
LE PEUPIE FRA]IçAIS
REVUE D'HISTOIRE POPULAIRE

o
o
o

LES BAGAUDES o LES lN/PRIMEURS (XVll")
LA GRANDE INSURRECTION CANAOUE
LA VtE DES MARTNS DU ROt (XVil" - XVilt")

Trimestriel - 4 Francs 0ctobre - Déc. 1975



7 _ _ _ . . . _ = : : -
- -  j : - - : - - _

La tévolte des esc/aves noirs à Saint'Domingue

Adressez votre corresPondance à :

LE PEUPLE FRANçAIS

B. P. 26

92190 MEUDON

ATTENTION : L'augmentation des tarifs pos-
taux nous contraint de vous demander une
enveloppe timbrée pour toute demande de
renseignements.

Notre couverture : Guerriers Bagaudes.
C l iché  L .P.F .

Photos ci-contre : Les colonial istes se déplacent.. .
(C l i chés  L .P .F . )

< Le Peuple Français ), est une revue sans
but lucratif, indépendante financièrement et
politiquement, animée par une équipe de rédac-
teurs bénévoles et non rétribués.

Les numéros 1 à 14 sont épuisés.

Les numéros 15-16 sont disponibles
au prix de 3 francs I'unité.

Les numéros 17-18-19 le sont au
prix de 4 francs I'unité.

(Envoi dès réception du Èglement)

.:::;'--J'-1, tt, :, ,- -'.a

;;)v&{i }t;:^

C l i c h é  L . P . F

SOTIUATRE

Les Bagaudes ( l l l " -V '  s ièc le)  p.  4
Pourquoi  I 'or thographe .  . .  .  p .  8
Les Canaques (1878-1879) p.  11
Les Mai l lo t ins (XlV '  s ièc le)  p.  16
La v ie des mar ins du ro i  (XVl l ' -XVl l l " )  .  .  p .  17

Les compagnons impr imeurs p.  21
L'af f iche rouge p.  26
Notes de lecture p. 28
La censure p. 30
U n e  s é q u e s t r a t i o n  a u  X I V '  s i è c l e  . . . . . .  p . 3 1

Pour al léger notre travai l  administrat i f  bénévole,
tou t  a r t i c le  non pub l ié  ne  pour ra  pas  ê t re
renvoyé à son auteur.

"  LE PEUPLE FRANçAIS , ,

Revue d'Histoire Populaire

Direc teur  :  G i l les  RAGACHE

Secrétariat - correspondance :

"  LE PEUPLE FRANÇA|S " ,  B .P.  26  92190 MEUDON

lmprimerie Hérissey - Evreux

Commission paritaire :  5' l180.

Dépôt légal 4" tr imestre 1975

Tous droits de reproduction des art icles réservés, sauf accord
avec  la  rédac t ion .



ffiffi$trwwffiæw

Dès 1364, des ncvigateus dieppois qbordqient les
côtes de Guinée et y fondcient un comptoir commer-
ciql u Le Petit Dieppe ,. Pqr ce geste, les Frcnçais
s'engcgeoient dcrrs un long processus de colonisqtion
puis de décoloniscrtion pcrs encore terminé de nos
jours.

Ce qui qu début reste cûqire de marins et de com-
merçcrnts hcrrdis est vite repris en mcrin pcrr les sou-
vercrins (Frcurçois I*' encourcge Ic colonisation du

" Ccnqdq o), pcs le clergé et pcrr tout l'crppcreil
d'Etat. Crécrtion de comptoirs, de colonies, explorc-
tions'de régions nouvelles sont pour les Européens
l'occqsion de multiples cdfrontements cnmés, débou-
chqnt sur des querelles dyncstiques, politigues, diplo-
mcrtiques et religieuses. Porhrgcris, Espagnols, Frcrnçcris,
Ànglcis, Hollcndcris rivqlisent sur tous les continents
du XVI" au XIX" siècle. Le scmg coule ù flot. Scng
des indigènes qui résistent les crmes ù la moin à
celte conquête impéricliste. Scng de mcrins, de pcry-
sqns et d'ouwiers des métropoles que l'on fcit com-
bcrttre pour des intérêts qui ne sont pcs les leurs.

Au début du XX" siècle, ces empires sont ù p"rt
près stcbilisés, le pcrtoge est cccompli et le souci
des coloniscrter.rrs pendcnt 75 ccns vq être de conse
lider les positions acquises contre de nouvecrux impé-
riolistes oux dents longues (Icpon, Italie, U.S.À., Alle
mcAne). Mais lc tôche principcrle est d'étouffer por
tous les moyens un formidcble mouvement de libé-
ration. Dès 1900, les imçÉriolistes sont contrcrints de
s'unir (y compris les Russes et les lcrponcris) fcce cru
peuple chinois (l,es Boxeurs P.F. n" 16) pour éviter
lq défaite.

. L'Empire colonial frcrnçcis n'échcrppe pos . ù lq
règle. Tout en réprimcnt pcn lc force toute tentcrtive
de révolte, il impose pcrtout, cnrec plus ou moins de
succès, des lois, une monnqie, une cdminiskcrtion, une
langue, une religion identiques.

Un mouvement génércl d'insurrection se dessine
contre cette oppression : Le RiI (1921), Mcdogcsccn
(1947), l'Indochine, l'Àlgérie... Tous les gouvernements
de l'Etat françcis hésitent, louvoient, replôbent. L'Em-
pire frcrnçcis devient n l'Union focurçci:se , (louée pcn
Mqurice Thorez), lcr guerre d'Âlgérie coupe lcr Frqnce
en deux blocs hostiles et provogue des divisions
dqns les orgoniscrtions ouwières frcnçrrisss.

A pcrtir de 1960, * lq Communcruté frcrnçcrise n
et ses qvcrtcrs, les gouvernements lantoches, parvien-
nent ù scruver encore les intérêts colonicrlistes frcnr-
çcis. Depuis, tout s'effrite ; 

'iI 
est devenu clcir pour

tous que l'émcncipcrtion des peuples colonisés est un
mouvement irrésistible, historique, qui ne peut être
gue retcndé mcis non évité.

L'Etct c cqmoujlé les derniers lcmbecrux de l'em-
pire en T.O.M. et D.O.M. où l'cAitcrtioir crutonomiste
et indépendantiste croît d'cnrnée en crrnée (Gucde-
loupe, Comores, Alcrs et Isscs, etc.). . l,e Peuple Frcsr-
çcis , c déjù consccré des crrticles cru fait colonial et
à ses conséquences. Il continuerc de le faire csvec
votre qide. Les lettres des soldcrts des crmées colo-
nioles, les documents, les récits d'crctions de solidcnité
ou de répression, les témoigncAes des hcrbitants des
régions soulevées nous seront précieux. Songez ù nor.rs
les envoyer pour que nous puissions conbibuer modes.
tement ù écrire scns complcriscrnce l'histoire du monde
colonicl frcrnçcis qui fcit mclgsé nous pcrtie de notre
propre histoire.



7-_-

--
il

=+
!=

E

e

BAGAUDES

D'aucuns présentent les Gaulois comme des " Fran-
çais moyen5 u épris de justice et d'indépendance ;
bref, des individus pleins d'idées, vantards quelque-
fois, lâches à I'occasion mais participant tous de la
même < famille >... C'est ainsi qu'Astérix est devenu
en quelques années le symbole de u I'esprit national >,
entendez chauvin et cocardier qui habite, paraît-il,
chaque Français. Malheureusement, cette vision des
Gaulois est bien idéalisée. N'allons pas chercher un
quelconque éclaircissement du côté des revues spécia-
lisées et des manuels du primaire et du secondaire
de ce que fût leur véritable histoire. Elle est enfouie
dans le silence poussiéreux des bibliothèques et dans
les profondeurs du sol... C'est pourquoi dans le
numéro I du Peuple français, nous avions intitulé un
article : ,. La paix romaine : 120 ans d'insurrections
gauloises. , Voici I'une des plus longues et puissantes
rébellions paysann€s de la Gaule qui ne dura pas
moins de... deux siècles !

120 ANS D' INSURRECTIONS

Il était une fois un pays qui s'appelait la Gaule.
Et ce pays était si riche qu'il attisa les convoitises de
la Rome impérialiste. Avec ses 15 millions d'habitants *
(environ), ses terres céréalières, sa métallurgie de qua-
lité et ses itinéraires sûrs, la Gaule ne pouvait
qu'attirer les négociants romains.

De 58 à 54 av. J.,C., la guerre embrasa les campagnes
gauloises (1). César cherchait à ouvrir aux chevaliers-
publicains (2) les grandes voies commerciales de l'Occi-
dent. Septembre de l'an 52 av. J.-C., Àlésia capitulait.
Mais la guerre continua. Une résistance sporadique
s'installa. Elle devait être bientôt brisée par les atro-
cités de l'armée romaine et les divisions 

-des 
Gaulois.

En quelques années, 700 000 Gaulois s'étaient faits tués
en combats réguliers ou massacrés en dehors des
champs de bataille pour sauvegarder leur indépen-
dance. Jusqu'en 70 après J.-C., des millions de Gaulois
se sacrifièrent pour leur libération. Après cette date,
les classes dirigeantes gauloises firent cause commune
avec l'envahisseur. Les nobles, les riches propriétaires
fonciers, les négociants et l'élite municipalé allaient
prêter. main-forte à I'occupant. Ces privilégiés se
montrèrent prodigues des sommes issuès du- labeur
campagnard. Les portaria (douanes, octrois et péages
de toutes sortes...) et les vectigalia (lourde 

- 
rente

foncière) écrasaient de leur poids le peuple. Dès lors,
la lutte allait devenir celle des esclaves, des serfs et
des artisa-ns gaulois contre leurs oppresseurs gallo-
romaiirs. Une sorte de guerre entre plébéiens et riches...

I A l'époque I'Italie romaine comprenait 7 à 8 millions d'habitants.
(1) Voir encadré no 1.
(2) Hommes d'affaires chargés de l'adjudication de tous les travaux

publics et de la perception de I'impôt. Ils bâtirent de formidables
fortunes en détournant les fonds publics.

LA CRISE ECONOMIQUE ET SOCIALE
DES il" ET ilt" SIECLES

Les invasions de Ia fin du rr' siècle après J.-C., les
troubles politiques et la crise successoràle à la mort
de I 'empereur Commode (180-192) précipitèrent la Gaule
dans la décadence économique et le déséquilibre social.
Depuis Marc-Aurèle (16l-180), l 'économie gallo.romaine
était en déficit. La Gaule achetait plus aux autres
parties de I'empire qu'elle ne leur en vendait. La
consommation des matières premières et des produits
agricoles augmentant et la production intérieure ayant
atteint son plafond, l 'empire romain importait sans

58

57

av.  J . -C.

av. J.-C.

56 av. J.-C.
55 av. J.-C.

54-52 av. J.-C.

21 apr.  J.-C.

68 apr.  J.-C.

LA PAIX ROMAINE

Début de la "  guerre des Gaules "
par César.

Les ci tés belges s 'al l ient contre
César.  Rébel l ion des PeuPles
a lp ins .

Les Vénètes prennent les armes.
César écrase les UsiPètes et les

Tunctères.
Révolte des Eburons, des Nerviens,

des Trévires et des Carnutes.
César défait les Morins et les

Eburons.
Guerre d' indépendance. Massacre

des négociants romains Par les
Carnutes. L'Arverne Vercingéto-
r ix à la tête d'une coal i t ion gau-
loise : Senons, Parisii, Pictons,
Cadurques, Turons, Aulergues,
Lémovices, Aucles et peuples
de I 'océan.

Campagnes de César contre les
Bituriges, Carnutes et Bellova-
ques.

39-38 av.  J . -C.  Soulèvement  gaulo is .
28-13 av. J.-C. Soumission des Aslures et Can'

tabres.
25-14 av.  J . -C.  Soumiss ion des peuples a lp ins.

Les Turons, les Andecaves, les
Trévires et les Eduens se ré-
vol tent  contre la  lourdeur du
tr ibut .

Vindex, gouverneur de la Lyon-
naise,  soulève p lus ieurs peuples
de Gaule contre Néron.

68-69 apr. J.-C. Les cités du nord-est en rébel-
l i on .

70 apr. J.-C. Les cités gauloises désunies. Ré-
pression du mouvement insur-
rectionnel.

283 apr. J.-C. Apparition du mouvement des

4



pouvoir compenser le déficit par une exportation de
produits finis. En outre, le déficit fut aggravé par
les dépenses militaires devenues improductives avec
l'arrêt de l 'expansion du territoire donc du pil lage
économique : Ce processus amena vers le milieu du
rr' siècle après J.-C. la contraction du marché inté-
rieur. En effet, chaque riche négociant se voyait
contraint pour faire face aux menaces de guerre
pesant sur les transports et les échanges de stabil iser
sa fortune en acquérant des terres. Ce regroupement
des biens fonciers eut pour conséquence I'appauvrisse-
ment des classes moyennes : paysans l ibres, petits
artisans et commerçants. Appauvrissement d'autant
plus dramatique que les prix augmentèrent par suite
de la diminution des marchandises disponibles.

Pour remédier à la crise, l 'empereur Septime Sévère
(193-2ll ) confisqua les biens et aggrava les charges des
riches propriétaires terriens de Gaule. En s'appuyant
sur I'armée, Rome favorisa une nouvelle classe sociale
dirigeante. Afin de pourvoir les nombreux postes subal-
ternes créés, on recruta parmi les anciens centu-
rions (4), ce qui augmentait les risques de n pronun-
ciamento o. Chaque groupe d'armée régionale pensait
servir ses. intérêts en poussant à l 'empire son chef,
avec l'espôir d'en obtenir de nombreusés nominations
de fonctionnaires. Le fonctionnarisme militaire met-
tait I 'Etat à la merci des cliques d'aventuriers. Deux
siècles durant, la Gaule servit d'arène aux prétendants
au trône. D'innombrables empereurs furent proclamés
mais tous périrent assassinés par leurs compétiteurs.

LA CRISE GENERALE

La crise générale de I 'empire s'amplif ia au rrr" siècle
après J.-C. Les impositions écrasant le peupl€ entraî-
naient leur cortège de misères et de souffrances.

Pour comble, les Germains, en 275, envahirent la
Gaule. Ce qui se passa fut effroyable. Les campagnes
furent dévastées comme au temps de Jules César. Des
mill iers de paysans furent, du jour au lendemain,
privés de leur maigre patrimoine. Ruines et désola-
tion... Parmi ceux qui avaient échappé aux massacres,
certains renoncèrent, faute de moyens, à rester sur
place. On ne récoltait plus et le bétail dépérissait.

l. r, ..i *-r11 ;tr: r! +,' "i

La famine fauchait les vies. Partout, le brigandage
sévissait. Quant à I'armée romaine (à 90 o/o composée
de non-latins), elle traversait une profonde crise de
démoralisation. Les soldats mécontents de leurs condi-
tions de vie ne pensaient plus qu'au pillage. De
nombreuses mutineries éclatèrent, et les déserteurs
vinrent grossir les rangs des paysans ruinés et les
bandes de brigands. Des unités au complet prirent
ainsi le large. Dans le peuple, on préféra souvent se
réfugier dans des régions difficiles d'accès. Par contre,
ceux qui ne purent quitter leur village durent acquitter
un surcroît de charges pour compenser les pertes
aux cours de transports, l'administration gallo-romaine
exigea des paysans qu'ils lui fournissent denrées et
équipements divers. Sans compter les levées en espèces
pour la solde des troupes. En définitive ,, la Gaule
croupissait dans la servitude. Elle ne savait plus ce
que signi-fiait le mot liberté ".Aussi ne nous étonnons pas si, dès la fin du rr" siècle,
là réaction des classes pauvres fut massive. La révolte
de Maternus débuta à cette époque.

L'EPOPEE DE MATERNUS; LA PREHISTOIRE DES
BAGAUDES

Maternus était un soldat romain stationné en Gaule.
Avec quelques-uns de ses compagnons, il déserta au
cours de lbnnée 186. En I'espace de peu de temps, il
rassembla de nombreux mutins. On les vit alors
s'abattre sur les régions, piller les riches demeures
et les villes, traverser les villages avec leur butin et
disparaître. Lorsque ses soldats possédèrent des armes
en quantité suffisante, il recruta d'autres hommes. Au
bout de quelques mois, les officiers de l'armée romaine
les considérèrent à juste titre comme des ennemis et
non plus comme des < brigands de grand chemin o.
Cette armée de déserteurs dirigée par d'excellents tac-
ticiens devint si puissante qu'elle assiégea les plus
grandes villes avec succès. Souvent, sa victoire était
assurée par les troupes locales gagnées d'avance à
son combat contre l'injustice. Il n'était pas rare que
lors d'un coup de main en ville, Maternus prenne la
décision d'élargir les prisonniers. En leur promettant
des cadeaux, une part des prises, I'impunité de leurs
forfaits et sa considération, il réussit à se les attacher.
Par contre, les anciens détenus s'obligèrent à respecter
les biens des pauvres gens, sinon ils étaient exécutés
pour manquement à la discipline.

Sa renommée grandissait de jour en jour. Si bien
que les opprimés de Gaule et d'Espagne rejoignirent
en grand nombre son armée. De toutes parts accou-
raient les esclaves, les fermiers ruinés et les paysans
dépouillés. A l'évocation de son nom et de ses exploits,
les cæurs meurtris par les souffrances quotidiennes
reprirent espoir. Dangereusement menacés, les privilé-
giés gallo-romains réagirent. Ils tentèrent de faire croire
que Maternus n'était qu'un sanguinaire bandit. Mais
les échecs répétés du gouverneur de la Lyonnaise (5)
à mettre un terme à ses activités, devaient bientôt
prouver la fallacité d'un tel jugement. D'autant plus
que de nombreux domaines tombèrent aux mains des
insurgés. Des propriétaires terriens furent dépossédés
et, à leur tour, réduits à I'esclavage tandis que leurs
sujets se partageaient leurs biens. Mais cette armée
composée de déclassés et d'anciens militaires devait
se désagréger. Certains sous-officiers rêvaient de gloire
pour leur chef. Aussi délaissèrent-i ls Maternus avec
l'idée d'assassiner I'empereur Commode résidant à

(4) Officier subalterne commandant environ 100 hommes.
(5) Gaule celtique qui prit sous Auguste (27 av. J.-C.-14 ap. J.-C,)

le nom de Lyonnaise. Cette province comprenait la Bretagne, la
Normandie, le centre du Bassin Parisien, la Bourgogne et lâ région
de Lvon.
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Rome. Letn dessein réalisé, ils appelleraient Maternus
pour I'introniser. Cependant, ils échouèrent. Ils ne
pouvaient, sans objectifs révolutionnaires, que verser
dans le terrorisme. A ces tendances teintées d'indivi-
dualisme aristocratique, s'opposaient des tendances
démocratiques. A I'idée d'être commandés par un
< empereur ,, les paysans pauvres et les esclaves
engagés dans les troupes de Maternus conspirèrent
contre c-e dernier. Trahi, il fut capturé et décapité.

La plupart des historiens ne voient dans l'épopée de
Maternus que de simples opérations de brigandage.
Afin de clore cette polémique, laissons parler Bulla,
chef d'une " bande de brigands ", qui, au début du
rrr" siècle, pil la l ' Italie. Arrêté, i l  donna les rarsons
de son action à un centurion : " Dites à vos maîtres
que s'ils désirent arrêter Ie brigandage qu'ils nourris-
sent les esclaves. >

Le mouvement continua... Quelque vingt ans plus
tard, vers 216, un !énéral romain fut envoyé en Gaule
à la tête de quatre légions (6), afin d'exterminer les
< dissidents et les rebelles o. Malgré leur nombre
imposant, les forces gouvernementales ne remportèrent
point d'éclatantes victoires. Et les " dissidents >
continuèrent à opérer et à faire trembler les nantis.
La raison était que le recrutement se faisait dans le
peuple gaulois qui soutenait les révoltés. Chaque
village représentait un gîte pour les résistants; chaque
maison citadine un centre pour préparer des coups
de mains. Peu à peu, les déshérités s'étaient constitués
en une sorte ( d'armée populaire ), avec ses corps
réguliers et ses détachements légers de partisans.
D'agriculteurs écrasés par la " fatalité ", ils s'étaient
transformés en soldats-p&ysans. Si I'on n'emploie pas
le nom de Bagaudes à cette époque, c'est tout simple-
ment qu'il y avait des chefs romains à leur tête,
anciens compagnons de Maternus.

233-34

253-54

LES INVASIONS

apr.  J . -C.Les Alamans pénètrent  jusqu'aux
champs décumates (1 ) .

apr .  J . -C.  Les incurs ions Franques et  Ala-
manes se mul t io l ient .  Les pr in-
c ipales défenses du l imes (2)
ont  rompu.  Nouvel le  invasion
Goth.

259-60 apr .  J . -C.Nouvel les invasions germaniques.
286 apr .  J . -C.  Incurs ions des p i rates Ghauques,

Frisons et Francs dans les cités
burgondes.

298-99 apr. J.-C.Suisse et Alsace envahies par les
Alamans.

306 apr. J.-C. Lutte de Constanlin contre les
Francs.

313 apr .  J . -C.  Nouvel les campagnes dans le
Rhin in fér ieur  contre les Francs.

363 apr. J.-C. Les " Barbares D enfoncent toutes
les f ront ières.

367 apr. J.-C. Saxons et Francs menacent les
côtes de la  Manche.

377-78 apr. J.-C. Les Alamairs envahissent I 'Alsace.
406-9 apr. J.-C. Invasion des Vandales, Suèves,

Alains, Burgondes jusqu'aux
Pyrénées. Les Wisigoths en
Aqui ta ine.

451 apr .  J . -C.  Les Huns f ranchissent  le  Rhin.
453 apr. J.-C. Mort d'Atti la.

(1 )  (2 )  Te i l i to i res  romains  en t re  le  Rh in  e t  le  Oanube ( l ' "  -  l l l €  s ièc le
après  J . -C. )  p ro tégés  par  des  lo r t i f i ca t ions  ( l imes)  cont re  les  Germains .

sociale. C'est alors, qu'exaspérés, les paysans s'armè-
rent d'instruments de labour, incendièrent et dévas-
tèrent beaucoup de domaines, de bourgades et de
villages. Ils massacrèrent l'eurs maîtres qui, glacés
d'effroi, se réfugièrent dans les cités. A l'instigation
de deux officiers romains, Amandus et Aeliénus, cer-
taines bandes inorganisées se constituèrent en armée
paysanne. D'après Mamertin, < le laboureur se fit
fantassin et le berger cavalier n. Leur quartier géné-
ral se situait sur une presqu'île au confluent de la
Marne et de la Seine. De cet accès facile à défendre.
les troupes d'Amandus partaient à l 'assaut des riches
domaines parisiens et des centres urbains. Par petits
groupes, i ls accomplissaient des raids, ce qui désorien-
tait I'armée romaine habituée aux combats réguliers.
Ils tendaient ici des embuscades, là i ls surprenaient
des postes romains, là encore, ils faisaient diversion
et frappaient ailleurs. Le travail des bagaudes, d'autre
part, était facilité par le faible effectif des légions
occupées à retenir les " barbares > sur les frontières
rhénanes. Parmi les victimes des bagaudes, A. Marcel-
l in cite le tribun (8) des écuries, Constantien, qui
périt dans un traquenard.

