o t r x .  s a i r r r - s i m o -

nien convaincu, n' idéal ise t ' i l  oas le tra-
va i l leur  chré t ien  . ,  ,un  *uur .  à  la  fo is
mora le  e t  soc ia le  " '  ?  L 'o rdre  nouveau
dont se pré.r.aut Cabet ne se réfère r'il pas
au . Chrisr prolétaire ", ,  ? Mais Lamar-
t ine  se  d is t ingue des  u  5eç i2 l i5 res  uro-
piques , par son attachemenr indéfec-
t ib le  au  dro i r  de  propr ié té .  C 'es t  là  le
ccur  c t  la  ra ison  de  son ques t ionnement

soc ia l ,  la  cause de  ses  inqu ié rudes  face
aux révolut ionnaires de 1830, c'est aussi
I ' a s s i s e  b e a u c o u p  p l u s  l a r g e  d e  s e s
réf.lexions politiques et sociales.

L a  p r o p r i é t é  c h e z  L a m a r t i n e  e s r
presque sacral isée. L'ordre social qui se
fonde sur el le lui  semble le seul viable ;
c ' e s t  I ' o r d r e  m ê m e  d e  D i e u .  S ' i l  e n
a p p e l l e  à  l a  c h a r i t é  c ' e s r  b i e n  p o u r
conserver cette ordonnance divine. Pour
éviter la subversion er donc les r isoues
sur  le  d ro i t  de  propr ié té ,  i l  demande le
philanthropisme des possédants.

u C'est de la situarion des prolétaires

qu'est née la quesrion de la piopriété "
a f f i rme t - i l  ;  o r  la  p ropr ié té  do i t  ê t re
protégée, u condir ion sine qua non de
toute la société u't. Pour ce faire Lamar-
t i n e  i n t e r p e l l e  l e s  p o s s é d a n t s  e t  l e u r
reproche leur individual isme. Mais cette
c r i t i q u e  n ' a  d e  s e n s  q u ' a u  r e g a r d  d r r
conservar isme soc ia l  dont  i l  se  fà i t  le
chantre. S'il cherche à convaincre les oos-
sédants d'une nécessaire et vi tale " chariré
sociale , ,  c 'est à la fois par humanisme
c h r é t i e n  m a i s  a u s s i  p a r  p r é v o v a n c e .  I l

Un socid/isme d'inspiratiott éuangélique auec
Pierre Leroux.

s 'ag i t  d 'accorder  que lques  : rdouc isse-
ments aux masses pour prévenir I'explo-
sion sociale et rout atreinte à la propriété.

Lamartine croit à la sagesse et au bon
sens salutaire pour vaincre la misère. Il se
situe là dans la l ignée du christ ianisme
sociale du pasreur anglais Charles King-
sley ou de Lamennais. II ne s'agit pas de
remettre en cause I'ordre social mais de le
préserver  g râce  à  I ' i n re l l igence e t  à  la
bonne volonté. S'il pourfend l'égoTsme et
I ' individual isme c'est pour ér ' i ter la sub-
version sociale l iée à la misère, c'esr oour
conva incre  er  inc i te r  les  possédants  à  la
phi lanthropie. .  La charité, c 'est le socia-
l isme , aff irme t- i l  ;  ce social isme c'esr
celui du respecr des valeurs morales tradi-
t ionnelles, c'esr celui de la coooération et
de  I 'assoc ia r ion ,  c  c \ r  cc lu i  t l cs  per i rs  p ro-
pr ié ta i res ,  des  pe  r i t s  commerçants ,  des
pet i rs  a r t i sans  donr  l c  rô le  cn  iu i l le t  1830
a  é t é  e s s e n t i c l .  F i n . r l e n r e n r  L a m a r t i n e
reflète les ,, proqrcssistes ,, de son temps
partagés cnrre l 'uropie sociale et le socia-
l i sme chrér icn .

IJexpansion coloniale : la bonne
conscience d'un exutoire social

E n  1 8 3 0  I ' i n q u i é t u d e  s o c i a l e  e  r
I ' a n g o i s s e  d ' u n e  r e m i s e  e n  c a u s e  d e
I 'o rdre  é tab l i  submergenr  le  poère  au
prise avec son obsession du droit de pro-
priété. Le upéri l  d'une plèbe sans culre , ' ,
han te  le  voyageur  en  Or ien t  de  1832-

20
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1830. Les barricades et /e peup/e de Paris eil /trne sont un réué/atiort potrr

1833. C'est au cceur même de l 'empire

o t toman qu ' i l  en t revo i t  a lo rs  l ' u top ie

d'une colonisation susceptible à la fois de

civi l iser l 'Orient et de résoudre l2 u ques-

t ion sociale ,  de l 'Occident. Ce lyr isme

mêlé  de  romant isme e t  de  sa in t -s imo-

nisme, le conduir à considérer l 'écroule-

m e n t  d e  I ' e m p i r e  t u r c  e t  l e  s a l u t a i r e

beso in  d 'expans ion  de  I 'Europe :  .  Un

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

F r a n c e  e t  p o u r  I ' E u r o p e ,  u n  b e s o i n

d'expansion u, i l  y a ( une grande crise

c i v i l i s a r r i c e  e n  E . u r o p e  e t  u n e  c r i s e

d'ordre inverse en Asie...  L'excès de vie

qui va déborder chez nous peut et doit

s'absorber sur cette part ie du monde , ' ' .

D a n s  s o n  e s p r i t  c ' e s t  d o n c  b i e n  p a r
l 'expansion u coloniaie ,  qu'on st imulera
l ' industr ie européenne, bénéfique pour

les prolétaires et salutaire pour ia pro-

pr ié té .  Lamar t ine  propose de  par tager
l 'empi re  o t toman ent re  les  pu issances

curopéennes, à t i tre de protectorat, et d'y

c réer  des  v i l les  l ib res  ou  des  co lon ies

e u r o p é e n n e s  m ê l é e s  a u x  p o p u l a t i o n s

orientales qui .  ne demandent que pro-

priété, sécurité et l iberté ,r ' .  La nécessité

de . .  char i ré  soc ia le  ' ,  t rouve ic i  son  pen-

d a n t  a v e c  l ' é b a u c h e ,  d è s  1 8 3 2 - 1 8 3 3 ,

d 'une théor ie  de  I 'expans ion .  Les  pré-

mices d'une just iûcation sociale et civi l i -
satr ice du colonial isme, comme le fera

plus tard Jules Ferry, sont posées.

Lhomme de 1848
Le Résumé politique du uoyage en Orient

permet à Lamarrine, xvant son ascension

p o l i t i q u e ,  d ' a b o r d  c o m m e  d é p u t é  d e

Berger  e t  de  Macon pu is  comme min is t re

des affaires étrangères et chef du gouver-
nement provisoire de 1848, d'exposer ses

angoisses sociales après la révolution de
jui l let 1830 et ses pensées pol i t iques. On

y découvre  le  tenant  de  l 'o rd re  é tab l i ,

assise d'un droit de propriété quasi-sacra-
l isé. Et pour garantir  cette ordonnance

v'l\,

ir 'y' 'h

Portra i t  au
Lnmartina en

tra.yon de T/téodore Chasslridu

I 832.

divine, Lamart ine en appelle à u la char' t '

sociale , et à la philanthropie de I'expan-

sion coloniale. A la croisée des chemins

çls5 " progressistes u et des conservateurs

du début  X IX ' ,  le  poète  s 'a f f i rme dé jà

comme I 'homrne de  1848.  Ses  conv ic -

tions et ses principes sont affirmés ; ils ne

seront pas démentis :  .  La charité bien

ordonnée est nécessaire pour empêcher la

r ichesse d 'ê t re  oppress ive  e t  la  misère

d'être envieuse et révolutionnaire ,'''.

David Vinson

8  L a m a r t i n e  :  p . 5 1 4 .

9  Lamar t ine  :  p .51 ,1 .

10 Pie rre Leroux : De / 'hunmnité, de son priuipr et

de son auenir, Paris, I 840.

1l Etie nrre C.abet '. Volnge eu Icarie, I'aris, 1840.

l2  Lamar t ine  :  p .511-515.

l3  Henr i  Gu i l le rn in  ' .  Ldrnar t ine ,  Par is ,  Le  Seu i l .

1987, p.69.
l4  Lamar t ine  :  p .515-516.
| <  I ^ - , - . ; ^ -  ^  < l / - - . < t û

16 Lamartine : Lem'e à ùIartin Dair, 5 octobre I 843.



Le Monument à Michel Seruet, plzce de la mairie
du XIV atondissement à Partg

Atelier d.e Jean Bafier (dessin Marc Aurèle).

Jean Baffier ou I'intolérance monumentale...
a renommée du sculpteur fran-

ça is  Jean Baf f ie r  (1851-1920)

n 'a  guère  dépassé son Ber ry
natal, et encore faut-il remar-
quer, qu'en l 'espèce, sa posté-
rité est très sélective. Les euvrcs

de I'artiste sont peu montrées au public, sauf

dans quelques musées de province (à Bourges

et Sancoins dans le Cher, à Châteauroux dans

I'Indre et à Nevers dans la Nièvre) et grâce à

quelques monuments publics qui n'ont pas

été détruits ou déplacés - les plus connus

sont certainement le Monument aux Enfanx

du Cher rnorts en 1870 érigé à Bourges en

1907 er le Monument à Michel Seruet inau-

guré I'année suivante, sur la place de la mairie

du XIV arrondissement de Paris. Le reste de

l 'æuvre sculpté de Baff ier  fut  condamné à

I'invisibilité, soit parce que les bronzes furent

fondus pendant I'Occupation dans le cadre de

la campagne de récupération des métaux non-

ferreux, soit parce qu'on ne prit guère soin

des  p l â t r es  o r i g i naux  f r ag i l es ,  se l on  un

menque d'intérêt plus large pour la sculpture
u académique ,  du XIX'  s iècle,  ou encore

parce qu'il s'agissait de pièces d'arts appliqués
-  chem inées  monumen ta les ,  su r t ou t s  de

tables, drageoirs et autres candélabres - qui

furent longtemps condamnées à la désaffec-

tion du public er d'une majorité de conserva-

teurs de musées. Le premier mérite, et ce n'est

pas le moindre, de l'ouvrage abondamment

documenté et richement illustré de Neil Mc
'lfill iam 

est d'avoir réussi à réunir cette Guvre

éparse et démembrée, plongée dans I'oubli.

Un sentimnt rwanchnrd
Prolesseur d'histoire de ['art à I'université

de Warwick et spécialiste reconnu du XIX"

siècle français, I'auteur retrace le parcours de

cet artiste, fils de vigneron, qui, avant de fré-

quenter l'École des Beaux-Arts de Nevers et

l'École des Arts décoratifs à Paris. eut la révé-

lation de sa vocation de sculpteur devanr la

cathédrale de Nevers où il fit son apprentis-

sage de tailleur de pierre. Ces détails pour-

raient paraître superficiels, tant ils sont récur-

rents dans la légende de la format ion des

artistes du XIX siècle - Rodin, qui publiera

en 1914 un livre sur les Cathédrales dz France

appartient aussi à cette génération et s'inscrit

dans  ce t t e  même  l i gnée  revend iquée  des

tailleurs de pierre issus du Moyen Age. Mais

comme le montre Nei l  Mc Wi l l iam, cet te

éducat ion première,  pour ne pas di re pr i -

maire, façonnera durablement la personnalité,

l'æuvre et les engagements de Baffier. Les

années de jeunesse de l'artiste sont également

marquées par la Guerre de 1870 qui  inter-

rompt momentanément sa lormation, I'oblige

à  r e t o u r n e r  e n  p r o v i n c e  j u s q u ' e n  1 8 7 5 ,

reporte se carrière parisienne et le dote d'un

puissant sentiment revanchard. C'est en effet

dans le s i l lage de I 'Année terr ib le et  dans

l'effervescence politique des décennies I 870-

1880 que Baffier devient un sculpteur jouis-

san t  d ' une  renommée  ce r t a i ne ,  même  s ' i l

cont inua,  pour des ra isons économiques,  à

être le praticien de quelques sculpteurs tels

Gautherin. Aimé Millet. Aubé et Rodin.

Un esprit simplt etfranc,,,
Neil Mc William a opté pour une lecture

de l'ceuvre de BaFfier, augmentée d'une bio-

graphie de I'artiste. Ce parti pris judicieux lui

permet d'appréhender l'évolution de l'æuvre

du sculpteur, tant du point de vue plastique

qu'à travers les objets et les sujets, en écho au

parcours pol i t ique du c i toyen.  Encore qu' i l

soi t  d i f f ic i le de dissocier  les deux,  tant  les

engagements de Baffier sont entiers, ainsi que

le montre Nei l  Mc Vi l l iam, à part i r  d 'une

documentat ion exhumée d 'archives,  de col-

lect ions et  de [onds demeurés jusqu'a lors

inexplorés.  En sept  chapi t res d 'une grande

densité, I'ouvrage propose donc aux lecteurs

une approche de u I ' in to lérance monumen-

tale , de Baffier, pour en reprendre le titre

efficace.

Cette histoire s'ouvre sur une sorte de fait

d i ve r s  :  l e  9  décembre  1886 ,  l e  scu lp teu r

blesse de sa canne-épée le député par is ien

Germain Casse, qu'il avait soutenu lors des

é lec t i ons  l ég i s l a t i ves  de  1885  e t  don t  l a

conduire I'a déçu. L'artiste déclare avoir voulu

punir n ceux qui gouvernent mal ,. Arrêté, il

est traduit devant la Cour d'assises de la Seine

en avr i l  1887. Considéré comme un s imple

d'esprit, jugé irresponsable et relaxé, Baffier

quitte le Palais de justice sous les acclamations

du publ ic .  L 'arr isre avai t  dù son acqui t tement

à une apparente naiïeté et à un tempérament
jugé sanguin. Le rapport médical d'un alié-

niste avai t  d 'a i l leurs conclu au manque de

pondérat ion d 'un espr i t  s imple et  f ranc.  Six

mois avant de I'agresser, Baffier avait pourtant

dé jà  pub l i é  une  t r i bune  v i o l en te  con t re  l e

député Casse,  sous le t i t re Le Révei l  de la

Gaule ou la Just ice de Jacques Bonhomme,

prouvânt que I 'a l tercer ion phvsique étai t  en

quelque sorte prénréditée. (.e fut la première

méprise concernànr le personnalité et I'action

de Baffier, dont l antiparlcmcntarisme revêtait

une forme vio lcnre.  Dans la l ignée de cet te

incompréhension.  lc  personnage de Jacques
Bonhomme que I 'er t is te exposa au Salon de

1 8 8 5 ,  a v e c  s l  m r r s c u l a t u r e  p u i s s a n t e ,  s o n

visage courrotrcé,  ses pieds plantés dans la

g l a i se  e t  sa  heche  menaçan te ,  n ' é t a i t  pas

qu'un beau morceâu réal is te et  expressi f  de

scu lp tu re  déd iée  à  un  homme du  peup le .

Comme I'explique Neil Mc Villiam, il s'agis-

sait d'une sorte de double du sculpteur décidé

à vcnger une u nation émasculée par I'Aile-

mâgne D depuis la Guerre de 70.  Vér i table

" jusricier des Gaules ,, Jacques Bonhomme-

Baffier se proposait de revitaliser la France par

I'instauration d'une * République franco-gau-

loise , qui colportait un désir de revanche.
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républicaines en faveur de la laicité, Baffier
conçut un monumenr très expressif, illustrant
le marryre de Servet, dans une veine expres-
sive semblable à celle du Monument au Che-
ualier dz La Bane d'Armand Bloch, initié par
la Libre Pensée. Mais cetre sculpture publique
avait été commandée à I'artiste, par le comité
des Amis de la Liberté de Conscience, que
présidait le pamphlétaire boulangiste, natio-
naliste et antidreyfusard, Henri Rochefort, en
riposte catholique à plusieurs sculptures pari-
siennes érigées par des sociétés républicaines
et laïques : le Monument à Etienne Dolet,
l ibre-penseur brûlé vif  par I ' Inquisit ion en
1546 et le Monument au Cheuatier de La
Barre, supplicié à l'âge de 19 ans, en 1766,
pour n'avoir pas sâlué une procession rel i-
gieuse. La méprise étair encore à I 'ceuvre,
dont Neil Mc William décrypre ici soigneuse-
ment l 'ampleur.

Une app arnc e foklorique
Ne i l  Mc  W i l l i am  s ' i n t é resse  ensu i t e  à

I'engagement nationaliste er antidreyfusard

du sculpteur, que redouble un antisémitisme

viru lent .  Grand lecteur de Drumont,  de sa

France juiue er de son journal La Libre Parole,

Baffier se consacra à ces causes sur plusieurs

fronts. Il pétitionne, souscrir à deux reprises

au Monument Henry et félicite Drumont de
son initiative : u Quel succès rempone vorre

l is te et  quel  courant  d ' idées indique vorre

sousc r i p t i on  !  C ' es t  t ouchan t  e r  ça  nous

revenge un peu... ,, s'exclame-t-il avant de

poursuivre : u Entre vous, qui êtes un grand

ouvrier, et moi, qui ne suis qu'un petit arti-

san, il y a aujourd'hui des vibrations que bien

des gens ne pouvaient pas soupçonner il y a

seulement un an D. Baffier publie aussi une

plaquette intitulée Objections sur h médaille à

Monsieur Zola ffirte à propos de lAffaire

Dreyfus, où il critique moins la médaille gra-

vée par son confrère Alexandre Charpenrier
n qui a eu le grand ralent de rirer une belle

æuvre d 'un v i la in homme , ,  qu ' i l  ne s 'en

prend à Zola le natural is te,  I 'auteur d 'un

roman insultant pour la paysannerie : " La

Terre de M. Zola éta i t  non seulement un

m a u v a i s  l i v r e ,  m a i s  a u s s i  u n e  m a u v a i s e

action D, explique-t-il, posant par ailleurs que
u L'ltalien Zola qui joint à la perfidie latine la

rapacité sémitique, déversant depuis trente

ans les produits empoisonnés de son âme cor-

rompue sur rout ce qui restait de sain et de

noble dans nos traditions celtiques [...], entre

dans la catégorie des ennemis de la France,

autrement à craindre que les Bismarck et

autres guerriers redoutables ,. Choqué que

I'on puisse, en reconnaissance de son engage-

ment, offrir une médaille à Zola, Baffier créa

à son tour, et sur I'initiarive de I'Action fran-

çaise,  une médai l le qui  fut  remise en ju in

1907 at général Mercier o justicier du traîrre

Dreyfus o. Neil Mc William étudie dans le

détail les implications de l'engagemenr anti-

dreydrsard et narionalisre de Baffier dans une

æuvre d'apparence n folklorique o, mais qui

fut sérieusement mise au service de I'identité
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La neprise
Dans les mêmes années 1880, en marge des

concours pour des monuments publics desti-

nés à honorer des figures révolutionnaires,

dont  la I I I '  Républ ique revendiquai t  I 'hér i -

tage, Baffier réalisa plusieurs sculptures. La

mépr ise se poursui t ,  car  les personnal i tés

honorées par Baffier sont des révolutionnaires

ambigus et  v io lents -  Marat  (1885),  Saint-

Just (1886) ou Dânton (1888) - auxquels le

sculpteur donne souvenr des expressions rer-

ribles, que renforce un traitement plastique

tourmenté. L'histoire que retrace aussi Neil

Mc'Sfilliam du Marat, acquis par la Ville de

Paris, refusé par nombre de quartiers de la

capitale, et qui trouva finalement un emplace-

ment d iscret  au parc Montsour is,  est  donc

moins anecdotique qu'il n'y pouvait paraître.

Par une nouvel le conÊusion,  la Révolut ion
française était surtout pour Baffier le moyen

d'honorer Thermidor, ainsi que le démontre

Neil Mc Villiam, en développant une série

de comparaisons avec les sculptures de nom-

breux statuaires parisiens contemporains de
I'artiste berrichon, qui furent des acteurs de la
( statuomanie , de la III'République.

Quiproquo sur Ie pffionnage
La commémoration de la guerre franco-

prussienne fut I'occasion d'un autre quipro-

quo. Entre 1896 et 1907, Baffier réalisa à des-

tination de la ville de Bourges le Monument

aux Enfants du Cher morts pour k Patrie, rapi-

dement surnommé L'Homme-taureau. Le

projet connut plusieurs modifications. Er du

programme initial, il ne resrâ que la statue de

L'Espoir, ainsi définie par le sculpteur : n J'ai
représenté un jeune fils de la terre de Gaule.

Bien appuyé sur son sol natal, sa main droire

t ient  la charrue,  son cei l  regarde au lo in,

interrogeant l'horizon et cherchant à recon-

naî t re son ennemi.  De sa main gauche, i l

presse sur son cæur le glaive sacré qu'il tirera

pour défendre son champ, sa fami l le et  sa

foi... ,,. Renouant avec la fureur du brlcheron

Jacques Bonhomme, L'Homme-taureau était

loin des valeurs républicaines. Semblable aux

f igures de paysans,  gref feurs,  bergers ou
vignerons et atx scènes rustiques qui fondent

son æuvre, L'Homme-taureaz était apparem-
ment conforme au natural isme républ icain

des  années  1870 -1910 .  Ma i s  l a  pa ren ré  de

cet te ceuvre avec les f igures terr iennes du

nationalisme barrèsien, conjuguée au rejet vis-

céral du naturalisme de Zola et à la celtoma-

nie de I'artiste doublée d'une fascination pour
I'identité gauloise, Êont de ce monument un

hymne à la race et à la revanche, dont la vio-

l ence  es t  m i se  en  l um iè re  pa r  Ne i l  Mc
V i l l i am ,  g râce  à  des  compara i sons  avec

d'autres représentations contemporaines de
Gaulois, beaucoup plus idéalisées et roman-

tiques. Neil Mc Villiam poursuit son propos

avec le Monument à Michel Seraet, qut d,evait

rendre hommage au philosophe et médecin

catalan brûlé sur ordre de Calvin, à Genève,

en 1513. Dans le contexte des srandes luttes

nat ionale.  C'est  là I 'apport  décis i f  de cet

ouvrage que de démontrer comment I'antiré-

publicanisme, la celtomanie, le goût pour le

passé, la fascination pour la force et la promo-

tion de la culure rurale sous-tendent le per-

sonnalité et l'æuvre de Jean Baffier le régio-

naliste. Dans une lettre adressée en 1898 à

Drumont, I'artiste étalait ses titres : ( sculp-

teur berrichon, berrichonnant, président de la

Société des Gars du Berry, directeur du Réueil

dc la Gaule, membre du Comité de l'Union

Française Antijuive, professeur d'esthétique

française à la Jeunesse Anrisémite et Nationa-

liste ,. Quand, en 1902, il se présenta vaine-

ment eux élect ions légis lat ives de Saint-

Amand-Montrond,  dans le Cher,  avec un

p rog ramme de  n  r énova t i on  soc ia l e  e t

morale ,, Baffier expliquera dans sa profes-

sion de foi, avec un manifeste souci de cohé-

sion :  n C'est  en considérat ion de ces ten-

dances que .i'ai fondé Le Réueil de la Gaale,

que j'ai éré planter un clou dans le ventre à

Germain Casse, mandataire renégat et bân-

quiste éhonté, afin d'être logique et consé-

quent avec mes théories ; que j'ai fondé la

Société dzs Gars du Berry en 1888 ; que j'essaie

de mettre en attitudes d'hommes des êrres

moqués et méconnus ; que j'exalte la venu du

vrai paysan de France qui tient en mains la

source de vie, de prospérité et de gloire de

notre nation. Voilà pourquoi enfin je glorifie

la nature u. La confusion de I'art et de la poli-

tique était flagrante. Encore fallait-il en écrire

l'hisroire. C'est maintenant chose faite avec le

présent ouvrage.

L'étude de Neil Mc William s'achève sur la

posrériré de l'æuvre sculpté de Baffier, dans

les années 1920-1930 et jusque sous l'É,tat

français de Vichy conduit par un ( maréchal

paysan D. Les valeurs terr iennes,  rurales,

médiévales, corporatives et régionalistes de

Baffier, réunies sous le vocable appâremment

désuet de " folklore ,, ne pouvaient qu'être en

ha rmon ie  avec  I ' i déo log ie  de  V i chy  qu i

estompa durablement la violence et la dureté

d'une æuvre dont le réalisme brutal aurait dû

au moins interloquer ses spectateurs. Dans un

tel contexte, il est donc peu surprenant que

cette étude ait été conduite par un historien

d'art anglo-saxon. Augmenté d'un important

appareil de notes et d'annexes qui en fait un

out i l  précieux,  ce l ivre devrai t ,  sans plus

attendre, être traduit en français. En effet, au-

delà de la dimension u berrichonnante u de

I'artiste, ce parcours régionaliste vaut pour

nombre de sculpteurs dans la mosaique des

terroirs français. Avis aux éditeurs couregeux
- s'il en reste ? -, car il s'agit là d'une ques-

tion de salubrité.

Bertrand Tillier

- Neil Mc \filliam. Monumental Into-
brance, Jean Baffer, A Nationalist Sculp-
tor in Fin-de-Siècle Franca, Penn State
Universiry Press (326 pages).



Les barques du fleuve Îliger
es fleuves et rivièrcs ont t0u-

. jours des voics de circularion

recherchée par les hommes.

I  
' cau  

sor r l ce  de  v ie  dev ie r r r

moyen de communication et

d'échange. Quand on est un tant soit peu

marin <'t qu on vo\'lge en Afrique on est

surpris par les dil}èrents types de barques,

de  p i rc lgues  qu i  nav iguent  tan t  sur  mer

que sur lcs fleuves. En v regardar-rt de plus

près, or-r est encore plus surpris quand on

découvre que I 'on traverse la r ivière sur

rune b:rrque cousue...  Oui vous avez bien

lu, sur une barque cor-rsue I

C'est vrai qu'à nos yeux d'Fiuropéens,

cette technique de couture semble exclure

toute garantie de sol idité, rnais à l 'usage

on s( '  rcnd vire comptc quc çe t ient et qui

plus est ça t ient bien.

Prcrnière remarque, mais est- i l  néces-

saire cle le préciser, si  dc nombreux pays

sont encore recouverts d'une forêt impor-

tante, pour bien d'autres en mil ieu sahé-

l ien, le bois est une denrée rare en quan-

t i té et en quali té. Pas question d'espérer

trouver des planches assez longues pour

faire des pirogues dc 15 r,oire 18 mètres

de long. Il faut donc essembler les diverses

p ièces  de  bo is .  l . ' i ngén ios i té  e t  l ' : r s tuce

v iennent  a lo rs  rcmplacer  I 'absence de

rnoyens techniques dits modernes.

Plusieurs tvpes cle barques se côtoient

sur le f leuve. Les pirogues creusées dans

un seul tronc d'arbre sont de dimensions

rédu i tes ,  les  ex t rémi tés  sont  ta i l lées  en
rostre. Elles sont rares dar-rs les zones non

F o r e s t i è r e s .  P a r f o i s  o n  r e n c o n t r e  d e s

pirogues formées de deux troncs d'arbres

é v i d é s  e t  r a s s e m b l é s  p a r  u n e  l i g a t u r e

nréd iane,  une l ig i l tu re ,  des  barques  de

pêche non pontées, non couvertes, al lé-

sées et mobiles, pouvant passer à peu près

par tou t ,  pouvant  démarrer  rap idcment ,

el les peuvent cepcnclant transporter de 2

tonnes à deux tonnes et demi de marchan-

d i s e s .  L e s  b a r q u e s  d e  t r a n s p o r t ,  p l u s

longues, plus lourdes, aménagées soigneu-

sement pcrrvent transporter jusqu'à l0 et

12 tonnes. Mais globalement les formes

sont : \  pcrr près les mèmes.

Des b : r rques ,  dont  les  p lanches  sont

assemblées uniquement :rvec des ligatures

se rencontrent dans la région du lac Débo.