Pendant l 'été 286, l 'empereur Dioclétien (284-305)
envoya l'énergique et expéditif Maximien. Celui-ci divisa
Ies secteurs révoltés en postes militaires afin d'isoler
les bandes de bagaudes et les battre les unes après
les autres. Sans chef et sans armes, les groupes isolés
ne tardèrent pas à être écrasés. Maximien en fit un
massacre. Le plus grand carnage eut lieu à l'emplace-
ment de Saint-Maur-des-Fossés. A cet endroit, Aman-
dus se retrancha dans son camp fortifié. La résistance
dura un an. Les vivres épuisés,- les bagaudes tentèrent
une sortie désespérée oui échciua. Amandus et Aeliénus
furent tués. Après ceite . victoire u, Maximien fit
preuve de miséricorde. Cela étonne pour un homme
qui exécutait avec le plus grand plaisir les plus sévères
mesures de son collège à I'empire. Il faut avouer que
tuer un bagaude, c'était priver un propriétaire de sa
main-d'ceuvre.

L'ORIGINE DU NOM " BAGAUDES "
Les défenseurs des oppresseurc Inglituèrenl la conlu-

sion, dès le lll' siècle, entre le mot c bagaudes n el celul
des bandits. ll semble qu'au coure des années, la popu-
lation gauloise attribua ce sobrlquel aux résistants à
I'occupanl romain. Ce mot d'origlne celtique signifie
( réunion du peuple r ou mieut c république des Insur-
gés n. ll conflrme I'idée que les paysans gaulois se sont
dotés d'une organisation démocratique avec assemblées
lréquentes et... r lurnullueuses D. Eulrope (l) nous livre
que e des paysans sous le nom de bagaudes, nom
qu'ils donnent à leur Parti, souleyèrent la Gaule r. Un
prêtre marseillals, Salvien, plus explicite, révèle les causes
de la " bagaudicae D : ( nous appelons rebelles, nous
appelons scélérats des hommes que nous avons réduits
à la nécessité du crime. En effet, comment sont-ils
devenus bagaudes, si ce n'est par notre Injustice. "

DES ZONES LIBEREES AVEC LE PEUPLE
POUR GOUVERNANT

En 268, profitant de la confusion générale, Piavo-
nius Victorinus, un riche gaulois, se proclama empe-
reur. Il leva une armée et mit le siège devant la
cité d'Autun, centre de I'action pro-romaine. Après
sept mois de siège, la ville se rendit pour être sacca-
gée. On y signale pour la première fois des Bagaudes.
Les troupes de Victorinus étaient, en effet, composées
de paysans gaulois. Eutrope mentionne que ceux-ci
comprenaient < des bergers et des brigands ".Mais c'est aux environs de 283-284 que les Bagaudes
deviennent une jacquerie organisée et autonome. Ce
sont les calamités du milieu du ru" siècle (dévastation
des campagnes, poids des impôts, etc.) qui accentuè-
rent le développement de ce mouvement de révolte
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Néanmoins la révolte n'était pas vaincue. Par bandes,
les_ bagatrdes continuèrent à battre la campagne.

En effet, la force et I'originalité des bagâudes rési-
daient dans la rencontre de deux éléménts. D'une
part les déserteurs romains apportèrent aux paysans
leur science du combat. D'autre part, les bagaudes,
par leur connaissance des régions et des besoins du
peuple, donnèrent à la révolte des obiectifs " révolu-
tionnaires >. Grâce à leur vision " révolutionnaire ,
de la société, i ls allaient l ibérer des régions de la
tutelle romaine. Ainsi laquit un véritable pôuvoir popu-
laire. Non seulement ils étaient devenus [s5 " guèriile-
ros D mais également des administrateurs. À la fin
du rrr" siècle et pendant le rv" siècle, i ls s' installèrent
dans certains districts et les gouvernèrent, essentielle-
ment dans. l'ouest, le sud-ouest et les régions alpines.

.Ay rr;" siècle, le peuple était toujours "-spolié, àssas-
siné par des juges pervers et sanguinaires, su.bissant
à l'excès Ia malhonnêteté des gouverneurs, de leurs
confiscatiot.ts et de leurs rapines ". C'est ce qûi explique
que la résistance ait pu durer aussi longtèmps.

Sans cesse, les bagaudes harcelaient 
-les 

troupes
romaines. Et i ls étaient devenus si puissants qu en
!97-, le géné-ral. romain qui avait lei,é le siègé de
Valence et désirait rentrer en Italie dut leur 

-céder

un important butin pour obtenir le libre passage des
cols alpins.

Grâce à un document (une comédie intitulée le
Querolus), nous pouvons nous faire une idée des
forme,s.du po.uvoir que les bagaudes instituèrent dans
res regrons lrberées.

Au début du v' siècle, la vallée de la Loire se trou-
vait " en état de révolution o. Voici quelques extraits
du. dialogue^entre un paysan gaulois^ et ïn Romain,
tiré du " Querolus o 

- 
ei qui- fait allusion à cette

< révolution >.

Querolus le paysan réclam'e à son interlocuteur qu'il
lui " soit permis de dépouiller ceux qui ne sont pas
mes débiteurs et de battre ceux qui me sont étran-
gers ,>. Le Romain lui rétorque alors : ,, Mais c'est le
brigandage et non la puissance que tu exiges. " Et il
ajoute : ., J'ai trouvé comment tu pourras obtenir ta
demande, va vivre sur la Loire. Là, on vit selon la
Ioi naturelle. Là, il n'y a plus de prestige qui tienne.
Là, les paysans plaident et les particuliers jugent (il
s'agissait de personnages élus contrôlés par les pay-
sans). Zà, les sentences capitales sont prononcées sous
un chêne et inscrites sur des os. Là tout est permis. Et
si tu as été riche, on t'appellera Patus (terme signi-
fiant que le riche dépend du pauvre). Et des choses
importantes encore que je ne connais pas. > Cette
société démocratique vécut quelques dizaines d'années.
Il permit aux Bagaudes d'avoir une base d'appui et
de ravitaillement sûre sans laquelle il leur eût été
difficile de mener de larges et durables actions.

De 407 à 417, des combats se déroulèrent des côtes
de la Gironde jusqu'à Rouen. Les bagaudes qui vivaient
alors dans les forêts et qui recevaient des renforts
des régions de la Loire soutinrent les paysans dans
leur refus de payer un supplément d'impôt à leurs
maîtres. (Les autorités romaines avaient dû compen-
ser les déficits dans les contributions consécutifs aux
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invasions orientales de 406.) De plus, après le départ
de I'armée romaine de Grande-Bretagne, les Bretons
aidés des Bagaudes chassèrent les fonctionnaires
romains et se chargèrent de leur propre défense.
L'Armorique entière et les provinces situées au-delà
de la Loire jusqu'à Taragonne se libérèrent. Des chro-
niques rapportent qu'en 435, un Gaulois nommé Tibatto
diriça une rébellion en Armorique et que .. le menu
peuple fit différents complots en faveur des Bagau-
des ". Avec le concours de I'armée des Bagaudes, les
paysans et les esclaves d Armorique exproprièrent les
nobles de leurs terres et les leur firent labourer
et ensemenc€r. Mais en 437, Tibatto fut pris et
condamné à mort. Cependant il fut très difficile aux
classes riches de faire < cesser un état de chose
dans lequel les maîtres étaient devenus les esclaves de
Ieurs propres serviteurs ". La fréquence des révoltes
paysannes pendant le rrf, le rrr et le rr siècle explique
en partie la chute de l'empire romain. Et les pàysans
de Gaule avaient déclaré une guerre sans merci à
leurs oppresseurs...

Philippe NOEL.

(6) Une Iégion ou < levée > comprenait 3 fi[ fantassins et 300 cava-
|.i91s, Ag début de l'Empire, I'armée se montait à 25 légions soit
150 Ofi) hommes, auxquelles il faut ajouter Ies troupes d'auiiliaires.

(7) Auteur de la fin du IV" siècle, d'un résumé d'histoire romaine
en... l0 volumes !

(8) Officier commandant une légion.
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La ren t rée  sco la i re C l i c h é  L . P . F

<< C'est aux enfants à apprendre à lire comme leurs pères
et leurs grands-pères ont appris > écrivait I'abbé Régnier-
Desmarais, auteur d'une grammaire française au début
du xlrrre siècle.

A l ire et aussi à écrire ! Cette conception pédagogique
est encore revendiquée de nos jours par certains parents
et pédagogues qui ont trop vite oublié les coups de règles
sur les doigts sanctionnant les manquements à la discipline
orthographique. Si I 'on en croit I 'un des adversaires les
plus acharnés de la simpliûcation de notre orthographe
(Jules Romains) < /es esprits justes, soucieux de précision...
se recrutent pour la plupart chez les gens qui, en leur âge
d'écolier, onT pris la peine d'apprendre et de retenir la liste
des sous-préfectures, celle des nombres premiers inferieurs
à 100, les quatre premières coloknes de la classifcation zoo-
logique, et l'orthographe du mot cynocéphale >. Vive les
écoliers, singes savants, qui ont répondu avec succès < aa
dressage mental ) qu'on leur a fait subir comme un << bien-
fait irremplaçable >>.

L'orthographe est née avec I 'Empire. Soucieux de ne rien
laisser évoluer au hasard, Napoléon refuse de supprimer
le < mensonge abécédaire D, et rend I 'orthographe obliga-
toire _dans les programmes et examens de l '  < UNIVERSITÉ
IMPERIALE ), (l). I l  peut ainsi saluer le premier manuel
officiel de gra.mmaire et orthographe, le Girault-Duvivier
en l8ll. << Les conquêtes des langues suivent les conquêtes
des armes; mais si les idiomes, les usages et les meurs des
peuples réunis de nos jours à la Frsnce peuvent enrichir notre
langue, ces couses diverses peuvent aussi en altérer la pureté.
Jamais il ne fut donc plus nécessaire d'y veiller que dans
notre siècle. > La Monarchie de Juil let iend la connaissance
de I'orthographe obligatoire pour les fonctionnaires. Une
orthographe officielle << d'état > se répand donc dans les
milieux ayant accès à I ' instruction et contribue d'autant
plus à creuser le fossé séparant le peuple de la bourgeoisie
que sa connaissance est difficile.

En effet, en étudiant le < Programme officiel des huma-
nités > de I 'année scolaire 1863-1864, F. Dûbner déolore

<< Dëtruire la mystique d'une orthographe à jamais immua-
ble et sacrée. Cela en soi est peut-être révolutionnaire. Il
faut avoir le courage de l'être. >>

Rapport général sur les modalités d'une simplif ication
éventuelle de I 'orthographe française; 1966, A. Beslais.

POURQUOI

L'ORTHOGRAPHE ?

que << pour la langue maternelle, six années d'exercice de
grammaire et d'orthographe (soient nécessaires) avant de
pouvoir être admis, dans une 7e année d'étude, à composer
de.ç textes d'un genre simple >>.

Personne ne peut donc se vanter d'avoir vaincu sans dif-
f icultés les subtil i tés orthographiques de notre langue, mais
cela ne serait pas trop grave si ces mêmes subtil i tés n'étaient,
pour la plupart, inexplicables, voir absurdes. De là, I ' inquié-
tude qui se manifeste dès la naissance de I ' instruction pri-
maire obl igato i re sous la  p lume d 'Émi le Négr in en 1865 :
<< On forcera les prolétaires à fréquenter pendant deux ans
une école mais les amènera-t-on en deux ans à déchiffrer des
hiéroglyphes sans logique? J'en doute. >>

Le seul apprentissage de I'orthographe demande actuel-
lement environ 700 à 1 (X)0 heures d'effort étalées sur
9 ans d'étude.

Tout en qualif iant les réformateurs de notre langue de
<<détracteurs du français >> et en réclamant une << constitution
orthographique pour fxer n-os usages d'écriture > si peu logi-
ques soient-i ls, le même Emile Négrin démontre I 'absurde
de quelques-unes de nos traditions : << La France a 36 mil-
lions d'hsbitqnts. Sur ce nombre, 35 millions cinq cents ne
soupçonnent pas même l'existence du grec; les autres, dans
leur jeune âge, àforce de fatiguer les dictionnaires sont par-
venus à comprendre tout le contraire de ce qu'ont dit Démos-
thène et Platon; 10 à 12 savants lisent le grec à livreouvert.
Eh bien! c'est pour faire plaisir à cette douzaine de citoyens
que notre langue est grevée du rh, du th, et du ph. >>

HISTOIRE D'UN FANTOME

Quiconque aujourd'hui déciderait d'écrire à son supé-
rieur hiérarchique, son colonel, son percepteur, sa grand-
mère ou ses amis en remplaçant tous les < ph > par la seule
lettre < f > ne serait certainement pas pris au sérieux. Et
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pourtant, cette simplification élémentaire a été revendiquée
par tous les militants pour la réforme de I'orthographe,
au nombre desquels on compte de célèbres représentants
de la littérature française, dont Ronsard au xvre siècle,
Voltaire au xvIIIe. Ronsard fait imprimer ses æuvres avec
une graphie simplifiée : outre le remplacement du < ph >
par le < f >>, on trouye dans les noms communs < i > à la
place de ( y ) : << un cigne >. Le poète Du Bellay n'applique
pas la simplification dans I'impression de ses ouvrages tout
en approuvant son principe << Les professeurs de langue ne
seront pas de mon opinion... qui ne craignent rien lant que le
secret de leurs mystères soit découvert au vulgaire >>.

Beaucoup plus tard, Voltaire, pourtant membre de I'Aca-
démie, condamne notre orthographe dans un article du
Dictionnaire philosophique consacré à ce sujet : << L'ortho-
graphe de la plupart des livres français est ridicule... L'habi-
tude seule peut en supporter I'incongruité... Paon qu'on pro-
nonce pan, Laon qu'on prononce lan, et cent autres bqrbaries
pareilles... > Il demande qu'on prenne exemple sur les
Italiens qui ont supprimé tous les h : << l'écriture est la pein-
ture de la voix,plus elle est ressemblante,meilleure elle est>>.

A partir de 1752, Voltaire applique une graphie simpli-
fiée dans sa correspondance privée. On trouve ainsi tipo-
grafe, tëologie, autentique, crétien, citoien, et filosofe;
ce dernier mot devant être classé selon Voltaire à la lettre
< f >> dans nos << dictionaires >>.

L'histoire des réformes proposées fait également appa-
raître les noms de Montaigne, de Corneil le, qui cent ans
avant I'accord de I'Académie, propose les accents pour dif-
férencier les diverses prononciations du < E >.'Au 

xvIIIe, des grammairiens s'accordent pour demander
que << l'on n'écrive rien qui ne se prononce >> et vice-versa
<< Qu'un même son ne soit jamais marqué par dffirentes
écritures >>.

Les femmes jouent un rôle important dans cette lutte
orthographique. L'éducation superficielle qui leur était
réservée ne leur permettait pas d'éviter les pièges tendus
par notre langue. Elles viennent donc renforcer les rangs
des réformateurs. Les Précieuses rédigent un petit lexique
des mots à simplifier : << Elles se mirent à dire qu'il falait
une nouyelle ortographe, afn que les femmes pussent écrire
aussi assurément et aussi corectement que les hommes...
Roxalie dit qu'il falait foire en sorte que I'on pût écrire de
mesme que l'on parlait... >. Elles proposent donc tête pour
teste, hô|el pour hostel, acomode pour accommode, avocat
pour advocat, môle pour masle, soufert pour soufert, etc...
Certaines de leurs propositions sont d'ailleurs aujourd'hui
passées dans l 'usage.

Au xvrle, Monsieur De Wailly, membre de I'Académie,
édite une < orthographe des Dames >. Celles-ci s'adressent
aux Académiciens :

<< Nous vous prions, Messieurs, de nous donner un plan
d'orthographe raisonné, simple, uniforme, de conformer
l'orthographe à la bonne prononciotion. N'est-il pas ridï
cule que vous conserviez encore dans l'écriture des lettres
qui ne se prononcent plus et que nos pères n'ont employées
que parce qu'ils les prononçaient? Vous prononcez à la
moderne et vous orthographiez à I'antique... Loin de vous
rendre ridicules en mettant à la portée de tout le monde une
connaissance aussi utile que celle de I'orthographe, vous
rendrez par cette réforme un service signalé à la notion. >>

Grâce à ces revendications, nous avons perdu phan-
tastique, phantôme, esthomac, eschole, cholère, charac-
tère, etc. vestiges << d'une orthographe grecque si repous-
sante >> selon Sainte-Beuve. Mais pourquoi s'être arrêté
en si bon chemin et n'avoir pas simplifié phtisie, catarrhe?

Les Académiciens durent être effrayés de leur audace

quand ils acceptèrent de supprimer le premier < h > dans
rythme et non le deuxième ! (ancienne orthographe râ;r-
thme). Pour la plupart des réformateurs, la responsabilité
de cette gabegie orthographique incombe tout entière à
I'Académie.

L'UNIVERSITÉ IMPÉRIALE

< ... Je veux un corps (L'Université) qui soit à I'abri
des petites fièvres de la mode, un corps qui marche
toujours quand le gouvernement sommeille, un corps
dont I'administration et les statuts deviennent tellement
nationaux qu'on ne puisse jamais se déterminer légè-
rement à y porter la main. Si mes espérances se réali-
sent, je veux trouver dans ce corps même une garantie
contre les théories pernicieuses et subversives de I'ordre
social dans un sens ou dans un autre... >>

NAPOLÉON IET

(discours du 2l mars l8l0).

( UN BONNET ROUGE AU VIEUX DICTIONNAIRE >>
(Victor Hugo)

Créée par Richelieu en 1635, I'Académie a fait paraître
8 éditions de son dictionnaire, qui présentent chacune des
modifications par rapport à la précédente (la dernière en
date est de 1935).

Chaque parution du dictionnaire académique était atten-
due comme une véritable bible orthographique par les
< lettrés > mais .aussi par les imprimeurs dont il était la
seule référence. Ces derniers contribuèrent ainsi à mainte-
nir une orthographe archaïque (2).

D'ailleurs les modifications approuvées par les immortels
se contentent la plupart du temps d'entériner I 'usage popu-
laire. C'est le cas, par exemple, pour la suppression de
quelques lettres conservées ou réintroduites dans la graphie
par souci d'étymologie mais qui ne se prononcent plus
depuis un bon siècle : le < d > de advocat,le < b > de obmettre,
etc. (édition de 1740).

Mais on sent que les Académiciens, réticents et attachés
à une langue archaïque, ne se plient à ces réformes que
contraints et forcés par I 'usage. C'est ainsi que les simpli-
fications se font sans plan d'ensemble, presque au jour le
jour, sans aucun souci de logique. Admirer conserve le d
qui n'est pas prononcé (c'est notre prononciation actuelle
qui est née de cette orthographe savante,et non I ' inversel).

Malgré de nombreuses réclamations, I'orthographe fran-
çaise reste encore souvent un << insupportable entassement
de lettres >>. << Il y a quantité de corrections à introduire dans
le nouveau dictionnaire et qui ne sauraient faire doute un
moment. Pourquoi abattement, abattoir et qbatis? Pourquoi
charrette, charretier, avec 2 r et chariot avec un seul?
Pourquoi douceatre et non douçâtre, comme si l'on n'avait
pas le c avec cédille... Ce sont là des inconséquences ou
des distractions qu'il sffit de signaler et qui sont à réparer
sans aucun doute ? >>

L'Académie ne donne pas raison à I'optimisme de Sainte-
Beuve. L'assiduité irrégulière de ses membres aux séances
contribue à aggraver le désordre... Les partisans de l'étymo-
logie s'accrochent aux lettres parasites qui surchargent
I'orthographe (par ex. pouls) et qui accentuent le caractère

(l) La correspondance de Napoléon fleurit d'ailleurs de " fautes "
d'orthographe.

(2) De nos jours, les imprimeurs préfèrent se référer aux dictionnaires
plus sensibles à l'évolution de la langue. Le " Petit Larousse " détrone
le " Dictionnaire Académique ". Par contre, I'emploi de celui-ci a été
et est toujours obligatoire dans I'enseignement.

I
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de ségrégation sociale de notre langue. Au hasard et comme
à contrecæur, les Académiciens acceptent de dédoubler
quelques consonnes : apaiser, apercevoir, mais conservent
apporter, apparoître.

Il faut attendre 1835 (6e édition) pour transformer dans
la graphie oi en ai, conforme à la prononciation depuis
le xvre siècle, (françOis, il disOit se prononçaient déjà
françAis et il disAit), et cela malgré de nombreuses récla-
mations, dont celle de Voltaire. Comme I'avaient déjà pro-
posé les Précieuses, on écrira désormais raideur au lieu de
roideur et harruis pour harruis (3).

Les raisons de cette réticence apparaissent plus clairement
quand on sait que la noblesse d'ancien régime prononçait
à I'ancienne contrairement à I'usage populaire. De retour
d'émigration, après la Révolution, Chateaubriand fait
imprimer ses ouvrages en conservant I'ancienne graphie
en oi, manifestant ainsi ses préjugés aristocratiques et sa
volonté de ne pas se plier à I'usage populaire.

LA ( RÉVOLUTION DANS LA LANGUE > (L'AMi dU
Citoyen 20 Février 1793)

Inversement, certains révolutionnaires ont tenté de faire
tomber la barrière orthographique. Une simplification pou-
vait permettre à la Révolution d'atteindre plusieurs objectifs.

Les réformateurs de I'orthographe présentaient leurs
projets comme un moyen de diminuer les délais et les frais
d'impression, grâce à la suppression des lettres non pro-
noncées, des consonnes doubles, etc.

A une époque, où journaux, proclamations et textes poli-
tiques foisonnaient, une économie de cet ordre pouvait
représenter un bienfait énorme.

Mais surtout le français devient pour bien des patriotes
la langue de la liberté. Le citoyen Pain, imprimeur à Paris,
et inventeur d'un procedé de simplification de I'orthogra-
phe qu'il << offre à la patrie D, avoue qu'il < chérit bien dovan-
tage notre langue depuis que c'est en français que l'égalité
a voulu révéler aux nations ses principes éternels... le jour
viendra qu'ils parleront français les peuples de la terre à qui
la liberté vient de se faire entendre >>. Pour cela, il est néces-
saire de rendre l'étude de notre langue plus facile, de faire
<< disparaître les bizarreries de son orthographe avec sa pro-
nonciation >>.

Enfin, la simplification aurait eu pour conséquence
de faciliter I'apprentissage du français auquel durent se
livrer en France tous les écoliers. En créant une école pri-
maire pour I 000 habitants, la Convention précise en effet
que I'enseignement y sera donné en français << l'idiome
du pays ne pourra être employé que comme langue auxiliaire >>
(t7e4).

Babeuf n'avait d'ailleurs pas attendu la Révolution pour
pratiquer une orthographe simplifiee dans sa correspondance
privée.

Des grammairiens, des conventionnels se penchent sur
le problème.

A I'Ecole Normale, en 1795,le professeur Sicard réclame
une refonte à neuf de notre système graphique.

Mais d'autres problèmes sont à I'ordre du jour et les
projets de réforme seront enterrés à I'avènement de I'Empire.

POURQUOI UNE RÉFORME?

Si au début du xtxe siècle, des socialistes parlent encore
d'introduire une orthographe simplifiée dans leur commu-
nauté, (Fourier dans son phalanstère, Cabet dans son lca-
rie), la question passe cependant très vite aux mains de
spécialistes, grammairiens et linguistes.

Pourtant, au congrès de l ' lnternationale qui se tient en
septembre 1867 à Lausanne, le délégué Édouard Raoux
présente << une orthographe rationnelle ou éuiture phonéti-
que > accueil l ie très favorablement. L'orthographe
étant un critère de ségrégation sociale et profes-
sionnelle, les militants ouvriers souhaitaient la mettre à la
portée de tous (3). Malgré les campagnes organisées par
des syndicats d'enseignants, tous les projets de réforme ont
été enterrés les uns après les autres par la bourgeoisie qui
entend conserver un outi l qui est un obstacle à I 'expression
populaire sans pour autant s'en embarrasser. Chacun sait
que médecins et techniciens ne se soucient pas de I 'ortho-
graphe alors que sa connaissance reste obligatoire pour le
peuple. Car la bourgeoisie dispose là d'une merveil leuse
occasion de dressage. En effet, << la lutte à soutenir n'est pas
contre I'orthographe rebelle, mais contre les rebelles à l'qtten-
tion >> (Le Figaro l ittéraire, 2 août 1952). Sans doute l 'élite
reprend-elle à son compte les critères de I 'Académie qui
déclarait au xvue siècle qu'elle désirait << suivre l'ancienne
orthographe qui distingue les gens de letlres d'avec les igno-
rants et les simples femmes >>.

C'est oublier bien vite qu'une faute qui devient générale
entre tôt ou tard dans I 'usage et que les réformateurs prin-
cipaux sont ( tous ceux qui se rendent coupables de fautes
d'orthographe, c'es\-à-dire tous les utilisqleurs de l'écriture >>
(Claire-Blanche Bénéviste et A. Chervel).

Claude RAGACHE.

(3)  Le dict ionnaire "  Robert  "  propose encore "  Roideur "  en même
temps que "  ra ideur " .

Le Peuple Français a essayé de donner une vue histo-
rique et populaire de I 'orthographe et cet article n'a
pas pour but d'expliquer par le détail les différentes
réformes proposées. Signalons cependant que les projets
des réformateurs vont de quelques transformations
simples (les plus modérés se contentent de substituer
( f )) à < ph > et de supprimer quelques consonnes
doubles non prononcées) aux propositions plus radi-
cales des partisans d'une.orthographe phonétique à
I'aide d'un nouvel alphabet dans lequel chaque signe
représenterait un son de notre langue.

POUR EN SAVOIR PLUS

On peut consulter un ouvrage volumineux mais
fondamental sur < I'Histoire de I'orthographe fran-
çaise des origines au milieu du xvte siècle> - Charles
Beaulieux, ainsi que l '< Histoire de la langue
française > par F. Brunot.

- Pierre Burney : < L'Orthographe >, Que sais-je,
no685. Une présentation claire et simple de I 'histoire
de I 'orthographe et de ses réformes. Une conclusion
très modérée.

- Claire-Blanche Bénéviste - André Chervel :
< L'Orthographe D - collection < Les textes à I 'appui >,
F. Maspéro. Pour I 'orthographe phonétique.

- E. Jung : < L'orthographe >>, no spécial des
Cahiers Pédagogiques (numéro 44, oct. 63).

- < La Recherche >>, no 39 (nov. 73). La structure
de I'orthographe franÇaise : Nina Catach.
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Lorsqu'en 1853 l'amiral Febvrier-Despointes prend
officiellèment possession de la Nouvelle-Calédonie au
nom de l'empereur des Français Napoléon III, il
n'aborde pas une terre vierge. Une population indi-
gène, les Canaques, forte de 50 000 à 60 000 personnes,
ôccupe solidement toute l'île et ses dépendances. Elle
a déjà eu I'occasion de prendre contact avec des Euro-
péens.

Au xvuf, de pacifiques navigateurs : Cook, I'An-
glais, La Pérouse et Entrecasteaux, les Français, les
ont fortement impressionnés et les rapports ont été
bons mais brefs entre les deux communautés. Puis,
sont arrivés des missionnaires chrétiens. A Balade,
en 1843 au nord de l'île, ils seront massacrés pour
avoir voulu imposer leur dieu au mépris des croyances
des Canaques. D'autres reviendront et avec eux, des
militaires pour les protéger. Le Crucifix et le Canon
étroitement associés vont entraîner durant plus d'un
siècle la disparition presque totale d'un peuple.

UNE SOCIETE COMMUNAUTAIRE

Les Canaques sont groupés par tribus pouvant comp-
ter parfois plusieurs milliers de membres, le plus
souvent quelques centaines. Ils pratiquent l'agriculture
et I'igname est la base de leur alimentation. Pour
augmenter la production, ils pratiquent I'irrigation à
I'aide d'un système complexe de petits canaux. Ils
sculptent le bois et gravent des bambous qui leur
tiennent lieu de livres, connaissent le métal et pra-
tiquent de nombreux échanges de tribu à tribu.

Mais la principale originalité des Canaques est leur
organisation sociale. Leur mode de vie est totalement
communautaire. La terre est propriété de la tribu
entière et cultivée collectivement (par les femmes).
Les objets d'artisanat, les vivres sont échangés ou
très facilement donnés d'une famille à I'autre. L'usage
de la monnaie, inconnu, sera introduit par les Euro-
péens. L'objet est considéré plus pour I'utilité ou la
beauté esthétique que pour Ia u valeur " qu'on lui
attribue dans les sociétés marchandes. Les Canaques
ont coutume de se prêter ou de se donner facilement
ce qu'ils possèdentf d'ori de violentes frictions avec
les Européens qui puniront très sévèrement l'em-

ffiw*ffiffis*,$#$sffiRw

LE GRAND

SOULÈVEMENT

CANAQUE
1878 - 1879

prunt d'un objet. u Emprunt > aux yeux du Canaque
qui le rapporte souvent au bout de quelques jours,
., vol n aux yeux deS COlOnS.

Les indigènes pratiquent une religion animiste, ren-
dant honneur aux forces de la nature et révérant
particulièrement leurs morts. On comprend aisément
leur douleur à voir des cimetières détruits pour instal-
ler une mission chrétienne, un pénitencier, percer
une route ou tout simplement profanés par quelque
colon peu scrupuleux qui y lâche ses bêtes.

Or, les missionnaires d'abord, les colons ensuite,
vont arriver dans l'île avec non pas I'intention de
comprendre la société canaque, mais celle de la com-
battre, de la refouler sur les plus mauvaises terres,
de I'assimiler par le métissage, bref de la détruire
en tant que telle. < ...Ce fléau social, avec ses hideuses
et désolantes conséquences, tyrannise les tribus de nos
îles. Ici, iI faut tout partager,.. Le communisme est
assurément un des plus grands obstacles qui s'opposent
aux efforts des missionnaires pour améliorer la posi-
tion physique et morale de ces tribus, et les faire
iouir du bienfait d'une civilisation chrétienne. > Cela
ne va pas se faire sans résistance.

UN PEUPLE DEPOSSEDE
Du mépris ou de I'ignorance de la civilisation cana-

que par les colons qui la conçoivent comme inférieure
et non simplement différente, vont naître de nombreux
affrontements.

Outre le mépris des Européens pour la religion et
les couturnes mortuaires ou sociales, I'attitude vis-à-
vis des femmes indigènes va empoisonner les rapports.
De nombreux colons, mais aussi des gendarmes, des
militaires ont pris l'habitude de vivre avec une et
quelquefois plusieurs 

" popinées r,. Pour se les pro-
cur€r, rien de plus simple. On se rend dans un village,
on choisit bien sûr parmi les plus jolies et surtout
les plus jeunes femmes et de gré ou de force, qu'elles
soient mariées ou non, on repart avec elles (1). Dè nom-
breux métis naissent de cette coutume que les colons

(t) La condition dss fernmes dans les tribus canaques était très
dure., Elles assuraient tous les travaux domestiques mais aussi les
corvées de bois, les travaux agricoles (irrigation, plantation, récoltes).
Les hommes pratiquent la pêche, la chasse, la guerre.
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trouvent très agréable mais qui n'est pas du goût des
Canaques, d'autant qu'elle se développe rapidement
avec l 'arrivée de nouveaux Européens.

Les colons manifestent aussi un très grand intérêt
pour les terres des communautés. Les premiers reli-
gieux installés, les frères Maristes, ont aussitôt entre-
pris de faire cultiver pour leur compte les meil leures
terres. Progressivement, ils se font adjuger sans ver-
gogne d'immenses étendues près des côtes, rejetant
les Canaques non christianisés dans l ' intérieur de l ' î le
et uti l isant les convertis comme ouvriers agricoles.
Peu de Canaques acceptent de travailler la terre et
les religieux font venir à leur place des Hébridais et
des Chinois.

En 1878, les Maristes possèdent 40 000 hectares de
bonnes terres. Leurs établissements sont à la fois
agricoles, industriels et même commerciaux (2). Pour
eux, des convertis broient la canne à sucre et fabri-
quent le rhum, maiS ils ne sont plus les seuls rapaces.

" Norrs ne youlons plus de ces Takatas qui denière
la soutane du prêtre cachent mal un industriel sous
le nom de frère travail leur, et un espion sous le nom
de catéchiste... (Protestation du chef de Htenguène :
Bouarate. )
- Les Canaques voient aussi arriver des déportés,
bagnards de droit commun, qui sont installés dans
l'î le par les soins d'une administration pénitentiaire
toute-puissante (employant plus de I 600 personnes).
Cette administration a un fort appétit de tèrres pour
installer ses établissements agricoles. En 1872, 

- 
elle

réquisit ionne de grands espaôes près de Fonwhari
sur les terres des tribus d'Atai et de Naina. I l ne
res-te plus aux- Canaques .de ces deux tribus que
2 hectares et demi dè cail loux et de buissons par
habitant, ce qui les condamne à court terme à' la
famine ou à la mendicité.

Enfin, les Canaques doivent aussi céder des terres
aux colons l ibres venus d'Australie, ou à des réfugiés
d'Alsace-Lorraine installés par la o Société Foncièie ,
qui se soucie bien peu du propriétaire du sol avant
de le céder à un Européen.

Les quelques lois de protection des Canaques res-
tent toujours lettre morte. Elles leur attribuent pour-
tant bien peu de choses : l/10 des terres rurales aux
Canaques par l 'arrêté Du Bouzet du l0 avril 1855.
Les Canaques, considérés comme des " citoyens
mineurs > (l 'administration est leur tuteur légal) sont
d'ail leurs administrés par des arrêtés et des décrets
qui se succèdent suivant le bon vouloir des gouverneurs
et des hauts fonctionnaires. I l n'y a que peu de
textes écrits et de toute façon, i ls restent inappli-
qués. Les indigènes sont confinés dans des Résdrves
chaque jour plus étroites. Le chef Atai protestant
auprès de l 'administration se fit apporter dèux sacs ;
I 'un de terre, l 'autre de cail loux, montrant le premier
puis le deuxième il déclare : " Voici ce qtie nous
avions ! Voilà ce que vous nous avez laissé ! "
UN PEUPLE AFFAME

Les Canaques confinés dans leurs Réserves ne
sont pourtant jamais en paix. Même lorsqu'au prix
d'un travail très important i ls réussissent à faire
pousser quelques ignames ou quelques pépinières,
le plus souvent i ls ne peuvent les récolter : le bétail
des colons saccage torit, affamant la population, ne
laissant rien à manger aux indigènes.

En 1859, i l  n'y a en Nouvelle-Calédonie que I 000
lgyi"t importés d'Australie. En 1879, on en compte
80 gg0 -groupés en troupeaux dépassant quelquefois
I 000 têtes ou bien marqués et laissés en sémi-liberté.

(2) Les Maristes possèdent un brick .avec lequel ils font de fré-
quents voyages en Australie. Ils revendent de nombreux produits
anglo-saxons en Nouvel le-Calédonie,  avec de bonnes marges béné-
f ic ia i res. . .

Les chefs se plaignaient du peu de terre à ignames
qui leur restait et pire qu'elles étaient ravagées par
le bétail. Quand ils allaient se plaindre, " les gendarmes
leur riaient au nez > (Témoignage d'Areki). On imagine
aisément les réactions des Canaques face à ces immen-
ses troupeaux dévastant leurs cultures périodiquement
et qu'i l  n'était pas question d'abattre ! En 1877-78, la
situation est aggravée par une sécheresse anormale :
sur les cultures plus maigres, les troupeaux s'enhardis-
sent. Dans bien des tribus, la famine apparaît. Des
vieil lards et d,es enfants succombent faute d'aliments.

" En e'ff et, le bæuf est un véritable -fléau pour eux;
un champ d'ignames traversé par un troupeau est
presque entièrement perdu, or une igname représente
souvent la nourriture de plusieurs iours pour un
Canaque. De plus, Ie bétail est friand de cannes, de
bananiers qui viennent s'aiouter comme appoint dans
la manière de ,ttivre de l'Indigène, qui ne se nourrit
que de végétal. Le dommage est donc très grand pour
Iui. "

Les Canaques décident alors de mourir debout à
l ' instar de ie que disait le vieux chef Paita en 1857.

,, - Il est dangereux de déclarer la guerre aux
tayos blancs :

hommes puissant's et terribles,
armés de bâtons qui portent Ia mort.

- Bientôt c'en sera fini de notre race car ces
hommes peuvres volent notre patrimoine :

i ls  prent tent  nos lerres
ils prennent nos femmes

- Mieux paut résister pendant qu'i l  en est temps
encoTe :

et s' i l  ne nous reste plus qu'à mourir,
mieux vaut  n lour i r  en combat tant .  >

La révofte de 1878 n'est en effet pas la première.
De 1847 à'1869 plusieurs dizaines de révoltes ont éclaté
toujours suivant le même processus. Les Canaques,
excédés par les exactions et les empiétements perpé-
tuels des colons, en massacrent quelques-uns ainsi que
des missionnaires et des militaires. C'est ensuite tou-
jours la même répression. Les colonnes armées pillent,
brûlent, violent et surtout détruisent les plantations,
les pépinières, abattent systématiquement les coco-
tiers (3). Privés de leurs ressources alimentaires, les
Canaques se replient un peu plus loin et l'année sui-

(3) En novembre 1850, après le massacre d'un enseigne de vaisseau
et de 13 marins, le comte d'Harcourt organise la répression contre
les Nénéma : quatre ilôts sont ravagés, 3 000 cocotiers abattus.

LES DIRIGEANTS DE LA REVOLTE

ATAI : un des princlpaux artisans et coordlnateut de la
révolte. ll æt détini par les militalres lrançals comme

" le seul chef canaque qui se soit  montré de tout
temps réfractaire à notre domination ". Ce dernier
n'a en effet lamals accepté la colonlgatlon de son
pays el pour celte raison fut sanclionné à plusieurs
reprises, Tué au combat ayec son fils Baptiste.

NAINA : successeur de Mendai. comme chel de tribu.
l! devient le chef de la révolte par acclamation
après la mort d'Atai. ll avail pour terrltoire la tave
gauche de La Foâ. ll parlait assez bien le français.
C'est lul qul tend une'embuscade mortelle au colonel
Gally du Bosc dirlgeant de la répresslon. Tué par
surprise alors qu'il allait pêcher en lanvier 1879.

MORAI : lué au cours d'une attaque du posle de
La Foâ. Alllé de Nalna.

AREKI : dlrlge les derniers révoltés dans les collines
de Oua-Tom. Condamné à la déportallon.

UN PEUPLE COMBATTANT
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vante la révolte éclate ail leurs. Le cycle de ces révoltes
tournantes crée un climat tendu pour les colons, mais
ne remet pas en cause Ia colonisation par son caractère
trop ponctuel. Les tribus incapables de surmonter
leurs divisions ne se révoltent qu'une à une, permet-
tant une répression facile et rapide.

De 1869 à 1878, la situation demeure calme militai-
rement mais la colère grandit et, fait nouveau, en
1878, plusieurs tribus coordonnent leur action.

LE GRAND SOULEVEMENT
Le 19 juin 1878, un colon nommé Chene refuse de

remettre 
- 
une femme à la tribu de Dogny. Cet inci-

dent banal en soi va déclencher la plus formidable
révolte qu'ait connue à ce jour la Nouvelle{alédonie.

Des guerriers, de la tribu de la femme séquestr^ée,
exigent sa l ibération immédiate. Se heurtant à un refus
trèi ferme, i ls décident de passer aux actes. Dans la
nuit, la haine accumulée contre les colons depuis des
années éclate, violente : la famille Chene est assassinée
et son habitation incendiée. Les guerriers surpris
par leur propre audace se replient sur leurs terres
èt attendent les réactions. A cette époque, les commu-
nications dans l ' î le sont fort mauvaises. Le moyen de
transport le plus simple est le cabotage (par bateau)
sur Ies côtes. Dans l'intérieur, les routes peu nom-
breuses ne permettent que des déplacements très
lents. Le télégraphe n'atteint que les bourgades les
plus importantes.

La réaction des colons est donc lente et de plus
maladroite. Les 21, 22 et 23 juin, quelques gendarmes
viennent arrêter plusieurs chefs de tribu mais sans
renforcement sérieux du dispositif mil itaire. On compte
sur I ' intimidation des guerriers et la passivité habi-
tuelle dans ce genre d'action. Mais cette fois, le
mécontentement est très grand. Plusieurs tribus sont
concernées et dans la nuit du 24 au 25, les Canaques
attaquent en force le village d'e Foâ à partir de
Dogny, puis ne rencontrant pas de résistance sérieuse,
descendent la route de Kanaka à Téremba. A Dogny,
la famille Boizot (des colons) est massacrée. A Foâ,
le poste de gendarmerie est investi et détruit. Quatre
gendarmes et un brigadier, soit toute la garnison, sont
tués. Dans la matinée, les insurgés atteignent Téremba
à 18 km de Foâ. Le 26 juin, la révolte s'étend. Incen-
dies, pil lages de fermes, destruction de bâtiments
publics. La révolte est très violente. I l n'y a pas de
quartier. Tout ce qui est européen ou lié aux Euro-
péens est ennemi et donc tué (4).

Du côté des colons, la première surprise passée, on
essaie de s'organiser autour de Bouloupari. On dispose

d'armes à feu mais les Canaques uti l isent à fond
le terrain, et surtout coordonnent parfaitement leurs
attaques. Une batail le en règle a Iieu et quelques colons
seulement réussissent à se replier sur Bourake avec
des surveil lants du camp de transplantation.

La révolte touche les vil lages de Moindou, Moméa,
Farino, Pocquereux, La Foâ, Ia Ouameni, la vallée de
Thio, Bouloupari, la Ouenglia, de manière active et
de nombreux vil lages voisins montrent leur sympathie
au mouvement, en particulier dans les tribus des
Mont-d'Or. d'Hourail lon et de Pommerilhouen.

L'ANTHROPOPHAGIE

Pour juslifier loutes les violences et I'anéantissement
des indlgènes, on dit : ils sont anthropophages. Et
cependant, sans remonter à I 'or igine des peuples, sans
parcourir I'histoire du Moyen Age, nous pouyons dire
qu' l l  n'y a pas une nation, aujourd'hui civl l isée, qul n'ait .
à son actif, parfois récent, des actes de cannibalisme,
Détruire les Polynésiens parce qu' i ls n'ont pas nos
mæurs et qu' i ls célèbrent leurs tr iomphes en mangeant
les plus redoutés des vaincus, ne serait-ce pas déclarer
qu'on aurait  dû détruire les peuples qul sacri f iaient des
centaines de victimes pour plaire à un ou plusleurs
dieux ? Fallait-il détruire les habitants des pays où la
Sainte inquisition exerçait son empire en mutilanl et
brûlani les héréliques ?

Ne peui-on pas dire comme Monlaigne . Où est plus
de barbar ie ,  à  manger  un  homme mor t  qu 'à  le  fa i re  rô t i r
par  le  menu e t  le  fa i re  meur t r i r  aux  ch iens  e t  aux  pour -
ceaux comme nous avons vu faire de fraîche mémoire...
sous prétexte de prêtre et de rel igion ? "

PANIQUE CHEZ LES COLONS

Ce n'est que le 26 au matin, soit une semaine après
le début de I ' insurrection que Nouméa apprend la
nouvelle du soulèvement par un rescapé parvenu à
Uarai après une course d'une nuit dans la forêt. A
10 h 25 le même jour, alors que les militaires du chef-
l ieu espéraient obtenir des précisions, le télégraphe de
Bouloupari devient subitement muet. Les corps des deux
télégraphistes Riou et Clech ainsi que .ceux de leurs
femmes seront retrouvés mutilés plusieurs jours plus
tard. Le poste télégraphique de Thio est alors évacué
par mer sur Kanala. Tandis que les colons des régions
soulevées se regroupent à Bourake, Ia peur gagne ceux
de tous les districts voisins de l ' î le. On redoute par-
dessus tout un soulèvement général. Les colons de la
plaine Saint-Vincent gagnent Baita puis Nouméa. Ils
apportent au chef-l ieu un vent de panique. Les Euro-
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péens qui y sont majoritaires décident de former une
milice organisée par des marins. Les colons les plus
riches constituent un détachement à cheval de 40 hom-
mes qui patrouil lent dans les environs de Nouméa
tirant à vue sur tout Canaque suspect. Les petits
fonctionnaires et les colons les moins riches sont
regroupés en une milice à pied de 250 hommes armés
par le capitaine d'infanterie de marine Blanchard.
Tous les indigènes de Nouméa systématiquement arrê-
tés par cette milice, sont internés sans ménagement
dans l ' î le Nou. Ail leurs, dans l ' î le, tous les fonction-
naircs et les civils sont regroupés sur les côtes et
armés par les soins du l ieutenant de vaisseau Gryon.
Chez les déportés et les internés, on ne décèle aucune
agitation particulière. La majorité d'entre eux n'a
jamais eu de contact avec la population canaque
dont elle ignore tout. Certains demandent même à
être armés et à participer à la répression. (Plusieurs
d'entre eux le feront et bénéficieront grâce à cela
d'une remise de peine...) Les transportés de la Com-
mune eux non plus ne marquent aucune sympathie
active pour les Canaques. Les Européens de 

-l ' î lè 
font

bloc.