Elles sont construites avec des planches de

palmier Doum très étroites, de 20 à 25

cm sur environ 1,50 mètres de long. .  Les

planches sont attachées avec des ligatures

de cordes, l'étanchéité étant Faite avec un

bourrelet intérieur et extérieur en pai l le de

riz. La corde est faire en feuille de Doum.

Les ligatures doivent être refaites tous les

mols,

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

Djenné est plus complexe

Chaque village possède son ou ses fabri-

cants de bateaux. Sur le f leuve Niser, ce

ro i l  Bc
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sont souvent des Bozo qui à proximité du

fleuve instal lent leurs chantiers sur des

surfaces à peu près planes. Des seccos

donnent un peu d'ombre pour protéger

l'homme et le bateau. La matière d'æuvre

est rare et les barques accidentées, les

m o i n d r e s  p l a n c h e s  s o n t  r é c u p é r é e s .

Cependant les principales pièces maî-

tresses nécessitent l'achat de bois en prove-

nance de  la  zone fo res t iè re .  Le  bo is

employé est du Cailcédrat, du Karité.

L'outi l lage est rudimentaire, ici  pas de
scie, tout le travail se fait à I'herminette.

Les vieilles lames de ressort fournissent

vo lon t ie rs  Ia  mat iè re  p remière  à  leur

confection. lJn marteau, deu poinçons à

f e u  s o r t e  d e  p i q u e - f e u  q u i  s e r v i r o n t ,

chaufiës au rouge à faire dans les planches

la place des clous. IJn couteau à large lame

servira à calfater. Si I'artisan est important

il pourra avoir des tenailles et un rabot,

mais ces outi ls restent encore excepfion-
nels.

Les clous longs d'une dizaine de centi-

mètres sont effilés vers le bas et leur tête

est aplatie. Souvent fait à partir de fer à

béton, ils sont forgés sur place.
La pirogue se construit  par moit iés,

I'avant et I'arrière. L'artisan trace le gabarit

de la demi-coque sur le sol. La largeur est

d'environ le dixième de la longueur totale

de la barque. Les planches qui vont for-

mer le fond sont assemblées en un grand

ptzzle, I 'art du constructeur consiste à

appareiller ces planches de difièrentes fac-

tures. Les planches sont taillées en biseau

de 10 à 12 centimètres pour permettre le

recouvrement. Les planches sont ensuite

clouées, un chiffon enduit de beurre de

karité ou de farine de baobab est intercalé

entre les deux planches. Les trous sont
faits au fer rouge et c'est un clou d'un dia-

mètre légèrement supérieur au trou qui

complétera I'assemblage. La tête du clou

sera rabattue pour boucher I'orifice. Le

fond de la pirogue est posé sur un vieux

mortier ou sur une pièce de bois afin de

donner la forme définitive du fond du

bateau. Un éperon est tai l lé dans une

pièce de bois qui servira de rostre.

Alors seulement commence l'ajustage

des bordages. Les planches inferieures, les

gabords doivent être fixés avec grand soin.

C'est d'el les que viendra la sol idité de

l 'embarca t ion .  F ixés  au  fond par  un

simple biseau, ils sont assemblés selon le

même principe. L'épaisseur de la planche

est de l 'ordre de 4 centimètres, sa lon-

gueur est de 1,20 mètres. Ces planches

sont fixées par une double rangée de clous

traversant les biseaux et une rangée de

clous moins serrée fortement inclinés, tra-

versant la planche de bord et la planche de

fond. Au-dessus de ces bordages infërieurs

on en monte d'autres jusqu'à une hauteur

jugée convenable dans le prolongement

du rostre. Chaque planche n'a pas de

formes bien définies. On peur ainsi avec

une ou deux voire trois rangées de bor-

dages superposés aux gabords.

Les deux demi-coques étant construites,

i l  faut les assembler. L'art isan fait  des

trous oir passeront les cordages à 7 ou cen-

timètres du bord. On commence à atta-

cher les coques l'une à I'autre. La ligature

â.- ld
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commence sur  un  bord ,  se  poursu i t  dc

t r o u s  e n  t r o u s ,  p a s s e  p a r  l e  f o n d  c t

r e m o n t e  d e  I ' a u t r e  b o r d . .  d ' u n  t r o u  i r

I'autre se faisar.rt fàce cst établie une lisrr-

ture dc 6 :\  7 tours dc corde puis der.rx

ligatures selon les diagonales clu carré. Atr

point oùr la l igature enjambe la fènte, les

brins sont serrés par une peti te surl iure.

Un tampon de corde de 2 à 3 cm d'épais-

seur  v ien t  s ' in te rca le r  dans  la  fe  n te  dc

sépar:rt ion. Les espaces laissés l ibrcs sont

bouchés a'r'ec de la filasse ou des chifïons

crrduits de beurre de kari té et rentrés en

force. Les cordes sont tressées en flbre dc

Dâh, variété d'hibiscus. La lisatr.rre ache-

vée,  la  barc lue  es t  endu i te  dc  beur re  dc

kar i té  e t  m ise  à  l 'eau  pour  resser rer  les

cordes.

L ' . r c c a s t i l l : r g c  e r  l e  g r é c m c t t t  s o n t

cons t ru i ts  par  I 'echeteur  :  les  rouFs,  le

mât, les pl,rnches d'appui ou les nrarche-

pieds, lcs pcrches et les pagaics

La barque pour naviguer correctement

doit être légèremcnt plus chargée :\ I'avant

qu 'à  l ' : r r r iè re .  Sur  t ro is  hommes d 'équ i -

page, un se trouve toujours :i I'avant.

Lr nl igetion cst prcsque touiottr.  r ivc-

raine, la remontée du fleuve à la perche est

é t ro i tcment  l iée  à  la  r i ve .  Les  h ippopo-

tames à I 'hr,rmeur lunatigue sont un dan-

ger pour le bateau qui essaie d'en passer

toujours à distance ma:<ima. Les pirogues

s'arrêtent en général à la nuit tombante, la

barque est t i rée sur un banc de sable oir

I 'on s'étend pour dornrir ou on choisit  un

bras mort non encore en eaux oùr i l  scra

possible d'étendre sa natte et de s'endor-

mir à la musique des moustiques.

[)onrnrnt,ttiort : Lcs htrques du no.tot Niger

pdr À. I'itot et.f. Daguet I9+8.

Iconogzphie : J-lI Brrqougtiou.
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1946. Feu de la Soint-Jeon : collecto ou feu de bois.

-  I  e  voudra is  b rosser  I  campeurs  en  France !  |  1  500 000 nu i tées .  Ma is  que

I  I  un  tab leau de  no t re  i  -  Quand nous  péda l ions  j  son t  devenues les  s i  ac t i f s  e t

I  I  v ie  à  la  L ibéra t ion ,  i  pén ib lement  sur  nos  lourds  '  fo rmateurs  c lubs  d 'usagers  ?

I I  et la comparer à j  vieux clous sans dérai l leur, aux i  -  Quand nous part ions vers
, I  cel le qui est la nôtre i  pn"rr fendi l lés et souvent cre- l 'Algérie, l 'Angleterre, la Crèce,

en I 'an 2003. I  vés. Nous roulons maintenant c'était  en stop ou en bateau.
- Rappelez-vous, les amis, I  sur des vélos de course à l8 

|  
Maintenant, les avions permet-

quand en  '1944,  nos  pe t i t s  I  v i tesses ,  sans  par le r  des  mi l l ions  I  ten t  de  se  rendre  par tou t ,
groupes d'Aj istes marchaient I  de V.T.Tistes qui escaladent en L iusqu'en Chine ou à la Réunion
sur les routes désertes au pas I pédalant, col l ines et terrains en quelques heures.
cadencé, en chantant :  "Cars I accidentés. I  -  Quand en '1949, nous les
de I 'us ine ,  venez  avec  nous" .  |  -  Quand en  1939 d 'après  le  I  "o iseaux  migra teurs" ,  nous
Nous sommes au jourd 'hu i  des  I  Cu ide  du  C.L .A. l .  ( "Cent re  I  nous  sommes envo lés  sur  les
mi l l ions  de  randonneurs  de  La ique des  Auberges  de  leu-  ]  rou tes  du  monde,  nous  é t ions
tous  âges  !  nesse" )  152 Groupes Locaux,  ]  que lques  centa ines .  Au jour -

- Quand nous arpentions le dynamiques en diable, aména- d'hui des dizaines de mil l iers de
goudron des  Nat iona les  gea ien t ,  géra ien t  avec  des  per -  " rou tards"  s i l lonnent ,  sac  au
déser tes ,  nous  bénéf ic ions  sonna l i tés  loca les  403 A l  e t  ]  dos ,  no t re  p lanète  !
ma in tenant  d 'un  t rès  la rge  ]  Re la is ,  ô  cer ta ins  sûrement  un  ]  -  Quand en  1948,  au  Cham-
réseau de 60 000 km de Sen- ]  peu "cabanes à lapins" avec I pel,  avec | 'U.N.C.M. (devenue
t ie rs  de  Grande Randonnée ]  couchage sur  des  pa i l lasses .  ]  U .C.P.A.  Un ion  des  Cent res  de
(GR)  e t  de  Pet i tes  Randonnées I  Va is  que l  fo rmidab le  dyna-  I  P le in  A i r )  e t  dans  les  AJ  nous
(PR)  à  t ravers  tou te  la  France.  ]  m isme,  pour  en  que lques  I  a t taqu ions  le  sk i ,  sans  t i re -

-  Quand nous  b ivoua-  I  années monter  sans  beaucoup I  fesses ,  nous  damions  nous-
qu ions  e t  campions  sous  nos  ]  de  c réd i ts  un  te l  réseau dans  I  mêmes nos  p is tes  que nous
tentes minces, sans double-toit ,  ]  toutes les régions ! |  montions et descendions
nous montons aujourd'hui des j  -  Auiourd'hui les Amis de la I  joyeusement. Aujourd'hui des
guitounes fonctionnelles ultra- |  Nature gèrent en France 76 | mil l ions de skieurs envahissent
i-égères. Ou bien nous plantons I chalets ei gîtes, la F.U.A.I.  1f 1 |  des centaines de stat ions qui
deschâteauxdeto i lede40m' ,  I  d ispose de  184 A l  c lassées  de  I  t i ssent  la  to i le  d 'a ra ignée de
sans par le r  de  tou t  l ' équ ipe-  |  un  à  quat re  sap ins .  Cer ta ines  I  leurs  remontées  mécan iques ,
ment  t ranspor té .  A jou tons  les  I  de  vér i tab les  pa laces  avec  I  tou jours  p lus  haut ,  tou jours
innombrab les  caravanes e t  I  mach ine  à  laver ,  c lés  magné-  |  p lus  nombreuses .
c a m i o n s  a m é n a g é s  q u i  s i l l o n -  |  t i q u . t ,  e t c . . .  E l l e  a n n o n c e  |  -  Q u a n d  e n  1 9 5 6 ,  a v e c

ét ions  presque seu ls .  Ma in te -
nant la télécabine de I 'Aigui l le
du  Mid i  déverse  chaque jour
3 000 skieurs oui transforment
ce t te  sp lend ide  va l lée  en  un
boulevard bien encombré

- Quand nous louions à la

lournée de lourdes barques à
r a m e s  p o u r  v o g u e r  s u r  n o s
rivières. Nous voyons mainte-
n a n t  d a n s  t o u s  l e s  p o r t s  d e
p l a i s a n c e  d ' i n n o m b r a b l e s
bateaux ,  vo i l ie rs ,  yachts  qu i
valent des fortunes, qui passent
p l u s  d e  t e m p s  à  t e r r e  q u ' e n
mer, que je ne peux pas, bien
sûr, et ne souhaite pas possé-
der.

-  Q u a n d  n o u s  a v i o n s
comme appareils photos, des
boî tes  car rées  qu i  donna ien t
d e s  o e t i t s  c l i c h é s  n o i r s  e t
b l a n c s  p l u t ô t  f l o u s .  M a i n t e -
nant, tout un chacun possède
un apparei l  perfect ionné pro-
duisant de bel les ohotos cou-
l e u r s .  D e  t r è s  n o m b r e u x
adeptes  mi t ra i l len t  en  camé-
scope couplé avec un ordina-
teur permettant de reproduire
des merveilles.

-  Q u a n d  n o u s  l a n c i o n s
" J e u n e s  d u  m o n d e  e n t i e r ,
Salut !" en accueil lant quelques
mil l iers d'étrangers, la France
d'aujourd'hui reçoit dans les 75
mil l ions de touristes devenant

nent  le  pays ,  accue i l l i s  dans  des  |  1  30  000 adhérents ,  e l le  I  | 'U .N.C.M.  nous  descend ions  la
mil l iers de terrains de camping. I  accueil le des dizaines de mil- |  Val lée Blanche en ski l 'hiver, et
Nous comptons  s ix  mi l l ions  de  I  l i e rs  de  ieunes ,  e t  to ta l i se  |  à  p ied ,  encordés ,  l ' é té ,  nous
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Mémoirc ajiste

un secteur très imoortant de
notre économie.

- Quand nous contactions
par courrier. Qui n'a mainte-
nant  le  té léphone ?  Et  les  16
mil l ions de portables qui per-
mettent d'être joints partout et
appeler de presque n' importe
où. l'avoue ne pas en posséder.
Et le courrier électronique qui
lui aussi se développe permet-
tant de transmettre une lettre
en deux secondes presque ins-
tantanément de l'autre côté du
monde.

-  Q u a n d  n o u s  e n c o u r a -
gions les jeunes travailleurs à
p a s s e r  l e u r s  l o i s i r s  d a n s  l a
nature, loin de leurs laides ban-
l i e u e s ,  a u j o u r d ' h u i ,  l o r s  d e s
week-ends  d 'é té ,  la  ma jor i té
des  hab i tan ts  déser ten t  leur
ville pour la mer, la montagne,
la campagne.

- Nous al l ions au cinoche,
voir sur des sièges de bois des
f i l m s  n o i r  e t  b l a n c  o u i  n o u s
semblaient formidables et dont
n o u s  p a r l i o n s  p e n d a n t  d e s
jours. Toute fête, toute réunion
ou mariage se passait en chan-
tant, dansant et iouant durant
des  heures .  On chanta i t  par -
tout, au travail, en marchant et
dans les trains et les bus.

- Maintenant la télé, avec ses
nombreuses chaînes câblées est
la distraction favorite et perma-
n e n t e  d u  F r a n ç a i s  q u i  l a
regarde 16 h par semaine mini-
m u m .  N o u s  y  s u b i s s o n s  d e s
gens qui chantent, dansent et
jouent  pour  nous  e t  qu i  nous
débitent plusieurs f i lms chaque
jour .  La  té lé  nous  comble- t -
e l l e  ?  P a s s i o n n e - t - e l l e  l e s
jeunes ? Mais sa suppression ne
déclencherait-elle oas une révo-
lut ion !

-  S u r  d e  v i e u x  p h o n o s
nas i l la rds ,  nos  parents  écou-
t a i e n t  r a v i s  E d i t h  P i a f ,  T i n o
Rossi, Charles Trénet et chan-
taient avec eux.

-  Au jourd 'hu i ,  des  chaînes
supersophist iquées, des sonos
assourdissantes, des baladeurs,
nous déversent en permanence
des tonnes de décibels, d'une
q u a l i t é  d ' é c o u t e  e x c e p t i o n -
n e l l e .  D e s  m i l l i e r s  d e  j e u n e s
passionnés écoutent en concert
l e u r s  i d o l e s .  M a i s  n o u s  n e
chantons plus !

-  E n  1 9 3 6 ,  d e s  f a m i l l e s
ouvr iè res  logea ien t  encore
dans une p ièce-cu is ine  mal
chauf fée  à  la  cu is in iè re ,  sans
eau, ni WC, ni électricité, éclai-
rées  au  gaz  ou  à  la  lampe à
pétrole. On se lavait dans une
cuvette en semaine et dans une
b a s s i n e  " e n  g r a n d "  l e
d i m a n c h e  !  E p i s o d i q u e m e n t ,

on  a l la i t  aux  douches mun ic i -
pales.

-  M a i n t e n a n t ,  m ê m e  e n
HLM, leurs peti ts enfants bien
chauffés disposent du confort
c lass ique e t  se  ba ignent  tous
les  jours  |  50  o /o  des  França is
sont propriétaires de leur loge-
ment et 30 o/o possèdent une
résidence secondaire, où ils tra-
va i l len t  d 'a r rache-p ied ,  week-
ends et congés pour en faire de
oetits châteaux.

-  Avant -guer re ,  fau te  de
s o u s ,  n o u s  n ' a c h e t i o n s ,  e t
encore  à  c réd i t ,  qu 'un  demi -
l i t re  de  v in ,  250 g  de  sucre ,
125 g de beurre ou de café à la
fo is .  Pendant  la  guer re ,  nous
avons eu très faim. Une faim de
l o u p  p e r m a n e n t e  q u i  n o u s
t e n a i l l a i t  l ' e s t o m a c  e t  n o u s
o b s é d a i t .  O n  s e  c o u c h a i t  l e
ventre moitié creux ; on partait
l e  m a t i n  p r e s q u ' à  j e u n  e n
r ê v a n t  a u x  p a n t a g r u é l i q u e s
reoas d'avant.. .

-  A u j o u r d ' h u i ,  c h a c u n
m a n g e  à  s a  f a i m  e t  m ê m e ,
dans les temples de la consom-
mation, les gens remplissent de
pleins chariots bourrés de nour-
r i ture plus ou moins naturel le,
de choses olus ou moins utiles.
A l l o n s - n o u s  d e v e n i r ,  c o m m e
aux USA,  où  se  fabr ique une
génération d'obèses, gavés de
sucreries, menacés de cholesté-
rol ? Chaque jour, i ls intègrent
des grammes dont i ls ne peu-
v e n t  p l u s  s e  d é b a r r a s s e r
e n s u i t e .  A l o r s  s e  v e n d  u n e
n o u r r i t u r e  a l l é g é e ,  m o i n s
riche ! Avec du lait écrémé, des
repas où pain, patates, beurre,
s a u c e s ,  g l a c e s  s o n t  e x c l u s .
A p r è s  l a  b o u f f e  c o n g e l é e
réchauffée au micro-ondes, on
se demande ce que mangeront
les hommes demain.

- Nos ancêtres paysans et
c i t a d i n s  s e  d é p l a ç a i e n t  à
pied, en carrioles, les artisans
en charrettes à bras avec leurs
matériaux et les marchandises
e n  c h a r s  h i p p o m o b i l e s ,  l e s
famil les en train et chacun avait
son vélo, très utilitaire.

-  Ma in tenant ,  pour  la  p re-
m i è r e  f o i s  d a n s  l ' h i s t o i r e  d e
l 'humani té ,  on  ne  se  dép lace
plus à pied. Chaque famil le a sa
v o i t u r e ,  p a r f o i s  d e u x .  N o s
villes, nos routes sont envahies
de bol ides bruyants, pol luants
mais  s i  p ra t iques ,  b ien  qu ' i l s
tuent 8 000 personnes par an.
lls permettent de se rendre par-
tout, sans souci des horaires et
malgré les bouchons, au ski,  à
la mer, à la campagne. D' inter-
minab les  f i les  de  dangereux
camions déplacent les stocks et
ron f len t  sur  tou tes  nos  au to-

routes. A quand le ferroutage ?
-  D a n s  n o t r e  e n f a n c e ,

quelques Patros et Amicales
L a ï q u e s  o r g a n i s a i e n t  e n  s e
concurrençant, clubs sport i fs,
c inémas e t  ac t i v i tés  pour  les
e n f a n t s  d e s  q u a r t i e r s  p o p u -
laires.

-  N o u s  a v o n s  m a i n t e n a n t
des Maisons de Jeunes, Centres
Soc iaux ,  Foyers  Ruraux  avec
beaucouo d'animateurs. Même
les petites villes ont des stades,
d e s  p i s c i n e s ,  d e s  g y m n a s e s .
A jou tons  les  Assoc ia t ions  en
tous  genres  qu i  o f f ren t  mi l le
sortes d'activités à tout un cha-
cun.

- Quand nous sort ions de
l a  C o m m u n a l e  a v e c  n o t r e
Certificat d'Etudes en poche,
nous  posséd ions  no t re  bâ ton
de marécha l  !  F i l s  d 'ouvr ie rs ,
n o u s  n e  p o u v i o n s  e s p é r e r
qu'être ouvrier à notre tour !
Quant  aux  f i l s  de  bourgeo is ,
q u e l q u e s  d i z a i n e s  d e  m i l l i e r s
d'entr 'eux oassaient le Bac et
partaient étudier à l 'Université,
u n e  p a r  r é g i o n  e t  o ù  l e s  f i l s
d'ouvriers n'étaient oue 3 o/o.

-  Au jourd 'hu i ,  après  l 'éco le
obl igatoire poussée à 16 ans, la
maior i té  des  é lèves  en t re  en
lycée,  passe le  Bac ,  qu i  sera
obtenu bientôt nous dit-on par
80 o/o de chaque classe d'âge.
Puis beaucouo entrent à l 'uni-
vers i té  où  nous  comptons  2
mil l ions d'étudiants issus même
d e  m i l i e u x  m o d e s t e s .  C e  q u i
entraîne l'écrémage du monde
o u v r i e r  p r i v é  d e  s e s  é l i t e s
d 'an tan .

- Autrefois, faute d'argent,
d e s  g e n s  n ' a l l a i e n t  p a s  s e
f a i r e  s o i g n e r  e t  b e a u c o u p
mouraient avant leurs 65 ans.
sans  avo i r  bénéf ic ié  d 'un  seur
jour  de  leur  re t ra i te ,  comme
mes deux oarents.

-  A u j o u r d ' h u i  a u  m o i n d r e
pet de travers, on court au doc-
teur, au spécial iste même, et
l 'espérance de vie arr ive à 80
ans. Avec la retraite oassée de
65 à  60  ans  en  1981,  p lus  les
départs avant l 'heure de nom-
b r e u x  p r é - r e t r a i t é s .  n o u s
sommes 1 1 mil l ions de retrai-
tés, disons de 55 à 95 ans, mais
avec des existences très diffé-
rentes.

- Les pensionnés d'antan,
faute de moyens avaient peu
de cho ix  oour  se  d is t ra i re .  l l s
tombaient souvent à la charge
de leurs enfants, plus ou moins
a c c u e i l l a n t s .  C e r t a i n s  t e r m i -
na ien t  même leur  v ie  à  l ' hos-
p i c e ,  a v e c  u n  u n i f o r m e ,
comme les oeti ts vieux de Nan-
terre.

-  A u i o u r d ' h u i ,  a v e c  l e u r

retraite sécu améliorée par leur
complémenta i re  e t  leurs  éco-
nomies ,  i l s  v iven t  mieux  que
leurs parents et probablement
aussi que leurs enfants quand
ils seront à leur tour en f in de
carrière. Très solidaires de leurs
f a m i l l e s ,  p r e n a n t  e n  c h a r g e
beaucoup de leurs problèmes,
i l s  r e v e r s e n t  d i t - o n  1 3 5  m i l -
l iards de F. à leurs descendants
e n  d i f f i c u l t é s .  Q u a n t  a u x
m a m i e s ,  e l l e s  s o n t  t o u j o u r s
vo lon ta i res  pour  garder  leurs
adorables bouts de choux.

-  P r i v i l é g i é s  c o m m e  s a n s
d o u t e  a u c u n e  g é n é r a t i o n
d'anciens ne l 'avait  été, i ls pra-
t iouent les mil le sortes d'act ivi-
tés dont i ls rêvaient dans leur
v ie  ac t ive .  De ver ts  re t ra i tés
s o n t  d ' i n f a t i g a b l e s  s p o r t i f s ,
skieurs, randonneurs, cycl istes,
b r ico leurs ,  ja rd in ie rs .  Par  mi l -
l iers i ls marchent leur I  600 km
sur le chemin de Comoostel le !

-  Beaucoup voyagent ,  v is i -
tent leur famille à l'étranger, et
partent découvrir le monde. lls
sont la cl ientèle très appréciée
d e  l a  f i l i è r e  t o u r i s t i q u e ,  d e
l 'agence de voyages à l 'hôtel le-
r ie .  Des  mémés iamais  sor t ies
de leur trou s'envolent pour la
terre Sainte; des pépés embar-
quent dans le Transsibérien et
se  re t rouvent  à  V lad ivos tok .
Mais sont- i ls respectés comme
e n  A f r i q u e  ?  Q u e  v a u t  l e u r
expér ience re je tée  par  leurs
enfan ts  bardés  de  d ip lômes,
évoluant dans l ' informatioue et
l ' internet ?

-  D e  n o m b r e u x  r e t r a i t é s ,
artistes en herbe, participent à
toutes sortes d'act ivi tés cultu-
rel les : musique, chorale, pein-
ture, poterie, sculpture, infor-
mat ique,  écr i tu re ,  lec tu re .  l l s
sont I  I  000 dans l 'aggloméra-
t i o n  l y o n n a i s e ,  i n s c r i t s  a u x
cours  de  l 'Un ivers i té  de  Tous
Ages.2 heures durant, tous les
jours  s ' i l s  le  veu len t ,  i l s  écou-
t e n t  r e l i g i e u s e m e n t  l a  b o n n e
Darole.

- Combien sont- i ls tous ces
bénévoles qui épaulent toutes
sortes d'associations culturelles,
c a r i t a t i v e s ,  s p o r t i v e s .  A i n s i
mènent- i ls leur existence, tant
q u e  l e u r  s a n t é ,  c e l l e  d e  l e u r
conioint et leurs forces le per-
mettent.

-  Ma is ,  n 'avons-nous  pas
mérité tout ça ? Nous avons
v é c u  n o t r e  e n f a n c e  d a n s  l a
guerre et notre jeunesse dans
u n e  F r a n c e  e n  r u i n e s ,  p i l l é e
c o m m e  e l l e  n e  l ' a v a i t  j a m a i s
été. C'est notre génération qui,
ma l  nour r ie ,  ma l  chauf fée ,  a
t rava i l lé  d 'a r rache-p ied  55  h .
par semaine pour déblayer les
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d é c o m b r e s ,  r e c o n s t r u i r e  l e
p a y s ,  f a b r i q u e r  l e s  " 3 0  g l o -
r ieuses". (2)

- Autrefois, des peuplades
e n t i è r e s  s e  m e t t a i e n t  e n
m a r c h e ,  a v e c  a r m e s  e t
bagages :  les  Huns,  les  Mon-
gols, les Arabes, les Vikings, les
C r o i s é s .  l l s  i n c e n d i a i e n t ,  p i l -
la ien t  les  v i l les ,  massacra ien t ,
v io la ien t  les  popu la t ions .  Pu is
Hit ler et Napoléon ont conquis
l ' E u r o p e  l u s q u ' à  M o s c o u  ;
A n g l a i s  e t  F r a n ç a i s  s e  s o n t
t a i l l é s  d ' i m m e n s e s  e m p i r e s
coloniaux.

- Aulourd'hui,  des centaines
de mil l ions d'hommes s'ébran-
lent à leur tour. l ls parcourent
des  mi l l ie rs  de  km.  Que l le  es t
ce t te  nouve l le  invas ion  ?  Ce
sont  les  tour is tes .  a rmés d 'un

appareil photo, d'un passeport
e t  d e  d e v i s e s ,  i l s  s ' e n v o l e n t
découvr i r  pac i f iquement  leur
planète. Les Américains "font"
l 'Europe en un mois, les Hollan-
da is  t raversent  l 'A f r ique,  les
Japonais débarquent à Paris, les
Anglais redécouvrent les Indes,
les Français parcourent l 'Egypte
et les Al lemands apprécient la
F r a n c e .  A i n s i ,  d a n s  c e t
i m m e n s e  c h a s s é - c r o i s é  o a c i -
f ique ,  se  c réent  de  nouveaux
citoyens du Monde.

-  Q u a n d  n o u s  a l l i o n s  e n
f a m i l l e ,  e n  t r a m  e t  à  p i e d
pêcher en Loire, à 5 km de la
maison, aujourd'hui nous navi-
g u o n s  e n  p é n i c h e t t e s  s u r  l a
Mayenne,  la  Sar the  e t  sur  les
canaux du Midi,  de Bourgogne
et de Nantes à Brest. D'autres.

e n  c r o i s i è r e  s u r  d e  l u x u e u x
paquebots, si l lonnent la Médi-
terranée, découvrent ses î les,
les  Canar ies  même.  D 'au t res
poussent vers l ' ls lande, le Cap
Nord et le solei l  de minuit.

- On oourrait encore citer de
n o m b r e u x  a s o e c t s  d e  c e t t e
é v o l u t i o n .  J e  s a i s  q u e  t o u t e
méda i l le  a  son revers  oue le
confort isole, que la télé peut
abru t i r ,  que no t re  nour r i tu re
est trafiquée, que des bêtes ont
é té  nour r ies  avec  des  fa r ines
frelatées.

Je sais bien aussi,  pour avoir
t rava i l lé  au  Secours  Popu la i re
que la misère, les R.M.istes, les
c h ô m e u r s ,  l e s  s a n s - l o g i s ,  l e s
famil les en dif f iculté, ça existe.
Mais nos espoirs ne sont- i ls pas
en oar t ie  réa l i sés  ?  De tou te

façon, notre société mondial i-
s é e  n e  p e u t  r e t o u r n e r  e n
ar r iè re .  Sera ien t - i l s  nombreux
les Français souhaitant revivre
comme i l  y a soixante ans ?

E n  c o n c l u s i o n ,  c h a q u e
période a ses avantages et ses
inconvénients. L' idéal serait  de
conseryer les bons d'autrefois
e t  d 'adopter  les  agréab les  de
maintenant. Est-ce possible ?

Mais  s i  l ' on  nous  proposa i t
d'avoir 20 ans aujourd'hui,  ou
les avoir en 1946, quel le solu-
t ion choisir ions-nous ?

Georges Douart

(1) Fédération Unie des Auberges
de leunesse.

(2) Titre d'un l ivre du Professeur
Jean Fourastié qui inventa l 'expres-
s ion .

NOTE D'ECOUTE
CHAIISOI{S I{OIRES ET ROUGES

Le groupe lorrain n Les amis d'ta femme o a choisi la date du 1"'mai dernier pour la sort ie de son qua-
tr ième album. Date symbolique pour ce groupe de rock très populaire du côté de Nancy qui, avec ce
disque n noir et rouge aussi un peu , entend bien s' inscrire dans la continuité de la lutte l ibertaire.

Ces rockeurs connus et appréciés pour leurs chansons dél irantes et irrespectueuses ont cette fois décidé
de se mettre on ne peut plus sérieusement au service de la révolut ion. Ces cancres qu' i ls ont tou jours été, ce
sont eux qui en revendiquent l 'expression, se prennent pour des historiens et y réussisent bien en proposant
une re lec tu re  de  moments  fo r ts  depu is  la  commune jusqu 'à  la  ga lè re  mond ia l i s te  d 'au . jourd 'hu i .  Au tan t
d'évocations réussies et i l lustrées par les textes de treize chansons souvent célèbres ou'on oeut donc l i re
tout en les écoutant. C'est la Canail le (1870\, La Semaine sanglante (1871), et EIle n'est pas morte (1885)
p o u r é v o q u e r l a C o m m u n e . V o i l à  l e S a n g d e s m a r t y r s ( 1 8 8 7 )  p o u r l e . l  " ' m a i  d e C h i c a g o e t l e s p e n d a i s o n s
qu i  on t  su iv i .  la  Dynami te  (1893)  v ien t  rappe ler  Ravacho l ,  Va i l lan t  e t  les  n ih i l i s tes .  Avec  La  Crève des
mères ( i905), et La Java des bons eniants (1912) c'est le temps de l 'avant-guerre et des i l légal istes pour tomber avec la Chanson de
Craonne ( ' l  917)  dans  I 'en fer  de  14-18.

Détour par fe texte du côté de Makno et Cronstadt pour retrouver le chant de guerre des anarchistes espagnols :  A Las barricadas (1 936).
Le Prisonnier (1955), Ballata per lianarchico Pinelli (197O), Sois fainéant (1977), et La Java du caniveau (2000) nous font parcourir la

décolonisation avec les guerres d' lndochine et d'Algérie, les années de plomb en l tal ie, l 'après mai 68 et le chapitre en cours de la mon-
d ia l i sa t ion  de  la  misère .

Sons, rythmes et voix surprennent un peu à la première écoute pour des orei l les habituées, sur ces paroles-là, à d'autres accents autre-
ment vibrants. Mais cette interprétat ion d'aujourd'hui qui donne envie de bouger, de danser, de s'agiter tout en s' imprégnant des parotes,
est la bienvenue. Décidément voi là des chansons qui ne vont pas s'éteindre de sitôt.  El les sont dans nos mémoires et auraient pu en rester
là. Avec ces drôles < Amis d'ta femme , les voi là part ies vers d'autres générations qui pourront ainsi retrouver les racines de leur mal-être
et de leurs révoltes nécessaires pour en sort ir .

A noter que ce tr io infernal s'est séparé de son chanteur principal mais s'est étoffé de trois autres musiciens pour se lancer dans une tour-
née. On les verra et entendra cet été notamment à Vesoul, Aubusson, Di ion et l 'automne venu i ls sont attendus à Toulouse, Calais, Dun-
kerque e t  Le  Mans.  Pour  p lus  d ' in t ,os  03 .83 .35 .18 .33 CV

AIITHOLOGIE SOI{ORE DE tA PEI{SEE FRA]ICAISE
PAR tES PHITOSOPHES DU XX'SIECLE

En ces temps de contestat ion des médias, i l  n'est pas inuti le de rappeler la mémoire des ambit ions culturel les
entretenues oar la radio de service oublic.

Les Édit ions Frémeaux et associés s'emploient assidûment à sort ir  des réserves de l ' lNA (lnst i tut Nationar oe
l 'Audiovisuel) et donc de l 'oubl i ,  quelques éléments d'émissions qui jalonnent le parcours de la pensée française,
exprimée au micro par ses représentants les plus éminents.

La dernière publ icat ion parcourt en six disques les grands courants qui ont animé la pensée phi losophique du
XX"  s ièc le .

On peut y entendre les voix d'Henri Bergson, de J.-P. Sartre, de Raymond Aron, de Caston Bachelard, de Michel Foucault,  de Maurice
Mer leau-Ponty ,  de  C i l les  De leuze,  de  V lad imi r  Janké lév i tch  mais  auss i ,  mo ins  connues du  grand pub l ic ,  ce l les  du  ph i losophe marx is te
Louis Althusser, du spécial iste de la civi l isat ion arabe, Henri Corbin, de l 'historien de la phi losophie, François Châtelet, de Ceorges Can-
gui lhem ou d'Alexandre Koyré.

C'est l 'honneur des chaînes culturel les comme les anciens : Programme National ,  la Chaîne Nationale (1945-1958), France l l  (- l  958-
1963) ou, aujourd'hui,  France Culture d'avoir osé proposer cet accès à la culture, au r isque du reproche de non-rentabi l i té, à des auditeurs
éloignés par leur statut social ou leur situation géographique des pôles d'acquisit ion de connaissances. J.J. L.



L' IilSTNUMEIIT PHVILEEIE DES PNOPAEAilI'ES
< La propagande est  I 'en-

semble des méthodes uti l isées
pa r  un  g roupe  o rgan i sé  en
vue de faire participer active-
ment  ou passivement  à son
action, une masse d'individus
psycho log iquemen t  un i f i és
pa r  des  man ipu la t i ons  psy -
chologiques et encadrés dans
une organisat ion.  "  Jacques
Ellul définissait ainsi le souci,
pour un pouvoir, polit ique ou
affairiste, de transmettre des
messages ou des opin ions à
une collectivité que la radio-
d i f f us ion  pe rme t ta i t  d ' a t -

te indre immédiatement .  La
p r a t i q u e  p a r  l e s  p o u v o i r s
développera la tentation d'un
usage discrétionnaire, c'est-à-
dire unilatéral et progressive-
ment fermé à la discussion ou
à la contestation.

Lénine avait été le premier
à  é v a l u e r  l e  p o u v o i r  d e  l a
radio'. Dans un autre modèle
de société, ce sont les entre-
preneurs,  soucieux de fa i re
connaÎtre leurs oroduits à un
publ ic  étendu,  qui ,  les pre-
miers,  au début  des années
1920. en saisirent I 'eff icacité

pour d i f fuser  la  publ ic i té  au
momen t  où  l es  s ta t i ons  de
radiodiffusion commencaient
d ' é m e t t r e ,  a u "  É t a t s - U n i s ,
puis  en Grande-Bretagne,  à
destination d'un public Alobal
mais indifférencié. Le même
projet, en France, était alors
combattu par les défenseurs
du serv ice publ ic  opposés à
u n e  d é m a r c h e  p u r e m e n t
commerciale'?.

La naissance de la pro-
pagande par la radlo

A  I ' occas ion  de  l ' é l ec t i on
présidentielle aux États-Unis,
en novembre 1920,  un jour-
nal de Pittsburgh uti l isa une
station expérimentale (KDKA)
pou r  d i f f use r  l a  v i c to i re  de
W a r r e n  H a r d i n g ,  a v a n t  l a
presse impr imée.  L 'explo i ta-
t i on  de  l ' événemen t  a  f a i t
oubl ier  I ' in i t ia t ive d 'un ingé-
nieur néerlandais qui diffusait
déjà depuis un an des pro-

grammes musicaux à la Haye
(PCCC). En 1924, une chaîne
amér icaine de radio ret rans-
mettra la Convention du oarti
D é m o c r a t e  m a i s ,  d ' u n e
manière générale les pouvoirs
pol i t iques mani festent  de la
m é f i a n c e  à  l ' é g a r d  d ' u n
moyen de communiquer I ' in-
formation ou'i ls ne contrôlent
pas encore.

Grande-Bretagne : une
royale démocratie

En Crande-Bretagne, le roi
Ceorge V s 'expr ime pour la
première fo is ,  en 1924,  à la
BBC, à I 'occasion d'une Expo-
s i t i on  consac rée  à  I 'Emp i re
br i tannique.  l l  prendra I 'habi -

l -Voir  "  La rodio en U.R.S.S. "  in
Covroche n" 61, ionver-févier. 1 992)
2- Nikolo Teslo,  un grond sovont
injustement ignoré dons la golerie des
célébrités qui ont développé lo rodio,
ovoit projeté de construire, en 1900,
sur lo côte est des Etots-Unis une sto-
tion de diffusion mondiole.Lénine lors d'un enreg;strement



t u d e ,  à  p a r t i r  d e  1  9 3 2 ,
d ' a d r e s s e r  s e s  v æ u x  à  s e s
vingt  mi l l ions de sujets par
ce  même cana l .  Qua t re  ans
plus tard, c'est à la radio que
son f i ls  aîné,  appelé à, lu i  suc-
céder sous le  nom d 'Edouard
Vl l l ,  annoncera qu ' i l  renonce,
pa r  amour ,  à  l a  Cou ronne .
aussi ,  e t  en par t icu l ier  grâce à
ses stat ions d 'ondes cour tes,
Les cérémonies du couronne-
m e n t  d e  C e o r g e  V l ,
d e u x i è m e  f i l s  d u  d é f u n t
C e o r g e  V ,  a u r o n t  l e s  h o n -
neu rs  de  l a  j eune  té lév i s i on
angla ise dont  c 'est  le  premier
grand reportage en direct. l l
s 'ag i t  d 'entreteni r  la  ferveur
nat ionale à l 'égard de l ' inst i tu-
t i o n  m o n a r c h i q u e  m a i s  l a
radio est  aussi  le  l ien entre le
pouvo i r  cen t ra l  e t  l es  t e r r i -
to i res é lo ignés de I 'Empire.

Les hésitations
françaises

E n  F r a n c e ,  e n  1 9 2 4 ,  l e
minis t re des f inances,  Et ienne
Clémentel, qui avait prévu de
orésenter  sur  Radio-Par is  un
p r o j e t  d ' e m p r u n t ,  e n  f u t
e m p ê c h é  p a r  s o n  c o l l è g u e
des PTT. En 1928, Raymond
Poincaré, interdit toute inter-
ven t i on  po l i t i que  à  l a  rad io
pendant  la  campagne é lecto-
ra le.  Le premier  homme pol i -
t ique à s 'adresser  aux Français
sera,  en 1930,  André Tardieu,
Président du Conseil ouvert à
l a  m o d e r n i t é .  S a  o r é s e n c e
jugée excessive par ses adver-
sai res pol i t iques lu i  vaudra le
surnom "  d 'Homme au micro
entre les dents >r .  Deux ans
plus tard,  I 'un de ses succes-
seurs, Gaston Doumergue, s'y
e x p r i m e r a  r é g u l i è r e m e n t
pour rendre compte de son
action.

1933 :  les Nazis s 'em-
parent de la radio

Le Traité de Versail les, signé
à Versai l les en 1919,  redécou-
p a i t  I ' E u r o p e  e t  i m p o s a i t  à
I ' A l l e m a g n e  v a i n c u e  u n e
occupat ion et  des l imi tat ions
de souveraineté qui  eut  pour
effet d'exacerber le sentiment
n a t i o n a l .  U n  h a b i l e  a m b i -
tieux. Adolf Hitler. trouva sur
ce terrain I 'occasion de déve-
lopper son dési r  de pouvoir .
Dans Mein Kompf publié en
1 9 2 5 ,  i l  e x p l o i t a i t  a i n s i  l e s
f r u s t r a t i o n s  d e  s e s  c o m p a -
tnotes et développait ses pro-
t e t s  d e  q o u v e r n e m e n t .  L a

p r o p a g a n d e  s e r a i t  l ' i n s t r u -
ment  pr iv i lég ié de la  réal isa-
t ion de ces pro jets  grâce un
usage à la fois brutal et répé-
tit i f de messages dont le l ivre
const i tue le  cata logue.

L a  f o n c t i o n  d e  l a  p r o p a -
g a n d e  y  é t a i t  d é c r i t e  e n
te rmes  s imp l i s tes  e t  mépr i -
s a n t s  v o i r e  i n s u l t a n t s  p o u r
ceux auxquels e l le  éta i t  dest i -
née :

"  Ne voi t -on pas la  tâche
d'un d i r igeant  moins dans la
c o n c e p t i o n  d ' u n  p l a n  q u e
dans l 'art de faire comprendre
à un t roupeau de moutons à
t ê t e s  v i d e s ,  p o u r  m e n d i e r
e n s u i t e  l e u r  b i e n v e i l l a n t e
approbat ion ? [ . . . ]  La grande
masse d 'un peuple se soumet
toujours à la  puissance de la
parole.  "  (chap.  l l l )  . . .  "  Toute
propagande doi t  ê t re popu-
la i re et  p lacer  son n iveau spi -
r i tue l  dans la  l imi te des facul -
t é s  d ' a s s i m i l a t i o n  d u  p l u s
bo rné  pa rm i  ceux  auxque l s
el ie  doi t  s 'adresser .  Dans ces
condi t ions,  son n iveau spi r i -
t ue l  do i t  ê t re  s i t ué  d ' au tan t
p l u s  b a s  q u e  l a  m a s s e  d e s
hommes à at te indre est  p lus
nombreuse "  [La masse]  < a
toujours besoin, dans sa lour-
deur ,  d 'un cer ta in temps pour
se  t rouve r  p rê te  à  p rend re
conna i ssance  d 'une  i dée  e t

n'ouvrira sa mémoire qu'après
la répéti t ion mil le fois renou-
v e l é e  d e s  n o t i o n s  l e s  p l u s
s i m p l e s . . .  " [ c h a p .  V l ] .

L ' a u t e u r  s o u l i g n a i t  a i l l e u r s
la " bestial i té " des masses.

E n  j a n v i e r  1  9 3  3 ,  l e s  é l e c -
t i o n s  l é g i s l a t i v e s  n e  d o n n è -
r e n t  a u  P a r t i  n a z i  q u ' u n e
majori té relat ive. C'était  suff i-
san t  pour  que le  v ieux  Maré-
c h a l  H i n d e n b u r g ,  P r é s i d e n t
de  la  Répub l ique d i te  de  Wei -
m a r ,  d é s l g n e  c o m m e  C h a n -
c e l i e r  A d o l f  H i t l e r  q u i  a v a i t
déve loppé depu is  d ix  ans /  un
part i  présenté comme natio-
nal et social iste, sur les bases
d 'un  méconten tement  popu-
l a i r e  a m p l i f i é  p a r  u n e  c r i s e
économique sans  précédent .
l l  e s t  a l o r s  a i s é  d e  d é s i g n e r
dans  le  gouvernement  soc ia l -
d é m o c r a t e  l ' a b s e n c e  d ' u n e
vo lon té  c la i rement  expr imée
et d'en imputer la responsabi-
l i t é ,  d ' u n e  m a n i è r e  n o n
démont rée ,  aux  ju i fs  dont  la
presence est loin d'être majo-
r i ta i re  dans  les  ins tances  de
p o u v o i r .  L a  d é m a g o g i e  n e
s 'es t  jamais  encombrée d 'év i -
oenceS.

Le projet hit lérien peut être
resumé se lon  deux  thèmes
e s s e n t i e l s :  l a  p r o p a g a n d e
intensive et I 'antisémitisme.

Hi t ler  se d isai t  obsédé oar

l a  p r o p a g a n d e  d e s  A l l i é s ,
cause essent ie l le  -  pour  lu i  -
de la  défa i te a l lemande pen-
dant la première guerre mon-
dia le.

Pour fa i re passer  son mes-
sage nationaliste et socialiste,
Hitler désigne des coupables :
les ju i fs  dans un pays où I 'an-
tisémitisme est récurrent .

Après la  parut ion de Mein
Kompf,  les thèmes essent ie ls
seront constamment répétés,
pa r fo i s  édu l co rés ,  dans  l es
assemblées du parti national-
socia l is te (NSADP ) .

Le  p ro je t  des  naz i s ,  dans
leque l  l e  cyn i sme  l ' empor te
sur le simplisme, trouvera son
app l i ca t i on  dans  l e  dép lo ie -
m e n t  d ' u n e  p r o p a g a n d e
qu'on d i ra i t  aujourd 'hui  "mul-
t i m é d i a "  p a r m i  l e s q u e l s  l a
rad io  va  occupe r  une  p lace
essentielle.

L 'Al lemagne d isposai t  délà,
a v a n t  l a  p r e m i è r e  g u e r r e
mondia le,  de puissantes sta-
t i o n s  r a d i o t é l é g r a p h i q u e s
intercont inenta les.  El le  pour-
suiv i t ,  après sa défa i te,  son
équipement  dans le  domaine
de la radiophonie qui  permet-
tait de diffuser des messages
au p lus grand nombre.  L 'ex-
p l o i t a t i o n  p r a t i q u e  :  p u i s -
sance des émetteurs, équipe-
ment des foyers, était affaire
de moyens. Les pays à l 'éco-
nomie la  p lus avancée s 'em-
ployèrent à les développer.

Dans le gouvernement  du
l l l "  Reich,  l 'organisat ion de la
p ropagande  se ra  con f i ée  à
J o s e f  C æ b b e l s  q u i ,  d e p u i s
plus ieurs années,  a déjà dési -
gné à dest inat ion d 'une opi -
n ion inquiète,  les c ib les res-
p o n s a b l e s  d e  t o u s  l e s
désordres, les juifs et les com-
munistes.  Un auteur  a l lemand
l 'a  désigné comme le "  cer-
veau  de  ce t te  man ipu la t i on
des  âmes  "  n ' hés i t an t  pas  à
r e c o n n a î t r e  e n  l u i  I ' u n  d e s
rares hommes intéressants du
Troisième Reich. l l  s'y révélera
comme un mai t re de la  haine
dans  l a  p ra t i que  du  pouvo i r
exe rcée  dans  l e  mépr i s  des
autreS.

L a  r a d i o ,  d o n t  l e  r é s e a u
couvre déjà la totalité du ter-
r i to i re a l lemand,  Prusse or ien-
t a l e  c o m p r i s e ,  s ' i m p o s e
comme un  moyen  de  com-
municat ion de masse que le
pouvo i r  naz i  va  i nves t i r  en

3- Détournement de "  I 'homme ou
couteou entre les dents ".
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1933 : la radio devient

Dès I ' insta l la t ion du Fùhrer  à
la Chancel ler ie ,  i l  publ ie  les
< Directives officielles pour les
émissions de la Radiodiffusion
allemande ".

l l  expose  éga lemen t  son
p ro je t  d ' une  rad io  m ise  au
service du Parti : Ein Volk! Ein
Reich! Ein Rundfunk! o ,, dans
Propagonda und nat ionole
Mocht (Propagonde et pouvoir
notionaf) :

l l  associe habilement à l 'en-
cadrement des représentants
sé lec t i onnés  des  aud i t eu rs
< . . . C e t t e  c o r p o r a t i o n  d o i t
eng lobe r  l a  rad iod i f f us ion
d a n s  s a  t o t a l i t é ;  e l l e  s e r a
alors le plus fort élément pour
l a  f o rma t i on  de  l a  vo lon té
nat ionale.  '>  C'est  aussi  une
mise en prat ique d 'une pro-
pagande act ive et  non p lus
seulement  passive te l le  que
C o e b b e l s  I ' e s q u i s s a i t  e n
mars :

<  N o u s  a v o n s  c r é é  u n
M i n i s t è r e  d e  l ' é d u c a t i o n
p o p u l a i r e  e t  d e  l a  P r o p a -
gande .  Ces  deux  t i t r es  ne
signifient pas la même chose.
L ' é d u c a t i o n  p o p u l a i r e  e s t
e s s e n t i e l l e m e n t  q u e l q u e
chose  de  pass i f  ;  l a  p ropa -
g a n d e ,  e l l e ,  e s t  q u e l q u e
chose d'actif... "

La présence de la paro le
nazie comme la ret ransmis-
s ion des premières grandes
manifestations du Parti sont
quo t i d i ennemen t  p résen tes
sur les ondes voire diffusées
plusieurs fois.

"  Les Nazis ont  su ut i l iser
I ' incertitude et la paresse [de
I'opinionl face aux situations
complexes et aux problèmes
apparemment insolubles.  Le
vide se fa i t  a lors dans I 'op i -
nion publique. On le comble
par ces succédanés que sont
les s logans dont  on martè le
inlassablement les esprits. "

Le  con tenu  des  p ro -
grammes quot id iens d ' in for-
mat ion est  décidé au Min is-
t è re  de  l a  P ropagande .  La
vérité officielle est encadrée
d e  t e l l e  m a n i è r e  q u e  l e
recours aux procédés habi-
tuels  de la  désinformat ion -
vér i tés par t ie l les,  omiss ion,
comparaisons douteuses - est
inuti le .

U n e  é m i s s i o n  r é g u l i è r e ,
L 'heure de la  not ion,  doi t
d é v e l o p p e r  l e  s e n t i m e n t
patriotique par " des chants,
discours ou Conférences, évo-
cation des épisodes glorieux

pr ior i té .  El le  est  au cæur du
dispositif de propagande pré-
paré par Coebbels, organisa-
t e u r  d e  l a  p r o p a g a n d e  d u
Part i .  On sai t  que les émis-
sions peuvent être reçues sans
qu'une dépense importante
soi t  imposée aux audi teurs.
La fabrication et la commer-
c ia l isat ion à fa ib le pr ix  d 'un
récep teu r  popu la i re  (Vo l k -
se m pfri ng e r) favorisera bientôt
l 'équipement des foyers. Son
u t i l i s a t i o n  d i s c r é t i o n n a i r e
s ' i nsc r i t  dans  une  p ra t i que
totalitaire entretenue par une
propagande constante puis
par la terreur. Les élites bour-
geoises de la nation ont déjà
adhéré au pro jet  d 'un réta-
b l issement  des valeurs de la
na t i on  e t  de  I ' o rd re  .  E l l es
s o u t i e n n e n t  u n  p r o j e t  q u i
préserve leurs intérêts et réta-
blit leur pouvoir sur la sphère
économique.

La  rad io  es t  déve loppée
comme un moyen de démo-
cratie directe mais unilatérale.
Le Ftihrer s'adresse sans inter-
média i re au peuple dont  les
con tes ta t i ons  ne  son t  pa ,s
admises à I 'antenne.

Le 1"'février, au lendemain
d e  s a  d é s i g n a t i o n  c o m m e
Chancel ier ,  Hi t ler  prononce
sa première déclaration Aufruf
on dos deutsche Volk (Procla-
mation au peuple allemand) à
l a  r a d i o  e t  n o n  d e v a n t  l e
Reichstag, comme la tradition
et la courtoisie parlementaires
I'avaient établi.

Que lques  mo is  p lus  t a rd ,
dans un discours prononcé à
Ber l in  à I 'occasion de I ' inau-
guration, en août, de I 'exposi-
t i o n  a n n u e l l e  d e  l a  r a d i o ,
Gæbbels désignera la  radio
comme le  "  hu i t i ème  pou -
voir >.

Le nouveau directeur de la
rad io ,  Eugen  Hadamovsky ,
doit sa nomination à un mili-
tantisme récent mais actif au
serv ice du Part i  nazi  p lutôt
qu'à une expérience acquise
dans le domaine de la radio-
phonie. l l  a organisé la diffu-
s i o n  r a d i o p h o n i q u e  d e s
réunions électorales de Hitler.
l l  es t  un  de  ces  "  hommes
n o u v e a u x  "  q u i  d o i v e n t
.  bannir  toutes les concep-
t i ons  anc iennes  de  l a  Rad io
qu i  do i t  deven i r  cen t  pou r
cent  nat ionale-socia l is te,  de
manière à ce qu'elle serve à
i m p r é g n e r  e n t i è r e m e n t  l a
nation de I 'esprit nouveau. >

du passé. > Les programmes
exaltant la valeur militaire se
multiplient dans le cadre d'un
mouvement de "  régénéra-
tion ".

Déso rma is  l es  man i fes ta -
t i o n s  d e  m a s s e  m i s e s  e n
s c è n e  p a r  l e  m i n i s t è r e  d e
Gæbbels sont  ret ransmises.
Elles doivent entretenir le sen-
timent de cohésion nationale
qui est I 'un des thèmes essen-
t i e l s  d e  l a  p r o p a g a n d e .
Lorsque les grands rassemble-
ments hit lériens seront diffu-
sés, i l  sera recommandé aux
possesseurs de poste d'ouvrir
leurs fenêtres et de pousser le
niveau sonore d 'écoute af in
que les voisins ou les prome-
neu rs  pu i ssen t  en tend re  l a
voix du Fûhrer. L'écoute de la
r a d i o  d e v i e n t  u n  d e v o i r
civique. Pour unifier la diffu-
sion, une coordination associe
t ro is  s tat ions qui  d isposaient
p r é c é d e m m e n t  d ' u n e  c e r -
t a i ne  i ndépendance ,  Co lo -
gne, Francfort-sur-le-Main et
Stuttgart.

La radio sera aussi  un ins-
t r u m e n t  d e  p r o p a g a n d e
sinon une arme vers l 'é t ran-
ger .  < La radio ne reconnaî t
pas les frontières créées par la
Nature ou par  I 'Homme. El le
s'insinue dans le territoire des
autres peuples. " déclarera un
digni ta i re nazi .  Les pays de
culture germanique sont visés
en premier l ieu ainsi que I 'af-
f irmera I 'un des reponsables :
" Nos émissions s'adressent à
tous les peuples de langue et
de cul ture a l lemande où qu ' i ls  i
soaent . . .  >

Dès  l e  18  mars  1933 ,  une
personnal i té  nazie a adressé
p a r  l a  r a d i o  u n  s a l u t  a u x

"  camarades  "  au t r i ch iens .
Les émissions de propagande
s e r o n t  e n s u i t e  r e l a y é e s  à
Vienne où la police découvre
u n  é m e t t e u r  c l a n d e s t i n
explo i té par  des nazis  autr i -
c h i e n s .  E n  1 9 3 8 ,  l a  r a d i o
coordonnera les opérat ions
d 'occupa t i on  de  I 'Au t r i che
(Anschluss).