LES COMMUNARDS ET LES CANAQUES

Les Communards déporlés en Nouvelle-Calédonie sonl
près de 4 000 groupés pour la plupart dans I ' i le des
Pins (à l'écart de la région insurgée). Toutefois, cerlains
d'entre eux sê lfouyent au moment de la révolte dans
un camp proche de la r ivière Foâ. Bien que beaucoup
d'entre eux possèdenl une excel lente qual i t icat ion pro-
lessionnelle (ébénistes, ciseleurs, orfèvres, charpentiers,
tai l leurs de pierres, etc.) i ls refusent quasiment toutes les
offres de concesgion faites par I'administration. lls ne se
considèrent nul lement comme des colons el espèrent
renlrer en France dès leur peine purgée. Cerlalns vont
même s'évader.

Pourtant, lls ont peu de contacts avec les Canaques.
Seule, Louise Michel et quelques.uns de ses compagnons
font de tlmldes tentatlves d'alphabétlsation et recuelllent
par écri l  quelques poèmes indigènes. En juin, plusieurs
Communards sont massacrés par les Canaques avec leurs
gardiens. Cela provoque un réflexe de défense chez les
Communards qui vont faire bloc avec leurs gardiens et
les mllltaires. Certalne vonl même être armés et former
un groupe d'éclalreurs qui se montrera très etficace.

L'IMPORTANCE DE LA REVOLTE

Le soulèvement embrase toute la côte sud entre
Poya et la rivière Ouenghni. Une dizaine de tribus
y participent activement en coordonnant leur action
sous la direction de trois chefs énergiques, Atai, Naina
et Mandai. Les Canaques ne disposent que d'un équi-
pement sommaire : massues, longues sagaies, frondes,
Les chefs possèdent quelques armes à feu, surtout
des fusils de chasse, offerts comme cadeaux avant la
révolte. Toutefois, au cours des combats, i ls récupè-
rent les sabres des gendarmes, une cinquantaine de
fusils de guerre, des revolvers et diverses arrnes
blanches. C'est par balle que le colonel Gally du Bosc
est tué au cours d'une opération de représail les aux
environs de La Foâ.

De juin à août 1878, les différentes tribus coordon-
nent bien leurs attaques et gardent l ' init iative. Les
colons sont sur la défensive. Le l5 iuil let, les Canaques
at taquent  et  incendient  les propr iétés de deux é leveurs
à La Fonwhari. Le l7 juil let, avec des sagaies enflam-
mées, i ls interceptent le courrier de Téremba. Enfin,
le 24 août, plus de 500 guerriers de cinq tribus dif-

(4)  Parmi les v ict imes,  on compte 5 Chinois,  une douzaine d 'Hébr i -
dais,  p lusieurs femmes canaques v ivant  avec des Français,  deux
déportés arabes et  des enfants.

férentes sont réunis autour du poste de La Foâ que
les militaires ont réinstallé depuis peu. L'assaut est
mené avec courage par les chefs Morai, Naina, Atai
et Areki. Morai est tué pendant I 'assaut qui échoue
devant la puissance de feu des assiégés. Avec cet
échec, commence le reflux du mouvement de révolte.
Les différents chefs de tribus ne parviennent pas à
se mettre d'accord sur la tactique à suivre et finale-
ment, chacun décide de continuer la lutte sur son
territôire propre. Du côté des colons, on se ressai-
sit et la répression s'engage, vigoureuse.

UNE REPRESSION TERRIBLE

Un poste militaire important est réinstallé de vive
force en septembre à La Fonwhari, d'oir vont partir
des expéditions puniti\/es vers les territoires soule-
vés. Les vil lages sont incendiés, les arbres fruit iers
abattus, les Canaques fusil lés par mill iers. Pendant
des mois, une terrible chasse à l 'homme slengage.
En septembre, les groupes insurgés sont encore soli-
dement organisés à l 'échelle de la tribu. I ls construi-

Guerr ier  Canaque

sent des camps retranchés, protégés par des palissades
et des murs de pierres sèches. IIs portent encore des
coups très durs aux colons : le l l  septembre, trois
embarcations européennes sont coulées dans I'embou-
chure de la rivière-Poya (14 morts). Mais, chaque jour
l 'étau se resserre autour des révoltés. Le nord et le
sud de l ' î le ne bougent pas. Certaines tribus de la
côte nord fournissent même des troupes auxil iaires
pour aider les troupes coloniales qui reçoivent des
renforts réguliers à partir du mois d'octobre. Toutes
les côtes surveil lées par des navires de guerre, les
grands axes contrôlés par des patrouil les sans cesse
plus nombreuses et des postes militaires regorgeant
d'armes, les Canaques doivent se replier dans les
forêts épaisses et les broussail les qui recouvrent les
coll ines (5). Contrôlant les terres cultivables, les cols

(5) Quelques tribus canaques dont celle de Kanala fournissent
des auxiliaires âux Iroupes européennes. Monsieur Servan, chef de
I'arrondissement, participe activement à la répression avec 150 guerriers.
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de montagne et les côtes, les colons affament les
tribus soulevées. A partir de novembre, les patrouilles
rencontrent très souvent des femmes et des enfants
affamés qui tentent de sortir des régions insurgées.
Les guerriers, eux, refusent de capituler. Ils vont
tenir des mois dans les régions les plus difficiles
d'accès, en groupes de plus en plus affaiblis. Beau-
coup d'entre eux .se laissent mourir de faim plutôt
que de se rendre. D'autres sous-alimentés, épuisés
n'ont même plus la force de combattre lors de leur
capture (6).

Atai est encerclé et tué en combattant avec son fils
Baptiste et plusieurs de ses guerriers. Naina élu à sa
place chef de révolte par acclamation, est tué au
cours d'une embuscade tendue par des auxiliaires
canaques de la tribu de Gélima. (Janvier 1879.) Au
même moment, Tiavara, chef de Momea, est fusillé
avec le sorcier d'Uarai. Le 22 janvier, les chefs de
Singue et de Nessadiou sont tués. Quelques jours après,
Cham est pris avec la dernière bande rebelle de
Bouloupari. Il est conduit à Kanala, jugé par un tri-
bunal militaire expéditif et fusillé sans avoir jamais

. a

Guerrlers Cânaques en 1878

voulu répondre à ses juges autrement que par un
ricanement. Areki dirige le dernier groupe important
de révoltés dans les collines de Oua-Tom. Totale-
ment encerclé, il accepte de se rendre après de longs
palabres. Les militaires le déportent dans I'Ile des
Pins. Des groupes très réduits (5 à 10 guerriers) se
battaient toujours en juin 1879, c'est-à-dire un an après
le début de la révolte.

UNE TENTATIVE D'ETHNOCIDE

Utilisant les récits de massacres et surtout jouant à
fond sur la forte émotion causée en métropole par quel-
ques-cgs d'anthropophagie, la presse unanime-réclâme
un châtiment très dur pour les Canaques. Les argu-

- (O l-u .population canaque tombera de 50000 à'25000 personnes
de 1878 à 1889 à la suite rte la répression, de la tamini,:, ae ia
sglrs-alimentation et du refus de certaiirs d'avoir des enfants ésciàves.
Elle continuera de diminuer (16 000 habitants) jusqu'en 1926.

i .r lorriaiisrrr..

ments racistes les plus violents sont avancés pour
exiger I'extinction total€ et rapide d'un peuple. < Ces
misérables races, rebut de l'espèce humaine, incapables
d'aucun progrès, sont appelées à disparaître. ,, ,< Les
riches territoires qu'ellas habitent, où on les a tolérées
par un sentiment d'humanité, passeront dans les mains
des colons qui sauront les mettre en valeur. " 

(Jour-
nal de Rouen, 1878.)

D'autres affirment que de toute façon, les Canaques
disparaîtront et veulent accélérer le processus. * les
Néo-Calédoniens appartiennent à la race polynésienne
et sont placés au dernier degré de l'échelle humaine...
incapables d'aucun progrès, ni dans l.es sciences, ni
dans les arts (ils) tendent nécessairement à disparaître
tout nqturellement et par le seul effet du contact
et de la présence des races supérieures. " 

(La Répu-
blique Française, 15 juillet.)

En Nouvelle-Calédonie même la presse censurée sur
les aspects militaires de la révolte voit se développer
deux tendances, l'une majoritaire, réclame l'anéant:isse-
ment des tribus canaques sans même vouloir distinguer
celles qui se sont révoltées des autres. u Les tribus
qui sont restées tranquilles ne ttalent pas mieux que
c_elles dont- depuis trois semaines on brûIe les villages.
Les secondes doivent disparaître entièrement " La Nou-
velle-Calédonie (journal).
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AILLEURS DANS LE MONDE

Les Canagues ne sonl malheureuoement pas le seul
peuple qu'un colonisateur tente d'enéantlr.

Au XVl" slècle, les Espagnols, à pelne débarquéa
aux Antllles êntreprennenl de lutter jusqu'à I'exter-
mination totale conl.e les Indleng Caraibes dont on
disail " qu'ils n'avaient pas d'âme ". Puls ce lut le
tour des Qulchuas dans les Andes et des Aztèques
au Mexlque.

En Amérlque du Nord, au Xlf, rlècle; les colons
européene ont repoussé let Indiens dans des Réserves
rans cesEe plus petltes. Dee trlbus entlères ont disparu
et au momenl même où les Ganaques se soulèvent,
les Indlenr dee U.S.A. luttent les armes à la maln dans
un dernier sursaut.

De nos lours, aur U.Sâ., dans lee Andes, en Océanle,
des mouyements indlgènee réapparalceenl pour rendre
à ces peuples spollée leurc droits el leur dlgnité.

L'autre tendance, minoritaire, reconnaît que les
Canaques ont des raisons de se soulever et au nom
de l'humanisme, réclame la clémence y compris pour
les tribus insurgées. Mais, même ces éléments ( avan-
cés o ne voient d'autres solutions qu'une hypothétique
assimilation. < Tout en restant méfiants devant ces
sctuvages, qui par nature sont prêts à toutes les tra-
hisons, devant une race en décadence, destinée à dis-
paraître par la loi d'évolution incessante qui entraîne
l'humanité au progrès, ne négligeons aucun moyen
d'assurer ,la tranquillité de notre colonie. Que chacun
de nous tienne à honneur d'être juste enr)ers ces
hommes inférieurs qui peu à peu mêlent leur sang
avec le nôtre et préparent pour la Nouvelle-Calédonie
une rqce plus intelligente, celle des métis, qui un jour,
se fondra complètement dans la grande famille blan-
che... ,, (Souvenirs d'un Franc-Tireur, Amouroux.)

En France, on est, ou hostile aux Canaques, ou
indifférent. La gauche et I'extrême-gauche européennes
de 1878 ne réalisent pas encore que la libération des
peuples colonisés favorise sa propre libération. Il faut
attendre la guerre des Boxeurs (1900), et un nouveau
soulèvement canaque en l90l pour voir apparaître un
o Comité de protection et de défense des indigènes ",qui publie des brochures dénonçant les expropriations
effectuées par les colonialistes. Depuis, la solidarité
militante des peuples colonisés et des peuples de
métropole n'a cessé de se développer.

Gilles RÀGACHE.
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OU EN SOMMES.NOUS ?
LA NOUVELLE-CALEDONIE EN 1975

Elle compte 120 000 habitants dont :
- 50 000 Canaques ; 50 000 Européens ; 7 000 Walli-

s iens ;  6000 Tahit iens ;  3000 Hébridois ;  2000 Indo-
nésiens et  quelques centa ines d 'Asiat iques.

- 
L"t Canaques ne sont majoritaires ( tZ OOO) que
dans les îles Loyautés, considérées comme âes
reserves.

- Les Européens sont majoritaires à Nouméa et
occupent Ia presque totalité des emplois de cadres,
d 'adminis t rateurs c iv i ls  et  mi l i ta i res,  d,enseignants.
Ils. possèdent et dirigent les plus grandes éxploi-
tations agricoles, les industries et 

-ie 
grand iom-

merce.
- 

lauf quelques petits journaux récents dont o Le
Révei l  Kanak ( l )  , ,  la  presse et  les l ibra i r ies sont
tenues par des E-uropéens.

- Richesse principale : le nickel qui fait de la France
un des principaux producteurs du monde. Le plan
de relance de l 'économie prér'oit d'augmentei la
product ion.

- L'opposition au colonialisme français grandit très
vite. Des arrestations de Canaques et d'Européens
hos t i l es  au  s ta tu t  ac tue l  de^  I ' i l e  on t  eu ' l i eu
récemment. Elles font suite aux procès de 1969
et 1974 contre des dirigeants du mouvement des
" Foulards Rouges , et de o L'Union Multiraciale o.

(1)  < Le Révei l  Kanak > c/o Naissel ine Chemin No 2 Ci lé Fulbert
-  Val lée des Colons -  Nouméa. Le n.  :  3 F.

POUR EN SAVOIR PLUS

- Il n'existe aucun ouvrage d'ensemble sur
la question du soulèvement.

- La thèse de Madame Dous5et (Editions
Mouton) intitulée " Colonialisme et contradic-
tion " est épuisée. Elle porte uniquement sur les
causes de la révolte et se veut comme toute
thèse ( neutre et objective >. Elle comporte
comme toute thèse autant de notes et de réfé-
rences que de textes et des remerciements abon-
dants au comte machin et au sénéral truc.

Elle peut toutefois être uti l iséé avec profit par
un historien professionnel qui y trouvera en
outre le détail de tous les soulèvements avant
1 878.

. L'Histoire du grand soulèvement canaque reste
à écrire ; des militants canaques le ferônt bien-
rôt.

Sur la répression en Nouvelle-Calédonie,
actuellement, on peut consulter le l ivre de
Michel Levine o Affaires non classées o (chez
Fayard) dont un chapitre traite de l,arrestation
en 1969 et du procès truqué de Henri Nidoische
Naisseline et de plusieurs de ses compagnons.

o Sources
d'époque.

Archives. Journaux et témoignages

LES t IATL
Pendan t  l a  m ino r i t é  du  ro i  Cha r l es  V l  ( 1380 -1388 ) ,  l es

t ro i s  onc les  de  ce  de rn ie r ,  l es  ducs  d 'An jou ,  de  Be r r y
et  de Bourgogne,  prof i tèrent  du pouvoir  pour  se rempl i r
les ooches.

En  j anv ie r  1381 ,  l o r s  de  l a  réun ion  des  é ta t s  de  l angue
d'o i l  (2) ,  le  T iers Etat  ex igea la publ icat ion de I 'ordon-
nance de Char les V abol lssanf  lous les impôts n 'ayant
pas Ie consentement des Efats (3). N'obtenant pas satis-
f ac t i on ,  l e  peup le  se  sou leva .  A  Pa r i s ,  Rouen ,  Re ims ,
Or léans ,  Comp iègne ,  dans  l es  v i l l es  f  l amandes  e t  de
langue  d 'oc ,  l e  peup le  ob t i n t  l a  p romesse  de  I ' abo l i t i on
des a ides (4) ,  des fouages (5)  et  gabel les.  Cependant ,
l ' av id i t é  du  Régen t ,  l e  duc  d 'An jou ,  é ta i t  t e l l e  qu ' i l  t en ta
par sept  fo is  de les rétabl i r  !

F in  j anv ie r  1381 ,  i l  f i t  l eve r  I ' impô t  du  12 "  den ie r  su r
les comest ib les vendus à Par is .  Le 28 févr ier  1381,  un
homme à cheval  por tant  une t rompet te se présenta sur
les p laces de Par is .  l l  annonça la percept ion de la  taxe
puis s 'enfu i t  à  br ide abat tue sous une grê le de p ierres
et  de malédict ions.  Le 1" .  mars de la  même année,  des

LOTTNS (r)
percepteurs se présenta ient  aux Hal les.  L 'un d 'eux réc la-
ma I ' impôt  à une v ie i l le  f  emme vendant  du cresson.
Aussi tôt  des marchands se je tèrent  sur  lu i  e t  le  rouèrent
de coups.  Marchands,  ménagères et  ar t isans révol tés par-
coururent  les rues de Par is  en cr iant  (  aux armes !  " .  Le
peuple se por ta a lors à l 'Arsenal  mais n 'y  t rouva que des
mai l le ts .  Nombre de percepteurs découverts  pér i rent  sous
les mai l le ts .  Puis les insurgés forcèrent  l 'Abbaye de
Saint -Germain-des-Prés et  le  Châte let ,  l ibérant  les pr i -
sonn ie rs  y  c roup i ssan t .  L 'Hô te l  de  V i l l e ,  s i ège  de  I ' adm i -
n is t rat ion composée de r iches bourgeois,  fu t  saccagé.
Tandis que le peuple de Par is  se rebel la i t  contre le
gouvernement ,  le  ro i  Char les Vl  écrasai t  les t isserands
de Gand qui  s 'é ta ient  révol tés contre les agents du f isc
royal .  Après en avoi r  massacré des mi l l iers,  Char les Vl  se
di r igea sur  Par is .  l l  promit  la  suppression des impôts
od ieux  ma is  ex igea  l a  pun i t i on  de  l eu rs  che fs .  S i  l e
prévôt  de Par is  arrêta une foule de personnes,  a l lant
jusqu'à les coudre dans des sacs et  les je ter  dans la
Seine ( ! ) ,  le  peuple ne paya point  les subsides.  Le ro i
f  u t  contra int  d 'accepter ,  en contrepar t ie ,  une somme
dér iso i re.

Ce n 'est  qu 'en févr ier  1383 que Char les Vl  put  assou-
v i r  to ta lement  sa vengeance.  Les exécut ions recommen-
cèrent .  Une centa ine de bourgeois et  de gens du peuple
fu ren t  supp l i c i és  don t  N i co las  l e  F lamand ,  compagnon
d'Et ienne Marcel .  Après quinze jours de répression
aveugle et  sanguinai re,  les impôts suppr imés furent
rétabl is .  Enf in Mrs de Bourgogne et  de Berry a l la ient
pouvoir  assouvi r  leur  so i f  d 'argent  et  de luxe en en
détournant  la  p lus grande par t ie . . .

Ph i l i ppe  NOEL.

(1 )  Un mai l le t  serva i t  d 'a rme à  la  guer re  pour  b r iser  casques e t
cu  I  rasses .
.  (2 ) .  Langue d 'o i l  :  du  nord  de  la  France.  -  Langue d 'oc  :  du  sud

de la  France.
(3 )  Assemblée lo rmée des  rêprésentan ts  des  t ro is  o rdres  dans  une

p rov i  n  ce .
(4 )  lmpos i t ions  perçues  sur  la  consommat ion  des  bo issons .
(5 )  Oro i t  porçu  sur  chaque fe rme e t  ma ison.
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A part i r  du XVl l "  s ièc le,  le  gouvernement  de la  France
s 'est  donné pour tâche incessante de constru i re une
grande mar ine de guerre,  af in .  de concurrencer  les
Angla is  et ,  en acquérant  la  "  maî t r ise des msls " ,  d€
se donner la  possib i l i té  de fonder et  d 'entreteni r  un
vaste empire colonia l .

Mais une mar ine royale demande,  p lus encore que des
vaisseaux,  un grand nombre de matelots ;  ceux-c i  me-
naient  à bord une v ie te l lement  af f reuse qu 'on n 'obtenai t
jamais suf f  isamment de volonta i res pour armer les
navi res d isponib les.

" Le matelot est une espèce d'oiseau passager de
tous pays.  La moindre chose qu 'on lu i  fa i t ,  i l  s 'en va
à Ostende , t ,  remarque t r is tement  un armateur  de
Dunkerque.  Un commissai re aux c lasses (c 'est -à-d i re un
of f ic ier  chargé du recrutement  dans la  mar ine de guerre)
ajoute : " Ces sortes d'animaux-là ne se gouvernent
pas comme des soldats qu 'on fa i t  marcher au premier
son du tambour.  "

Aussi  Richel ieu,  dès 1634,  dut- i l  ordonner que tous
les mar ins f rançais servant  à l 'é t ranger devra ient ,  sous
peine de mort ,  rentrer  chez eux et  se fa i re inscr i re sur
les registres de la marine royale. A ceux qui se trouvent
encore au pays, i l  est interdit de prendre du service
au-dehors. Les armateurs, capitaines, maîtres et patrons
de navi res marchands ne doivent  en aucun cas débar-
quer leurs équipages hors de France,  et  i ls  ne pourront
apparei l ler  tant  que les vaisseaux de guerre ne seront
pas in tégra lement  fourn is  en hommes.
.  Mais i l  ne suf f i t  pas d 'entraver  l 'émigrat ion des gens

de mer ;  i l  faut  souvent  a l ler  les chercher  là  où i l5  se
terrent ,  le  jour  où l 'escadre doi t  qui t ter  la  rade.  Au
cours de tout  le  XVl l l "  s ièc le,  on eut  recours à la
technique de la Presse.

PRESSE ET INSCRIPTION MARITIME

L'armée invest i t  par  surpr ise un grand por t  de com-
merce.  On Joui l le  les quais,  les entrepôts,  les arsenaux,
les t r ipots,  les hôte ls  et  jusqu'aux maisons.  Tous les
mar ins qui  sont  sa is is  à terre et  ne peuvent  a l léguer une
af fectat ion sur  un bateau moui l lé  dans le  por t  scnt
réputés êt re en chômage,  et  embarqués de force sur
les vaisseaux du roi.

L 'escadre par t  en cro is ière dès qu 'on a fa i t  le  p le in
des équipages,  et  ces malheureux,  qui  ont  été ramassés
au hasard,  n 'ont  aucune chance de revoi r  leur  fami l le
avant  6 ou I  mois,  s inon p lus ieurs années.

l l  n 'est  pas étonnant  que,  dans de te l les condi t ions,
les matelots désertent en masse dès la campagne ache-
vée,  c 'est -à-d i re au début  de I 'h iver ,  quand I 'escadre a
pu ra l l ier  la  France.