E n  1 9 3 4 ,  u n e  c a m p a g n e
ardente a été dirigée vers le
Territoire de la Sarre qui doit
se prononcer par référendum
sur le  rat tachement  ou non
au l l l "  Reich.

C'est de ce territoire réinté-
gré en 1935 dans le Voterlond
que  l e  gouve rnemen t  naz i
lancera en d i rect ion de I 'A l -
sace  e t  de  l a  Lo r ra ine  une

c a m p a g n e  p l u s  p e r f i d e  a u
moyen  d 'ém iss ions  d rama-
t iques,  Hôrspie le,  dans les-
quelles les auteurs rappelaient
la (pseudo)-"germanité" histo-
rique des deux provinces de
I ' e s t  f r a n ç a i s .  D e u x  m a g a -
zines, l 'un, quotidien, Echo de
lo frontière, I'autre, hebdoma-
daire, Progromme alsocien,
const i tuent  l 'ord inai re de la
propagande.

Après quelques années de
p ra t i que ,  un  b i l an  d ' é tape
établ i ra que 

"  la  radio a été
complètement polit isée et est
d e v e n u e  l a  v o i x  d e  l a
n a t i o n .  > > . . C ' e s t  l a  o l u s
moderne, la plus puissante et
la  p lus révolut ionnaire arme
q u e  n o u s  p o s s é d i o n s  p o u r
combattre un monde ancien
e t  f i n i . . .  >

L'ltalle fasciste
Beni to Mussol in i  gouverne

l ' l ta l ie  depuis ocTobre 1922
i avec le soutien du Parti Natio-

nal Fasciste (Portito Nozionale
Fosc i s to ,  f o r t  de  p lus  de
300 000 adhérents à la fin de
1921).  Le Duce a conquis le
p o u v o i r  c o n t r e  u n  r é g i m e
démocratique dépourvu d'au-
torité face aux désordres. La
pa ro le  démagog ique  sédu i t
d ' e m b l é e  p a r  u n  e m p r u n t
provisoi re au d iscours socia-
l is te dont  e l le  dénonce,  par
a i l leurs,  I 'avatar  révolut ion-
nai re c i rconstancie l .  Toute-
fo is ,  le  fasc isme ne d ispose
pas d 'un corpus doctr inal  n i
d e  p a r t i s a n s  n o m b r e u x
comme le NSDAP hi t lér ien5.

Un Service de Presse (Uffizio
Stompa) a été créé dès 1922.
C 'es t  I ' o rgane  de  l a  p ropa -
gande du gouvernement. La
prise de contrôle des moyens
d'informations sera plus lente
qu'en Al lemagne mais s t imu-
lée par le modèle nazi à partir
de ' l  933.

Au  débu t  des  années  30 .
l ' l ta l ie ,  qui  compte à peine 40
mi l l i ons  d ' hab i t an t s ,  es t  un
pays en retard de développe-
men t .  La  rad iod i f f us ion ,  en
p a r t i c u l i e r ,  n e  c o u v r e  p a s
enco re  l ' ensemb le  du  te r r i -
t o i r e .  O n  c o m p t e  e n v i r o n
300 000 postes récepteurs
pour une populat ion d 'envi -
ron  41  m i l l i ons  d ' hab i t an t s ,
soi t  7 ,3 postes pour 1 000
hab i t an ts .  Pou r  compense r

4- " Un peuple, un Reich, une Rodio !

" sur le modèle de " Ein Volk! Ein
Reich! Ein Fùhrer "
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une  p roduc t i on  i nsu f f i san te
de l ' industr ie  radioélectr ique,
l ' l ta l ie  importe les récepteurs
popu la i res  Vo l ksempfo  nge r
que I 'A l lemagne nazie a com-
mencé de fabriquer.

Divers observateurs, i tal iens
et étrangers, s'accordent pour
reconnaître que le régime de
Musso l in i  n 'a  guère  u t i l i sé  la
rad io  comme ins t rument  de
p r o p a g a n d e ,  a v a n t  1  9 3 0  :

"  P e n d a n t  q u e l q u e s  a n n e e s ,
l ' E i a r  n e  f u t  p a s  u n  d o m a i n e
re levant  de  l 'ac t ion  de  propa-
gande fasc is te  [ . . . ]  Le  gouver -
n e m e n t  s e  c o n t e n t a i t  d e
c o n t r ô l e r  l a  r a d i o  c o m m e
I 'une parmi  d 'au t res  des  ac t i -
vi tés du pays. "

L e  r é g i m e  f a s c i s t e  n ' e n  a
p a s  m o i n s  e n c a d r é  l a  j e u n e
r a d i o .  D e s  f i d è l e s ,  d e s
proches, mais aussi des repré-
s e n t a n t s  d e  l ' l n d u s t r i e  é l e c -
tr ique ont ainsi été placés aux
pos tes  de  responsab i l i té .  Ces
dern ie rs  se  sont  engagés der -
r i è r e  l e  D u c e  d o n t  l e  p r o -
g r d m m e  p o l i t i q u e  e t  l e s
méthodes de  gouvernement
:onv iennent  à  Ieurs  in té rê ts .
À  a  f i n  d e s  a n n é e s  2 0 ,  l e u r
oresence fa i t  p resque oub l ie r

la  f ina l i té  de  la  rad iod i f fus ion .
Le directeur de I 'EIAR, Arnaldo
M u s s o l i n i ,  r e n d  p u b l i c  u n
programme r iche  de  bonnes
in ten t ions :  .  A  par t i r  d 'au iour -
d ' h u i  I ' E i a r  p l a c e  d a n s  s o n
vas te  p rogramme un nouve l
é lément  qu i  pour ra  avo i r  une
g r a n d e  e f f i c a c i t é  d a n s  l e s
d o m a i n e  d e  I ' i d é a l  e t  d e  l a
m o r a l e  [ . . . ]

N o u s  s o m m e s  p e r s u a d é s
que la  rad io -d i f fus ion  -  ce t te
n o u v e l l e  c h a i r e  q u i  v i e n t  s e
p lacer  en t re  l  éco le  e t  le  jour -
na l  -  e t  qu i  va  connaî t re  un
déve loppement  rap ide  -  peut
d o n n e r  d e s  r é s u l t a t s  o e
grande va leur  dans  la  cu l tu re ,
les  miss ions  d 'éducat ion ,  a f in
d 'é lever  [ . . . ]  en  chacun la  v ie
d e  I ' i n l p l l i n p n r p  p t  d g

I 'esprit6 "
Le d iscours  sera  tou t  à  fa i t

d i f f é r e n t  l o r s q u e  l e  D u c e
haranguera  les  fou les  depu is
le  ba lcon du  Pa la is  de  Ven ise
(Piazza Venezia, à Rome). On
imag ine  l ' impact  qu 'aura i t  eu
l a  t é l é v i s i o n  c h a r g é e  d e
r e t r a n s m e t t r e  l e s  g e s t i c u l a -
t ions  e t  les  mouvements  de
m e n t o n .  M u s s o l i n i  a v a i t ,
comme tout dictateur, le sens

des effets visuels. A l 'époque,
seul le micro pouvait répercu-
te r  dans  une rhé tor ique car i -
ca tura le  rédu i te  à  de  cour tes
p h r a s e s  u n  d i s c o u r s  q u i
e x p r i m a i t  e n  q u e l q u e s  i d é e s
s i m p l e s  m a i s  d é m a g o g i q u e s
les menaces proférées envers
l e s  a d v e r s a i r e s  o u  l e s  e n n e -
mis ,  I 'exa l ta t ion  d 'un  na t iona-
l i s m e  p r i m a i r e  q u i  s é d u i t  l e s
masseS.

D e s  c h r o n i q u e s  c i b l é e s
s e r o n t  b i e n t o t  d i f f u s é e s ,  à
d e s t i n a t i o n  d e  l a  j e u n e s s e ,

des  paysans ,  des  ouvr ie rs  e t
p l u s  g é n é r a l e m e n t  d e s
c i toyens .  Leur  t i t re  révè le  les
o b j e c t i f s  d u  r é g i m e :  D o l / o
c iv i l tà  l ibero le  o  lo  c iv i l to
f a c i s t a  i n  C h r o n a c h e  d e l
regime (De la civi l isat ion l ibé-
ra le  à  la  c iv i l i sa t ion  [asc is te ,
.  Programme nat iona l  " ,  23
s e p t e m b r e  1  9 3 6 ) ,  P o l i t i c q
colonizzotrice del regime (Poli-
t ique  co lon isa t r i ce  du  rég ime)
in Cronache dell'ogricolture (28
janvier .l 939), Motivi essenzioli
dellq difeso dello rozzo (Motifs
essentiels de la défense de la
r a c e ,  <  P r o g r a m m e  n a t i o -
nal ",  22 janvier 1 940).

Le  rég ime fasc is te  es t  sou-

cieux de faire passer son mes-
sage  po l i t i que  ma is  su r tou t
d ' imposer une prat ique gou-
vernementale.  L 'écoute de la
rad io  es t  un  devo i r  c i v i que ,
comme en  d 'au t res  rég imes
tota l i ta i res.  La radio que Mar i -
n e t t i  a  d é s i g n é e  c o m m e  l a
. parole électrique " doit for-
mer  l a  nouve l l e  consc ience
pol i t ique.  En novembre 1933,
u n e  é m i s s i o n  d e  c o m m e n -
ta i res  d ' ac tua l i t é  t r ouve  sa
place dans les programmes :
Cronoche del regime ( " Chro-
n iques du régime ")

L ' i n f o r m a t i o n  e s t ,  b i e n
e n t e n d u ,  s o u s  l e  c o n t r ô l e
é t r o i t  d u  p o u v o i r  f a s c i s t e .
Chaque jour ,  les stat ions doi -
ven t  consac re r  deux  heu res
aux communicat ions du gou-
v e r n e m e n t  q u r  p e u t  a u s s l
in terveni r  par  nécessi té.  Les
in te rven t i ons  su r  des  su je t s

5- Selon Honnoh Arendt,  Mussol in i
'  qui  otmoi t  tonl  le\pression d Etot
totolitoire", n'essayo pos d'etoblir un
régime complètement totolitoire et se
contento de la dictoture et du porti
unique. , '
6-  Mussol in i  Arnoldo:  Cl i  eroi  del lo
volontà (Les héros de de lo volonté).
Déc la ra t i on  su r  Rod io -M i l on  l e  6
février I 930.
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pol i t iques,  économiques ou
f i n a n c i e r s  s o n t  s o u m i s e s  à
autor isat ion.  Le régime a le
souci de faire passer son mes-
sage  e t  sa  vo lon té  au  p lus
grand nombre des italiens et,
plus tard, aux voisins ou aux
colonisés.

M u s s o l i n i  s o u l e v a i t  l ' e n -
thousiasme des foules rassem-
blées Piazza Venezia, à Rome
lorsqu'i l annonçait une " ltalie
fasc is te et  imoér ia le. . .  " '  Le
p ro je t  co lon ia l  a  l 'É th iop ie
oour cible. Suivant encore le
m o d è l e  d ' u n  R e i c h  e x p a n -
s ionniste,  le  Duce occupera
I'Albanie en 

' l 
939.

La propagande radiopho-
nique a préparé I 'opinion des
pays concernés. C'est la mis-
sion de Rodio Bari, installée en
1932 sur la côte orientale de
l ' l ta l ie  mér id ionale.  El le  d i f -
fuse à par t i r  d 'août  1933 un
programme d'information en
albanais Cozeto Shqipetore
soutenu par  la  Chambre de
c o m m e r c e  i t a l o - o r i e n t a l e .
L 'année suivante.  la  s tat ion
sera la première, dans le bas-
sin méditerranéen, à émettre
en langue arabe à destination
de I'Afrique du nord.

Afin d'entretenir le nationa-
l i s m e ,  a s s o c i é  d a n s  l a
conscience i ta i lenne à la  or i -
mau té  de  l a  V i l l e  é te rne l l e ,
comme centre mondial de la
chrétienté, la radio diffuse de
nombreuses  cause r i es  re l i -
g ieuses.  Le pape Pie Xl  s 'est
exprimé sur les ondes, pour la
oremière fo is  en 1931.

Le Saint -Siège dont  la  s ta-
t i o n  r a d i o p h o n i q u e  a  é t é
inaugurée en |  931 en deve-
loppe les moyens d 'émiss ion
afin d'assurer la diffusion uni-
verselle de sa mission.

L e  I  " '  a v r i l .  l e  d é b u t  d e

"  I ' A n n é e  s a i n t e  "  ( d ' u n e
durée de six mois) est I 'occa-
s ion  d ' une  d i f f us ion  en  p lu -
s i e u r s  l a n g u e s  -  i t a l i e n ,
a n g l a i s ,  f r a n ç a i s  -  p a r  u n
émet teu r  en  ondes  cou r tes
inauguré deux mois plus tôt.
En juin, la visite d'une déléga-
t i on  de  ca tho l i oues  ch ino i s
es t  I ' occas ion  pou r  l e  pape
P i e  X l  d e  s ' a d r e s s e r  à  u n e
communauté lointaine.

Espagne : la radio
déstabll ise
la République
La Const i tu t ion adootée en
1931 a mis en place à Madrid
u n  g o u v e r n e m e n t  r é p u b l i -

c a i n .  L ' é v é n e m e n t  a  é t é
annoncé par la station Unl<in
Modrid de Barcelone. Ce gou-
v e r n e m e n t  d e  g a u c h e
a f f  r on te  une  oppos i t i on  de
droite qu'i l  tente de contenir
par  des mesures maladroi tes
de ses responsables. En août
1 9 3 2 ,  l ' u n  d e  d e u x - c i ,  l e
général Sanjurjo tente de sou-
l e v e r  s e s  p a r t i s a n s  p a r  u n
appel  à I ' insurrect ion depuis
la station de Sévil le. Sans suc-
cès mais quatre ans plus tard,
u n  a u t r e  g é n é r a l ,  F r a n c o ,
l ance  un  appe l  r ad iod i f f usé
depuis l 'une des i les Canaries.
C 'es t  l e  "  Man i fes te  de  Las
P a l m a s  " ,  p r e m i è r e  é t a p e
d 'une  conquê te  qu i  s ' achè -
vera 7 ans plus tard par l 'éta-
blissement de la dictature.

États-unis : un
discours "démocrate"

Frankl in  Delano Roosevel t
est élu en novembre 1932 au
m o m e n t  o ù  l a  d é p r e s s i o n
engendrée par la crack bour-
s ier  de 1929 est  à son maxi-
mum. Son oremier  souci  est
de rétabl i r  la  conf iance puis
d e  d y n a m i s m e  d e s  e n t r e -
prises, du commerce et celle
des consommateurs.  La ore-
mière urgence est de réduire
le nombre des chômeurs

ll a évalué le profit polit ique

de I'usage de la radio à I 'occa-
sion de la campagne électo-
ra le de 1928 en soutenant  la
candidature d'Al Smith (battu
p a r  l e  R é p u b l i c a i n  H e r b e r t
Hoover)  :  "  J 'a i  tenté l 'expé-
rience d'écrire et de pronon-
cer mon discours pour le seul
bénéfice de I 'auditoire radio-
phon ique  e t  pou r  l a  p resse
p lu tô t  que  pou r  I ' e f f e t  qu ' i l
pourrait avoir sur les délégués
à  l a  conven t i on . . . ' .  E lu  Cou -
v e r n e u r  d e  l ' E t a t  d e  N e w
York, Roosevelt s'adressera à
ses concitoyens par I ' intermé-
diaires des stations locales.

Roosevel t  insta l lé  dans ses
nouvelles fonctions le 4 mars
1 9 3 3  c h o i s i t  d e  r e n d r e
c o m p t e  à  s e s  c o n c i t o y e n s
sans intermédiaire.

E n  d é c e m b r e  1 9 3 2 ,  l e
réseau NBC a offert au nou-
veau Président  la  oossib i l i té
d e  s ' e x p r i m e r  c h a q u e
semaine, s' i l  le souhaite, pen-
d a n t  u n  o u a r t  d ' h e u r e .  L a
première intervention est dif-
f u s é e  d e o u i s  l a  M a i s o n
B l a n c h e ,  l e  1 2  m a r s  à  2 2
heures.  El le  a pour  objet  de
redonner confiance aux Amé-
ricains dans leur système ban-
ca i re  en  l eu r  exp l i quan t  sa
nécessi té et  son fonct ionne-
ment  :  "  J 'a i  conscience que
les nombreuses déclarat ions

des assemblées des Etars ou
de Washington, la législation,
les règlementations du Trésor
exprimées le plus souvent en
langage bancaire ou législatif
do i ven t  ê t re  exp l i quées  au
citoyen moyen... >

"  Di f férant  par  le  ton des
émiss ions de Hi t ler  et  de Mus-
sol in i ,  qui  éta ient  reçues par
l e  o u b l i c  s u r  u n  f o n d  d e
foules hystériques, les cause-
r i e s  d e  R o o s e v e l t  r e s s e m -
bla ient  à un échange d ' idées
dans une sorte de conseil de
fam i l l e .  "  En  renouve lan t  l a
forme de la communicat ion
po l i t i que ,  l e  P rés iden t  rend
compte avec pédagogie des
p rem iè res  déc i s i ons  qu ' i l  a
déjà pr ises.  C'est  un succès.
u n  d e m i - m i l l i o n  d e  l e t t r e s
p a r v i e n n e n t  à  l a  M a i s o n
B l a n c h e  a u  c o u r s  d e  l a
sema ine  su i van te .  Marsha l l
Mc Luhan dira plus tard que
cet te nouveauté médiat ioue
ava i t  "  f o rgé  une  nouve l l e
uni té t r iba le. . .  " .

C ' e s t  l e  d é b u t  d e  l a

"  démocrat ie  d i recte " .  Au
moment où i l  prenai t  l 'habi -
t ude  de  s ' ad resse r  d i rec te -
ment  au pays,  Hi t ler  lu i  ren-
dait cet hommage : " I 'ai de
la sympathie pour Mr Roose-
velt, parce qu'i l  va droit à son
but par-dessus le Congrès, les
lobbies et  la  démocrat ie . . .  .

Dans  une  nouve l l e  i n te r -
vention, deux mois plus tard,
le 7 mai, le Président esquisse
une personnal isat ion du pou-
vo i r  que  l ' u rgence  des  déc i -
s i ons  à  p rend re  impose ,  de
son point  de vue.  Une sor te
d ' é c o n o m i e  o r g a n i s é e  e s t
e n g a g é e :  "  L a  l é g i s l a t i o n
adoptée ou en cours de pro-
mulgation peut-être vraiment
considérée comme la oar t ie
d 'un  o lan  b ien  é tab l i . . .  "

Dans le cadre de cette nou-
v e l l e  v o l o n t é ,  l e s  g r a n d e s
lignes de ce que l 'on connaît
c o m m e  l e  N e w  D e o l  s o n t
exoosées :

.  Nous a l lons demander au
Congrès des lois qui permet-
t e n t  a u  C o u v e r n e m e n t  d e
soutenir des travaux d'intérêt
collectif afin de stimuler I 'em-

7- " Uno oro solenne ho scocàtta per
l'ltolio foscisto e impériole... " depuis
le bolcon d'où jodis Loetizio Bonoporte
ossistoit ou triomphe de son fils Nopo-
leon.
8- Déclorotion à Wolter Lippmonn,
citée por André Kospi in Fronkin Roose-
velt (Foyord, | 988).
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ploi, directement et indirecte-
ment. "

Des  p rog rammes  de  sou -
tien au monde agricole (Form
Rel ief  Bi l l ) ,  d 'augmentat ion
des sala i res ouvr iers (o more
fair woge return), de limitation
de la durée du travail et de la
su rp roduc t i on ,  son t  annon -
ce5.

U n e  r é o r g a n i s a t i o n  d e s
t ranspo r t s  f e r rov ia i res  se ra
envisagée avec I 'assistance du
Couvernement mais le Prési-
den t  se  dé fend  du  soupçon
d ' i n te rven t i onn i sme  :  "  On
aurait grand tort de considé-
r e r  l e s  m e s u r e s  e u e  n o u s
avons prises dans le domaine
a g r i c o l e ,  I ' i n d u s t r i e  e t  l e s
t r a n s p o r t s  c o m m e  u n
contrô le gouvernemental .  l l
s 'ag i t  p lutôt  d 'un par tenar iat ,
non dans le  domaine des oro-
f i t s  o u i  s o n t  r é s e r v é s  a u x
citoyens, mais plutôt un par-
tenar iat  dans la  programma-
tion et dans la surveil lance de
son exécution. "

La propagande de
guerre

L e  F r o n t  p o p u l a i r e ,  e n
France, n'a pas su - ou voulu -
u t i l i se r  à  son  o ro f i t  l a  rad io
dont  le  socia l is te révolut ion-
nai re avai t  la  charge.

Un  m in i s t re  de  l a  p ropa -
gande ,  Ludov i c -Osca r  F ros -
sard,  f igure pour la  première
f o i s  s o u s  c e  t i t r e  d a n s  l e
d e u x i è m e  c a b i n e t  B l u m
(mars-avr i l  1938).  En 1939,  le
g o u v e r n e m e n t  D a l a d i e r
c o n f i e  l ' o r g a n i s a t i o n  d e s
c o n t e n u s  d e  I ' i n f o r m a t i o n
radiodi f fusée dans une s i tua-
t i o n  d e  g u e r r e  à  u n  j e u n e
écr iva in,  Paul  Via lar  qui  sug-
gère de confisquer les postes
r é c e p t e u r s  p o u r  l i m i t e r  l e s
effets de la propagande alle-
m a n d e .  E n  1 9 4 0 ,  u n  H a u t -
commissar iat  à I ' in format ion
se ra  i ns t i t ué  e t  con f i é  à  un
éc r i va in  i l l us t re ,  Jean  G i rau -
ooux.

A  pa r t i r  de  1933 ,  l es  s ta -
t i o n s  a l l e m a n d e s  n e  s e
contentent plus de diffuser la
p r o p a g a n d e  n a z i e  à  u s a g e
interne.  L 'expansionnisme du
ll l" Reich uti l ise ses émetteurs
frontaliers pour préparer cer-
t a i n s  d e  s e s  v o i s i n s  à  u n e
guerre de conquête.  La sta-

a- Un Allemond hitlérien, speoker à
. :  ; , ; , l i o d i f  f  u s i o n  f  r o n ç o i s e  ( l 9 3 7 -
' : : -  

iq  Covroche n"57 /58  (Ma i -
-  a ! '

t ion de Stut tgar t  d i f fuse en
français les interventions pro-
nazies de Cabr ie l  Ferdonnet .
C o r r e s p o n d a n t  à  B e r l i n  d e
divers journaux depuis 1927,
i l  s e r a  c o n n u ,  e n  F r a n c e ,
comme le  " t r a î t r e  de  S tu t t -
g a r t "  p o u r  a v o i r  r é d i g é  l e s
textes de propagande nazie
que l isa i t  un speaker sur  I 'an-
tenne de cette station. l l  sera
condamné à mort, pour colla-
boration, par un tribunal fran-
çais ,  en I945.

Depuis 1936,  le  gouverne-
ment français a mis en place,
discrètement, des contre-feux
à I ' in i t ia t ive de deux germa-
nophones,  Pierre Berteaux et
Pascal Copeau dont les émis-
sions sont, depuis Strasbourg,
une réponse à celles de Fer-
donnet'. Le oouvernement de

Varsovie leur  a demandé un
programme pour contrer I ' in-
tense propagande nazie

L e s  A n g l a i s  r e ç o i v e n t  d e
Hambourg  ou  de  Be r l i n  l es
h a r a n g u e s  d ' u n  a m é r i c a i n
c o n v e r t i  a u  n a z i s m e ,  L o r d
Haw-Haw (Wi l l iam Joyce) .  La
p r o p a g a n d e  n a z i e  d i f f u s e
également  depuis le  Luxem-
bourg un programme dont le
Iitre Rodio:Humonlté tente de
t romoer  I ' aud i t o i r e  commu-
niste.  Pendant  les années de
guerre,  la  BBC organisera la
réponse  en  u t i l i san t  l es  se r -
v ices d 'un journal is te égale-
ment  germanophone,  Sef ton
D e m  l e r ,  p r é s e n t é  s o u s  l e
pseudonyme de Gustav Sieg-
fried Eins. Les soviétiques, de
leur  côté,  ne manquent  pas
d'entretenir I 'ardeur des anti-

nazis  en Al lemagne.
La déclaration de guerre en

1939 a oour cause immédiate
l ' i nvas ion  de  l a  Po logne  pa r
les armées a l lemandes,  le  1" '
seotembre. Une fausse infor-
mation est à I 'origine de cette
intervention. Le 31 août, des
hommes  de  ma in  naz i s  on t
invest i  le  s tudio d 'une pet i te
s ta t i on ,  C l i v i ce ,  p roche  de
l ' éme t teu r  de  Ka tow ice ,  en
Silésie, à proximité de la fron-
tière avec la Tchécoslovaouie
pour d i f fuser  une proclama-
t i o n  a n t i - a l l e m a n d e  o u i  n e
sera pas t ransmise mais néan-
moins relayée par les grandes
stations du Reich et dénoncée
comme un  p rovocauon  qu l
j u s t i f i e  I ' a t t a q u e  d e  l a
Pologne.

C'est le début d'une guerre
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octupir. Plnto podtrtt /'énission dL )llt15.

dr l'nlope

Rellcxions sar Ie mensonge
C'est  le t i t re d 'un ar t ic le publ ié,  en 194J.  sous

la s ignature d 'Alexandre Kovré,  mieux connu des

épistémologues que des analystes de la désinfor-

mat ion.  C)n v t rouve une actual isat ion de l 'obser-

vat ion d 'ur . r  çrhénomène concomitant  au dévelop-

pe rnen t  dc  l a  p resse  à  g rande  d i f f us i on  e t  des

médias hertz- iens :  la propagande de masse.

Ex t ra i t s :
.On n 'a j lmais autant  mcnt i  que de nos jours.

Ni  ment i  d 'une manière s i  éhontée,  systémat ique

et constânte.  On nous di ra peut-être qu' i l  n 'en est

r i e n ,  q u e  l e  r n e n s o n g e  e s r : r u s s i  v i e u x  q t r e  l e

monde  ou ,  du  mo ins ,  q r , r e  l ' homme mendax  ab

in i t io,  que le mensonge pol i t ique est  né avec la

ci té e l le-rnênre [ . . . ]  enf in,  sans remonter Ie cours

des âges,  que le bourrage de cràne de la Première

Cuerre mondiale er  le mensonge électoral  dc la

oé r i ode  ou i  I ' a  su i v i e  on r  a t t e i n t  e t  é t ab l i  t l e s

reco rds  qu ' i l  se ra i t  b i cn  d i f f l c i l e  de  dépasse r .

t l
Nclus rnaintenons donc qu on n a janrais ment i

autanr que de nos jours et  qu on n 'a iamais ment i

aussi  massivernent et  aussi  tota lement qu'on le la i t

aujourd 'hui .  C)n n 'a jamais ment i  autant .  En el fet ,

j o u r  p a r  j o u r ,  h e u r e  p : r r  h e u r e ,  n r i t . t u t e  p a r

minute,  des f lots de mensonges se déverscnt  sur le

m o n d e .  l . a  p a r o l e ,  l ' é c r i t ,  l e  j o u r n a l ,  l a

rad io . . . t o r r r  l e  p rog rè t  t echn iquc  cs t  n r i s  ; r t t  s c r v i t e

du mensongc.

[ . . . ]  L.  mensonge moderne -  c 'est  là sa qual i té

dist inct ive -  est  fabr iqué en masse et  s 'adresse à la

masse. Or,  toure product ion de masse, toute pro-

duct ion de qual i té inte l lcctuel le surtout  -  dest inée

à la masse, est  obl igée d 'arbaisser ses standards. . . "

Sources : <http://perso.wanadoo.f r/espace.freud. ropos/psv-
cha/psvchcnr/nrensonge.htm > ()n peut russi trouvcr le
textc intégrrl sur plusieurs sites cn cherchant sur "(iooglc"

;  "Alcxandre Koyr i " .



1933 : la radio deuient I' instrument

Le 4 juitt 19'10, le ,,

ront le succès.

Nous irons.justlrr'ttr bout..." dr (.l,ttrJ,ill ,i la BBC.

mondia l i sée  pendant  laque l le
la radio t iendra un rôle essen-
t i e l  d ' i n f o r m a t i o n ,  d e  d é s i n -
formation et de contre-désin-
formation.

La guerre des ondes
Le Marécha l  Péta in ,  Prés i -

d e n t  d u  C o n s e i l  -  l e  d e r n i e r
de  la  l l l "  Répub l ique -  dés igné
le  16  ju i l le t  1940 par  le  Prés i -
dent  de  la  Répub l ique A lber t
Lebrun s 'adresse le  lendemain
à  l a  n a t i o n ,  p a r  l a  r a d i o ,
d e p u i s  B o r d e a u x .  l l  y  p r o -

n o n c e  l a  f a m e u s e  p h r a s e :

"  je  fa is  à  la  France le  don de
m a  p e r s o n n e  p o u r  a t t e n u e r
5 e 5  m a l n e u r s . . .  >

l l  n ' e s t  p a s  i l l o g i q u e  q u e
c h a c u n  d e s  p a y s  e n g a g e s
d a n s  l a  g u e r r e  d i f f u s e  l e s
i n f o r m a t i o n s  q u i  s e r v e n t  s a
c a u s e  n a t i o n a l e .  C e  s o u c i
sera, à I 'occasion, étendu à la
necess i té  de  persuader  I 'aud i -
t o i r e  d e  I ' e x c e l l e n c e  d e  s o n
a c t i o n  p a r  u n e  p r o p a g a n d e
d o n t  l e  m o n o p o l e  o u  l e
c h a m p  d e  d i f f u s i o n  a s s u r e -

E t r e  r é e l l e m e n t  i n f o r m é
sera, dès lors, affaire de foi ou
seulement  de crédul i té ,  mais
s û r e m e n t  u n e  q u e s t i o n  d e
p a t i e n c e  a  l a  r e c h e r c h e  d e
m e s s a g e s  v e n u s  d e  l o i n  o u
cryptes par  un broui l lage.

Les émiss ions de la  France
Libre,  t ransmises de Londres
par la  BBC, sont  à cet  égard
exempla i res.  L 'appel  du géné-
ra l  de  Cau l l e ,  l e  18  f  u i n  1940 ,
a été peu entendu.  Les ren-
dez-vous répétés que l 'équipe

f r a n ç a i s e  d e  L o n d r e s  e n t r e -
t i e n d r a  c h e z  l e s  F r a n ç a i s  a u
c o u r s  d e s  a n n é e s  s u i v a n t e s
e n t r e t i e n d r o n t  I ' e s p r i t  d e
r e s i s t a n c e  q u i  c o n d u i r a  à  l a
défa i te  du  Re ich .

L a  l i g n e  d e  d é m a r c a t i o n
ent re  la  zone sud e t  la  zone
n o r d  i n c l u t  I ' u n  d e s  d e u x
puissants émetteurs en ondes
longues d 'A l lou is ,  inauguré  en
1939.  l l  sera  a f fec té  à  par t i r
de 1941 à la dif fusion de pro-
g r a m m e s  à  d e s t i n a t i o n  d e s
p a y s  o c c u p é s .  L e  s e c o n d
é m e t t e u r  s e r a  u t i l i s é  a u
brou i l lage  des  émiss ions  de  la
B B C .  D e u x  é m e t t e u r s  d i f f u -
s e n t  v e r s  l ' A n g l e t e r r e  d e s
e m i s s r o n s  d e  p r o p a g a n d e
h a b i  e m e n t  n o y é e  d a n s  u n e
orogrammat ion  où  domine la
r r , u s i q u e  d e  i a z z .  C e r t a i n s
a u d i t e u r s  s e  s o u v i e n n e n t  d e

a  n  n o n c e  :  H i e r  S p r i c h t
C- r 'o is  /  ( l c i  Ca la is ) .

De la victoire des al l iés
à la guerre froide

L armist ice de mai  1945,  s ' i l
me t  f  i n  aux  comba ts ,  i n t ro -
du i t  I ' oppos i t i on  en t re  deux
modèles de société, le capita-
l isme et  le  col lect iv isme.

Chacune des opt ions aura,
p e n d a n t  p r è s  d e  q u a t r e
décennies, le souci de persua-
de r  I ' op in ion  de  sa  supé r i o -
rité. La radio en sera l ' instru-
ment.

L 'URSS, dans la  t radi t ion de
l a  R é v o l u t i o n  d ' o c t o b r e ,  aDdns les sa//es de conmande de ln BBC, les.fiuntes ortt renpl,tcé les Lortnes ti l,t tethttiqrre.
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développé très tôt les moyens
de d i f fuser  I ' idéologie com-
m u n i s t e  d a n s  d e s  p r o -
grammes émis dans de nom-
breuses langues.  L 'émetteur
en  g randes  ondes  de  Mos -
cou,  Radio-Komintern a été
inauguré en 1927. 'o

Après la fin de la deuxième
guer re  mond ia le ,  l es  É ta t s -
Unis ont  entretenu et  déve-
l oppé  l es  s ta t i ons  que  l eu r
l og i s t i que  ava i t  appo r té  au
p ro f i t  des  a rmées  en  cam-
pagne pour la  l ibérat ion de
l'Europe tel l' AFN - Americon
Forces Network - qui s' instal-
lera durablement  en Eurooe
pour opposer un modèle à
l'autre, communiste. D'autres
le complèteront, VOA - Voice
of Americo -, Rodio Free Europe
et Rodio Liberty. A Berlin, les
A m é r i c a i n s  i n s t a l l e n t  u n e
puissante station, RIAS - Rodio
in Americon Sektor - émettant
en allemand et en anglais. Les
p rog rammes ,  composés  de
mus ique  de  va r i é tés  e t  de
iazz, sonT attractifs pour les
a u d i t e u r s  d e s  d e u x  A l l e -
m a g n e s  ( e t  a u - d e l à . . . ) .  l l s
fournissent au bloc de I 'Est les
informations dont les popula-
tions sont privées. L'écoute de
ces stations peut diff ici lement
être interdite quelle que soit
l a  d i ssuas ion  ten tée  pa r  l es
gouvernements qui la dénon-
cent comme . crimes idéolo-
giques ". On n'est pas, alors,
avare d'emphase.

Les  pays  sous  obéd ience
communiste ont, de leur côté,
insta l lé  de nombreuses sta-
tions qui diffusent leur propa-
gande.  El le  a peu d 'ef fet  en
Europe ,  s i non  à  l ' éga rd  des
m i l i t a n t s  c r é d u l e s .  E l l e  e s t
mieux accuei l l ie  par  le  pet i t
nombre des auditeurs du Tiers
Monde qui y trouvent I 'encou-
ragement  à un changement
de nature révolutionnaire

" En 
' l 
948, une enquête de

la BBC montrait que les prin-
c ipales émiss ions in ternat io-
nales provenaient dans I 'ordre
de  l eu r  impor tance ,  de  :  l a
Crande-Bretagne,  les États-
U n i s ,  l a  R u s s i e ,  l a  F r a n c e ,
I 'Australie, la Hollande, la Bel-
g ique,  le  Canada,  la  Yougo- '
s l av ie ,  l a  Tchécos lovaqu ie ,
l ' l talie, I 'Espagne, le Portugal,
l a  Rouman ie ,  l a  Tu rqu ie ,  l a
Bulgar ie,  la  Pologne,  I 'A lba-
nie.  >>

A part i r  de 1950,  la  Chine
p o p u l a i r e  a u r a  l e  s o u c i  d e

b r o u i l l e r  l e s  é m i s s i o n s  d u
camp adverse. Son activité de
p ropagande  i n te rna t i ona le
réjouira, davantage peut-être,
les amateurs à la  recherche
d'une écoute lointaine sur les
ondes  cou r tes  que  l es  m i l i -
tants maolstes !

En Amérique centrale, Che
Cuevara soulignera dès 1959,
l e  r ô l e  m o b i l i s a t e u r  d e  l a
radio.

L a  C o n f é r e n c e  d e  B a n -
doung qui a réuni, en 1 955,
l e s  p a y s  d i t  " n o n - a l i g n é s "
parce qu ' i ls  ne se réc lament
d ' a u c u n  d e s  d e u x  b l o c s  -
capi ta l is te ou communiste -
développe leur souci d'affran-
chissement à l 'égard des puis-
sances  anc iennemen t  co lo -
n ia les  qu i  on t  conse rvé  des
l i e n s  é c o n o m i q u e s  d o m i -
nants. Le Caire, où le général
Nasser a renversé la monar-
c h i e  é g y p t i e n n e  e n  1  9 5 2 ,
devient le centre de ces mou-
vements indéoendantistes. La
r a d i o  e s t  u n  i n s t r u m e n t
essentiel des mouvements de
libération. La station à voca-
tion internationale Lo voix des

Arobes est inaugurée en iuil let
1953 .  E l l e  d i f f use  des  p ro -
g r a m m e s  e n  c i n q  l a n g u e s
(arabe, anglais, français, grec,
i t a l i e n ) .  E n  1 9 6 0 ,  o n  e n
compte ra  22 ,  p lus  que  l a
France n'en diffuse (19) .

Dans  l a  p lupa r t  des  pays
européens, la radio est exploi-
tée par le secteur public qui
les préserve alors d'une autre
propagande envahissante, la
publ ic i té .  Le renouveau l ibé-
ral, à partir des années 70, a
fait disparaître ces obstacles à
la l iberté d'entreprendre...ou
de manipuler les consciences.
La publ ic i té  qui  a envahi  les
"gr i l les"  de programmes est
une  fo rme  de  p ropagande
don t  l es  bonnes  i n ten t i ons
restent à démontrer.

La radlo bousculée par
I'arivée de la télévlslon :
pr#minence de l'lmage

On  oeu t  t en te r  d ' éva lue r
I ' i m p a c t  d e s  p r o p a g a n d e s
totalitaires des années 30, si
leurs opérateurs avaient  d is-
posé  de  l a  t r ansm iss ion  de

I ' image et  sur tout  de l ' in ter-
vention sur les images.

A la vei l le  de la  deuxième
guerre mondiale, la télévision
p rome t  de  con t r i bue r  à  l a
vérité de I ' information grâce à
la réalité des images diffusées
en direct. La transmission du
couronnement du ro i  d 'An-
gleterre, George Vl, en 1937
est une mise en scène élabo-
rée entre le Protocole de la
monarch ie  e t  l es  ex igences
des technic iens.  El le  ind ique
délà que le repor tage peut
être mis en scène.

Le nouveau média se déve-
loppera dans le grand public
en Europe à partir des années
50 dans des inst i tu t ions de
service public qui laissent aux
majorités de gouvernement le
contrôle des programmes. La
continuité de la diffusion en
direct laisse (théoriquement)
peu d 'opportuni té de d iss i -
m u l a t i o n  d e  l ' é v é n e m e n t .
Seule la présence d'esprit de
celui qui choisit les images à
transmettre oeut occulter cer-
t a i n s  é o i s o d e s .  O n  d o i t  à
cette réaction immédiate des
opérateurs de n 'avoi r  jamais
v u  l e  g é n é r a l  d e  C a u l l e ,
af f l igé d 'une mauvaise vue,
t r é b u c h e r  e n  d e s c e n d a n t
d 'une estrade.  En revanche,
voir Khrouchtchev frapper le
pupitre de I 'ONU de son sou-
lier est un événement média-
t i q u e  s p e c t a c u l a i r e  s i n o n
diplomatique.

L 'en reg i s t remen t  magné-
t ique à par t i r  de 1960,  puis ,
une  décenn ie  p lus  t a rd ,  l es
moyens d'intervention a pos-
ter ior i  -  montage et  ef fets
spéciaux ( t rucages é lect ro-
niques et post-production) -
permett ront  la  d i f fus ion de
contenus satisfaisants oour les
pouvoirs, polit ique puis affai-
r i s t e  l o r s q u e  l a  p u b l i c i t é
imposera les contra intes de
I ' e n t r e p r e n e u r  c o m m a n d i -
taire.

Depuis les dernières années
du vingtième siècle, le déve-
l oppemen t  des  images  v i r -
tuel les permet de créer  des
images dont la conformité ne
cessera de se d is tancier  par
rapport à la réalité.

Jean-facques Ledos

|  0 -  "  Lo  rod io  en  U .R .S .S .  "  i n
Cavroche n' 61, ianv.Jév. 1 992
|1 -  Fouad  Benho l l o :  n  Lo  gue r re
rodiophonique " (Revue Politique et
Porlementoire, I 984).

Premier grand reportage en direct par la tëlëuision anglaise auet le nuronne-
ment de Georse VI en 1937.
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A I'exposition universelle de 1900 : le Palais de l'électricité

Belle époque pour un entrepreneur
'Exposition universelle de 1900 fut, pour un ieune entre-
preneur en bât iment  et  f , ravaux publ ics comme une
opportunité professionnelle. Elle lui fournit I 'occasion de

remporter ses premières médail les e[ de nouer des contacts
avec des professionnels de haut niveau lors de ce vaste chan-
t ier .  En ef fet ,  I 'un des monuments les p lus v is i tés de cet te
exposition (et plus encore admiré la nuit) fut sans conteste le
I'alais de l 'électricité. Bien calé au fond du Champs de Nlars,
occupant un espace considérable et mis en valeur par un spec-
laculaire " Château d'eau " qui constituait à lui seul une attrac-
tion, i l  ne pouvait, échapper à I 'attention des visiteurs. en parti-
culier le soir quand il s' i l luminait grâce à . la Fée Électricité ".

De tous les points de Paris
on verra cette allégorie...
Ce palais devint " le clou féerique de I 'exposition > comme
l'écrivit un contemporain, A. Da Cunha : " Bien que tous les
palais du Champ de N{ars soient différents comme architec-
ture, i ls procèdent pourtant, d'une idée d'ensemble, rle façon à
ce que I'intérêt soit gradué et aille en augmentant à partir de
ceux qui longent la Seine jusqu'à la pièce principale, compre-
nant, tout le fond du Champ de Mars, nous voulons parler du
Palais de l 'électricité et du château d'eau qui lui est accolé. "
Et Da Cunha précisait que la statue qui couronnait l 'édifice, "
le Génie de l 'électricité ' se trouvait à la même hauteur que les
tours de Notre-Dame : " De tous les points de Paris on verra
cet te a l légor ie qui  est  en même temps un emblème :  e l le
marque I'apogée des applications de la science aux besoins
lournaliers de notre existence. " l l  est, vrai qu'en 1900 l 'électri-
cité triomphe à la fois comme symbole de modernité, d'effica-
cité et comme preuve d'une application possible au plus grand
nombre de " la magie de la science ". Nous sommes tlans une
époque de " scientisme " triomphant,, où le doute sur les bien-

faits de la technologie n'est pas permis.
Or, Brnest Ragache fut, un des entrepreneurs qui réalisèrcnt
cette considérable bâtisse. Ce fut pour lui un challenge impor-
tant. À l 'époque, i l  était dans la f 'orce de l 'âge (trente-trois ans
I 'année de l ' inaugural , ion) ,  et  c 'é ta i t  une sor te de déf i  qu ' i l
devait relever car les délais étaient impératifs : " \diugés au
prof i t  de Nlonsieur  Ragache.  lcs our lagt 's  de mirçonner ie en
élévation furent entrepris à la fin rk' luil l t ' t  l tJ99 et achevés le
1"  avr i l  1900 "  c 'est -à-d i re en à peinr  hui t  mois,  soul igna
Alfred Picard, commissaire général rlt '  l  o,position. Car tout,
devait êt.re prêt pour I ' inauguration. lt '  l- l  avri l 1900. L'entre-
preneur parv iendra à rempl i r  ( ' { ) r r ( ' ( ' t ( 'ment  ce cahicr  dcs
charges particulièrement serrti si l orr en iuge par le rapport
d'Alfred Picard et plus encort' pal la médail le d'argent qu'i l
ob t i n t  e t  don t  i l  se ra  I ég i t i n r t n r t ' n t  f i e r  pendan t  p lus ieu rs
années.
Certes les médail les distribuér's lur('nl nombreuses et certains
ar t isans qui  n 'en avaient  pas obtcnu t 'ngagèrent  même des
recours pour  obteni r  cet te r ( i (  onlprnsc.  F l l lcs ( t ta ient  at t r i -
buées par un jury indépendant nrais sur propusitions écrites et
motivées des architectes. Ensuit( ' l t '  lurr tranchait en fonction
de la qual i té  de la  réal isat ion.  l . rn t 's t .  qui  avai t  réal isé une
grande partie du gros æu\'re ct rk' la maçonnerie ne fut, bien
entendu,  pas seul  sur  ceI  inrpor tanI  chant ier .  De nombreux
confrères æuvrèrent  aussi  à r ' r t  éd i f icc dont  I 'cnt repr ise
Crouil lrois, un couvreur spécialisé dans le métal, I 'entreprise
E. [i lonnet, spécialisée dans le zinc repoussé, qui eut beaucoup
d'ouvrage en raison du dessin t 'omplexe des décorations faî-
tières : " l\, lonsieur \lonnet a erécuté la décoration en Zinc
repoussé de la crête du Palais de l 'électricité ", signale I 'archi-
t e c t e  H é n a r d  e n  v u e  d e  l u i  o b t e n i r  i n  e x t r e m i s  u n e
récompense ; I 'entreprise Julien, également spécialisée dans le
zinc repoussé, réalisa Ia spectaculaire statue du " Génie de
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Le Pdkis de l'électricité et le Cbâteau d'enu : eJJèt de nuit.

l 'é l t 'c t r ic i té  ,  qui  coufonnai t  l 'ensemble :  "  l ,cs 2J0 panneaur
cn mica des grandes étoiles furent erécuttrs par \1. Choquct-
G o d d i e r  " : l ' e n t l e p r i s e  ( l h .  B l a n t ' i t s s u r a  l a  p c i n t u r c  t t  l a
dorure de la crête : I 'entfeprise Cornil lon pour les décors et la
peinture in tér ieure :  I 'ent repr isc l , t .pcrche pour les escal iers
cn  fe r  e t  en f i n  [ ' en t rep r i se , \ lmÉ ' ras .  spéc ia l i s ( ' r ' dans  l a  "
s t 'u lpture.  s taf f .  car ton ct  p icr rc  " .  réal isn les nombreur et
compleres moulages rlécorati ls qui ofnaient toute la façade du
rnonumcnt .  Or '  \ l rnér 'as est inrera (une rnédai l le  lu i  sera at t r i -
buét 'en rat t rapag( ' )  aro i t  t l l r i  p t l r ta l is t r  cn étan[  "  oul t l i t r  "  lo ls
r le  la  remisc solenncl lc  r lcs pr i r .
Pou rquo i  un  te l  dés i r  de  se  ro i r  r écompense r  de  l a  pa r t
d \lrnéras ?
Parce que la médai l lc  c0nst i tuai t  pour  les mi l l iers d 'hommes
qui avaient édifié et rlécoré en quelques mois dcs bâtisses dont
ils sar,aient par i lvan('e le caractèle éphémèr'c (ce (lui n'est pas
dans lcs habi tudes dt '  c t .s  c0r 'po|at ions qui  t fa \  a i l lent  habi tuel -
lement pour la tlurée) une tracc tangibl( ' t l 'urt t lalail effcctu('
souvent dans des conditions l imites. pall ir is t langert'uses. Rien
de tout t 'ela n était pas (lestiné à perrlurer ct i l  nc rlevait (en
pr inc ipe)  n en rester  aucune t face archi tectura le.
I l  est  à t ( 'mi t rqucr  quc r lans "  la  catégor ie 2f )  "  in t i tu l t<c "
Nlodèles. plans et dessins de tra\au\ publics ". le iur) présirlt i
par  t ' lorent  Gui l la in (et  dans lequel  f igura i t  Gaston Tfé lat )  f i t
preuve de discernement car i l  r 'écompensa des groupes de tra-
vail leuts tels l 'r\ssociation (les ourticrs charpcnticrs le proglt\s
ou les Charpentiers (le Paris qui avaient fait th.r bon ou\rage.
mais aussi des novateurs dont le talent allait se confirrnel au
[ i l  des  ans  te l s  Edmond  Co igne t . .  l a  Soc ié té  l l enneb ique  e t
rnôme la  Soc ié té  au l r i ch i cnne  des  i ngén ieu l s  c t  des  a l ch i -
tectes, c'est-à-dile une équipe qui était en tlain rle r 'éalisrr' lc
. \ ienne Art nouveau " rlont tout le monde reconnaît la qualité
i r u j ou r t l ' hu i .  Ce  n ' cs t  donc  pas  seu lemen t  pou r  l e  p la i s i r  de
pi||t icipcr à la lttc rlc remisc rlc's prir quc l 'architc('tt:. l 'entre-
l ) r 'cneur ou l 'ar t isan a ins i  récompensé tenai t  à  sa d is t inct ion.
r r ra is  parce quc cela pouvai t  const i tuer  poul  lu i  unt '  publ ic i t r i .
t ' l  tkrnc une retombée économique non négl igeable.  l , ln  la ison
r l u  non r l ) r t ' d r  r , i s i t cu l s  r l u i  a \ ' a i cn t  [ r équen té  l 'E rpos i t i on .

Photos rlu moiltltge du Pa/ais de l'é/ectricité auer des charpentier: qui,tppor-

tent des pièces de l'lchaJùudage.



Commencement dts trauaux dz maconnerie du Château dbaa.

Trauaut du Pakis de lTlzctricité.

I'impact, était garanti et, les artisans compnirent bien l'enieu de
la référence professionnelle que cela constituait, tant par rap-
po r t  à  l eu rs  c l i en t s  que  pa r  rappo r t  à  l eu rs  con f rè res .
D 'a i l l eu rs ,  de  1901  à  1909 .  comme ses  con f rè res ,  E rnes t
signalera dans I 'annuaire Sageret. lu par tous les profession-
nels du bâtiment, qu'i l  avait été " adiudicataire des travaux de
I 'Exposi t ion universel le  de 1900 -  Pala is  de l 'é lect r ic i té  et
Salle des i l lusions - Nlédail le d'arcenl ". Et, de fait, cela lui
vaudra des commandes et (les contacts fiuctueux,.,

Dentelles de métal
La réalisation de ce " Palais de l 'électricité " fut pour tous ses
bâtisseurs un grand moment. techniqucment problématique,
mais très formateur car i ls eurent la chanct' de travail lcr sous
la direct,ion d'un des plus importants archilectes du moment,
Eugène Hénard en personne. organisaleur (le toute l 'Erposition
universelle, qui avait beaucoup invesli dans la réussite de ce
pavil lon qu'i l  considérait, comme un challenge personnel.
Les plans de cet ensemble imposant furent réalisés avec minu-
tie et revus plusieurs fois.

" Derrière Ie château d'eau, le Palais de l'électricité. æuvre de
N'I. Hénard. profile ses dentelles de métal. Le Génie de l'électri-
cité le domine à une hauteur de 80 mètres ", indique la légende
d'une gravure officielle. Un nota figurant sur les plans, approu-
vés par le directeur des services de I 'architecture, Nl. Mouton,
et  par  le  commissai re général ,  A.  Picard,  s ignale que "  le
Palais de l 'Électricité a été relevé de deux mètres à l 'échelle de
la maquette ". Finalement I 'ensemble atteignit 80 m de large et
{20 m de long (soi t  toute la  largeur du Champ de Nlars) .  À
I' intérieur la Société des forges de Franche Comté B assura le
remonlage d 'escal iers et  de gros é l i 'mt 'n ts  de charpcnt ,es
métall iques récupérés de I 'exposition précédente dans la Gale-
rie des machines que le Palais de l 'électricité masquait. habile-
ment au regard du visil,eur.
Le succès du bâtiment fut important et i l  donna lieu à de nom-
breuses représentat,ions donl, une grandc planche il lustrée,
incluse dans un cotfrel, édité pour I 'occasion, qui rappelle (en
légende) que cette partie cle I 'exposition constitue " le décor
p n e s t i g i e u x  d u  C h a m p s  d e  l l a r s ,  l e  c l o u  f é e r i q u e  d e
I'exposition ".
N {a i s  ce  Pa la i s  de  l ' é l ec t r i c i t , é  n ' eu t  pas  qu 'une  fonc t i on
ludique, i l  avait aussi un rôle économiquc décisif car c'était, là
qu'étaient, installées toutes les machint's qui éclairaient et, ani-
maienl l 'ensemble tle l ' t 'rposition. \ lalgré ccl aspcct fonct,ion-
nel, camouflé sous unc ossature orn('c rlt '  moulagt's rlt '  plâtre
et de staff. ce fut un des endroits les plus risitt is rle l 'erposi-
tion. Situé iuste dans l 'axe de la grantk' r 'rrlrr;r '  r ' t <lt '  la tour Eif-
fel et accolé au château d'eau. on nc lxlu\ail le manquer. De
plus Eugène Hénard lui-même orgânisa bicn la publicité autour
de son propre bâl iment . . .

Une attraction inédite
Car Hénard fut aussi le concepttur (l un('\aste salle rl 'attrac-
tion, dite " Salle des i l lusions ". qu [,rnt'st Ragache réalisa ar,ec
lui et pour laquelle i l  fut aussi primtt (une médail le d'argent).
Dans son cahier des charges figuraient en effet " les murs et
contreforts de la salle heragonalr. d'une épaisseur de 0,50 m
en  maçonne r ie  de  moe l l uns  r i r u r  hou rdés  au  mor t i e t  de
ciment, surcuit du bassin rle I)aris. avec sommiers en pierre
d'Euvil le pour recevoir les l lasques en fonte qui supportaient
les consoles à vis des châssis rles glaces ". Tout cela fut réa-
lisé dans le plus grand secrel car " rompant avec leur tradition
de publicité, le commissariat général tcnta en 1900 une expé-
rience inléressante de discrétion. I l résolut de préparer sans
bruit une attraction inédite. dont le succès lui paraissait cer-
tain ". En effet les organisateurs de I 'exposition craignaient,
que le fond du Champ de Nlars. consacré surtout à des stands
techniques et industriels, ne fût un peu délaissé par les visi-

Juillet 1899, panorama des nauaÆ du champ dc Mars.