(Les navi res de guerre restent  toujours désarmés dans
un por t  entre les mois de novembre et  de mars.)

Pour remédier  à ces var iat ions "  déplorables et  per-
pétuel les "  dans la  composi t ion des équipages,  Colber t
eut, en 1668, I ' idée de créer l ' lnscription marit ime.
.  Dans toutes les v i l les et  communautés de la  côte
mar i t ime,  les matelots sont  par tagés en t ro is  c lasses
pour serv i r  une année sur  les vaisseaux du ro i ,  e t  les
deux années suivantes sur  les navi res marchands,  de
façon que lesdites classes auraient à servir et rouler
a l ternat ivement  sur  les vaisseaux de guerre et  les vais-
seaux marchands.  "

C'est  là  un système adminis t rat i f  qu i  supposai t  une
puissance de contrô le que I 'Etat  f rançais éta i t  encore

XVII - XVIII" s.

lo in  de posséder à l 'époque.  "  En cas de nécessi té "  
-

et ce fut en pratique chose courante, la Presse fut main-
tenue au moins jusqu'au règne de Louis XV.

Au cours du XVl l l "  s ièc le,  et  devant  l 'échec de
l ' lnscr ipt ion mar i t ime,  chaque vaisseau pr i t  I ' in i t ia t ive
d 'assurer  son recrutement  ind iv iduel .  On ramasse,  dans
les por ts  de re lâche,  des hommes en congé de serv ice,
des pr isonniers récemment l ibérés,  des cr iminels en
rupture de ban,  et  jusqu'à des inval ides ou des enfants
âgés de hui t  à  d ix  ans.

En tout état de cause, on isole les matelots à bord
pendant  les d i f férents moui l lages :  i l  ne s 'agi t  pas de
perdre un équipage s i  d i f f ic i lement  const i tué.  "  Le peu
de l iber té que I 'on donne aux équipages d 'a l ler  à terre
fa i re leurs pet i tes prov is ions et  vo i r  leurs femmes et
parents, leur cause des fantaisies et des langueurs qui
ne manquent  jamais de se terminer  par  dgs maladies
fâcheuses. . .  "  expl ique pudiquement  un chroniqueur
of f ic ie l  de la  f lo t te.

A terre,  pendant  I 'h iver ,  les mar ins ne touchent  que
demi-solde,  et ,  comme i ls  doivent  se loger  à leurs
propres f ra is ,  i l  est  assez d i f f ic i le  de les dénicher  au
pr intemps.  Ceux qui  se t rouvent  séparés de leur  fami l le
(des ProvenÇaux servent couramment dans la flotte de
Brest ,  e t  des Bretons dans la  f lo t te de Toulon)  t rouvent
le p lus souvent  as i le  auprès de ce que les textes of f i -
c ie ls  appel lent  des "  prost i tuées de bas étage " .  Ce
sont  en réal i té  des f  i l les misérables et  sans t ravai l .
v ivant  dans des cahutes pr imi t ives à la  pér iphér ie des
ports ,  et  qui  sont  au moins assurées de ne pas mour i r
de fa im pendant  les mois d 'h iver .

Quand le navi re se propose d 'apparei l ler ,  i l  (  monte
ses couleurS '  ê t  t i re  du canon.  Un corps mi l i ta i re
spécial, les sergents de l 'amirauté, ancêtres de nos
gendarmes de la marine, fait la chasse aux réfractaires.
Les matelots qui, s'étant fait ramasser, ne veulent pas
ou ne peuvent  p lus re jo indre leur  vaisseau avant  son
départ  de la  rade,  sont  pendus comme déserteurs.

UN HAMAC POUR DEUX

Dès que le vaisseau est en mer, commence la souf-
f rance des matelots.  Mais,  pour  en sais i r  toute I 'acui té,
i l  faut  se représenter  ce que pouvai t  ê t re même les
plus gros de ces "  sp lendides D navi res de l igne,  qui
fa isa ient  à l 'époque I 'orguei l  des escadres.

A la f in  du XVl l l "  s ièc le,  leur  construct ion fut  codi f iée
par Jacques-Noël  Sané,  ingénieur  général  de la  f lo t te.

Le vaisseau de Sané par  excel lence est  un navi re de
118 canons,  répar t is  en t ro is  ponts superposés.  l l  a
70 mètres de long et  déplace 2 700 tonnes seulement ,
pour  un équipage de 1 ' l  20 hommes,  sans compter  I ' in-
fanter ie embarquée ( les soldats sont  chargés de fa i re
régner l 'ordre à I ' in tér ieur  du bateau,  et  montent  éven-
tuel lement  à I 'abordage des navi res ennemis) .

l l  suffit de savoir que le cuirassé Richelieu embar-
quai t ,  en 1940,  2150 hommes -  dans des condi t ions
qui  n 'avaient  encore r ien d 'enviable -  pour  un dépla-
cement de 35 000 tonnes et une lo'ngueur de 248 mètres,
et  I 'on comprend quel  incroyable entassement  humain
régnai t  sur  les vaisseaux de la  mar ine à voi le .

Les matelots n'ont pas de logement propre. l ls dor-
ment  dans les bat ter ies,  au mi l ieu des canons,  dans des
hamacs qu ' i ls  accrochent  et  roulent  tous les jours.

Un des p lus graves accidents qui  puisse arr iver  dans
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Combat sur le pont. C l i ché  L .P .F

la batterie est le suivant : les canons sont arrimés à
chaque bord par  de for tes cordes,  mais,  I 'a i r  sa lé a idant ,
celles-ci s'usent parfois très vite ; un canon se détache
alors, sôus I 'effet du roulis, et i l  traverse toute la bat-
ter ie ,  bal lo t tant  de dro i te et  de gauche,  sans qu ' i l  so i t
possible de I 'arrêter. Tous les matelots qui se trouvent
sur  son passage,  qu ' i ls  so ient  de quart  ou endormis
dans leurs hamacs, sont écrasés.

Et  même, les immenses bat ter ies des navi res sont  t rop
pet i tes pour  accuei l l i r  tous les matelots en même temps.
Aussi les hommes sont-i ls amatelotés deux à deux (le
terme matelot  s igni f ie  d 'a i l leurs ' .  compagnon),  et  I 'on
se re la ie la  nui t  pour  dormir  dans le  même hamac.

Cela fa i t  en moyenne 6 heures de sommei l  par  nui t ,
et six heures de quart nocturne. l l  est bien entendu
possib le de fa i re la  s ieste pendant  que son "  matelot  .
effectue son quart de jour, mais on dcit alors se
contenter  de s 'a l longer à même le pont  dans le  gai l lard
d'avant.

Dormant  à la  sauvet te,  les matelots ne d isposent  b ien
sûr  d 'aucun endroi t  spacieux où i ls  pourra ient  ranger
leurs af fa i res personnel les.  Un homme d 'équipage pos-
sède en tout  et  pour  tout  2 chemises,  2 caleçons,  une
paire de bas de laine, une veste et une culotte de toile.

LE BOUiLLON DE POURRITURE
La nourr i ture est ,  du fa i t  sur tout  de t rop longues

crois ières sans escale,  f ranchement exécrable.
La soupe, plat unique. est préparée dans un énorme

chaudron suspendu sur  un fourneau.  l l  ex is te,  pour  la
mainteni r ,  un système de palans qui  permet théor ique-
ment  de suppr imer les ef fets  du roul is ,  à  condi t ion
toutefois que le maître-coq dispose d'aides expérimentés,

ce qui  est  rarement  le  cas.  l l  n 'est  pas rare que,  par
gros temps,  la  p lus grande par t ie  de la  soupe se t rouve
renversée en cours de cuisson.

Le repas est  d is t r ibué par  gamel les col lect ives,  et
mangé à même le sol  de la  bat ter ie ,  avec des cui l lères
en bois ou en éta in.  Les couteaux sont  in terd i ts .

Un édi t  de 1669 f  ixe le  menu hebdomadaire des
mar ins.  l l  y  aura de la  v iande (bceuf  ou lard salé)  3 fo is
par  semaine,  et  du poisson (hareng ou morue)  les autres
jours.  La v iande est  assaisonnée de boui l lon ( le  jus
in lect  dans lequel  e l le  a mi joté) ,  la  morue,  d 'un l i le t
d ' hu i l e  e t  de  beaucoup  de  v ina ig re .

Le matelot  touche chaque jour  une rat ion de fèves
e t  de  po i s  (qu i  v i ennen t  eux  auss i  du  bou i l l on ) ,  avec
du  b i scu i t  e t  du  v i n  mê lé  d ' eau .

Mais i l  faut  fa i re entrer  en l igne de compte un cer ta in
nombre de choses,  que le menu.  re lat ivement  abondant
pour l 'époque,  ne permett ra i t  pas de supposer.

l l  s 'ag i t  par  exemple le  p lus souvent  de v in a igre,
et  le  b iscui t  "  de f f iêr  "  est  d 'une te l le  dureté qu 'on
ne peut  le  manger qu 'après I 'avoi r  fa i t  t remper un cer-
t a i n  t emps  dans  l e  bou i l l on .

La v iande et  le  poisson ne peuvent  se conseryer
autrement  que dans la  saumure.  Même dans ce cas,
i ls  pourr issent  rapidement ,  sous I 'e f fet  conjo int  de I 'humi-
d i té suintante et  de la  chaleur  moi te qui  règnent  dans
les cales.

L 'eau est  enfermée dans des tonnes,  qui  sont
d 'énormes barr iques,  et ,  dès le  départ ,  e l le  se t rouve
rat ionnée.  Dans le mei l leur  des cas,  chaque matelot
en touche 3 l i t res par  jour ,  pour  la  sat is fact ion de
tous ses besoins sans except ion.

Qu i  p lus  es t ,  l ' eau  c roup i t  en  I ' espace  de  que lques
semaines,  et  au bout  de p lus ieurs mois de navigat ion,
e l le  se t rouve l i t téra lement  envahie par  la  pourr i ture.
C'est  cet te eau qu ' i l  faut  boi re,  y  compr is  dans le
.  bou i l l on  " .

On comprend a lors que l 'eau et  la  v iande const i tuent
toujours le  souci  pr imordia l  des mar ins.  Ceux-c i  réc la-
ment  des escales p lus f  réquentes,  car  i l  leur  sera i t
a lors possib le de boi re un peu d 'eau pure et  de manger
de  l a  v i ande  rouge .

Lorsque les navi res t iennent  t rop longtemps la mer,
la  hant ise de la  v iande f raîche devient  s i  for te que les
matelots dépècent ,  le  p lus of f ic ie l lement  du monde,  les
rats qui  pul lu lent  dans les cales.

LA MALADIE DE BORD

Par I 'absence tota le de mesure d 'hygiène et  la  pro-
miscui té des hommes,  les navi res const i tuent  des l ieux
pr iv i lég iés pour la  progression des épidémies.

Etant  données les connaissances médicales de
l 'époque,  i l  n 'y  a aucun contrô le prévent i f  ou sani ta i re,
et  i l  suf f i t  qu 'un mar in a i t  contracté à terre une maladie
infect ieuse pour que la p lus grande par t ie  de l 'équipage
s'en t rouve af fectée en l 'espace de quelques jours.

La peste,  la  var io le,  la  dysenter ie amibienne,  le
paludisme (  pern ic ieux " ,  la  f ièvre jaune font  en par-
t i cu l i e r  des  ravages  éno rmes  :  dans  l e  me i l l eu r  des
cas,  un t iers ou un quart  de l 'équipage y succombe.

Comb le  d ' i r on ie ,  un  règ lemen t  de  l a  mar ine ,  dû  aux
lub ies  des  médec ins  de  l a  cou r ,  i n te rd i sa i t  d ' adm in i s -
t r e r  du  qu inqu ina  en  cas  de  f  i èv re  con t i nue .  C 'é ta i t
pour tant  l 'un ique remède ef f  icace de l 'époque !

Outre ces maladies "  de terre " ,  i l  ex is te des maux
propres à la  mar ine,  c 'est -à-d i re qui  apparaissent  imman-
quablement  au cours des longues navigat ions.

Le premier  et  le  p lus spectacula i re s 'appel le  tout
s implement  la  maladie de bord :  c 'est  le  typhus exan-
thémat ique,  généralement  morte l .  l l  est  t ransmis par
les poux de corps qui  n ichent  dans les vêtements,  les
cordages et  les hamacs.

Ains i  fu t  décimée en 1746 I 'escadre du duc d 'Anvi l le ,
en 1757 cel le  de du Bors de la  Mot te,  en 1779 cel le
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d'Orv i l l iers ,  en 1783 cel le  de la  Clue,  et  en 1797 encore,
cel le  de de Brueys.

Viens ensui te le  scorbut ,  dû à I 'absence de v i ta-
mines C. Celles-ci sont contenues, rappelons-le, dans
les fruits et les légumes frais.

La forme bénigne du scorbut ,  universel le  parmi  les
matelots,  consis te en crampes chroniques,  su iv ies de la
chute précoce des dents. Lorsque la carence devient
par t icu l ièrement  grave,  apparaissent  des rhumat ismes
général isés qui  mènent  à la  mort .

En 1690,  Tourv i l le  dut  débarquer un t iers de ses
équipages,  décimés .par  une te l le  maladie.

Le typhus, enfin, se généralise en raison d'une absorp-
t ion régul ière d 'eau putr ide,  de I 'humidi té des coques
perpétuel lement  suintantes,  et  de I 'absence tota le de
ventilation dans les cales et les batteries.

Pour y  remédier ,  on imagina au XVl l l "  s ièc le d 'embar-
quer (avec le fourrage nécessaire) des moutons et des
cochons vivants. Mais ceux-ci mouraient souvent de
fièvres avant même qu'on eût songé à les égorger, et
le remède s'avéra pire que le mal : les charognes
introduisirent le tétanos à bord.

GABIERS, CALIERS, VOILIERS, CHARPENTIERS,
CALFATS ET MOUSSES

Le travail des matelots est en général épuisant.
Les vaisseaux de l igne lurent  considérés,  y  compr is

par les observateurs de l 'époque, comme des méca-
niques de précision l l fallait effectivement, pour obtenir
des évolutions impeccables, ou éviter des avaries aussi
graves que la rupture d'un mât, une parfaite coordi:
nation entre les différentes équipes de matelots qui
manceuvraient conjointement le navire.

La division du travail y fut en effet poussée très loin.
Les gabiers sont regardés comme des matelots d'élite :

i ls sont chargés de la manæuvre des voiles, et passent
presque tout  leur  temps de quart  à cour i r  dans la
mâture.

l ls  montent  par  les haubans,  se propulsent  p ieds nus
le long d 'un cordage tendu sous la  vergue ( longue
pièce de bois supportant  la  voi le)  et ,  au commande-
ment ,  larguent  ou carguent  la  to i le  à mains nues.  Les
cordages et la toile, épais et rugueux, raidis encore
par la pluie, le vent et les embruns, mettent souvent
leurs chai rs  à v i f .

Quand la brise est forte, le meil leur gabier risque
sa v ie :  i l  do i t  s 'appuyer sur  la  vergue,  les p ieds
reposant sur la corde, et, des deux mains, i l  t ire sur
les ralingues, de forts cordages encadrant les voiles
immenses qui  c laquent  au vent .  Toute peÉe d 'équi l ibre
est évidemment fatale.

l l faut ensuite " mettre les ralingues en couche D,
c'est-à-dire les ramener vers le centre de la vergue ;
" plisser la toile ", en la répartissant de I 'extrémité
vers le  mi l ieu :  "  b ien la i re la  chemise "  consis te à
ne pas la isser  un seul  p l i  dans la  to i le  roulée ;  .  re lever
le fond ", à arrimer la bosse centrale (que fait la
toile ramassée) au plus près de la vergue, avec de
grosses tresses noires, qui tranchent sur le blanc écla-
tant  de la  chemise.

Les caliers, par contre, ne voient jamais la lumière
du jour .  l ls  apparaissent ,  dans I ' imager ie t radi t ionnel le
des mar ins,  comme des "  hercules au poi l  no i r  et
touf fu,  au te int  hâve,  à la  physionomie morose ' .

Ces hommes font un métier de forçats : nus jusqu'à
la ceinture,  i ls  rampent  à p lat  ventre dans les cales,
déplaçant les cargaisons, vivres et munitions, entassées
dans les entra i l les du navi re.

l ls ont la réputation d'être un peu sorciers... l ls
l isent  la  bonne aventure pour un quart  de v in,  et  on
vient  les consul ter  pour  savoi r  s ' i l  va y avoi r  un gra in,
eux qui  'ne montent  jamais sur  le  pont  !

Les charpentlers réparent la coque et la mâture, les

voil iers entretiennent la toile. les callats bouchent les
voies d 'eau avec de l 'é toupe et  du goudron.  l ls  ne
chôment guère,  car ,  malgré un entret ien régul ier ,  des
voi les se déchi rent  sans cesse Cu fa i t  d 'une fausse
manæuvre, les mâts fatiguent (i ls sont composés de
tro is  t ronçons arr imés I 'un à I 'autre)  et  par  gros temps
les in f  i l t ra t ions régul ières d 'eau de mer peuvent  se
transformer en véritables torrents.

Les mousses enfin sont des enfants de 8 à 16 ans,
qui  accompl issent  le  même t ravai l  que leurs aînés.  Si
on ne peut les mettre aux fers comme les matelots,
i ls  sont  souvent  les souf f re-douleur  de mar ins qui ,  les
ayant aff ublés de sobriquets comme < soupe aux
Choux ', " grain de Sel " ou << nez trOussé D, Se char-
gent  de les "  déroui l ler  "  à  I 'occasion.

On ne devient novice qu'entre 18 et 25 ans, ce qui
signifie qu'i l  est possible de demeurer apprenti (c'est-
à-d i re mousse) pendant  p lus de 15 ans !

Le recrutement des mousses s'effectue à partir des
hôpitaux, c'est-à-dire des établissements destinés à
recuei l l i r  les enfants t rouvés ou abandonnés,  mais éven-
tuel lement ,  on ne dédaigne pas les jeunes fugueurs en
herbe,  qui  ont  envie de .  vo i r  du pays " .

LA GRANDE CALE

A bord,  la  d isc ip l ine est  par t icu l ièrement  sévère :
les peines et  les suppl ices sont  cruels,  et  on les
appl ique par fo is  sans aucune d iscrét ion.

Les p lus courants resteront ,  jusqu'au XIX'  s ièc le :
-  L 'exposi t ion pro longée en p le in sole i l ,  a t taché au

grand mât.
- La correction, administrée avec des cordes gou-

dronnées.
- Le carcan ou les fers. généralement à fond de

cale,  dans I 'humidi té,  parmi  les rats ,  presque sans
manger et  sans boi re.

-  La cale.  C'est  le  chât iment  qui  a la  prédi lect ion
des of f ic iers,  mais c 'est  aussi  le  p lus terr ib le.

Le marin, suspendu par les poig'nets, est hisgé jusqu'à
I 'ext rémi té de la  vergue de la grand voi le .  A un s ignal ,
on le lâche dans la mer. L'opération peut être répétée
plus ieurs fo is  de sui te.

La cale sèche consiste à arrêter la chute au ras des
vagues,  ce qui  entraîne au mieux une pai re d 'épaules
démises et ,  au p i re,  la  rupture de la  colonne ver tébra le.
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La grancle cale, maximum absolu dans le barême des
peines autor isées sur  un vaisseau royal ,  exécut ion de
" mut ins "  mise à par t ,  fu t  abol ie  au XVl l l "  s ièc le :  e l le
équivala i t  en fa i t  à  une condamnat ion à mort ,  puisqu' i l
s 'ag issai t  de fa i re passer ,  à I 'a ide de f i l ins,  les matelots
"  coupables > sous la  coque du vaisseau.

Toutes ces peines sont  appl iquées dans le  but  avoué
de rédui re à I 'obéissance absolue des hommes "  de
diverses humeurs,  pour  la  p lupar t  inc iv i ls  et  brutaux " .On commence par  accuser le  mar in en général  d 'êt re
i r rémédiablement  v ic ieux,  ce qui  permet ensui te de le
punir  sauvagement à la  p lus pet i te  in f ract ion.

En réal i té ,  l 'appl icat ion des peines est  la issée à
I 'appréciat ion du capi ta ine qui ,  seul  maî t re à bord après
Dieu et  le  ro i ,  peut  "  fermer les yeux "  ou fa i re ap.p l i -
quer  des suppl ices correspondant  à toute la  r iguèur
du code de d isc ip l ine navale.

Voic i  par  exemple ce que raconte le  dénommé Chal les,
"  écr iva in sur  les vaisseaux du ro i  " .

"  C 'est  une vra ie peste qu 'un voleur  à la  mer.  On
en avai t  découvert  deux depuis quinze jours,  on les
avai t  mis aux lers,  où i ls  sont  restés jusqu'aujour-
d 'hui .  ( .  )  On n 'a point  fa i t  d 'autre cérémonie que
d'en amarrer  ou l ier  un,  le  ventre sur  le  canon et .
dans cet  état ,  de I 'abandonner à la  merc i  de celu i  ou ' i l
avai t  vo lé,  lequel ,  d 'une corde goudronnée gro 'sse
comme la moi t ié  du bras,  lu i  a  chatoui l lé  le  corps à
t ro is  repr ises,  à per te d 'hale ine,  et  I 'a  tapé en matelot
volé et  perdant .  C 'est  un p la is i r  qu 'une parei l le  exé-
cut ion ;  l l i t  V a à bord d 'autres gens capables de jouer
de la gr i f fe ,  I 'exemple est  pathét ique et  palpable.  

- "

Sont  en ef le t  passib les de sanct ions,  d 'après le  code
de I 'amira l  d 'Estrées,  daté de 1680,  les fautes suivantes:

"  Quiconque manquera d 'ass is ter  à la  messe les
dimanches et  les jours de fêtes,  sans êt re malade.
Quiconque manquera d 'ass is ter  aux pr ières le  mat in et
le  soi r .  Quiconque,  de re l ig ion cathol ique ou huguenote,
chantera ou fera quetqu 'act ion scandaleuse pendànt  que
I ' on  d i ra  l a  messe .  Qu iconque  fe ra  son  o rdu re  dans ' l e
bord,  près de sa p lace ou en quelqu 'endroi t  du navi re
qui  n 'y  sera i t  pas dest iné.  Quiconque jouera aux car tes
ou aux dés ses chemises et  habi ts ,  le  soldat  son ébée
et  baudr ier .  'Quiconque 

gardera ses rat ions d 'eau-de-
v ie deux ou t ro is  jours pour  s 'enivrer  après,  avec ses
camarades ou lu i  seul ,  e tc .  "

On comprend a lors que,  dans de te l les condi t ions,
les mut iner ies a ient  été nombreuses.  l l  s 'ag issai t  tou-
jours au départ  de met t re f  in  à des cro is ières t rop
longues,  mais t rès v i te  les mar ins ex igeaient  d 'êt re
débarrassés d 'of f ic iers ou de rhaî t res d 'équipage par t i -
cu l ièrement  cruels.

BRANLEBAS (1)  DE COMBAT

En cas de rencontre avec des vaisseaux ennemis,  le
combat  est  annoncé aux matelots à coups de tambour
et  de s i f f le ts .

Tout  le  monde se lève immédiatement ,  les hamacs
sont  roulés.

Branlebas de combat  ;  on oharge les p ièces d 'ar t i l -
ler ie ,  le  capi ta ine d 'armes d is t r ibue mousquets,  p is to lets ,
haches d 'armes,  p iques et  poignards.  On protège les
sabords avec des bai l les et  on a l lume les boutefeux,
mèches dest inées à fa i re par t i r  la  poudre des canons
On répand du sable dest iné à "  boi re le  sang " .

Chacun revêt la chemise de combat, qui est forte-
ment  échancrée autour  du cou,  sans our lets ,  et  dont
les manches ont  été coupées au ras des épaules,  af in
de rendre les mouvements p lus a isés.

Feu.  On t i re  la  première bordée (c 'est -à-d i re que
tous les canons s i tués face à l 'ennemi par tent  en même
temps).  Un grand vaisseau de l igne pouvai t  a ins i  envoyer
en  une  fo i s  619  k i l og rammes  de  bou le t s .

(1 )  De bran le  ( le  hamac) .  Ordre  de  met t re  bas  les  hamacs Oour  se
d isooser  au  combat .

La manceuvre de base prend alors en compte les
part icu lar i tés suivantes :  les navi res sont  re lat ivement
protégés,  sauf  sur  leur  arr ière,  où les magni f iques châ-
teaux,  en v i t re et  bois  sculpté,  n 'of f rent  aucune rés is-
tance à la  pénétrat ion des boulets.  Et ,  lorsque ceux-c i
font  i r rupt ion jusqu'au cceur du navi re,  i ls  peuvent  pro-
voquer I 'explos ion de la  soute aux poudres,  ou déclen-
cher  un incendie fata l ,  à  condi t ion toutefo is  qu ' i l  a i t
é té fa i t  usage de "  boulets rouges >.

l l  est  de toute façon possib le de f racasser  le  gou-
vernai l ,  ou de tuer  d 'un seul  coup p i lo tes,  of f ic iers et
capi ta ines,  qui  se t iennent  tous sur  la  dunet te arr ière.
Le navi re a ins i  touché se t rouve donc mis dès le  départ
hors de combat.

Aussi  les capi ta ines cherchent- i ls  toujours à passer
derr ière I 'adversai re pour  le  "  foudroyer  " .  Inversement ,
pour  prévenir  une te l le  catastrophe,  les vaisseaux
combat tent  en l igne (d 'où le  terme :  "  va isseau de
l igne " ; .  Chacun sui t  son matelot  d 'avant  du p lus près
qu' i l  est  possib le,  et  se t rouve couvert  par  son matelot
d 'arr ière,  af in  de ne jamais la isser  à I 'ennemi I 'occasion
de se g l isser  entre deux navi res.

Quand on ne parv ient  pas à br iser  la  l igne adverse,
les escadres se p lacent  su ivant  deux J i les para l lè les
et  convergentes,  et  I 'on tente de créer  des voies d 'eau
dans la l igne de f lo t ta ison de son v is-à-v is ,  ou,  mieux
encore,  de fa i re tomber sa mâture.

A mesure que les vaisseaux se rapprochent ,  les armes
légères entrent  en act ion.  Lorsqu'on parv ient  "  à pet i te
por tée de p is to let  , , ,  les gabiers canardent  le  pont
adverse du haut  des hunes,  lancent  des grappins,  je t tent
des grenades.

Au s ignal  :  Feu à volonté,  les p iùces d 'ar t i l ler ie  t i rent
indiv iduel lement ,  y  cornpr is  à bout  por tant .

Quand enf  in  les deux navi res se t rouvent  bord à
bord,  c 'est  la  mêlée.  Les gabiers sautent  sur  le  pont
adverse,  les canonniers envahissent  ses bat ter ies en
passant  par  les sabords,  et  I ' in fanter ie embarquée tente
d 'occuoer les dunet tes.

Même s i  I ' on  a  pas  eu  I ' occas ion  d ' en  a r r i ve r
jusque- là,  les per tes,  sur  chaque navi re,  sont  ef f royables :
sans par ler  des explos ions et  des incendies,  les mâts,
en se br isant  sous la  canonnade,  entraînent  dans leur
chute tous les gabiers qui  se t rouvent  dans les vergues,
et  écrasent  de surcroî t  la  p lupar t  des matelots servant
sur  le  pont .  Les boulets pulvér isent  les madr iers des
coques,  des sabords et  des bordages.  Les éc lats de
bois,  pro jetés à grande v i tesse,  provoquent  d 'horr ib les
blessu res.

C'est  pourquoi ,  lorsqu'un navi re se voi t  désemparé,
ou abandpnné par  les s iens,  le  capi ta ine décide- t - i l
souvent  d 'amener les couleurs.  l l  se rend à I 'ennemi,
et  pour  les matelots surv ivants,  pour  ceux toutefo is  qui
ne mourront  pas de leurs b lessures ou de la  gan-
grène,  la  longue détent ion dans les pontons ennemis
commence . . .  une  v ie  auss i  m isé rab le  que  ce l l e  qu ' i l s
mena ien t  su r  l es  va i sseaux  du  ro i ,  dans  I ' obscu r i t é  e t
la  puanteur  des coques.

POUR EN SAVOIR PLUS

Nous  recommandons  v i vemen t  à  nos  l ec teu rs  l e
l ivre d 'Armel  de WISMES :  Ains i  v iva ient  /es
Mar ins,  22 F,  aux Edi t ions France-Empire.  Voi là
en f i n  une  "  h i s to i re  de  l a  Mar ine  f rança i se  "  qu i
ne  s ' i n té resse  pas  un iquemen t  aux  "  t r i omPhes  "
ou  aux  "  débo i res  "  des  am i raux ,  commandan ts ,
o f f i c i e r s  e t  au t res  nob les  ga lonnés .  On  y  t r ouve
une  fou le  de  rense ignemen ts  su r  l a  v i e  quo t i d i enne
des forçats envoyés aux galères,  sur  les corsai res
e t  f  l i bus t i e r s  d 'Amér ioue ,  su r  l e  commerce  des
Négr ie rs  e t c .

Alain DELALE.
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LE S CO MP AGIVOAI^S IMP RIMET]RS
L'imprimerie, par comparaison avec d'autres métiers

(ceux du texli le ou du fer ou du cuir, par ex.), est une
aclivité récenle : ce n'est qu'au milieu du XV" siècle
qu'a été mise au point la technique des caractères
mobiles. Mais elle a lrès rapidement suscité la consti-
tution d'un corps de métier qui associe de façon originale
!a production er le savoir inlellectuel. Le l ivre étant un
phénomène social important et les gens du l ivre des
gens remuants (dès le XVl" siècle, les ouvriers imprimeurs
ont mené des grèves dures (1), les règlements, décrets
et arrêtés régissant cette corporation pullulent. Les deux
plus importants sont ceux de 1571, appelé édit de Gail lon
qui l ixe le code général de la profession, et celui de
1618, qui f ixe les horaires, les tari ls et institue un
syndicat patronal. En effet, i l  stipule que la police interne
de la prolession sera assurée par un syndic et six gardes
élus pour deux ans par les maîtres imprimeurs et l ibraires.
l ls auront pour tâche de surveil ler Ies irrégularités des
maitres et . /es monopoles et débauches des compa-
gnons ,. Face à cela, les ouvriers restaient juridiquement

Tou te  pub l i ca t i on  es t  ( l e  nom I ' i nd ique )  un  fa i t  soc ia l .
C 'est  pourquoi  les pouvoirs  ont  toujours accordé beau-
coup  d 'a t t en t i on  à  l ' imp r imer ie  e t  à  l a  l i b ra i r i e ,  e t  en
part icu l ier ,  avaient  autrefo is  f ixé de manière t rès préc ise
les  l i eux  où  pouva ien t  s ' é tab l i r  imp r imeurs  e t  l i b ra i res .
A Par is ,  les impr imer ies devaient  êt re insta l lées dans le
Quart ier  Lat in ,  autour  de la"Sorbonne (2)  (où avai t  é té
c réé  l e  p rem ie r  a te l i e r  d ' imp ress ion ) ,  p r i nc ipa lemen t  dans
la rue Saint -Jacques.  A Lyon,  e l les devaient  se teni r

"  sur  la  r ive gauche de Saône " ,  auprès de l 'ég l ise Saint -
Niz ier .  Les l ibra i res par is iens avaient  un terr i to i re un
peu  p lus  é tendu  :  au -de là  du  Quar t i e r  La t i n ,  i l s  ava ien t
conqu i s  l ' l l e  de  l a  C i t é  en  i ns ta l l an t  l eu rs  é ta les  dans  l a
galer ie du Pala is  de Just ice,  et ,  par  le  Pont-Neuf ,  où les
pet i ts  l ibra i res tenaient  bout ique,  poussé une pointe vers
la  r i ve  d ro i t e .  B ien  en tendu ,  au tou r  des  impr imer ies
gravi ta ient  les ate l iers des act iv i tés complémentai res :
fonder ie de caractères,  gravure,  re l iure,  etc .

Tout  ce la représenta i t  une par t  assez importante de
I ' ac t i v i t é  économique ,  à  Pa r i s  e t  dans  l es  cap i t a l es  p ro -
v inc ia les ,  e t  un  g roupe  soc ia l  non  nég l i geab le .  Une
enquête systémat ique menée en 1644 dénombre à Par is
466 personnes employées à l ' impr imer ie,  mais ce chi f f re
doi t  ê t re quelque peu re levé car  (nous verrons pourquoi)
les maî t res impr imeurs t r ichaient  dans leurs déclarat ions.
Avec les personnes employées en gravure,  re l iure,
do ru re ,  l i b ra i r i e . . .  on  es t ime  que  l es  mé t i e r s  du  l i v re
occuoa ien t  à  Pa r i s  au  m i l i eu  du  XV l l "  s i èc le  un  m i l l i e r  de
personnes,  pour  une populat ion de 450 000 habi tants.
Sur les 466 impr imeurs,  i l  y  avai t  75 chefs d 'ate l ier
employant  281 compagnons et  110 apprent is .  En fa i t ,  les
app ren t i s  é ta ien t  sens ib lemen t  p lus  nombreux ,  ma is  l eu r
nombre par  entrepr ise étant  réglementé,  les patrons ne
les déclara ient  pas tous.  Par is  éta i t  de lo in le  centre
le  p lus  impor tan t ,  l a  F rance  compta i t  au  t o ta l  1300
maît res impr imeurs ;  Lyon,  deuxième centre n 'avai t  que
18 ate l iers rassemblant  une c inquanta ine de presses ;
Rouen n 'avai t  pas p lus de 30 presses. . .  Le tableau n"  1
donne le nombre d 'ate l iers et  de presses par  ate l iers à
cet te date à Par is  :  i l  fa i t  net tement  apparaî t re le  grand
nombre des pet i ts  ate l iers qui ,  pour  les p lus pet i ts  ne
travai l la ient  que de façon épisodique.  Et ,  b ien entenCu,
ces ate l iers- là  éta ient  ceux de compagnons passés
maît res depuis peu,  qui  s 'é ta ient  endet tés pour payer
leur  accession à la  maî t r ise et  oue le moindre f léchis-

" mineurs ". Or, vers le milieu du XVll", une crise sociale,
polit ique et économique (qui trouva sa manilestation
extrême dans la guerre civile de la Fronde) oblige les
ouvriers imprimeurs à rompre avec les formes d'organi-
sation traditionnelles héritées des corporations médié-
vales, pour s'unir et lutter en fonction de leurs intérêts
propres : c'est ainsi que, de laçon encore balbutiante,
i ls vont esquisser les principes et les formes d'organisa-
tion essentiels des syndicats d'aujourd'hui : droit au
travail, l iberté du travail leur, démocratie... On ne saurait
prétendre que les succès relatifs qui sont étudiés ici
soient absolument les premiers en cette matière, et de
toute façon ce serait mal poser le problème : i l  y est
plus modestement question de voir comment, dans une
période diff ici le, à travers des luttes longues et parlois
confuses, se lorma I'embryon d'une association ouvrière,
comment les compagnons imprimeuts manifestèrenl (à
Paris surtout) les premiers éléments d'une conscience
de classe.

sement  de I 'act iv i té  met ta i t  en fa i l l i te .  Ces pet i ts  patrons,
de même que les compagnons employés dans les ate-
l iers p lus importants éta ient  en opposi t ion avec les
grands maî t res impr imeurs l ibra i res et  les pouvoirs ,  qui
les uns et  les autres avaient  pour  object i f  de rédui re le
p lus  poss ib le  l e  nombre  des  impr imer ies ,  pou r  ne  conse r -
ver  que les p lus grandes entrepr ises.

LES MAITRES IMPRIMEURS

Ouvr i r  une  impr imer ie  ex igea i t  un  ce r ta in  cap i t a l  ;
posséder une grande impr imer ie,  c 'é ta i t  avoi r  une for-
tune.  Aussi  la  tendance dominante dans la  profession
est-e l le  à la  concentrat ion.

Pou r  équ ipe r  une  impr imer ie ,  i l  f au t ,  ou t re  l e  f onds  e t
l es  l ocaux ,  acqué r i r  au  mo ins  une  p resse  (m in imum
100 F (3)) ,  des caractères,  dont  un jeu de base
(3 000 l ivres,  puisqu' i ls  se vendent  au poids)  vaut  500 F,
et ,  avec les mises d iverses d 'encre et  de papier ,  on ne
peut  pas s 'engager avec quelque chance de succès s i
I ' on  ne  d i spose  pas  de  p lus  de  1  000  F .  . . .  Un  compagnon
gagna i t  18  F  pa r  mo is . . .

Par  les actes de succession et  les contrats de mar iage,
on sai t  que les grosses impr imer ies de Par is  (5 presses
insta l lées,  matér ie l  complet  et  locaux ;  occupant  une
vingta ine de personnes)  représenta ient  un capi ta l  d 'au
moins 40 000 F.  A cela s 'a joute que les p lus grands
imor imeurs avaient  souvent  aussi  des act iv i tés dans la
l ibra i r ie ,  cumula ient  donc les capi taux des deux domaines,
et  mani festa ient  un for t  dési r '  d 'é tabl i r  un monopole.  (En
retour ,  les spécia l is tes de l 'éd i t ion sont  aussi  amenés à
se  l ance r  dans  I ' imp ress ion ,  comme le  f e ra  Renaudo t
avec sa Gazet te de France ;  aussi  impr imer ie-édi t ion-
l ibra i r ie  forment-e l les dès cet te date un ensemble assez
complexe.)

Dans de te l les condi t ions,  on conçoi t  que le groupe
des maî t res impr imeurs soi t  net tement  d iv isé entre les
grands de la  profession et  les compagnons f raîchement
promus.

( 1 )  V o i r  P .  F .  n o  3 .
(2 )  Facu l té  de  théo log ie .
(3 )  Pour  p lus  de  commodi tés ,  Ies  va leurs  sont  données en  F ,  € t  non,

s e l o n  l e  t e r m e  l o  p l u s  f r é q u e n t  a l o r s ,  e n . . . l i v r e s . . .

XVII" S.
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La dizaine de families qui contrôlent les grandes
entreprises lorment de véritables dynasties : Cramoisy,
Estienne, Hénault ; Martin, Morel à Paris ; Huguetan à
Lyon ; Anisson à Paris et Lyon. Cramoisy possédait le
fonds le plus important de France et était le seul à sortir
plus de 100 ouvrages par an, quand la moyenne nationale
n 'at te int  qu 'à peine la  quinzaine.  Est ienne,  le  p lus célèbre
de la profession et  I 'hér i t ier  de la  p lus v ie i l le  fami l le  de
la corporation, fort capable mais buveur et débauché,
fera fail l i te, les Huguetan à Lyon .possédaient imprimerie
et l ibrairie, et contrôlaient pour tout ou partie des ateliers
de reliure et brochure ; Anisson sera nommé échevin,
puis  anobl i .  De te ls  personnages i l lust rent  b ien la  bour-
geoisie de l 'époque : i ls brassent des sommes énormes,
employent un personnel nombreux (en 1644, Hénault
déclare 16 compagnons et deux apprentis ; Edme Martin,
14 et 5), et sont des notables polit iques de poids, qui
peuvent faire bonne figure même face aux gens de la
noblesse.

A côté d'eux les petits patrons font piètre f igure.
L'accès à la maîtrise était assez ouvert : pour 300 maÈ
tres (ou àyants droit puisque les veuves conservaient le
bénéfice du privilège accordé par le roi à leur mari) i l
y avait en moyenne 14 nouveaux promus chaque année.
Parmi ceux-ci, i l  y avait bien sûr deux ou trois fi ls de
patrons qui se préparaient à succéder à leur père et
s'installaient sans problème ; mais la douzaine restante
se composait de compagnons cherchant une promotion
sociale et qui, si la chance les aidait, trouvaient une
fil le ou une veuve d'imprimeur à épouser et, par ce
biais, un fonds tout installé. Sinon, i ls se lançaient dans
I'aventure à leurs risques, dettes et périls. Ceux de cette
origine formaient la cohorte des artisans toujours en
quête de commandes, prompts à se charger d'imprimer
des l ibelles et pamphlets, à lancer des éditions pirates :
c'était un groupe turbulent, mal vu du gouvernement, et
que le syndicat des maîtres imprimeurs s'efforçait de
disc ip l iner  ou mieux d 'é l iminer .

Ce syndicat, organisation d'un ( patronat de combat "pour l 'époque, renforça constamment son emprise sur
la profession. Antoine Vitré, syndic à partir de 1639, en
est la parfaite i l lustration. Acharné à faire respecter
les règlements, i l  faisait des visites de contrôle à I ' im-
proviste dans les ateliers, travail lait en collaboration
avec le l ieutenant de police, et c'est lui qui procéda à
I'enquête de 1M4, voulant mettre au net l 'état de la
profession et I 'assainir en éliminant les mauvais ateliers.
Les résultats sont riches d'informations : outre les
chiffres que nous donnons par ail leurs, i ls font appa-
raître un fait assez révélateur : dans les petits ateliers
on contrevient fréquemment à la législation commerciale
(publication d'éditions pirates... etc.) ; les grandes entre-
prises, par contre, n'appliquent pas la réglementation du
travail, et notamment emploient plus d'apprentis que la

lo i  ne le  permet et  leur  font  fa i re des t ravaux qui  ne
devraient  incomber qu 'aux compagnons. . .

Enf in,  le  p lus grand de ces grands patrons est  I 'Etat
Richel ieu,  de même qu' i l  avai t  inst i tué un contrô le sur
la langue et  la  l i t térature en créant  l 'Académie,  voulut
qu 'ex is tât  une impr imer ie royale.  l l  forma donc une
commission de spécia l is tes pour étudier  le  pro jet ,  avec
notamment la participation d'Estienne et de Cramoisy.
Le devis  fut  établ i  en '1640 à 100000 F pour un ate l ier  de
10 presses.  Six  ans p lus tard on avai t  enf in  mis sur
p ied un ate l ier  qui  ne comptai t  p lus que 7 presses et
avait coûté 354 000 F. Mais I 'Etat se trouvait désormais
être le  p lus grand patron impr imeur,  et  en tant  que te l .
doublement  responsable de la  condi t ion des t ravai l leurs
de cette profession.

LES COMPAGNONS

Face à ce patron de combat, i l  y a des ouvriers de
choc :  les impr imeurs sont  déjà à cet te époque la
f ract ion ouvr ière la  p lus inst ru i te .  l ls  af f ichent  d 'a i l leurs
une grande fierté de leur état, réclamant, à l 'égal de
leurs maî t res,  le  t i t re  de bourgeois de Par is  et  le  dro i t
de por ter  l 'épée.  Ce dro i t  leur  fut  toujours dénié,  b ien
entendu,  et  toujours,  b ien entendu,  i ls  arborèrent  insolem-
ment  leur  arme au côté.  De même, le  règlement  de 1618
leur interdisait

< sous peine d'être pendus et estranglez >

de teni r  des assemblées et  de fa i re bourse commune :
i l  n 'y  avai t  pas p lus assidu qu 'eux aux réunions de leur
confrérie et pour convaincre les négligents éventuels, i l
é ta i t  prévu des amendes. . .  qui  a l imenta ient  la  caisse
commune. . .

C'est que la condition d'imprimeur apparaît à cette
époque re lat ivement  enviable :  e l le  s igni f ie  une bonne
qual i f icat ion,  les sala i res les p lus é levés,  une re lat ive
protection.

De fait, le compagnon imprimeur a été formé à l. 'école,
et  à rude école.  A l 'école d 'abord,  i l  a  appr is  p lus que
les rudiments, car pour être admis comme apprenti
imprimeur, i l  faut savoir l ire et écrire le français, et être
< congru " (4) en langue latine et savoir l ire le grec. Un
certif icat du recteur de I 'université attestant cela est
indispensable,  mais pour  I 'obteni r ,  le  savoi r  n 'est  pas
tout à fait suffisant... Con'lme I'explique la chanson sati-
r ique int i tu lée Misere des apprent is  impr imeurs.

n Je cours chez le Recteur, lequel regent seyere
Devient traitable et doux en voyant le ducat
Que ie lui mets en main pour son certificat "

Un ateller
d'lmprimerle

au début du
XVll' siècle.
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REPERES CHRONOLOGIQUES

Mise au point  de la  technique de I ' impres-
s ion avec caractères mobi les.
Fondat ion à la  Sorbonne de la 1 ' "  impr i -
mer ie par is ienne.
1 ' " "  grèves des compagnons impr imeurs.
Grèves et  Règlement  d i t  "  de Gai l lon " .
Règlement  inst i tuant  le  Syndicat  Patronal .

1644 :  Enouête de Vi t ré.  Svndic.
1648-52 : La Fronde.
1649 :  Nouveau règlement .  Montée des conf l i ts .
1652-54 : Luttes de harcèlement, violences.
24lév .1655 :  1" '  réunion entre délégués ouvr iers et

représentants patronaux.