Montage dzs moteurs et d"s dyndmos.
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Le chantier du Palais de l'électricité en feurier.

teurs au prof i t  de par t ies p lus accessib les et  p lus ludiques.
0'est pourquoi I 'accent fut mis sur le Palais de l 'électricité et
ses effets de lumière, puis au sein de 0e Palais môme sur une
at l ract ion par t icu l ière qui  ne fut  dévoi lée qu 'à la  dern ière
minutc. Dans le cahier des charges. et dans les descriptifs, ne
t igura i t  donc jusqu'au iour  de I ' inaugurat ion qu 'unc "  Sal le
heragonalc ", à l 'entrée du Palais. qui était censée être un "
hal l  d 'accuei l  e t  de récept ion [ . . . ]  Ne possér lanl  que des des-
s ins par t ie ls .  l imi tés à l t .ur  æuvre propre.  les entrepreneurs
a\a ient  cru t ravai l ler '  à  un salon d honneur bapt isé r lu  nom de
sa l l c  hc ragona l t ' . .  I ) ans  l a  p rem iè re  pa r l i e  de  l ' ouv rage  ce
subter fuge pou\a i t  r t russ i r  mais.  sur  la  f in  du chant ief .  Ufncst
Ragache fut  surpr is  par  la  nécessi té dc prér 'u i r  des scel le-
ments de g lace par tout .  1 'compr is  aur  entrées et  sor t ies,
glaces que les techniciens de Saint-Gobain vinrent poser eux-
mêmes avec les plus grandes précautions. C'cst pourquoi, lui.
ses confrères de Saint-Gobain et les compagnons charpentiers
qui  l ravai l la ient  aux f in i t ions,  compr i rent  b ien que quclque
chose d'inhabituel se préparait en raison dcs contraintes tech-
niques imposées : " La salle he\agonale était cou\,erte par unc
coupole dodécagonale formée de douzc demi-fermes à treil l is.
Ces fermes soutenaicnt. à l 'ait le d'aiguil les en fer cl, cn char-
pente, la coupole intérieure en staff de la salle. qui ne pouvait
p rend re  d ' appu i  su r  l es  pa ro i s  revê tues  de  g laces ;  e l l es
avaient pour support les murs en maçonnerie de la construc-
tion. " Tout cela parut anormalement compliqué à des entre-
prencurs expérimentés e[ aux compagnons charpentiers pour
réa l i se r  un  s imp le  ha l l  r l ' accue i l ,  ce  don t  t émo igne  cc t t e
réflexion Alfred Picarrl : " La mise en place des glaces, eff 'ec-
tuée à la dernière heure, leur dessil la les yeu-r. " Nlais le com-
missaire de l 'exposition signale que bien qu'i ls aient compris.
lcs entrepreneurs iouèrent le ieu et gardèrent le secret absolu.
L cffcl. de surprise auprès de la presse et des officiels fut total.
t.t ' tte opélation fut " une réussite absolue, dépassant les espé-
rurnces les plus optimistes, et fut la légitime récompcnse de
\ l r rns icur  t lénard " .

l)es l i les d'attente
l.:r rluoi pouraiI bien consister cette atlraction préparée dans
'  1 ' l r r .  g l ' i rnr l  sccret  ?

En une all iance nouvelle pour l 'époque d'effets électriques et
r l 'e f fe ts  opt iques.  Toutes les paro is ,  y  compr is  les por tes
d 'entrée et  de sor t ie  de la  sal lc  éta ient  cnt ièrement  recou-
vertes de B.l grandes glaces jointives de '1.68 m sur 2,84 m se
faisant face, deur à dcur. Une fois les portes refermées. les
spectateurs se trouvaient donc dans un " Palais des glaces '
p r o g r e s s i v e m e n t  p l o n g é  d a n s  l a  p é n o m b r e .  C ' e s t  a l o r s
qu'entrait en jeu toute une scénographie avec musique et effets
de lumière car ( chacun des éléments de la décoration élec-
t r ique (grand lust re,  éto i les b leues.  éto i les rouges.  éto i les
blanches. appliques d'angle. arcarles bleues. rouges. blanches,
colonncs lrlanches. rouges, vertes) étail aménagé en circuit
distinct ". Cela permettait aur opérateurs (invisibles des spec-
t a t e u r s )  d e  l e s  a l l u m e r  o u  l e s  é t e i n d r e  s é p a r é m e n t  o u
ensemble, créant ainsi des effets calculés : . I l  y avait 3 000
lampes environ. Comme les glaces reproduisaienl nettement
pour l 'æil trois réflexions successives, le spectateur voyait dix-
hui t  sa l les semblables à cel le  dans laquel le  i l  se t rouvai t  [ . . .1
et donc 5"1 000 lampes bril laient autour de lui ! " Par un effet
de trouche à oreil le I 'attraction devint très recherchée et i l  fal-
lut organiscr des visites par fournées de 1 000 spectateurs,
réduites à dir minutes seulement... Des fi les d'attente rle 4 à
5 000 personnes se formèrent tous les iours. Les officiels, dont
le Président de la République et plusieurs souverains étran-
gers, intrigués et piqués au vif. se firent ofganiser des séances
spéciales, plus longucs que pour le public habituel, avcc dan-
seuses,  acrobates e[  chorégraphies. . .
Cette salle eul donc un réel succès, au point que lorsqu'cllc fut
détru i te .  Gabr ie l  Thomas,  qui  avai I  fa i t  constru i fe  un pet i t
théâtre à I ' i ta l ienne au 10 boulevard l lontmart re ( l 'actuc l
musée Grévin) ,  f i t  appel  à Hénard pour qu ' i l  lu i  réal isât  (en
réduction) une salle semblable. En 1906, i l  lui demanda d'ins-
taller " [...] un Palais des mirages. Dans cette salle herago-
nale de 10 mètres de diamètre, consti l.uée de six glaces paral-
lèles deur à deur, le spectateur a l ' i l lusion de voir une multi-
tude de salles iurlaposées. " Ainsi, dans le Paris d'aulourd'hui,
peut-on encore avoit une idée (en beaucoup plus petit) de ce
qu'était la " Salle dcs i l lusions " de I 'Exposition de 1900.
C'est donc avec I 'animateur principal de l 'Erposition, e[ sur un
proiet original, qu'lJrnest travail la au quotidien pendant plu-



sieurs années, dans une atmosphère de " secret " qui avait
créé une certaine complicité entre ces hommes qui semblent,
s'être bien entendus si I'on en iuge par I'amitié que conservera
Hénard à Ernest Ragache (et réciproquement) pendant des
années.

Après I'exposltlon
Jusqu'en 1898, c'est-à-dire au début du chantier de I 'erposi-
tion, Ernest avait tral'aillé en association avec Charles Truffat
au sein de la société Truffat-Ragache basée au 225 rue d'Alé-
sia. Or cette entreprise a également participé au grand chan-
tier de I 'Exposition universelle et en particulier à l 'édification
d'un autre bâtiment remarqué à l'époque, le " Palais du génie
civil ' , lui aussi situé sur le Champ de Mars. Dans son rapport
Alfred Picard mentionna les travaur de l'entreprise Truffat, sur
ce palais où elle a réalisé " des hourdis de pans de fer en car-
reaux de plâtre spéciaux " e[ divers " revêtements et dallages
en asphalte ". Sur ce chantier important poun une petite entre-
prise, Charles Truffat travailla sous la direction de I'architecte
Jacques Armand, qui conçut I 'ensemble du " Palais du génie
civil " secondé par Théophile Leclerc.
C'est donc dans une atmosphère amicale, voire familiale, et,
aux côtés de compagnons expérimentés (les Charpentiers de
Paris ou I 'équipe de Charles Truffat) qu'i l  connaissait bien,
qu'Ernest vécu le gnand challenge de I 'Exposition de 1900.
Grâce aux succès remportés à cette époque, i l  sera ensuite en
mesure de développer sa propre entreprise sise au 195 rue de
la Croix Nivert, dans le XV" arrondissement. Après I'erposition.
il demeura en très bon lerme avec son oncle Truffat qui pour-

suivit son activité iusqu'en 1908, touiours dans le XIVe arron-
dissement, mais " en solo , cette fois.
Ensuite Ernest Ragache obtint, de gros chantiers rue Olivier de
Serres et boulevard Lefebvre où i l édifia plusieurs immeubles
pour le compte de I 'architecte Victor Vivier.
Puis en 1907, i l  agrandit son enfeprise qu'i l  installa au73-77
rue Leblanc, louiours dans le \\'e arrondissement et il aiouta "
gare de Grenelle " à son adresse afin d'en préciser l 'emplace-
ment. La proximité du . chemin de fer de petite ceinture " lui
permetta i t  de se fa i re l ivrer  fac i lement  les matér iaux de
construction. Au 73 rue Leblanc. i l  construisit un ensemble de
bâtiments neufs dont. sur la rue. une solide et fonctionnelle
bât isse en br iques c la i res,  sur  deu\  n iveaur.  abr i tant  ses
bureaux et, sur la cour, plusieurs écuries pour ses chevaux de
t ra i t  e t  pou r  une  ânesse ,  a ins i  que  des  en t repô ts  pou r
I'outi l lage, les échafaudages, les matériaur... Donc un chântier
important, et fonctionnel, clos d'un mur et d'un portail métal-
l ique.
Disposer d'un bon chantier était pour un entrepreneur essen-
tiel car c'était, depuis ce l ieu qu'i l  organisait tous ses chantiers
mobiles, au fur et à mesure des commandes, dans tout, Paris et
en banlieue, parfois en province. Ce qui caractérise les entre-
preneurs en bâtiment (et plus encore en [ravaux publics) par
rapport aux industriels c'est " le nomadisme " du lieu de pro-
duction, générateur de nombreuses contraintes et qui demande
une forte capacité d'organisation : " C'es[ plusieurs fois par an
que l 'entrepreneur étudie et implante, souvent à la hâte, I 'outi l
de production nécessaire indispensable à la conrluite de nou-
veaux travaux, tandis qu'i l  démolit les installations des chan-
t iers terminés ou en voie de l 'ê t re " .  soul igne à ce propos
Dominique Bariot. Les entrepreneurs avaienl donc besoin de
place (i ls étaient plus au large en banlieue), mais aussi d'êtxe
proches du plus grand lieu de construction qui était la ville de
Paris. C'est. pourquoi à cetle époque ils furent, nombreur rlans
les XIV'  et ,  XV" arrondissements où subsista ient  quelques
espaces disponibles et où leur implantation correspondait à
une longue tradition.

À la veille de la Grande Guerre, Ernest parvint à une certaine
renommée professionnelle et dirigea désormais une société de
construction portant son nom qui reçut rapidement de nom-
breuses commandes publiques et prirées. Pendant toute cette
période. i l  tralail la souvent a\ec un petit groupe d'architectes
qui  devinrent  des amis (Paul  ( iosset .  Jean Cahen.  Lemaire. . . )
et  i l  en fut  de mêmt 'arec p lus ieurs entrepreneurs dont  Léon
Bouchereau ou l luguenin 

G'res Ragache

Le Pahis dcs illasions.

ffiffiffi
HISTOIRI D'UNI FAMILLE
D'ARCHITECTES PARISIINS

d u  h e h É E h d r c  i h & l k É N B

Illustré de photos la plupart parues dans l'lllustration cel exttait est tiré du dernier lilre de
Gilles Ragache paru en mars dernier auri Editions Charles Hérissey/Airelles. Apnès son lirre
A I'enseigne du Grand Salonchez le même éditeur (voir Gavroche N" 123/121), I'auteur pour-
suit l 'histoire de sa famille parisienne. On passe cette fois du monde de I'auberge à celui de la
construction et de l'architecture. Les Ragache deviennent ainsi "obiets d'histoire" comme
I'avait noté Serge Berstein (lEP de Paris) qui présidait le jury de la thèse d'habilitation (HDR)
soutenue avec succès par Gilles en novembre dernier. De cette étude très appréciée du iury
notamment pour sa qualité d'écriture - "cela se lit comme un roman" - r'oilà un livre qui nous
fera regarder autrement ces immeubles parisiens dits de la belle époque dont 165 recensés
auiourd'hui dans 17 arrondissements qui ont vu des Ragache participer à leur constnuction.
On parle souvenl de la mémoire des pierres, la voilà rendue bien présente et bien vivante avec
ce travail qui a demandé de nombreuses années de rechenche bien au-delà des cercles fami-
liaux poun faine parler les archives. Au soir de sa vie en 1951. le dernier des architectes
Ragache, porteur d'une tradition reietée comme vieillerie e[ sans doute bien amer de ce
constat, a vendu à un chiffonnier de Vaugirard plus de quatre tonnes de dessins, plans, proiets

accumulés pendant plus d'un siècle d'activité ! Voilà qui aurait fait renoncer bien des historiens à tout proiet de
recherche. Pas Gilles Ragache qui, avec du temps, de la ténacité et du savoir-faire, un peu de chance aussi, a retrouvé
les tnaces lui permettant d'écrire une belle histoire de famille qui nous intéresse.
254 pages - 19 e
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DÉSINFORMATToN

Jean-Jacques Ledos

AUTOCRTTIQUES
Plusieurs l ivres ont  i l lustré récem-

ment la méfiance que suscitent les
méd ias .  l l s  on t  oou r  au teu rs  des
journa I istes.

La premier,  "La face cachée du
Monde" * .  par Pierre Péan et  Phi-
l ippe Cohen, révèle quelques pra-
t iques au sein du journal .  En épou-
san t  l e  l i bé ra l i sme ,  l e  quo t i d i en
s e m b l e  a v o i r  o u b l i é  l ' e x i g e n c e
d' indépendance voulue et  entrete-
nue par son di recteur- fondateur,
Hubert  Beuve-Méry,  Le quot id ien,
d e v e n u  é l é m e n t  d ' u n  " g r o u p e "
d i r i gé  pa r  Jean -Mar i e  Co lomban i ,
ne  se ra i t  p l us  au -dessus  de  t ou t
s o u p ç o n  ?  Q u e l s  q u e  s o i e n t  l e s
excès de la polémique, i l  est  peu
v ra i semb lab le  oue  l e  t r ès  l i bé ra l
Alain Minc ait accepté de rejoindre
l es  i ns tances  de  su rve i l l ance  du
quot id ien pour se sat is fa i re d 'une
iiguration muette ou neutre.

D a n s  " B i e n  e n t e n d u . . .  c ' e s t
o f f ! " * *  un  anc ien  j ou rna l i s t e  du
"Monde" évooue les fausses confi-
dences des hommes politiques, des-
t inées à la propagat ion d ' indiscré-
t ions dont  la source doi t  rester  invé-
rifiable. C'est un vieux procédé de
m a n i p u l a t i o n  q u i  f a i t  n a î t r e  l e s
rumeurs.

S o u m i s s i o n  à  l a  r é a l i t é  d e  l a
demande ou à la démarche com-
merc i a l e  d ' un  pouvo i r  a f f a i r i s t e  ?
C'est  peut-être la prat ique qu'on
e n s e i g n e  a u j o u r d ' h u i  d a n s  l e s
éco les  de  j ou rna l i sme  s i  I ' on  en
croi t  l 'ouvrage d 'un autre journa-
liste, François Ruffin : "Petits soldats
du  i ou rna l i sme '  * r * .  La  nécess i t é
d e  " f a i r e  c o u r t "  p o u r  n e  p a s
ennuyer é l imine tout  approfondis-
sement de l ' in format ion.  L 'auteur
dénonce  ce t t e  p ra t i que  dans  l es
grands médias hertziens et dans les
q u o t i d i e n s  p o p u l a i r e s .  O n  n e
s ' é t o n n e  p a s  q u e  " L e  M o n d e "
conteste cette observation dans son
é d i t i o n  d u  4  m a r s .  P o u r t a n t ,  l e
même jour,  dans le même quot i -
d ien,  le journal is te Phi l ippe Labro,
de retour des États-Unis,  c i te les
propos d 'un confrère américain :
, \otre métier, c'est de rapporter.
On rapporte ce que dit le gouverne-
-r€nl. Les gens ne restent pas bran-
i  t e s  p l u s  d e  d e u x  m i n u t e s .  l l s
J c ( 0 n n e c t e n t  v i t e .  D o n c ,  o n

matraque, on grossit le trait. > Dans
les iournaux télévisés, l' intervention
des envoyés spéciaux est habituel-
lement l imi tée,  à de rares excep-
tions près, à quinze secondes envi-
ron.

La censure existe dans la d iscré-
t ion des rédact ions.  C'est  ce que
raconte un ancien corresoondant
d e  T F 1 ,  A l a i n  C h a i l l o u /  p a r  p r u -
dence, sous la forme d'un roman :
"La lésion étrangère"****.

Nombreux sont, certainement, les
i o u r n a l i s t e s  d u  " M o n d e " ,  a u s s r
"engagé" soit-il, qui ne méritent pas
le pilori. Ceux du "Figaro", de "La
Cro i x " ,  de  "L i bé ra t i on "  vo i r e  de
" T F 1 " ,  n o n  p l u s .  T o u t e f o r s ,  o n
devine que leur surv ie profession-
nelle déoend de leur soumission à
la l igne édi tor ia le.

On peut, malgré tout, espérer être
i n fo rmé .  Une  f o i s  pa r  mo i s ,  " Le
Monde Diolomatioue" reste le ren-
dez-vous essentiel. f

'  Edi l ions des Mi l le e l  une nui ts.
. t  Alb in Michel .
*** Editions Arène, Paris.
****  Édi t ions Al ias etc.

ACT U ALIT É DE L' ANT ICIP AT IO N
n  L o r s q u ' e n  1 8 8 0  * ,  A l b e r t

Robida, mon grand'père, imaginait
au  m i l i eu  de  nombreuses  au t res
ant ic ipat ions le té léphonoscope, i l
campai t  devant un vasle écran c i r -
cu l a i r e  un  pe rsonnage  ven t ru  e t
b a r b u ,  a s s i s  d a n s  u n  f a u t e u i l  à
cap i t ons .  Ce  pe rsonnage  f uma i t
placidement son cigare en contem-
plant avec la même indifférence res
h o r r e u r s  d u  s a c  d e  P é k i n ,  d e s
scènes de révolution ou le ballet de
Faust .  Albert  Robida avai t - i l  oonc
dev iné  l a  f asc i na t i on  qu ' exe rce
l ' image animée sur celu i  qu ' i l  est
convenu d'appeler le téléspectateur
? Dans la crainte qu' i l  éprouvai t  de
l ' aven i r ,  ma i s  avec  ce t t e  l uc i d i t é
qu i  l u i  pe rm i t  de  p ressen t i r  ( en
dépi t  de la fantais ie apparente du
dessin)  b ien des ooints fa ib les de
no t re  c i v i l i sa t i on ,  i l  a va i t  dev iné
l ' i n t é rê t  comme l e  dange r  d ' une
te l l e  domes t i ca t i on  des  f a r r s  au
bénéf ice de M. Prudhomme. ,

Michel  Robida :  "Télévis ion,
problème du jour"

in "La Revue de Paris" 60' année,
(8-1 9s3)

*  l l  s ' ag i t  de  "La  V ie  é l ec t r i que " ,
a n t i c i o a t i o n  p u b l i é e  e n  f e u i l l e t o n
dans "La Science i l lustrée",  en 

'1891.

Le texte et les ohotos seront ensutre
réédités à la suite d'un autre ouvrdce :
"Le Vingt ième siècle" .

DÉSINFORMATIoN
Les oromesses d 'une c i rculat ion

de l ' in format ion qui  devai t  déve-
lopper une conviv ia l i té universel le
s ' e f f ond ren t  t ous  l es  j ou r s .  On
s 'épu i se ra i t  à  l es  énumére r .  Au
moins,  peut-on désigner les mani-
pulateurs,  ces consei l lers en com-
m u n i c a t i o n ,  d e v e n u s  i n d i s p e n -
s a b l e s  à  q u i c o n q u e  d é t i e n t  ( o u
recèle)  une vér i té qu' i l  faut  occul-
ter. Leur rôle est d'enseigner à dire

ce qui convient et de ne pas expri-
mer ce qui  ne convient  pas.

Après qu' i l  se soi t  produi t  sur  un
suppo r t  méd ia t i que  que l conque ,
tout responsable d'entreprise, d'ins-
titution ou seulement porte-parole,
est  soumis à ce qu' i ls  appel lent  un
" débr ie l ing",  c 'est-à-di re en f ran-

çais compréhensible,  une correc-
t ion.

L'art de mentir exige un appren-
tissage long et difficile. ll avait été
i n i t i é  avan t  l a  deux ième  gue r re
m o n d i a l e  d a n s  l e s  m i l i e u x  d ' u n
bou rgeo i s i e  où  l ' on  pensa i t  que
l ' aven i r  appa r t ena i t  à  l ' é l i t e  i ns -
t r u i t e .  Les  années  su i van tes  on t
tempéré ces ardeurs dont  témoi-
g n a i t ,  à  l a  L i b é r a t i o n ,  u n e
démarche presque révolut ionnaire
é labo rée  dans  l es  m i l i eux  de  l a
Résistance af in d 'écarter  les ouis-
sances d'argent de la presse et de
la radio.  D

B I EN F AIT S COLLAT ÉR,AUX
Les bénéfices de la crise récente

sont bien modestes au regard de ce
qu' i l  est  cyniquement convenu de
désigner comme des "dégâts colla-
téraux".

On peut toutefois y t rouver un
scept ic isme croissant  à l 'égard de
l ' in format ion,  en général .  L 'exclu-
s ion des journal is tes de ce qu' i l  est
c o n v e n u  d ' a p p e l e r  -  n o n  m o i n s
cyniquement - le "théâtre d'opéra-
t ion" susci ta i t  déjà la méf iance à
l'égard des informations imposées
pa r  des  con fé rences  de  p resse .

lamie Shea, chargé de ces missions
de désinformation pendant les opé-
ra t i ons  en  Yougos lav i e  en  ava i t
déjà r id icul isé la prat ique.

Certes,  la prat ique de l ' in forma-
t ion contrô lée n 'est  oas nouvel le.
En 

'1917, pour dénoncer le "bour-
rage de crâne",  Jean Cal t ieÊBois-
s i è re  ava i t  c réé  "Le  C raoou i l l o t "
qui  ne fut  lu ensui te et  jusqu'à la
mort  de son fondateur,  en 1965,
oa r  une  m ino r i t é  d ' i n t e l l ec tue l s
non-conform istes.

Aujourd'hui, les médias de masse
de  chacun  des  camps  adve rses
imposent au monde entier un mes-
sage unique dont la répétition tente
de meubler les programmes et, en
réalité, lasse le spectateur-auditeur
frustré.

Manipulation et saturation engen-
drent un scepticisme de masse. fl

IMAGES
La défaite de l'information est la

p r i n c i p a l e  c o n s é q u e n c e  d e  l a
récente guerre en lrak.

Une démarche cvnioue entrete-
nue  pa r  une  p ropaganoe  ou l r an -
c ière a t r iomphé.

L ' image des corps meurtr is  des
victimes civiles était insupportable,
sau f  aux  pa rano ïaques  i v res  de
pouvo i r .  E l l e  n ' en  rend  que  p l us
scandaleuse une autre image, de
propagande, cel le- là,  d 'un soldat ,
po r t an t  dans  ses  b ras  un  en fan t
b l essé .  On  t ue  ma i s  on  a  ouand

même de bons sentiments !
L e  m ê m e  c y n i s m e  a  c o u v e r t

l 'agression :  (  nous cassons tout
mais nous réparerons tout . . .  pour
l e  p l u s  g r a n d  b é n é f i c e  d e  n o s
en t rep r i ses . . .  ,  Les  Bou rses  on t
salué cette logique qui abolit toute
référence à la morale. t

cRoQUts
L 'op in i on  se  f a i t  e t  s ' en t re t i en t

avec des images choisies et isolées
par des rédact ions.  El les induisent
une général isat ion hât ive par des
lecteurs,  audi teurs ou té léspecta-
t e u r s  d i s p e n s é s  o u  i n c a p a b l e s
d'approfondir  la quest ion.  La pro-
pagande  impose  l ' a rb re  comme
une forêt.

Rencontre-t-on chez nous beau-
coup de Français - béret basque et
bague t t e  de  pa in  sous  l e  b ras  -

conformes à l'image à la Doisneau
qui  t ient  l ieu d 'emblème pour les
anti-français d'outre Atlantique ?

En 1989, les images des statues
renversées de Staline ont réjoui les
vrais et  les faux démocrates.  Une
décennie plus tard,  on doute que
l ' a v è n e m e n t  d u  c a p i t a l i s m e  a i t
amél ioré la v ie des Russes.  Qua-
torze ans plus tard, la prise de Bag-
dad  pa r  l es  " coa l i sés "  l i bè re  des
forces spontanées et primitives sous
le regard de pseudo-mercenaires.

Les images des "foules en liesse"
d i ss imu len t  l a  r ancceu r  des  é l é -
ments p lus lucides de populat ions
qui ne souhaitent pas accepter une
nouve l l e  t y rann ie ,  mo ins  v i s i b l e
mais p lus durable.  O

ENTENDU,..
Un Texan dans l 'émission " lnter-

cept ions" d i f fusée le d imanche 13
avr i l  sur  France Inter  :  "  Saddam,
c ' e s t  l e  d i a b l e . . .  c ' e s t  l u i  q u i  a
c o m m a n d é  l ' a t t e n t a t  d u  1 1  s e p -
tembre. . .  i l  faut  en f in i r  avec ces
commun i s tes . . .  l l s  se  d i sen t  r e l i -
g ieux mais i ls  ne savent pas qui  est
D ieu . . .  " .

D ' u n  a u t r e  T e x a n  :  o  C e o r g e
Bush est  un enfant  gâté qui  serai t
b ien incapable de fa i re la guerre. . .
C'est  une crapule. . .  l l  est  scanda-
leux que ses amis d 'Enron soient  en
liberté alors qu'on refuse un avocat
et  un ju8ement aux pr isonniers de
Cuantanamo Bay. . .  ,

Un autre témoin soul igne la pré-
sence, dans les troupes américaines
de "pseudo-mercenaires",  immigrés
sans emploi  f raîchement natural i -
sés.

L ' important  dans la connaissance
de l 'opin ion,  ce n 'est  pas de savoir
c e  q u e  p e n s e n t  l e s  g e n s  m a i s
d'analyser la formation, passive ou
act ive,  de leur opin ion.

L i r e  ( o u  r e l i r e )  à  c e  s u j e t :
"L'information, la désinformation et
la réal i té"  par Cuy Durandin (PUF,
1 9 9 3 )  o u  c o n s u l t e r  l e  s i t e  :
< w w w  a t t e n t i o n -
span.ney'psyops/psyops.htm>.O
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Fil1ùh & Ci.

Eric Hazan
Uinvention de Paris

il n'r 0 Nr L xl! Xtdus

st

L',lxvEtTt0t
OE PARIS
par Eric Hazan

Quel bonheur, quel plai-
sir, quelle loie de lire ces
pages oùi I'intelligence, la
c u l t u r e .  I ' h u m o u r .  l a
cur ios i té  se  g l i ssent  de
chapitre en chapitre.

Ancien chirurgien, mil i-
t a n t  d e s  v é r i t a b l e s
c a u s e s .  é d i t e u r .  l e
citoyen Eric Hazan, par-
fait  connaisseur de Wal-
t e r  B e n j a m i n ,  d o n n e
I'impression de connaître,
p a r  c c e u r ,  c n a q u e
immeuble, maison, hôtel,
rue, ville, boulevard, ave-
nue, impasse de la capi-
tale.

Avec lui, nous sommes
d a n s  P a n a m e ,  d a n s
Parisjric, dans Paris-His-
toire, dans Paris- immor-
tel, dans Paris-abattu par
l e s  p r o m o t e u r s  d e s
Empires ou Républiques
successives. La dispari-
t ion de Georges Pompi-
d o u ,  b é t o n n e u r  p o u r
P a r i s - B a g n o l e ,  a  é v i t é
des crimes contre I'urba-
n i s m e .  C e  d a n g e r e u x
personnage cherchait-il à
s e  v e n g e r  d e  l a  v i l l e -
l u m i è r e  ?  T o u t e s  l e s
hypothèses restent pos-
sibles.

Quand Er ic  Hazan
évooue les barricades de
Paris, rappelle les lumi-
n e u x  j o u r s  d e  l a  C o m -
mune (1871) ,  ins is te  sur
la Résistance. i l  efface.
d'une plume parfaite, les
immondices et les abjec-
t ions  des  t rès  par fa i ts
salauds éjaculant leur fiel
sur  Par is  se  dressant
contre ses occuoants el
s e s  b o u r r e a u x  à  l a
Thiers, I'abject nabot.

Desmoulins. Gavroche.
B a u d e l a i r e .  M a n e l .
Nadja, Aragon, Scarron,
avec d'autres, lraversent
ce récit.

L'invention de Paris : à
l i r e ,  r e l i r e ,  a p p r e n d r e ,
savourer, déguster.