Après quoi  le  jeune homme peut  êt re présenté par
ses parents à un maî t re impr imeur.  Celu i -c i  lu i  assurera,
en échange de son t ravai l  le  g i te  et  le  couvert .  S i  les
parents souhai tent  que leur  f i ls  so i t  en pension complète,
avec vêture et  b lanchissage,  ce sont  eux qui  doivent
payer  au patron 30 F par  an !  "  Etabl i r  son f i ls  apprent i
impr imeur revenai t  à  60 ou 70 F,  quand un compagnon
gagna i t  18  F  pa r  mo is . . .

Voic i  l 'apprent i  dans I 'a te l ier .  l l  y  est  corvéable à
merc i .  l l  do i t  assurer  le  net toyage,  les pet i ts  t ravaux
d'entret ien,  et  sur tout  toutes les courses :  a l ler  chercher
le papier ,  puis  I 'eau pour l 'apprêter ,  cour i r  chez le  fon-
deur de caractères,  le  re l ieur ,  le  l ibra i re. . .  Et  pour  le
moindre mot i f ,  i l  est  houspi l lé  et  f rappé.  Ce bagne dure
à Par is  t ro is  ou quatre années ;  à  Lyon la règle est  de
cinq ans.  Dans les dern iers temps de cet te pér iode,
I 'apprent i  a  déjà,  à peu de choses près,  le  rô le d 'un
ouvr ier ,  mais i l  cont inue à t ravai l ler  grat is .  En pr inc ipe,
on compte un apprenti par presse, mais certains maîtres
en embauchent  moins et  les font  cour i r  p lus (E.  Mart in
avait 5 presses, 16 ouvriers, proportion tout à fait nor-
male,  et  2 apprent is)  ;  d 'autres,  invest issant  à p lus long
terme,  préfèrent  nourr i r  des apprent is  que payer  des
ouvr iers (Henaul t  en aura a ins i  jusqu'à 11. . . ) .

Enf in,  s 'é tant  formé sur  le  tas,  l 'apprent i  pourra accé-
der  au grade de compagnon.  Son embauche sera,  au
moins pour le  premier  poste,  garant ie par  un contrat
pour deux ans passé devant notaire, cas tout à fait
unique dans le  monde du t ravai l  (ensui te,  on se conten-
ta i t  sauf  except ion de I 'engagement verbal  ou de la
tac i te reconduct ion) .  l l  passera seize heures par  jour
dans l 'a te l ier  sans avoi r  le  dro i t  d 'en sor t i r  même pendant
les brèves in terrupt ions pour les repas.  Compte tenu des
nombreux jours chômés pour les fêtes re l ig ieuses,  i l
t ravai l le  240 jours par  an ;  b ien entendu i l  est  payé à la
tâche,  et  devra êt re un modèle d 'habi le té,  d 'ass idui té et
de f idé l i té  à son patron pour devenir  un < compagnon
en conscience ', c'est-à-dire payé au temps et gagnant
l e  me i l l eu r  sa la i re  du  monde  ouv r i e r  de  l ' époque  :18  F
par mois p lus la  nourr i ture.  Puis,  s ' i l  veut  un jour  devenir
maî t re,  i l  devra subi r  un examen devant  le  syndic de
la corporat ion et  ses adjo ints ,  payer  un dro i t  de 30 F,
et  t rouver  les fonds pour s ' insta l ler  (5) .

Un compagnon ne peut  êt re embauché dans un nou-
vel  ate l ier  s ' i l  ne présente pas un "  b i l le t  de sor t ie  " ,
cer t i f icat  de son précédent  employeur at testant  qu ' i l  a
b ien f in i  le  t ravai l  qu i  lu i  é ta i t  conf ié .  l l  do i t  d 'a i l leurs
aviser  son maî t re de son intent ion au moins I  jours à
I 'avance.  On goûtera mieux tout  le  sel  de cet te expres-
s ion "  donner ses hui t  jours "  quand on saura que :

(4 )  Avo i r  une conna issance convenab le .
(5 )  De p lus ,  i l  ne  pouva i t  impr imer  aucun l i v re  s ' i l  n 'ava i t  ob tenu

u n  "  p r i v i l è g e .  d u  R o i ,  m o y e n  s u p P l é m e n t a i r e  d e  c o n t r ô l e .
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-  pour  le  t i rage moyen de l 'époque d 'un l ivre de
240 pages, format in-8", un compagnon compositeur
t ravai l lant  seul  avai t  au moins un mois de t ravai l ,  e t  un
compagnon pressier ,  à  un ry thme d 'envi ron 3 000 feui l les
par  jour ,  près d 'une quinzaine. . .  Etant  donnée l 'ob l iga-
t ion du "  b i l le t  de sor t ie  " ,  les patrons avaient ,  quand
un compagnon mani festa i t  le  dési r  de s 'en a l ler ,  large-
ment  le  temps d 'av iser .

LA CONFRÉRIE

Pas toujours cependant . . .  Car  les compagnons impr i -
meurs sont réputés pour leur promptitude à " débau-
cher ,  (qui t ter  leur  emplo i ) ,  ou p is  encore à o met t re
ôas ' (cesser le travail), et leur sens de I 'organisation.

Comme tout  corps de mét ier ,  I ' impr imer ie avai t  son
organisation corporative. Mais comme elle était née tout
à la fin du Moyen Age les pratiques corporatives y étaient
moins fortement incrustées, I 'ambiance paternaliste moins
sensib le qu 'a i l leurs.  Dès le XVl"  s ièc le et  sur tout  avec la
grève de 1571 ,  l 'un i té corporat ive se détér iore;  cet te
tendance s 'aggrave avec la  créat ion en 1618 du syndicat
patronal, et après la crise de 1649 qui lui portera le
dernier  coup,  i l  y  aura deux façons de pr ier  Saint -Jean
Porte-Lat ine.

Car au départ, i! est bien question de prier. Maîtres,
compagnons et apprentis se réunissaient dans une cha-
pel le  par t icu l ière pour  pr ier  leur  sa int  patron :  on enten-
dai t  une messe solennel le  à I 'occasion de chaque fête
religieuse, le jour de la fête votive, on faisait procession,
puis on festoyait, et chacun selon ses moyens, déposait
une obole dans la  caisse commune.

Mais au fur et à rnesure que se renforce I 'opposition
entre maî t res et  compagnons impr imeurs,  la  v ie de la
confrérie se transforme, les patrons s'en éloignent, les
ouvr iers I 'u t i l isent  d i f féremment,  et  les prat iques évoluent
jusqu'à prendre une s igni f icat ion nouvel le  :  e l les ne
sont plus vraiment religieuses, mais marquent plutôt la
v ie de la  confrér ie  en tant  que col lect iv i té .  Cel le-c i  tend
de plus en plus à devenir une société ouvrière clan-
destine. Le compagnonnage comme forme d'organisa-
t ion ouvr ière se déveloope sous le  masque de I 'ancienne
conf  rér ie .

Aussi le jeune homnne qui, d'apprenti devenant compa-
gnon, demande à être reçu dans / 'association, doit être
présenté devant les chefs, qui portent le nom de " mar-
gui l l iers  "  ( t race des or ig ines re l ig ieuses de l 'associat ion)
par deux " parrains ", subir un interrogatoire, prêter ser-
ment et passer par un rituel rappelant celui du baptême :
don de l 'eau,  du sel . . .  Désormais,  i l  est  tenu de cot iser  à
la caisse commune, d'être présent aux messes-réunions,
sous peine d 'amende ou de mise en quaranta ine.

Bien entendu les curés voyaient ces confréries-là d'un
mauvais ceil, mais les compagnons imprimeurs avaient
t rouvé un as i le  sûr  auprès de la  re l ig ion :  les moines
de Saint-Jean de Latran offraient traditionnellement (et
contre monnaie sonnante) l 'hospitalité aux réunions-
cérémonies de la  confrér ie .

Les margui l l iers  éta ient  au nombre de deux.  l ls
tenaient à jour les registres et archives de la société.
Celles-ci n'ont malheureusement pas été conservées, à
I 'except ion d 'un dossier ,  or  ce lu i -c i  cont ient  la  l is te des
textes juridiques concernant la profession et que recèlent
ces archives : c'est assez dire leur richesse et le sérieux
et la compétence dont faisaient preuve les marguil l iers.
Ceux-ci devaient aussi chaque fois qu'éclatait un conflit,
se porter sur les l ieux, se faire les porte-parole des
ouvriers, affronter les patrons et la police. l l  ne leur
était pas facile de conserver un poste dans ces condi-
t ions,  aussi  v iva ient- i ls  pour  I 'essent ie l  sur  la  caisse
commune. l ls étaient en butte aux tracasseries de la
police et assez souvent pris dans des rixes. C'était
en général  de rudes gai l lards,  et  un Jean Lagonay,  le
p lus énergique d 'entre eux,  ne le  cédai t  en r ien à
Vi l ré.
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LA FRONDE ET  LE  RÈGLEMENT DE 1649

L 'époque  de  l a  F ronde  (1648 -1652 )  f u t  l ' occas ion  d ' une
c r i se  p ro fonde  dans  l e  monde  du  l i v re ,  qu i  amena  l a
d i s l oca t i on  dé f i n i t i ve  des  v ie i l l es  s t ruc tu res  co rpo ra t i ves .

La  s i t ua t i on  économique  é ta i t  mauva i se ,  l a  gue r re
c i v i l e  l a  f i t  emp i re r  e t  l a  comp l i qua  d 'un  imbrog l i o  po l i -
t ique.  Les rapports  entre grandes et  pet i tes entrepr ises,
entre maî t res et  cornpagnons s 'en t rouvèrent  bouleversés.
Les grandes impr imer ies f  urent  désorganisées par  la
désaf fect ion re lat ivg du publ ic  à l 'égard des product ions
non-pol i t iques et  sur tout  par  I 'absenté isme de leur  per-
sonnel  :  les ouvr iers impr i rneurs const i tuaient  en ef fet
l e  noyau  du r  du  peup le  gn  i nsu r rec t i on  t an t  dans  l es
capi ta les prov inc ia les qu 'à Par is ,  et  leur  act iv i té  mi l i -
tante les entraînai l  souvent  à déser ter  les ate l iers.  A
I 'opposé les pet i ts  ate l iers jusque- là en mal  d 'ouvrage
reçurent  la  manne des pamphlets et  chansons sat i r iques
de toute sor te.

Aussi  pour  les compagnons la s i tuat ion éta i t -e l le  t r i -
p lement  favorable :  i ls  éta ient  b ien vus du Par lement
qu' i ls  soutenaignt  act ivement  dans sa lu t te contre le
pouvoir  royal  ;  i ls  pouvaient  d 'autant  mieux rés is ter  à
leurs patrons que chacun en cet te pér iode s 'employai t
à  f a i r e  va lo i r  ses  revend i ca t i ons ;  i l  é ta i t  f ac i l e  d ' ouv r i r
un ate l ier  car  s i  on le  voula i t ,  on t rouvai t  de nombreux
personnages pol i t iques prêts à avancer des fonds pour
pouvoir  d isposer  d 'une presse à leur  serv ice.

Les patrons de leur  côté n 'éta ient  pas inact i fs .  Membre
de la bourgeois ie d 'af fa i res qui  inc l ina i t  p lutôt  vers le
pouvo i r  r oya l ,  i l s  ob t i n ren t  de  ce lu i - c i  que  so i t  p romu lgué
en décembre 1649 un "  Edi t  du ro i  contenant  les nou-
veaux statuts et  réglements de I ' impr imer ie . .

Ce texte compte 37 ar t ic les.  Son préambule ins is te sur
deux points :  on voi t  par tout  des édi t ions p i rates de
très mauvaise qual i té ,  et  les apprent is  impr imeurs sonl
l rès misérables et  mal t ra i tés.  Plus ieurs ar t ic les ne font
que reprendre des points de règlements antér ieurs qui
n 'éta ient  p lus respectés :  tous les impr imeurs doivenl
êt re établ is  dans le  quar t ier  de I 'un ivers i té ,  les apprent is
doivent  savoi r  le  la t in  et  le  grec,  leur  nombre est
l im i t é . . .  e t c .  Ma is  i l  y  a  auss i  des  é lémen ts  nouveaux  e t
importants !  l l  ne pourra êt re reçu p lus de t ro is  maî t res
impr imeurs  pa r  an  au  l i eu  de  14 ;  l e  d ro i t  d ' access ion
à la maîtrise est porté de 30 francs à 300 ; I 'apprentis-
sage devra durer  au moins quatre ans et  êt re suiv i
d un stage d 'au moins t ro is  ans.  L 'opposi t ion à ce règle-
men t  es t  quas i  géné ra le .  Les  compagnons ,  à  qu i  i l  ba r re
I 'accès à la  maî t r ise,  se rangent  aux côtés des pet i ts
impr imeurs  à  qu i  t ou t  du rc i ssemen t  de  l a  rég lemen ta -
t ion in terd i t  les pet i tes t r icher ies qui  assuraient  la  surv ie
Le réf lexe corporat is te jouant  encore,  i ls  por tent  à leur
tête Est ienne,  un , ,  grand "  en déconf i ture.  Celu i -c i  oeut
b ientôt  se targuer d 'avoi r  derr ière lu i  300 par t isans,
autrement  d i t  la  quasi - tota l i té  de la  profession {on ne
comple pas les apprent is  qui  ne sauraient  en aucune
façon  avo i r  vo rx  au  chap i t r e ) .

Cet te coal i t ion obt ient  un cer ta in succès en retardant
l . 'enregist rement  de l 'éd i t  royal  par  le  par lement ,  ce qui ,
à cet te date où le  pouvoir  royal  éta i t  t rès contesté,  et
avai t  besoin du sout ien du par lement  pour  se fa i re
respec te r ,  r evena i t  à  l e  rend re  i napp l i cab le .  De  fa i t  l e
texte ne sera enregist ré que le 7 septembre 1650.

Ma is  en t re - temps ,  un  é lémen t  nouveau  es t  appa ru  :  l es
compagnons  on t  é tab l i  i e  ca ta logue  de  l eu rs  revend i ca -
t i ons  spéc i f i ques ,  e t  l e  Pa r l emen t ,  en  même temps  qu ' i l
en reg i s t re  l  éd i t ,  sa t i s fa i san t  a ins i  l es  ma î t res  impr imeurs ,
p rend  un  a r rê t  qu i  comp lè te  ce  t ex te  e t  en  mod i f i e  l a
por têe,  en accordant  aux compagnons des avantages
pa r t i cu  l i e r s .

Les  compagnons  réc lama ien t  essen t i e l l emen t  une  l im i -
t a t i on  de  l a  du rée  du  t rava i l  e t  l a  f i xa t i on  d ' un  ta r i f  :
l a  t âche  j ou rna l i è re  des  p ress ie rs ,  j usque - l à  de  3  000
feu i l l es  env i ron .  deva i t  se lon  eux  ê t re  ramenée  à  1250

pour les impressions en b icolore.  Comme les compa-
gnons se t iennent  en quasi -permanence dans la cour  du
pala is ,  se chargeant  notamment d 'assommer les gardes
quand  ceux -c i  veu len t  a r rê te r  un  a r t i san  impr imeur  ou
un  chansonn ie r  conva incu  d 'avo i r  pub l i é  sans  au to r i sa -
t ion quelque pamphlet  pol i t ique,  ces Messieurs du Par le-
ment  leur  concèdent  quelques avantages ra isonnables :
la  durée de la  journée de t ravai l  sera au p lus de 5 h.  du
ma t in  à  8  h .  du  so i r ,  sans  au to r i sa t i on  de  qu i t t e r  I ' a te l i e r
pendan t  l a  pause  repas ;  l a  t âche  j ou rna l i è re  es t  f i xée  à
2500 feui l les par  jour  en noi r  e l  2200 en noi r  et  rouge.
Ce sont  de b ien pet i tes concessions mais e l les marquent
au moins le  succès de la  contre-of fensive des ouvr iers,
qui  pour  la  première fo is  onl  su rompre avec les t radi -
t ions corporat ives et  lu t ter  pour  leurs in térêts propres.

LES ANNEES DE HARCÈLEMENT

Avec  l a  f i n  de  l a  F ronde ,  l e  re tou r  d ' un  ca lme  re la t i f
e t  d 'une t imide repr ise économique,  la  lu t te devient  p lus
di recte.  l l  est  assez d i f f ic i le  d 'en sais i r  les formes,
complexes et  souvent  souterra ines.  Mais i l  faut  ins is ter
sur  le  caractère remarquablement  évolué et  habi le  de
I 'act ion des ouvr iers.  l ls  associent  une act ion dans les
a te l i e r s .  v i o l en te  e t  i l l éga le  chaque  to i s  que  ce la  es t
nécessai re,  et  des démarches auprès des pouvoirs  pour
se fa i re reconnaî l re en tant  que col lect iv i té  jou issant  de
I 'ex is tence jur id ique.  Désormais I 'opposi t ion entre maî t res
et  compagnons est  net tement  établ ie  et  devient  une
vér i table confrontat ion entre patrons et  ouvr iers.

Les condi t ions restent  favorables aux compagnons,  i ls
le  savent  et  s 'e f forcenl  d 'en t i rer  le  mei l leur  par t i .
Troupes de choc de la  Froryde,  i ls  ont  perdu un bon
nornbre d 'entre eux dans I ' insurrect ion.  De ce fa i t  les
impr imeurs,  en 1652-53 manquent  de personnel  :  i ls
ont  la  tentat ion de recruter  n ' importe qur  pour  n ' importe
quel  t ravai l ,  ce qui  conduira i t  à  une déqual i f icat ion grave,
ou bien de débaucher les ouvriers de leurs concurrents.
De leur  côté,  les compagnons,  fa isant  va lo i r  que la
guerre civile a suscité une hausse brutale des prix,
avârc€nt des revendications considérables : trois fois
p lus de sâla i re pour  deux fo is  moins de t ravai l  !  l ls
réc lament  en ef le t  que la tâche quot id ienne soi t  abaissée
à 1 200 feuil les et le salaire porté de 18 à 50 F.

Ces années-là sont marquées par une guéril la intense.
Les compagnons ont  a lors pour  margui l l iers  Jean
l 'Agonay et  Mul ier .  Sachant  qu 'une grève générale qui
les la issera i t  iso lés pourra i t  ê t re fata le à leur  organisa-
t ron  enco re  f a ib le ,  i l s  p ré fè ren t  recou r i r  à  des  p ra t i ques
de  ha rcè lemen t  don t  i l s  me t ten t  au  po in t  un  éven ta i l
t r ès  comp le t  :

-  la  mise bas ou cessat ion du t ravai l  dans un ate l ier
est  une grèr ,e t rès l imi tée dans le  temps et  dans I 'espace.

-  l a  débauche  e t  l a  m ise  en  i n te rd i t  s i gn i f i en t  que
lorsque un patron se montre t rop dur ,  ses ouvr iers le
qui t tent  et  aucun autre ne peut  venrr  s 'embaucher chez
lu i .

-  la  conl rô le de I 'embauche impl ique qu 'à Par is ,  Lyon,
Rouen,  Toulouse,  nul  compagnon ne peut ,  sans prendre
de gros r isques (mise à I 'amende,  coups,  quaranta ine)
se  fa i re  embauche r  sans  consu l t e r  l e  margu i l l i e r .

-  la  chasse (armée) aux jaunes.
-  l a  g rève  pe r l ée :  s i  un  ma î t re  l i cenc ie  un  ouv r i e r ,

ses camarades,  prétextant  que son absence désorganise
I 'a te l ier ,  font  t raîner  la  besogne.

A cela les patrons répl iquent  en "  semant  des b i l le ts  " ,
c 'est -à-d i re en se s ignalant  les uns aux autres les
ouvr iers rebel les,  et  en refusant  systémat iquement  les
cer t i f rcats de sor t ie .

Ce c l imat  de tension est  propice à la  v io lence.  Le
14 août  1653 I ' impr imeur Langlo is  por te p la inte contre
Jean I 'Agonay qui  est  venu semer le  t rouble chez lu i ,
I 'a  invect ivé,  t ra i té  de o monopoleur  ' ,  pu is ,  les choses
s 'envenimant ,  I 'a  f rappé,  en présence de sa femme, son
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f i l s  e t  t ou t  son  pe rsonne l ,  e t  de  p lus  l ' a  menacé  de
, ,  l ' i n t e r d i t  . .  L e s  i n c r d e n t s  s e  m u l t i p l i a n t .  l e  2 1  n o v e m -
b re  1653  l es  ma î t res  déc  den t  de  cons t i t ue r ,  pa ra l l è l e -
m e n t  à  l e u r  s y n d i c a t  o f f , c i e l  u n e  c o m m i s s i o n  d e  s i x
membres ,  cha rgée  de  me t t re  l es  ouv r i e r s  à  ra i son .  Pou r
l e u r  r e t i r e r  I a v a n t a g e  q ; e  l e u r  c o n f è r e  l e u r  r a r e t é ,  o n
dec ide  de  fa  re  appe  à  des  ouv r i e r s  .  f o ra ins  "  ( c ' es t -
à -d i re  venus  d  a  l eu rs r  e t  à  Pa r i s  v i end ron t  a ins i  beau -
c o u p  d  o u v r i e r s  r o u e n n a i s .  D e  p l u s  i l s  d é p o s e n t  a u
Par lemen t  une  mo t j on  demandan t  un  assoup l i ssemen t  de
la légis lat ion concernant  les apprent is  :  i l  ne sera i t  p lus
nécessai re qu i ls  sachent  le  la t in  et  le  grec et  leur
nombre ne sera i t  p lus l imi té ;  a ins i  le  groupe des compa-
gnons s 'accroî t ra i t  rapidement ,  et  ce$ é léments nou-
veaux étant  moins qual i f iés sera ient  moins ex igeants,
ce qui  const i tuera i t  un tacteur  de d iv is ion.  En at tendant ,
pour  rés is ter  à une pression ouvr ière qui  s ' in tensi f iera i t
encore,  i ls  envisagent  le  < lock-out  ' .

En r iposte,  les ouvr iers organisent  la  chasse aux
"  Rouenna i s , , ,  e t  déposen t  supp l i que  su r  supp l i que
auprès des pouvoirs. Le Parlement, pour tenter de
ramener le  calme,  propose un compromis :  le  ' , l4  ju i l -
let 1654 ; i l  accorde aux ouvriers 50 o/o d'augmentation
(de 18 à 27 F par  mois et  33 F pour les composi teurs
en grec) ,  et  aux patrons le  dro i t  pour  d ix  ans de recruter
des apprent is  ne sachant  que l i re  et  écr i re le  f rançais
et  d 'en t r ip ler  le  nombre.  Bien entendu cet te cote mal
ta i l lée ne ramène aucun calme et  le  8 octobre la
commission des maî t res doi t  se rés igner  sous la  pres-
s ion des par lementai res inquiets des bagarres f réquentes
à promettre le renvoi des " Rouennais ", et ... à accepter
de rencontrer des représentants des compagnons.