Pierre Ysmal
Seuil,462 p.,23 €.
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PA]IAIT ISTRATI
Le besoin de lustice et le

re je t  de  I 'obé issance
c o n s i d é r é e  c o m m e  u n
crime constituent I'inéduc-
tible ligne de vie de Panait
l s t ra t i .  Né en  1884,  l i l s
na ture l  d 'une paysanne
roumaine et d'un contre-
bandier grec, i l  quit te sa
mère à 12 ans, prat ique
lemporairement une dou-
z a i n e  d e  m é t i e r s  o o u r
n'être I 'esclave d'aucun ;
se fait  exempter du ser-

vice militaire au oéril de sa
santé  ;  échappe par  la
fu i te  à  deux  guer res  ;
r e f u s e  d e  f o n d e r  u n e
f a m i l l e ,  d ' ê t r e  m e m b r e
d'un parti, d'une organisa-
t i o n  D r o f e s s i o n n e l l e .
Toutes choses possibles à
q u i  v e u t  a p p l i q u e r  "  l a
révolution d'un seul oar le
re fus  d 'adhérer  à  ouo i
oue ce fut '.

Vagabondant au Moyen-
Orient, puis en Occident, il
rencontre Romain Rolland
à  P a r i s  e n  1 9 2 2  q u i
I 'encourage à  écr i re .  l l
entreprend alors en fran-
ç a i s  u n e  g e s t e  d e  p l u -
s i e u r s  v o l u m e s  s u r  l e s
H a T d o u c s .  S i  I ' a u t e u r
s'identifie à ces . hommes
échos ". en oui loute souf-
france résonne. le terme
désigne plus précisément
les  paysans  roumains
révoltés contre leurs sei-
gneurs ou I'occupant turc.
Cont ra in ts  de  s 'en fu i r
dans  les  fo rê ts  pour
échapper à leurs oppres-
seurs, leurs exploits trans-
mis oralement au cours du
XlX" siècle transJorment

en lus t i c ie rs  révo lu t ion-
naires, ennemis de lous
les pouvoirs, ces person-
nages mi-historiques mi-
légendaires.

E n t r e p r i s e  d a n s  I ' e n -
thousiasme pour pérenni-
ser et propager au-delà de
son pays d'origine cette
culture populaire, la saga
s'achèvera plus pénible-
ment malgré son succès.

L'écrivain, retourné en
Roumanie après dix ans
d 'absence,  y  découvre
que les atrocités de ses
dir igeants contemporains
font pâl ir  les massacres
greco-turcs d'antan.

Part i  en URSS en 1927
retremper sa foi dans un
m o n d e  a m é l i o r é  p a r  l a
lutte. il voit son rêve socia-
l i s t e  m o u r i r  s o u s  l e s
dés i l lus ions .  Son témoi -
gnage, Vets I 'autre
flamme, lui vaudra les tor
ren ts  d ' in ju res  e t  les
calomnies de la clioue sta-
l inienne.

C'est le thème des Hai
doucs  dans  I ' ceuvre  de
Panaft lstrati qui fait I'objet
d'un ouvrage présenté et

coordonné oar  Dan ie l
Lérault. Psychanalystes et
universitaires passionnés
par I 'univers istrat ien y
réun issent  leurs  é tudes
sur le parcours initiatique,
la bal lade haidouque, la
présence turque en Rou-
manie. lstrati folkloriste. sa
f i l i a t ion  ha idououe a ins i
que des repères bibliogra-
phiques.

Traités avec simplici té,
ces  tex tes  son l  acces-
sibles aussi bien aux amis
fidèles qu'à ceux qui vont
désirer connaître ces ban-
d i t s  b i e n  a i m é s  e t  l e u r
créateur. Celui-ci meud à
51 ans dans la solitude et
la gêne, " jusqu'au bout
combattant seul sous le
drapeau de I 'homme qui
n'adhère à rien '.

Hélène Fabre
Jeanne-Maie Santraud, Eli-

sabeth Geblesco, Catherine
Rossi, Monique Jutrin-Klener,
Martha Popovici, Hélène
Lenz, Daniel Lérault

Les Haidoucs dans l'æuvre
de Panail lstrati (L'insoumis-
sion des vaincus)

Paris, L'Harmattan, coll.
. Critiques littéraires ., 176
p..  15 €

tEs AttAtEs 1t'4
Société des Amis de Louis
Aragon et Elsa Tiolet

"... ll existe oarfaitement
des  camarades ou i  on t
une oosition de caraclère
r a c i s t e .  c o l o n i a l i s t e .  i l
serai l  vain de le nier, ça
existe, et ces gens parlent
(cette posit ion n'est pas
celle du oarti. inutile de le

SÉVERITE & vAlIEs tE GRI Du PEUPI.E
Par Christiane Douyère-Demeulenaere

Nous connaissons bien à Gavroche Christ iane Demeulenaere qui a enrichi les
colonnes de notre revue d'articles, tels La Bellevilloise sur la coopération ou Les
fantaisies de Maxime Lisbonne le Communard méconnu. Sa connaissance appro-
fondie du Xf X" siècle et en particulier de La Commune de Paris, cette période dra-
matique de notre histoire, a conduit notre amie à écrire un ouvrage sur Séverine,
Vallès et le journal :  " Le Cri du Peuple ".
C'est un régal !
On y découvre un Vallès que I 'on croyait connaître, une Séverine que beaucoup
ignoraient et l'épopée de la revue contestataire, Le Cri du Peuple. fruit de leurs
efforts conjugués.
L'histoire de la rencontre Séverine-Vallès est le bel exemole d une amit ié sans
fai l le. Pour Séverine, Val lès, c'est . le patron'.  Pour Val lès. Carol ine Remy dite
Séverine, c'est " l 'apprentie" ;car i ls en sont convenus. Val lès apprendra à Séve-

rine le beau métier de journal iste. Dès leur premier contact à Bruxel les, ou Vallès est en exi l .  Séverine esl
éblouie . par trop de lumière ". En 1880, I 'amnist ié Val lès, de retour à Paris après un nouvel exi l  à Londres,
retrouve Séverine qui devient définitivement . son ' secrétaire. Pendant cinq ans. le couple. en harmonie par-
faite, lutte pour " la Sociale ". Séverine est alors complètement pénétrée de la pensée du . patron " qui était
devenue sa pensée propre : " il y avait une telle communauté d'idées entre ces deux êtres qu'ils n'en faisaient
qu'un seul ".
Tout naturel lement, en 1883, i ls londent ensemble " Le Cri du Peuple " journal populaire engagé qui aspire,
comme I'a touiours souhaité Vallès, à lédérer tous les courants rivaux du socialisme, plus prompts à se déchirer
qu'à s'unir. Après le décès de Vallès en 1885, le journal connaîtra de plus en plus de difficultés, malgré les
efforts surhumains de Séverine oour en reculer la fin.
J'aimerais, chers amis lecteurs, que vous vous précipitiez chez votre libraire préféré pour commander ce capti-
vant ouvrage publié par Payot, collection Poftraits intimes el disponible au prix de 1 7,50 €
Vous ne le regreterez pas ! G. Pelletier
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La bande dessinée connaît d'immenses succès
de librairie avec une poignée de titres vendus à
d e s  c e n t a i n e s  e t  d e s  c e n l a i n e s  d e  m i l l i e r s
d'exemplaires. Des t irages dépassent le Gon-
cour t ,  le  Renaudot ,  I ' l n te ra l l ié ,  le  Méd ic is ,  le
Fémina,  le  p r ix  L iv re - ln te r ,  le  Grand Pr ix  du
roman de l'Académie Française. Ne comple-t-elle
pas parmi ses membres vieillissants, cette Aca-
démie qui fait toujours baver des quarterons de
plumit i ls soucieux de se déguiser en vert,  un Ber-
trand Mézières auteur de I'inoubliable Portés dis-
parus (collection sjgne de piste, éditions Alsatia
Paris) ? Sous son véritable nom de Bertrand Poi-
rot-Delpech il dénonce, à I'automne 2002, la B.D.
Regret de n'avoir pas les ventes de Goscinny-
Uderzo ? Regret de ne pas avoir créé un person-
nage exceptionnel ? Regret de ne pouvoir arrêter
la fuite du temps ? Nombre d'hypothèses demeu-
rent possibles sur la haine de B.P.-D. éminent
chroniqueur du Monde ( i l  rêve, dit-on, un jour
d'en devenir le patron) pour la bande dessinée.
Le monde comme i l  va...
Candidat de droite à la prochaine présidentielle,
avec Nicolas Sarkozy, Dominique de Vi l lepin,

A la in  Juppé,  anc ien
P r e m i e r  m i n i s t r e ,
anc ien  min is t re  des
Affaires Etrangères,
chef  du  mouvement
ch i raqu ien ,  d 'o rgan i -
sation de la majori té
es t ,  auss i ,  ma i re  de
Bordeaux.
Ce dist ingué énarque
( v e r s a n t  m a s c u l i n
selon ses amis de la
dé l i ca te  Mar t ine
A u b r y ,  d é p u t é  d u

Histoire et histoires en BD

Nord, maire de Lille en sursis) a-t-il pris la peine
de lire Le Singe et la sirène, Le Singe et la Dame
Blanche de Dumontheuil et Angeli ? Une histoire
avec des personnages qui n'habitent pas le quar-
t ier Triqué des Chartrons, ne vont pas en oui-
kende sur Ie bassin d'Arcachon, ne sont pas invi-
tés dans les châteaux. lci, les mæurs sont rudes.
Le style n'est pas celui de François Mauriac (Bor-
delais détestant Bordeaux, prix Nobel de littéra-
ture en 1952) mais de paumés, de marginaux, de
ces gens qui lont trembler le bourgeois.

Le capital isme, le pro-
fit, le mépris des autres
sont  dess inés  e t  mis
en mots  avec  la len t
dans Le Diable au porl
de Ecken et Lacou. Le
d e u x i è m e  t o m e  L e s
Brasiers de Marseille
montre les débuts de la
g r a n d e  p e s t e  q u i
ravage la cilé au début
d u  X V l l l "  s i è c l e .  L e s
échev ins  pour r is  la is -
sent vendre des tissus

corrompus. Un séduisant jeune chirurgien tente
d'éviter la tragédie. l l  faut d'abord, faire du fr ic.
L'homme en ces temps anciens n'est pas encore
le capital le plus précieux. En 2003 la situation
n'a pas évolué...
Les Etats-Unis qui avec le sinistre Georges W.
Bush. f i ls de Georges Bush, exigent de f ixer Ie
nouvel ordre mondial conservent un fond raciste
enlretenu de génération en génération.
Les Bayous de la haine, tome 2, d'Amerikkka
raconte la lutte en Floride d'un couple de militants
anti Ku-Klux-Klan contre des policiers ripoux. Tra-
fic d'alligators, crimes racistes, magouilles avec la

justice fleurissent au fil
des cases de Nicolas
Otéro et Roger Madin.
Une fresque à l'évident
réalisme.
D e l i t t e  e t  R i c h e l l e
e x p l o r e n t  L e s  c o u -
l isses du pouvoir d'un
æil critique et citoyen.
Enquête à la Conmis-
s l o n  s e  d é r o u l e  d e
Bruxe l les  à  Londres .
Là, aussi, la conuption
s' insinue. Les rouages de la Commission euro-
péenne ne sont pas impeccables. Les pots de vin
permettent des arrangements, favorisent le traite-
ment des dossiers, aident à changer d'existence.
Un sourire après cette
série de malfaisants ?
Prenez La Vengeance
d u  c h a t  d e  P h i l i p p e
G e l u c k .  S p i r i t u e l ,
drôle, méchant, gentil,
en  gr i f fes ,  en  pa t tes
d e  v e l o u r s  l e  c h a t
affronte chaque situa-
t i o n  a v e c  u n e  s o u -
plesse féline. Ce chat,
compagnon idéal, fait
un  ins tan t  oub l ie r  ce
début de XXl" siècle.

Pierre Ysmal

Le singe et Ia siène, Le singe et la Dame Blanche par
Dumontheuil et Angeli, Casterman , Les Brasiers de Mar-
sel/e par Ecken et Lacou, Hors Collection ; Les Bayous
de la haine par Otero et Martin, Casterman , Enquête à la
Commission par Delitte et Richelle, Casterman ; La ven-
geance du chat pat Philippe Geluck, Casterman.

*.t

dire) mais i l  suff i t  qu' i l  se
d i s e  c e s  c h o s e s  p a r c e
que de  I 'ex té r ieur ,  i l  fau t
bren comprendre que les
gens qui ne sont pas des
communis tes ,  pour  eux ,
tous les communistes en
réalité pensent et disent la
même chose" aff irme, de
la tr ibune du comité cen-
t r a l ,  l e  1 7  j a n v i e r  1 9 5 8 ,
d a n s  I ' a p r è s - m i d i ,  l e
camarade Louis Aragon.

Ce discours est la pièce
m a î t r e s s e  d u  n ' 4  d e s
annales de la société des
amis de Louis Aragon el
EIsa Triolet.

François Eychad rédac-
t e u r - e n - c h e f  d e  c e t t e
r e v u e  v e i l l e ,  a u s s i ,  s u r
Faites entrer I'infini avec
u n e  v i g i l a n c e  e t  u n
enthousiasme réels. l l  est
d o m m a g e  q u ' i l  s e m b l e
accorder  une conf iance
abso lue  aux  témoins  de
grand âge et à un quarte-
ron de fanatiques de Louis
e t  d ' E l s a .  F . A .  d e v r a i t
écarter de ces publications
des scriboui l lards disciples
de l ' i l l is ible Bourdieu. Ara-
gon écri t ,  sans jargonner,
une admi rab le  p rose e t
d rnoubliables vers.

L e  1 7  j a n v i e r  1 9 5 8 ,  l a
dern iè re  année de  la  lV '
République, Louis dans sa
t rès  longue in te rvent ion
évoque I 'Algérie, i l  admet,
dans  un  s t r i c t  hu is -c los ,
que le racisme et le colo-
nial isme existent dans les
- ^ ^ ^ ^  i , ,  ^ ^ * ir d r  r g ù u u P d r u , , .

Les "historiens" issus du
PCF oublient le plus sou-
v e n t ,  c e  p h é n o m e n e
f â c h e u x  p o u r  l e s  p i m -
p a n t e s  i m a g e s  d ' E p i n a l
q u ' i l s  s o u h a i t e n t  t r a n s -
meIIre.

A r a g o n  a n n o n c e  q u ' i l
arrête Les Communistes,
s'agace devant' l 'étouffoir ' '
dont fut vict ime Le monu-
m e n t  d ' E l s a  T r i o l e t ,  f a i t
l ' é loge de  René Joug le t ,
donne un coup de patte à
Romain Rolland.

Ce discours intéressant
p o u r  l a  b i o g r a p h i e  p o l i -
tique et littéraire d'Aragon
mérite une lecture atten-
t ive et cr i t ique.

P. Y.

Les anna les  de  la

sôc ié té  des  amis  de
l n n i <  A r a n n n  e r  t r l c e

Triolet. 42, rue du Stade.

78120 Rambouillet.

Le temps des livres

JACOUES DECOUR,
L'OUBLIE DES
LETTRES
FRANçAISES
par Pierre Favre

Q u i  c o n n a î t  e n  2 0 0 3
Jacques Decour? Qui a lu
Le Sage et le Caporal?
P h i l i < t a r h t t r n l  l a <

Pères? Qu i  se  souv ien t
d e  s e s  n o t e s  d a n s  l a
NRF,  de  ses  chron iques
dans Commune? Ce l
oubli  est scandaleux car,
d a n s  l a  d é c e n n i e  1 9 3 0 -
1940.  Dan ie l  Decourde-
m a n c h e ,  a g r é g é  d ' a l l e -

mand, fr ls d'un f inancier, a
é t é  u n  m i l i t a n t  c o m m u -
n is le ,  un  ense ignant ,  un
écrivain de haute valeur.

J e a n - B a p t i s t e  P a r a ,
p o u r  l e  n " 8 7 8 - 8 7 9
d'Europa (2002) avait pré-
senté  un  doss ie r  consa-
cré à Jacques Decour.

En 1945, dans une bro-
c h u r e  d e s  E d i t i o n s
S o c i a l e s ,  A r a g o n  o f f  r i t
des  tex tes  Comme je
vous  en  donne
l 'exemple . . .  La  dern iè re
lettre de Jacques Decour
est tronquée car la prude-
r ie  communis te  ne  peut
a d m e t t r e  q u ' u n  h é r o s
aime l 'épouse d'un autre,
envisage de se remarier
avec el le.. .  Aujourd'hui le
texte est publ ié dans son
intégralité.

La biographie de Pierre
Favre  su i t  I ' i t i néra i re  (21
février 1910, Paris XVll" -
30 mai 1942, exécution à
t  h  11  au  Mont  Va lé r ien)
d e  c e t  h o m m e  q u i ,  d è s
l 'été 1940. prend contact
a v e c  J e a n  P a u l h a n ,
G  e o  r g e s P o l i t z e  r ,
Jacques Salomon.

L ' a n n é e  s u i v a n t e ,  i l
publ ie les premiers numé-

ros de L'Université Libre
puis de La Pensée Libre.
ll élabore et crée le Front
national des écrivains, le
comité national des écri-
vains, conçoit les Leltres
françaises.

Le 17 février, à 22h30,
la  po l i ce  f  rança ise ,  tou-
jours zélée, I 'arrête alors
qu' i l  anive au domici le de
Poli tzer.

Le 20 mars, i l  est remrs
aux nazts.

R e n é  B o u s q u e t ,  l ' i m -
monde secrétaire général
d e  l a  p o l i c e  d e  V i c h y ,
futur ami de François Mit-
terrand, entre en lonction
le  18  avr i l .

P r e r r e  F a v r e  d ' u n e
p l u m e  s a g e  e t  c h a l e u -
r e u s e ,  a f f e c t u e u s e  e t
c o m p r é h e n s i v e  i n v i t e  à
d é c o u v r i r  c e  J a c q u e s
Decour. A l i re, aussi,  son
æuvre.

P.Y.

F A t r z û ^  ê t i i t i ^ n .  I  ê .

Sheer, 380 p., 26 €: Le
Sage et le Caporal suivi
de  Les  Pè res  pa r

l â i d t t ê c  n - ô 1 ^ n r  t r a r -

rago. éditions Léo Sheer,
3 3 4 p , 2 0 € .
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LEITRES ClrorSrES, SoUVE.
ilRS
par Alexis de Tocqueville

Une citat ion, une réfé-
r e n c e ,  u n e  a l l u s i o n  à
A l e x i s  d e  T o c q u e v i l l e
(1805-1859) sont volon-
tiers recherchés par ceux
q u i ,  d ' u n e  p l u m e  a p p l i -
quée ou inspirée, rédigent
les discours pour les par-
lementaires. les ministres.
les présidents.

Avoir I 'air de connaître
La démocratie en Amé-
rique, L'Ancien Régime et
la Révolution voire ses
Souvenirs ne fait oas de
mal dans un débat ou une
conlroverse.

Ce cher Alexis apparaît
comme un grand homme,
sorte de prophète, idéo-
logue du  bon sens .  En
l i san t  ses  Souven i rs  j ' a i
trouvé ces perles :

"Tel les furent les jour-
n é e s  d e  j u i n ,  j o u r n é e s
nécessaires et funestes.
Elles n'éteignirent pas en
France le feu révolution-
naire mais elles mirent fin,
du moins pour un temps,
à ce qu'on peut appeler le
travail propre de la révolu-
tion de février. Elles déli-
v r è r e n t  l a  n a t i o n  d e
I'oppression des ouvriers
de Paris et la remirent en
possession d'el le-même.
Les théories social isles
cont inuèrent  à  oénét re r
dans  I 'espr i t  du  peup le
sous la forme de passions
cupides et envieuses et à
y déposer la semence de
révolut ions futures, mais
le parti socialiste lui-même
demeura vaincu et imouis-
sant. "

T o c q u e v i l l e  e t  T h i e r s
même combat  :  i l  fau t
écraser et assassiner le
peuple de Paris.

Juin 1848 et printemps
1 8 7 1 ,  l e s  p o r t e u r s  d e
I 'espérance on t  devant
eux les représentants du
l r i c ,  du  t rava i l ,  lami l le ,
patrie.

P.Y.
Quafto/Gallimard.

GEIITII 1I'A QU'Uil GIL
" C'est depuis I'agres-

sion d'Hyères que la dou-
leur me cingle le front, à
I ' improviste, une douleur
t e r r i b l e . . .  L e  g a l o p  e s t
arrivé derrrière moi. et le
c r i  : - R a m b a u d ! J e m e
su is  re tourné.  L 'homme
avait un cei l  au mil ieu du
front, un troisième æil. ll a
c r i é  q u e l q u e  c h o s e
comme : - Et sachez ou'il
y a un lugement..

ll a levé le bras. J'ai liré
mon po ignard  dans  le
mème moment  :  depu is
l'Algérie, le poignard sort

tout seul."
Dès  les  o remières

pages de ce livre I'action
nous emoorte clans une
c h e v a u c h é e  j u s q u ' a u x
dernières lignes à travers
Provence, Vivarais, Dau-
phiné, Lyonnais et Forez,
là ou le héros doit Dorter
l a  o a r o l e  d e  l a  b o n n e
cause réoub l ica ine .  La
France vient de olébisciter
Louis Naooléon. bientôt il
faudra faire face au couo
d'Etat de 1 851 ...

L'auteur, René Merle,
p ro fesseur  d 'h is to i re  e t
président de I'association
1851 pour la mémoire des
résistances républicaines,
nous  écr i t  ou ' i l  a  u t i l i sé
dans cetle histoire beau-
couo d'éléments rencon-
trés dans ses recherches
et act ivi tés. "J'ai cousu
ensemble des épisodes
souven l  ma l  connus e t
o a r f o i s  i n c o n n u s .  m a i s
tous bien véridioues. afin
de faire oasser à travers
I 'errance de mon héros,
les interrogations et les
luttes de cette période, qui
est un oeu une matrice de
la  nô t re  " .  L 'h is to i re  en
roman mars oas un cours

[e temps des liwes

d 'h is lo i re  nous  assure
René Merle. Et effective-
ment, ça se lit comme un
très bon polar d'aventures
dans lequel l'auteur prend
p la is i r ,  e t  nous  avec ,  à
a l tendre  les  dern iè res
pages pour nous ouvrir les
yeux  sur  ce  mystér ieux
chevalier au troisième æil
oui donne bien du souci à
notre héros.

René Merle a déjà écrit
plusieurs romans et publié
de nombreux  ouvrages
sur  l ' éc r i tu re  en  langue
d'oc et sur les oatois du
sud-est trançais. CV

Editions de la Courtine.
1 76 pages. 19 €

L'HISTOIRE IIE BOEIGTT
La v i l le  de  Bob igny

vient de publier " Chro-
n i q u e s  b a l b y n i e n n e s ,
2 3 0 0  a n s  d ' h i s t o i r e  " .
Réa l isé  oar  la  d i rec t ion
des ressources documen-
taires et historioues de la
ville en partenariat avec la
c o m m i s s i o n  d ' h i s t o i r e
locale, cet ouvrage docu-
menté  e t  i l l us t ré  a ide  à
c o m o r e n d r e  I ' h i s t o i r e .
ma is  auss i ,  les  réa l i tés
contemoora ines  de  la
vi l le. Les textes ont été
rédigés par pierre Cana-
vaggio, historien, avec les
contributions de la Mission
archéologique de Seine-
Saint-Denis. Nombreuses
photos, gravures, cartes
issues  du  fonds  des
Archives communales.

Aucun auteur n'a écri t
sur I 'histoire de Bobigny
depuis plus de 200 ans I

Si les constructions de
tours et dalles des années
70 rentrent déjà dans I'his-
toire de I'architecture, des

fou i l les  a rchéo log iques
oermet ten t  d 'en  savo i r
p lus  sur  les  Gau lo is  de
l'âge de fer qui vivaient là.
U n e  h i s t o i r e  l o c a l e  q u i
s ' i n s c r i t  a u s s i  a u  p l a n
national avec la gare qui
v ien t  d 'ê t re  reconnue
c o m m e  h a u t  l i e u  d e
mémoire. Cette gare est
restée célèbre pour son
rôle dans la déoorlat ion
d e  m i l l i e r s  d e  f a m i l l e s
ju ives  empr isonnées au
camp de Drancy.

A noter que l 'ancienne
i m p r i m e r i e  d u  j o u r n a l
L'lllustration a été réhabili-
tée en université.

Ville de bobigny 93009
Bobigny cedex - 192 p -
30 €.

IUIARI]IUS UA]I DER TUBBE:
t'ltGEilllAlRE
DU REISGHSTAG

Dans la nuit du 27 au 28
février 1933, le Parlement
al lemand (Reichstag) de
Berl in est ravagé par un
incendie: très raoidement.
fut arrêté Marinus Van der
Lubbe,  un  jeune Ho l lan-
dais de 24 ans.

Les  naz is  qu i  tena ien t
dé jà  p resque tou tes  les
rênes  du  Douvo i r  f i ren t

passer cet incendie pour
un complot communiste.
ils arrêtèrent ainsi un res-
ponsable communiste alle-
mand et trois communistes
bulgares.

Les communistes aff ir-
mèrent qu'il s'agissait d'un
complot nazi qui avait pour
but de les mettre hors la
loi. Pour eux, Marinus était
un laible d'esprit manipulé
par les nazis. C'est cette
version oue l 'on retrouve
encore  au jourd 'hu i  dans
les dict ionnaires, encyclo-
oédies et autres manuels
d'histoire.

Le  pr inc ipa l  in té rê t  du
livre oaru aux éditions Ver-
ticales est de rendre hom-
m a g e  à  M a r i n u s  e t  d e
nous présenter sa véritable
oersonnalité.

Marinus est né en 1909 à
Leyde en  Ho l lande.  l l
exerce très jeune le métier
de maçon. Un accident de
ùavail lui vaudra une oen-
sion d'invalidité partielle. ll
devient travailleur orécaire
et se retrouve souvent au
chômage. ll a été membre
du oarti communiste hol-
landais mais a été très vite
dégoûté par ses méthodes
bureaucratioues et autori-
ta i res .  Ses  oos i t ions  se
sont rapprochées de celles
des  communis tes  de
conse i ls .  Pour  eux  les
conseils ouvriers doivent
être l'expression des tra-
vailleurs en lutte qui n'ont
pas besoin de direct ives
venues d'en haut. lls pré-
conisaient I'autonomie des
luit tes sociales et I 'auto-
o r g a n i s a t i o n .  E n  1 9 3 2 ,
Marinus a été rédacteur
d'un journal de chômeurs
orir il détendait nettement
ces positions.

Par ailleurs. Marinus était
un roulard avant l'heure. A
part ir  de 1928. i l  fai t  plu-
sieurs voyages à pied et
en  au to-s top  à  t ravers
I 'Europe.  l l  ava i t  essayé
d'entrer en Urss mais les
autorités avaient refusé de
lui donner un visa et il avait
été arrété en Pologne. i l
avarl  parcouru le nord de
la France. lAl lemagne, la
Yougoslavie et la Hongrie.
l l  souhaitait  visi ter la Tur-
quie. la Géorgie et même
la  Ch ine . . .  La  lec tu re  de
son Carnet de route nous
le montre comme un esprit
cur ieux  e t  indépendant ,
éoris d'entraide sociale et
dé fenseur  du  commu-
nisme authentique.

Bien que part isans des
ac t ions  co l lec l i ves ,  les
communistes des conseils
n'étaient pas opposés à
des actions individuelles si
elles pouvaient radicaliser
la lutte des classes. Aux

46
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C'est le 13 avrif 1919 qu'un entrefilet dans Le Petit Journal
révèle que la police vient d'arrêter un certain Nandru. Le jour
naliste, bien introduit dans la police, sort I'aflaire en exclusivité
encore le lendemain avec cette tois le nom de Henri-Désiré
Landru bien orthographié. Un nom qui tiendra la < une ' de
tous les quot id iens pendant b ien longtemps. Le 25 févr ier
1922 Landru est guillotiné à la prison de Versailles par le plus
célèbre bourreau f rançais Anatole Deibler .  Avant et  après
Landru, au total, 399 têtes seront coupées par Deibler. Lan-
dru, lui, a lué et lait disparaître dix femmes et un adolescent
dans sa cuis in ière.  Deibler ,  Landru,  deux prédateurs,  deux
tueurs, chacun à sa manière.

Dans une pièce de théâtre récemment écrite et jouée à
I'Etoile du nord, Christian Siméon, I'auteur, et Jean Macque-
ron, le metteur en scène, organisent un face à face entre Lan-
dru et  Deibler .  Ou'ont- i ls  à se raconter  ? Font- i ls  le méme

métier ? Quelle est leur histoire et qu'en disent-ils ? Et les femmes ? Qu'en disent-elles ?
Cette " petite conversation " entre le bourreau français et le tueur en série du début du

XX" siècle vient rappeler que le procès et son instruction furent autant de représentations qui
virent I'horreur se lransformer en un spectacle médiatique déclanchant bons mots. rires et
quasi fascination. ll est vrai qu'au sortir de la grande boucherie de l4-18, les survivants pou-
vaienl-ils s'émouvoir pour quelques femmes qu'un mauvais esprit français. misogyne à sou-
hait, en fit moins des victimes que des objets de plaisanterie.

Le spectacle propose une sorte de théâtre d'ombres ou " rien n'est vrai mais toul peut
être... un conte noir pour adultes .. Ce n'est plus de I'histoire mais une légende qu'on raconte
en souriant parce que ça tait bien longtemps et que les Landru et Deibler, méchants ogres, ne
font plus peur.

A l'Etoile du Nord jusqu'au 22 juin
CV
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AGOTE
Le dernier numéro de la

revue Agone invite à la
réflexion sur la double lutte
o u e  d o i v e n t  m e n e r  l e s
femmes contre I ' inégali té
de classe et contre I'inéga-
lité de sexe. Un entretien
avec  Ann ick  Couoé.  co-
fondatr ice de Sud aorès
avoir été chassée comme
(mouton noip' de la CIdt,
i l l us t re  concrè tement  le
thème traité Dar la revue
d a n s  u n e  q u i n z a i n e
d ' a r t i c l e s .  L a  o u e s t i o n
n'est bien sûr pas nouvelle
c o m m e  e n  t é m o i g n e  l a
lettre d'un certain Joseph
Déjacque, ouvrier parisien
exilé après sa participation
à la révolut ion de 1848,
adressée de la Nouvelle-
Orléans en mai 1857 en
réactions contre les préju-
gés misogynes de Prou-
dhon.

Agone BP 2326 - 13213
Marseille cedex 02.

L'OURS
La revue inv i te  dans

s o n  d o s s i e r  d u  m o i s  à
penser  I 'après  21  av t i l
2002. El si les meilleures
ré f lex ions  sur  le  su je t
v e n a i e n t  d e  S u i s s e  ?
Jean-Claude Rennwald ,
un journaliste qui y exerce
des responsabilités syndi-
cales et préside la com-
mission Eurooe du Part i

BULTETI ]I D'ABO]I]I E M E]IT
Je m'abonne à Gavroche à partir du numéro 131

Un an 5 numéros (dont 1 double) : 30 € - Étranger: 32 € (par avion)
Tarif spécial étudiant: 22 € sur justification.

Profession

Adresse

Code posta l  V i11e. . . . . . . . . . . .

Adresser bulletin et titre de paiement à : Scoop Presse - Gavroche, BP 863 - 27OOB Evreux Cedex

Pays-Bas, Marinus avait
déjà brisé les vitres d'un
Bureau d 'a ide  soc ia le .
Pour I'incendie du reichs-
tag, c'est tout seul qu'il prit
sa décision et qu'il passa à
I'action. Comme il I'affirma
en détention puis pendant
son procès ,  i l  n 'ava i t
aucun complice. ll pensait
que son ac t ion  pouva i t
déclencher une résistance
olus active au facisme.

Face aux  ca lomnies
communis tes  e t  naz ies ,
Marinus était  bien isolé.
Après la publ icat ion d'un
Livre brun par les commu-
nistes, ses amis hollandais
publièrent un livre rouge.
Ces in fo rmat ions  fu ren t
reprises en France par des
anarchistes tels ou'André
Prudhommeaux ou  des
défenseurs de I'objection
de consc ience comme
Alohonse Barbé dans la
revue Le Semeur.

MaisMar inus  é ta i t  un
coupable idéal. ll fut déca-
pité le 10 janvier 1934.

Yves Pagès et Charles
Reeve on t  réun i  d ivers
textes de Marinus : son
carnet de roule, sa corres-
oondance. les articles du
Journa l  du  Comi té  des
chômeurs de Leyde ainsi
oue ses déclarations à la
police et pendant son pro-
cès. lls sont complétés par
u n e  l o n g u e  b i o g r a p h i e
panoramique, divers texites
de soutien de l'époque et
une postface en forme de
réhabilitation.

Carnets de route de
I'incendiaire du Reichstag
par  Mar inus  Van der
Lubbe ;  documents  t ra -
duits du néerlandais par
Hélène Papot ; présentés
et  annotés  oar  Yves
Pagès et Charles Reeve.
Verticales. 2003. 294 o.
1 8  € .

Felip Equy

A eontrdemps
* t * @

StigDegw

Avec ce  douz ième
numéro A contretemps,
bul let in de cri t ique bibl io-
graphique, nous emmène
d a h s  I ' u n i v e r s  d e  S t i g
Dagerman (1923-1954) ,
écrivain anarchisle sué-
do is .  Ce (  personnage
inclassable et sol i taire "
est un peu mieux connu
depuis la réédit ion chez
Agone de  I ' l l e  des
condamnés el la Dictature
du chagrin et autres écrits
politiques.

Ce numéro oui a béné-
ficié de la collaboration de
Philippe Bouquet, un des
meilleurs connaisseurs de
Dagerman, contr ibuera à
mieux faire connaître une
æuvre l iée à I ' idée l iber-
taire. A 26 ans, Dagerman
avait écrit quatre romans,
au tan t  de  o ièces  de
théâtre, des nouvelles et
des centaines d'articles. ll
en termine là avec l'écri-
ture oour s'enfoncer dans
une grande so l i tude e t ,
p e u  d ' a n n é e s  a p r è s ,
mettre f in à "son besoin
de consolation imoossible
à satisfaire".

Le numéro précédent
de cette revue " exigeante
el austère " avait consa-
cré son dossier au l ivre
libertaire au Brésil.

55, rue des Prairies -
75020 - Paris

'I)ei?ser
I'eyrir 2l svril 20{}2

social iste suisse, donne
des exp l i ca t ions  sur  la
défaite de Lionel Josoin et

sur tou t  o résente  des
pistes pour l 'avenir.  l l  le
f a i t  d a n s  s o n  l i v r e  " L a
gauche qui gagne, Cours
camarade,  le  nouveau
monde es t  devant  to i  "
notamment sous la forme
de dix commandements
de la gauche qui gagne. A
re len i r  avant  tou t  I ' i dée
q u e  l a  g a u c h e  d o i t
répondre aux aspirations
concrètes en s'appuyant
s u r  l e s  m o u v e m e n t s
sociaux mais doit aussi se
montrer capable d'innover
et d'imaqiner.

L'Oùrs, 86 rue de Lille,
Paris V*.

r' c.tJts-Ùrrà-aqixâllqtit=
-ææ&=F*-

Dernbrs jours de ( La grande grève ,1 ..
L assoclallon < La mere en Oueule . DOUTSUII Sa Slxleme
année d existence avec difiérentes collectivirés territo-
riales, des militants et des associations partenaires qui
soutiennenl ses actions.
L'objectif principal de I'association consiste à valoriser
I'histoire sociale du bassin minier de Montceau-les-Mines
à travers un spectacle estival, des animations de son
groupe musical " Les Mèreengueules ", des conférences
et expositions, éditions de journaux internes, de cahiers.
Le dernrer numéro de la gazette de La Mère en gueule
traite des figures populaires de ce bassin minier et en
particulier des " Mères " avec des texles écrils en patois.
Après le succès de son spectacle " La grande grève ",
en 2001 el 2OO2, à noter qu'il sera joué pour une der-
nière saison les 27-28-29 iuin et 2-4-5 juillet prochains.
Un autre spectacle est en préparation depuis octobre
dernier et verra le jour en juin 2004. ll raconte I'itinéraire
d'un groupe de jeunes résistants du champ du Moulin à
Montceau-les-Mines pendant la période de 1940-1944.
Cette année est  consacrée à I ' in format ion des comé-
diens et du public sur cette période.
Dans les années 40, au Champ du Moulin, une bande
de jeunes Montcel l iens,  comme bien d 'autres,  se sont
t rouvés controntés à des événements qui  les dépas-
saient. lls n'ont pas hésité longtemps. Comme ceux de la
Grande Grève, ils n'ont pas voulu se taife. ils se sont
bat tus pour leur idéal ,  pour un monde plus juste. , .  l ls  y
ont laissé leur peau. Mais leur idéal a triomphé.
C'est cette histoire oue va raconter la Mère en Gueule
dans son spectacle "Terrorist".



Ltamateur
de livres

Voici une nouvelle liste d'ouvrages
d'occasion disponibles à la vente.
Nous remerc ions  les  lec teurs  qu i
nous passent des commandes et
rappelons que les prix que nous pra-
tiquons sont très raisonnables...

Assurez-vous, toutefois, que les
l ivres sont encore disponibles.
Merci !

Almanach du Si l lon 1910. Intéressant

document édité par n le Sillon , de Marc

Sangnier. Paris 1910, 100 p. (couverture

d é f r a î c h i e )  . .  . . . . . .  1 2 €

Almanach de f 'étoile bleue 1932. Publié
par la Ligue Notionale contre l'alcoolisme.

3 2 p . .  . . . . . 1 0 €
Bail ly (Auguste), Louis XI. Les grandes
é tudesh i s to r i ques  1936 ,410p .  .  . . . . . . 7  €
Barton (Paul), Prague à I'heure de Mos-
cou. L'emprise de Moscou sur un pays

Uamateur de liwes

satellite por un syndicaliste. Pierre Horay

1 9 5 4 , 3 5 5  p .  .  . . .  .  . . . 8  €

Becker  (Jean-Jacques) ,  Les  França is

dans la Grande Guerre. Laffont 1980. 317

p . i l l .  . . . . . 1 0 €

Blum (Léon), Commentaires sur le pro-

gramme d'action du Parti socialiste. Dis-

t'ours du 2l ayril l9l9 ou Congrès national.

Plaquette de 24 p. . . . .6 €

Bérégi (Théodore), A travers I'histoire du

Mouvement Ouvrier. Par un militant F.O.

Supplément à P.T.T. Syndicaliste 1967, 198
p . i l l .  . . . . . 1 0 €

Bertaud (Jean-Paul), C'était dans le jour-

na l  pendant  la  Révo lu t ion  f rança ise .

Librairie Académique Perrin 1988, 400 p.

i n d e x  .  .  . . .  1 3  €

B e u v e - M é r y  ( H u b e r t ) ,  R é f l e x i o n s

p o l i t i q u e s  1 9 3 2 - 1 9 5 2 .  S e u i l  1 9 5 1 ,

2 5 5 p .  . . . . 1 0 €

Boris (Georges), Servir la République.

Te.r les et téntoignages, préJ'ace de

P. Mendès-Ft'ance. Julliard 1963, 500 p.

i n d e x  . . . . . 1 2 €

B r a u d e l  ( F e r n a n d ) .  G r a m m a i r e  d e s

civi l isat ions. Arthaud-Flammarion 1988,

6 0 6  p .  . .  . .  1 5  €

Braudel (Fernand), L'Identité de la Fran-

ce. Espace et Histoire. France-Loisirs 1986,

c a r t .  d e  3 0 8  p .  l l l .  . . . . . . . . . 1 2 €

B r u g m a n s  ( H e n r i ) ,  P a n o r a m a  d e  l a

pensée fédéra l i s te .  La  Co lombe 1956.

1 5 7 p . .  . . . . 1 0 €

Castel lan (Georges), D.D.R. Al lemagne

d e l ' E s t .  S e u i l  1 9 - 5 5 . 4 1 2  p .  . . . . . . . . .  8 €

C h a b r o l  ( J e a n - P i e r r e ) ,  L ' E m b e l l i e .

Rontan .  1936.  l ' é té  rebe l le .  P lon  1968.

c a r t d e 4 7 5  p .  . . . .  . . . . . . . . . . 8 €
(Cahiers de Contre-Enseignement Prolé-

tarien), Littérature et Lutte des Classes.

lù ' "  sér ie  N"3 ,  mars  1932,30p.  .  . . . .  . .  8  €
(Cahiers de Contre-Enseignement Prolé-

ta r ien) ,  Les  Journées  de  ju in  f848.  3"

année NolO, février 1933. 36 p. .  .  .  .  .  .10 €

Chalfont (Alun), Montgomery of alamein.

P l o n  1 9 7 6 ,  3 4 2 p . i l l . e t c a r t e s  . . . . . . .  8 €

Charnay (J.-P.), Le suffrage politique en

France. Elections parlenrentaires, élection

présidentielle et référendunts. Mouton 1965,

8 3 2 p . i n d e x  . . . . . . . 3 0 €

C l a d e l  ( L é o n ) ,  L e s  v a - n u - p i e d s .

L' ldée Libre Herblay 1935, Plaquette de

2 3 p . . .  . . . . . 9 €

Commines (Philippe de), Lgs 180 jours de

Mitterrand. Histoire du I Gout'ernement

de I'Union de lu Gnucltc ,1 arril-2 ott.l978.

B e l f o n d l 9 7 1 , 2 3 6 p .  . . . . . . . 6 €

C o m p è r e - M o r e l ,  L e  S o c i a l i s m e  a u x

c h a m p s .  L i b r a i r i e  d u  P a r t i  S o c i a l i s t e

SFIO,s.d. (1907 ?) Plaquette de 32 p. . . 6 €

Czarnecki,  Le Capital isme et les Doc-

tr ines Social istes. Syndicats ouvriers du

C a n t a l  1 9 4 5 ,  l l 5  p .  .  . . . . . . .  1 5  €

Deslinières (Lucien). Le Maroc Socialiste.

Giard & Brière 1912, 358 p.(rare) .  .  .  .25 €

Doff (Neel), Jours de famine et de détres-

se. Le sorrs prolétariat européen dans la

seconde moitié du XIXe siècle. J. J. Pauvert

1 9 7 4 , 4 7 9 p .  . . . . . . 1 3 €

Dommanget (Maurice), La Chevalerie du

Travail française 1893-1911. Contribution

à I'histoire du Socialisnte et du ntou'yement

outrier. Rencontre Lausanne 1967. cart. de

5 6 5  p .  i n d e x  . . . . . . . 2 4 €

Dubreui l  (Henri).  Standards. Le travai l

an tér ica in  ru  por  un  ouvr ie r  f ranç 'a is .
C r a s s e t l 9 2 9 , 4 2 8 p .  . . . . . . . 1 2 €
(Fédération Nationale des Institutrices et

Instituteurs de France). Les Instituteurs

syndiqués et la Classe ouvrière. Brochure

d e  p r o p a g a n d e d e  8 6 p .  1 9 0 8  .  . . .  . .  .  . 1 0 €

Frédér ic  (P ie r re ) ,  Mach ines  en  As ie .

Oural et Sibérie soviétique. Plon 1931.249

p . i l l . e t p l a n . .  . . . . . 1 0 €



Frossard  (L . -O. ) ,  De Jaurès  à  Lén ine .

Notes  e t  sou t ' c t t i r s  d 'un  mi l i tan t .  B ib l io -

thèque de  documenta t ion  soc ia le  1930.

3 l l  p . i n d e x . e n v o i  .  . . . . . . . . I t t €

Frossard (L.O.), De Jaurès à Léon Blum.

Sortvcnirs d' utt  nri l i tatt t .  Flammarion 1943.

2 0 9 p .  . . . .  t 2 €

Garneray (Louis), Corsaire de la Répu-

blique. Voy'uges, arentures eî (ontlrdts du

grand pe i t t t t ' c  de  n ta r ines  au jourd ' l tu i

o u b l i é . P h é b u s  1 9 8 4 .  3 - 5 7 p .  . . . . . . . . . . 9 €

Hoxha (Enver), La démocratie proléta-

r i e n n e  e s t  l a  d é m o c r a t i e  v é r i t a b l e .

Tirana 1978. plaquette de propagande de

5 3 p .  . . . . . . 4 €

Hoxha (Enver ) ,  La  grande d ivergence

1960. Le parti du travail d'Albanie Jure uu

révisionnisme khrouchtchévierr. Nbe 1976.

c a r t .  d e  3 0 9 p .  S . P .  . . . . . . . . . 7  €

Huc (A . ) ,  Le  C lér ica l i sme e t  I 'Eco le .

La Loi Fallou.r. L'auîeur était dircttcur de

la Dépêche à Toulouse. Berthoumieu Tou-

louse, mars 1900, relié d.toile. 321 p. avec

u n e  c a r t e  d e  I ' a u g m e n t a t i o n  d e s  b i e n s

immobi l ie rs  des  congrégat ions  de  188 I

à 1 8 9 8 , r a r e  . .  . . . . . 3 - 5 €

Ibar rur i  (Do lores) ,  Mémoi res  de  la
Pas ionar ia .  Ju l l ia rd  1964.  443 p .
( d é f r a î c h i )  . . . . . . . .  l 0 €

Isambert (François-André), De la Char-

bonnerie au Saint-Simonisme. Etudc sur

la jeunesse de Buthe:. Editions de Minuit

1 9 6 6 , 1 9 7  p . . . . .  . . . 1 5 €

La Br iè re  (Yves  de) ,  Nat iona l i sme e t

Ob jec t ion  de  Consc ience.  F lammar ion

1 9 3 7 .  p l a q u e t t e  d e 4 7  p a g e s  . . . . . . . . . . 4 €

Laudier (Henri), Ce qu'est le Parti Socia-

l iste. L'Emancipateur Bourges 1913. pla-

quette de propagande de 3l pages. . . . .6 €

Laurent (Fernand), Jean-Sylvain Bail ly,

p r e m i e r  m a i r e  d e  P a r i s ,  B o i v i n  &

Cie 1927, in-4 457 p. illustré (lég. défraîchi)

. . . 3 0 €

Leleux (Fernand), A I'aube du capitalis-

me et de la révolution industrielle. Liévin

Bauwens industr iel gantois. Ecole Pra-
t i q u e  d e s  H a u t e s  E t u d e s  I  9 6 9 ,

3 7 5 p . i n d e x  . . . . . . 1 6 €

Liddell  Hart (8.-H.). Histoire mondiale

de la Stratégie. Plon 1962 ,454 p. . . . I0 €

Lissagaray, Histoire de la Commune de
1 8 7 1 .  p r é c é d é e  d ' u n e  n o t i t e  . v r , '

l 'uuteur.Librair ie du Travai l  1929.579 p.

i n d e x . ( l é g . d é f r a î c h i )  . . . . . . .  l - 5 €

L l o y d  ( T r e v o r ) ,  L ' E m a n c i p a t i o n  d e s

femmes. Fornuûion et triontphes du nusuye-

nrcnt lVnrittisrc. Rencontre Lausanne 1970.

127 p. cart.  nombreuses i l lustrat ions noir et

c o u f .  . . . . .  l 2 €

l . o n d r e s  ( A ) ,  A u  B a g n e .  A l b i n  M i c h e l

f  9 - 1 1 .  c a n .  d e 2 4 9 p .  . . . . . . . 1 0 €

Banateul de livres

Lorraine (Bernard), Le cæur à l'ouvrage.

Anthologie de la poésie du trovail. Editions

o u v r i è r e s  1 9 8 3 , 2 7 7 p .  e n v o i .  .  . . . . . . . 1 2 €

L o r u l o t  ( A n d r é ) .  G u é r i s s e z - v o u s  d e

f u m e r .  L ' I d é e  l i b r e  H e r b l a y  N ' 1 0

m a r s l 9 4 4 .  p l a q u e t t e  d e  3 2  p .  . . .  . . . . . 5  €

Louis (Paul),  Cent cinquante ans de pen-

sée socialiste. Marcel Rivière et Cie 1947.

2 6 3 p .  .  . . . . 1 5 €

Mail lard (Jean de). Un monde sâns loi.

La <'rintinulité Jittutt<'ière cl irrages. Stock

1998. ouvrage oblon-c de l4l p. i l lustrat ions

d e  P . - X a v i e r  G r é z a u d .  P r é f a c e  E v a

J o l y .  . .  . . . .  1 5  €

Malara (J.) et Rey (L.), La Pologne d'une

occupation à I'autre 1944-1952. Editions

d u  F u s e a u  1 9 - 5 2 . 3 7 3  p .  .  . . .  .  . . . .  .  . .  1 8  €

M a r e s t a n  ( J e a n ) .  B i r i b i  d ' h i e r  e t

d'aujourd'hui.  Edit ions rat ional istes Mar-

s e i l l e  1 9 1 3 .  P l a q u e t t e  d e 2 4 p .  . . . . . . . 6 €

Margueritte (Paul et Victor), Histoire de

la Guerre de 1870-1871. Hachette 1904.

rel ié d. chagrin i l l .  de -52 portraits et de

2 4 p l a n s  d e  b a t a i l l e .  . . . . . . . . 5 0 €

M a s s é  ( D a n i e l ) ,  L ' E n i g m e  d e  J é s u s -
Chr is t .  Ed i t ions  du  Sph inx  193O,  327 p .

r e l i é d .  c h a g r i n . d o s à n e r f s .  . . . . . . . . . 3 0 €
Mater (André), Le Paysan russe. Sté des

A m i s  d u  P e u p l e  r u s s e  N o 3  a o û t  1 9 0 5

Plaquette de 32 p. . . . .6 €

Moch (Ju les) ,  La  Fo l ie  des  Hommes.

L a f l b n t 1 9 5 4  2 8 0 p .  . . . . . . . . 6 €

Mollat et Adam, Les Aspects internatio-

naux de la découverte océanique aux XV"

e t  X V I ' s i è c l e s .  A ( t e s  d u  c i n q u i è m e

t  o l loque in te rna t iona l ,  L isbonne 1  960.

Eco le  p ra t ique des  Hautes  Etudes  1966

3 8 6 p .  .  . . . . 2 0 €

Mounier (Emmanuel),  Révolut ion per-

sonnaliste et communautaire. Aubier 1935

4 t 3 p .  . . . . 1 0 €

Organisation internationale du Travai l ,

T ren te  ans  de  combat  pour  la  jus t i ce

sociale 1919-1949. B.l .T. Genève 1950.

1 7 9  p .  i l f .  . . . . . . . . . 1 2 €

Paraz (Albert),  Le Roi tout nu. Ronun.
D e n o ê f  l 9 4 l  2 5 4 p .  .  . . . . . . . 6 €

Piaget (Charles), LIP. Un liyre où les tra-

voilleurs gurdcnt lu parole. Lutter/Stock 2

1 9 7 3 , 2 t i  p . . . . .  . . . . 6 €

Pernoud (Georges et Régine), Le tour de

France médiéval France-Loisirs 1982. cart.

d e 4 5 2 p .  i n d e x .  i l l .  . .  . . . . .  . 1 5  €

P e r v i l l é  ( G u y ) ,  L a  g u e r r e  s a n s  n o m .

Appelés et rappelés pendant la guerrc

d'Aleérie. Dossier-document sur le film de
Bertrand Tavernier février 1992, Plaquette

d e  4 8  p .  . . . . 8  €

Pirogov (Piotr), J'ai quitté ma patrie. La

J e u n e P a r q u e  1 9 5 2 ,  3 5 5  p .  n . c .  . . . . . . .  9 €

Populaire Dimanche, Numéro spécial du

24 décembre 1950.352 pages de reportages.

d 'échos ,  de  nouve l les .  d 'enquêtes  e t  de
j e u x . B o n é t a t  . . . . . 1 - 5 €

Pozz i  (Henr i ) ,  La  guer re  rev ien t .  Pau l

B e r g e r  1 9 3 3 . 3 0 3  p .  . . .  .  . . . . 8  €

Proudhon (P . -J . ) .  Le  Chr is t ian isme e t

I 'Eg l i se  ou  le  Bou levard  de  I 'Au tor i té .

L ' l d é e  L i b r e  n o v .  1 9 3 0 .  p l a q u e t t e  d e

4 6 p .  .  . . . . . . 8 €

Raïssac (Guy), Un combat sans merci.

L'Al\aire Pétain De-Currl/r,. Albin Michel

1966,527 p. i l l .  et index . .  .  .  15 €

Réau (R.-G.), Les crimes des Conseils de

Guerre. Ed. du Progrès civique 1925. 335

p . . . . .  . . . . 3 0 €

Reboux (Paul). Pour !e Salut du Monde.

La Voix de la Paix N"77 du l0 avri l  195U.

P l a q u e t t e d e  3 2 p .  . . . . . . . . . . 5  €

Richet (Charles), Trois bagnes. Buchen-

v'uld, Ravensbri ick, Doru. Ferenczi et f i ls

1 9 4 5 . 2 t 1 p . . . .  . . . . 1 0 €

Robertson (Terence). Suez. Or (otnntent

lu  pu i . r  Ju t  saurée.  Ju l l ia rd  1964,

3 7 - s p . .  . . . . . 6 €
Rosenthal (Gérard), Avocat de Trotsky.

Robert Laftbnt 1975, 330 p. index . . . . 8 €

R u d e  ( F e r n a n d ) ,  V o y a g e  e n  I c a r i e .

Deu.r ourriers viennois uu.r Etaîs-Unis en

/8-t-t .  P.U.F. 1952. lo'" édit ion. 308 p. i l l .

e n v o i  . . . . . 2 0 €

Russell  (Bertrand), Pourquoi je ne suis

pas chrétien. L'Idée Libre N"l7 mai 1929,

p l a q u e t t e d e 3 2 p .  . . . . . . . . . . 8 €

R y n e r  ( H a n ) ,  C r é p u s c u l e s .  B o u d d h a ,

Platon, Epicure, Tltraséas clr ' .  Messein

1 9 3 0 . 2 0 0 p .  . . . .  . . . 1 0 €

(Saint-Simon), Doctrine Saint-Simonien-

ne. Deu.t prenières atrnées. Librairie Nou-

v e l f e  1 8 5 4 , 4 9 5  p .  ( D é t i a î c h i )  . . .  . . . .  4 0 €

Serge (V ic to r ) ,  S ' i l  es t  m inu i t  dans  le

siècfe. Rorran. Grasset 1939,295 p. .  .  .7€

(Sté des Amis du Peuple Russe), Lettre de

Maxime Gorki sur les emprunts russes et

réponse d 'Anato le  France.  N"6 .  avr i l

1 9 0 6 . P l a q u e t t e d e 8 p .  .  . . . . . 6 €

Souvarine lBoris), Eloge des Bolcheviks.

Librair ie du Populaire s .d. (1920 ?) pla-

q u e t t e d e 3 6 p .  .  . . . . . 8 €

(Spartacus) Rosa Luxembourg. N'5 de la

revue, mai 1948, consacré à Rosa Luxem-

b o u r g . 9 4 p . . . . .  . . . 1 0 €

Ta i lhade (Laurent ) ,  Cont re  les  D ieux .

L ' l d é e  L i b r e  N o 6  1 9 2 6 ,  p l a q u e t t e  d e

2 4 p .  .  . . . . . 8  €

U r i  ( P i e r r e ) ,  C h a n g e r  I ' i m p ô t  p o u r

c h a n g e r  l a  F r a n c e .  R a m s a y  1 9 8 1 ,

2 2 3 p .  . . . . . 5 €
Yvon, I'U.R.S.S. telle qu'elle est. Préfoce
d'André Grrle. Gall imard 1938,287 p. index

s . p . e n v o i  . . . . . . . . . 1 5 €
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