LE 24 FEVRIER 1655

Au petit jeu des dates à retenir et des jours qui déci-
dèrent de tânt et tant de choses, celle-ci mériterait
bien une petite place. Ce jour-là, les maîtres imprimeurs
de Paris représentés par leurs délégués Blaise, Lacoste,
Langlois, Edme Martin et Droust reçoivent pour négocier
les marguil l iers des compagnons. Or ceux-ci, Mulier et
I 'Agonay (que Langlois devait être heureux de le revoir
ainsi !) sont vênus avec un acte notarié en bonne èt due
forme établissant leur quatité de représentants élus de
leurs camarades... Ce document comme le reste des
archives des compagnons ne nous est pas parvenu;
les maî t res déclarèrent  à la  sor t ie  de la  réunion qu i l
ne  po r ta i t  qu 'une  qua ran ta ine  de  s igna tu res ;  on  peu t
les soupçonner d 'avoi r  voulu min imiser  ce nombre,  mais
de toute façon,  à cet te date,  une quaranta ine de s igna-
tures représenta ient  ce l les d '115" des compagnons,  ce qui
est  déjà for t  considérable s i  I 'on considère que le fa i t
de coal i t ion resta i t  passib le d 'une peine consistant  à
" esfre pendus et estranglez "...

La réuniqn ne donna aucun résultat, car les patrons
avaient  cru que les ouvr iers s 'y  présentera ient  avec des
prétent ions p lus modestes et  quand i ls  v i rent  qu ' i l  n 'en
éta i t  r ien i ls  refusèrent  de poursuivre le  d ia logue.  Mais
pour les compagnons un point  essent ie l  é ta i t  acquis :
i ls  avaient  été reconnus comme inter locuteurs par  la
puissante "Iédération patronale ; les autorités, ayant
connaissance de cet te réunion ne I 'avai t  pas in terd i te,
ce qui  équivala i t  à  to lérer  en fa i t  leur  confrér ie .  Désor-
mais I 'ex is tence de cet te dern ière en tant  qu 'organi-
sation représentative des ouvriers du l ivre était un fait
publ iquement  établ i ,  même s i  e l le  n 'ex is ta i t  pas encore
en dro i t .  Leur  act ion oar  la  sui te va se d ivers i f ier  :  i ls
maint iennent  leur  pression sur  les patrons ;  i ls  ne
cessent  de réc lamer du Par lement  une décis ion de
jus t i ce  reconna i ssan t  o f f l c i e l l emen t  l eu r  assoc ia t i on ;  à
l ' i n té r i eu r  de  l eu r  g roupe  i l s  s ' a t t achen t  à  ren fo rce r
I ' un i t é  e t  d ' é l eve r  l e  n i veau  de  consc ience .

l l s  ob t i ennen t  a lo rs  des  succès  rmpor tan ts .  Le  12  j u i l -
l e t  1655  l e  Pa r l emen t  o rend  un  a r rê t  qu i  é tab l i t  a i ns i
l e  b i l a n  d e  l a  l u t t e .

-  Le  d ro i t  excep t i onne l  acco rdé  un  an  p lus  t ô t  aux
pa t rons  de  rec ru te r  des  app ren t i s  peu  ans t ru i t s  es t
ramené  de  d i x  ans  à  t r o i s  ans .

-  I n te rd i c t i on  es t  f a i t e  aux  ma î t res  de  .  semer  des
b r l l e t s  " .-  Comme les  ouv r i e r s ,  i l s  dev ron t  respec te r  un
p réav i s  de  hu i t  j ou rs  quand  i l s  voud ron t  l i cenc ie r .

-  Le dro i t  à  payer  pour  accéder à la  maî t r ise est
ramené de 300 à 30 F

-  Le pr ix  des labeurs extraord inai res ( t ravaux hors
sér ie)  devra êt re à chaque fo is  débat tu et  fa i re l 'ob jet
d ' un  nouve l  acco rd .  au  l i eu  de  l a  reconduc t i on  au to -
mat ique des condi t ions antér ieures.

-  Une Commission du Par lement  est  inst i tuée,  oui
do i t  é tud ie r  dans  que l l es  cond i t i ons  l es  compagnons
pourra ient  êt re représentés dans des réunions par i ta i res
avec le  bureau du syndicat  patronal .

La v ic to i re symbol ique du 24 févr ier  est  donc t radui te
dans les fa i ts  de façon b ien tangib le.  La con{rér ie des
compagnons imprimeurs se trouve ainsi renforcée et de
la i t  to lérée.

A |a in  RANVIER.

Dans notre prochain numéro :  les nouvel les bata i l les
des  impr imeurs .

POUR EN SAVOIR PLUS
O n  p o u r r a  c o n s u l t e r ,  m a i s  e n  b i b l i o t h è q u e ,  c a r  i l s  s o n t

m a l h e u r e u s e m e n t  o u  b i e n  a n c i e n s  e t  r n t r o u v a b l e s  e n
l i b r a i r i e ,  o u  b i e n  d e  p r i x  t r è s  é l e v é :
-  P .  CHAUVET.  -  Les  ouvr ie rs  du  L iv re  en  France.

1 9 5 6 . 3  v o l
-  M. -J .  MARTIN.  -  L iv re  Pouvo i r  e t  Soc ié té  à  Par is  au' 1 7 ' s .  1 9 6 9 . 2  v o l .
-  M E L O T T E E .  -  H i s t o i r e  é c o n o m i q u e  d e  l ' l m p r i m e r i e .

' t905 .  
{Anc ien ,  ma is  avec  une bonne b ib l iograph ie  sur

les sources rares).
-  RADIGUER -  Maî t res  impr imeurs  e t  ouvr ie rs  typo-

g r a p h e s . 1 9 0 3 .
-  P I N G T R I N I E R .  -  H i s t o i r e  d e  I ' i m p r i m e r i e  à  L y o n .

1 8 9 4 .  ( A  u t i l i s e r  s u r t o u t  c o m m e  c a t a l o g u e  d e  d o c u -
m e n t s ) .

LA SITUATION DE L ' IMPRIMERIE A PARIS
EN 1644

a) Données générales :
- Nombre d'entreprises : 76 dont ) , l :::91^'  /c  pnvees
-  Nornbre de Compagnons :281
-  Nombre d 'Apprent is  :  110

b) Répartition des entrciplises :
Nombre d 'entrepr ises :  lmportance

(Selon le nombre de presses)

Tota l 18376

don t I

5
I

1 1
35
t o

a te l i e r
( lmp.  royale)

comptait 7 presses

5

3
z
1
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O " L 'Af f iche rouge "  de Phi l ippe Ganier  Raymond chez
Fayard : 19 F.

Le 21 févr ier  1944,  23 par t isans sont  fus i l lés au Mont-
Valér ien.  Communistes,  ju i fs  pour  onze d 'entre eux,  i ls
é ia ient  tous ét rangers à I 'except ion de deux.

Le 1" '  mars 1944,  15000 af f iches rouges soui l lent  les
murs de Par is .  Au centre,  d ix  por t ra i ts ,  d ix  v isages qui
se découpent  sur  les murs de la  pr ison de Fresnes,
d ix  photos pr ises un mat in g lac ia l  de févr ier  19M,
que!ques heures avant  leur  exécut ion,  quelques mois
avant  la  l ibérat ion de Par is .

En 1939,  la  France compte 3 mi l l ions d ' immjgrés dont
une par t ie  est  pr ise en charge par  la  M.O. l .  (Main-
d 'CEuvre lmmigrée) ,  organisat ion de masse créée en
1924 par la C.G.T. On estime qu'au moins 300 000 d'entre
eux participèrent à la résistance dont 50 000 les armes
à  l a  ma in .

Ces étrangers vont  fourn i r  à I 'Organisat ion Spécia le
(on ne par lera que p lus tard de Francs Ti reurs Part isans)
des mi l i tants et  des cadres expér imentés,  forgés pour
cer ta ins dans les Br igades Internat ionales,  dans la  lu t te
contre I 'oppression qui  les fa isa i t  s 'expatr ier  pendant
I'entre-deux-guerres : paysans hongrois, démocrates
autr ich iens,  ju i fs  polonais f  uyant  les pogroms,  ant i -
fasc is tes i ta l iens,  Al lemands ant inazis ,  Roumains.  .  Dès
janvier 1941 , au moins dans la région parisienne, le
dispositif est en place. On s'exerce déià à t'action
véritable ; dans /es bois de Chavilie et de Saint-Germain-
en-Laye. Les Espagnols qui travaillent dans les pou-
drières ont volé /es exploslls qu'ils ont remis aux arti-
ticiers hongrois. Les /fallens ont trouvé des caches,
aux quatre coins de Paris, olt i/s stockent Ie matériel.
Les tail leurs et les lourreurs juits, à qui les Allemands
ont eu la légèreté de passer commande de sous-
vêtements, tont baigner leur laine dans ta poudre de
uerre : .cela. provoque immédiatement des plaies puru-
lentes,  inguér issables.  "

En juin 1942, l 'état-major décide la création de
4 unités. Le premier détachement est constitué de
Hongrois  et  de Roumains,  ju i fs  ou non.  Le deuxième
est  le  détachement ju i f  polonais,  le  t ro is ième le déta-
chement italien. Le guatrième est composé d'Espagnols
et  d 'Arméniens.  L 'état -major  doi t  approvis ionnei  en
armes et munitions et des règles très strictes sont f ixées
pour chaque partisan < couper toute relation avec des
personnes étrangères à la lutte armée; habiter seul,
iamais à son domicile légal ; ne jamais avoir plus d,uné
fois des rapports avec la même femme, et ne jamais
lui donner son vrai nom ; ne pas se livrer au marché
noir, ne iamais porter ses paplers - vrais ou laux -
au cours d'une action; ne iamais détenir d,armes sur
soi, sauf, bien entendu, pendant les actions ; remettre
au responsable désigné - il s'agissait d,une îemme
e_n général - le ou /es arrnes fmmédiatement après
I'attentat, préciser le nombre de baltes tirées, etô. "

Mais le cloisonnement entre les détachements ne fut
pas toujours respecté ainsi que les lois de la clandes-
t in i té  ce qui  fac i l i ta  la  répression.

La v ie de ces par t isans,  leur  so l i tude,  leur  douleur
mais aussi  leur  courage admirable,  lêurs act ions exem-
pla i res,  Phi l ippe Ganier  Raymond nous les fa i t  rev ivre
dans son l ivre "  I 'Af f iche rouge D.  Un énorme t ravai l

d 'enquête lu i  a  permis de nous d i re qui  éta ient  ces
hommes à qui i l  dédie son livre . ces 24 hommes et
femme€ que I'on sortit de I'ombre et de Ia mort pour
les exposer au pilori ".

On est stupéfait par I 'action du 15 octobre 1942.
Thomas Elek,  d i t  Tomy,  15 ans,  jeune Hongrois ,  dépose
un explos i f  ,  caché dans un volume du Capi ta l ,  dans
la l ibra i r ie  Rive Gauche,  qui  n 'of f ra i t  que des @uvres
d'écr iva ins nazis .

Des femmes aussi luttèrent aux côtés des partisans.
Leur miss ion éta i t  de por ter  les explos i fs  et  les armes
aux par t isans sur  le  l ieu de leur  act ion.  Quelques-unes
d'entre e l les se spécia l isèrent  dans le  sabotage des
camions aflemands n elles opéraient très simplement.
Déguisées en pauvresses, et portant un lourd cabas de
toile cirée, elles regardaient tixement le sol comme si
elles cherchaient des détritus comestibles. Elles avan-
çaient à petils pas, en se baissanf lous /es dix mètres.
Les sentinelles gardant les camions ne prenaient iainais
garde à ces demi-clochardes. Quand elles étaient tout
près du véhicule, elles touillaient prestement dans leur
sac, en sortaient trois au quatre grenades à retarde-
ment qu'elles coinçaient à I'intérieur d'une des grosses
roues arrières u.

Parmi  eux,  Manouchian,  le  poète arménien connu pour
sa le t t re à Mél inée.  sa femme. l l  adhère au Part i  commu-
niste en 1935 et  est  chargé par  la  M.O. l .  de regrouper
les t ravai l leurs ét rangers dans la  pér iphér ie.  C'est  un
chef polit ique, mais pas encore un partisan. " Ecoute-
moi... Vous me I'avez dit vingt tois : vous avez besoin
d'un chet pas d'un partisan. D'un chet courageux capable
de prendre des risques. Or, les risgues, vous savez
très bien que je sais /es prendre. Je ne cralns pas
la mort. Simplement, ie ne peux pas la donner. La mort,
Dupont, elle me tord le ventre... " L'auteur raconte
comment ses camarades de combat I 'aidèrent à sur-
monter ses réticences au cours d'une action où. d'obser-
vateur ,  Manouchian devint  I 'acteur  pr inc ipal  en lançant
la grenade.  Pas décis i f  pour  lu i  comme i l  le  raconte à
Mélinée. * J'ai ieté ma grenade, et, après ce geste,
on aurait dit que tout le poids du monde était tombé
sur rnes épaules. Je n'ai pas' tué. J'ai accompli une
æuvre magnitique. "

Leurs actions deviennent de plus en plus dange-
reuses,  de p lus en p lus hard ies,  mais à par t i r  du mois
de juin 1943, les partisans étrangers se trouvent pris
dans l 'étau de la solitude. Les instructions sont rares,
le matériel insuffisant. Pourtant, " les F.T.P. trançais et
étrangers savaient partaitement que, depuis la tin de
1942, les groupes gaullistes de Seine et de Seine-et-
Oise avaient reçu des quantités considérables d'armes
automatiques et de plastic. A plusieurs reprises, /es
responsables communistes avaient demandé, contormé-
ment aux décisions du C.N.R. à toucher leur part de
ces frésors. On leur avait répondu qu'armes, explosifs
et munitions se trouvaient en lieu sûr, que Ie stock,
d'ailleurs, n'était pas tellement important, et qu'il conve-
nait de ne pas l'entamer . avant /es durs combats de
la libération ".

Le '14  j u i l l e t  1943 ,  ap rès  p lus ieu rs  coups  de  ma in
importants, un ordre tombe : << Pas question de
commencer avant  I 'heure les combats de la  l ibérat ion.  "Un livre bouleversant à la mesure de ces hommes que
Phi l ippe Ganier  Raymond a fa i t  sor t i r  de l 'ombre.
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. Je m'étais engagé dans I'Amée de Libération en solclat volon-
tajre et ie meurc à deux doigts de la victoirc et du but. Bonheul
à ceux qui vont nous surviwe et goûter Ia douceur de la liberté
et de la paix de demain. Je surs sûr que le peuple trançais et
tous /es combattants de la liberté sauront honorer notre mémoirc
dignement. Au moment de mouilr, ie Noclame que je n'ai aucune
haine pour le peuple allemand et contre qui que ce soit, chacun
aura ce qu'il métitera comme châtiment et comme récompense- Le
peuple allemand et tous /es autres peuples viwont en paix et en
lraternité après la guerre qui ne durcrc plus longtemps. Bonheut à
lous. . .  .

Lettre de Manouchian
à Mél inée.

. L'AFFICHE
ROUGE "

Cette aftichê tut
apposée à 15 æ0

exemplahe! par
les propagandlster

nazls sur les
mura de Paal3.
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Noles de lecture

BRETAGNE, RENAISSANCE D'UN PEUPLE

o Ed. Gallimard, coll. " La France sauvage ", 330 p.

Même si l 'on est réticent à l'égard des thèmes régio-
nalistes, on consultera avec intérêt cet ouvrage clair
et vivant. ll faut préciser tout de suite qu'il a le mérite
de poser, dans sa dernière partie, tout crûment, la
question de la o nation Bretonne ',... aux historiens
justement...

La première partie évoque la grève du " Joint
Français D, et les actions paysannes de 1960-1962 :
les . " batailles du chou-fleur et de I'artichaut D. La
seconde partie qui nous paraît la plus riche, analyse
les traditions du mouvement ouvrier et du mouvement
paysan en Bretagne. Nous y relevons notamment les
pages consacrées aux luttes des ouvriers de Saint-
Nazaire : " Le Peuple Français " a déjà abordé ce
sujet, mais les pages qui retracent ici cette série
d'actions fourmillen' de suggestions de recherches et
d'idées d'articles possibles...

O Les Editions FRANÇO|S MASPERO viennent de publier
une réimpression en fac-similé de I'ouvrage de Fernand
et Maurice PELLOUTIER, publié en 1900. " LA VIE
OUVRIERE EN FRANCE " est le fruit d'un long travail
d'enquête sur les salaires, les journées de travail (de
10, 12 heures et plus par jour), les conditions de travail,
la mortalité professionnelle des ouvriers de ce que les
historiens osent encore avec un certain cynisme appeler
" la Belle Epoque ". De longs développements sont
consacrés aux femmes salariées. aux enfants et à leurs

problèmes spécifiques. L'ouvrage est dense et bien docu-
menté, fourmille de détails et de comparaisons avec les
Etats industriels d'Europe et d'Amérique. ll est un véri-
table outil de travail pour les enseignants mais aussi et
surtout pour les syndicalistes qui y trouveront de ôom-
breuses références pour leur action quotidienne. On
jugera de la richesse et de la qualité de l'ouvrage à
travers quelques extraits choisis au hasard des pages.

" Voici /es casseuses de sucre. Priez l'une d'elles
de vous montrcr sa main. Les ongles sont à demi-
rongés ; l'extrémité du doigt présente un méplat produit

Terre-NeuYa!. Cliché L.P.F.

LIBRAIRIES RECOMMANDËES PAR

ANGERS : CHANT DU MONDE, 15 bis boulevard Foch.
ANNECY : LE ROUGE ET LE NOIR, 55 bis rue Carnot.
AVlGilOil : LA MEMOIRE POPULAIRE, 70 rue Bonneterio.
BELFORT : LA GUIGUE, 16 Quai Charles-Valet.
BORDEAUX : CENTRE LlB. 33, 26 rue Saint-Jam€s.

MIMESIS, 5 bis rue Grassi.
BOULOGNE-BILLAI{COURT : GERMINAL, 180 rue de Bil-

lancourt.
BREST : GRAFFITI, 210 rue JeanJaurès.
BRUXELLES : LIBRAIRIE POUR, 14 rue de la Tul ipe.
CASTRES : LIBRAIRIE SAINT-JEAN, 16 rue Victor-Hugo.
CARCASSONNE : LIBRAIRIE DE LA CITE.
CLERMONT-FERRAND : JEAN ROME, 'l rue dês Gras.
COGNAC : LE TEXTE LIBRE, 13 rue H.-Fichon.
CONFLANS.STE-HONORIiIE : LES RENCONTRES, 42 avenu€

CARNOT.
DOUAI : LAUVERJAT, place d'Arm€s.
GENEVE : LE KIOSQUE DU BOULEVARD, 13 bd G. Favon.
GRENOBLE : L'ARLEQUIN, 54 galerie de I 'Arlequin.

UNIVERSITE, 2 square des Postes.
LE POISSON SOLUBLE. 13 rue B.-Blanchard.
LES YEUX FERTILES, 7 rue de la Répubtique.

LE MANS : LA TAUPE, 2 quai Amiral-Lalande.
LILLE : EUGENE POTTIER, 36 rue de la Clet.

L'CEIL OUVERT, 56 fue de Cambrai.
LIMOGES : PETIT, place Denis-Dussoubs.
LONDRES : COLLECT'S LONDON BOOKSHOP, 64 Charing

Cross.
LYON : FEDEROP, 11, rue du Doyenné, 5' .

POPULAIRE, 226 tue Duguesclin, 3".
SOLEIL NOIR, 210 rue de Créqui, 3' .
LA FORCE DU LIVRE, 3it rue RenêLaynaud.

MARSEILLE : LIRE, 16 rue Sainte (1').
POTEMKINE, 2 place N.-D.-du-Mont (6').

( LE PEUPLE FRANçA|S ',

MONTPELLIER :  LA DECOUVERTE, 18 rue de I 'Univers i té.

NANCY : LE TEMPS DES CERISES. 16 rue Gustavo Simon.

NAilïES : . 71 ". æ rue J€an-Jaurès.

NICE :  LE TEMPS DES CERISES, 50 bd de la Madeleine

ORLEANS : LES TEMPS MODERNES. rue N.-D.-de-Recou-
vrance.

PARfS I : PARALLELES, 47 tue St-Honoré.

PARIS lV :  LAPUCE A L 'OREILLE. 19 rue des Rosiers
LA SOURIS PAPIVORE. 4 rue Ste-Croix-de-la-
Bretonnerie.

PARIS V :  LIBRAIRIE 73,  73 bd Saint-Michel .
DERIVES, 13 rue des Fossés-StJacqu€s.
P.U.F. ,  49 bd Saint-Michel .
LES DEUX MONDES, 10 ruE Gay-Lussac.

PARIS Vl  :  NORMANN BETHUNE, 76 bd Saint-Michel .

PARIS lX :  C.F.D.T. ,  rue de Montholon.

PARIS Xl  :  CINEMA-LIBRAIRIE 14 JUILLET, 4 boulevard
Beaumarchais.

PARIS Xl l  :  LIAISONS DIRECTES, rue d 'Al igre.

PARIS Xl l l  :  LA BOUQUINERIE, 11 rue Barraul t .

PARIS XIV : TSCHANN, &! bd de Montparnasse.

PARIS XV :  TRIBUNE SOCIALISTE, 9 rue Boromée.

PARIS x)(  :  LES HERBES SAUVAGES, 70 rue de B€l levi l lo .

PAU : L'ETINCELLE, 30 rue Pasteur.

OUIMPER :  CALLIGRAMMES, 31 rue des Reguaires.

RÊ|MS :  LE GRAND JEU. 20 rue Colber i .
MATOT-BRAINE, 2 tue du Cadran-St-Pi€rre.

RENNES 3 LE MONDE EN MARCHE, 37 rue Vass€lot.
LA OIALECTIQUE SANS PEINE.

ROUEN :  L 'ARMITIERE. 12 bis rue de I 'Ecole.

SAINT-BRIEUC : LE SEL DE LA TERRE. 14 rue Maréchal Foch.

STRASBOURG : LIB BAZAR. 1 rue des V€aux.

TOULOUSE :  L lB.  DEMAIN, 30 rue Gat ien-Arnoul t .

TOURS :  LA BOITE A LIVRES. rue des Hal les.
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par l 'usure de la chair... Quelquetois, ce ne sera plus
un doigt que vous verrez, mais un moignon sanjtant
que I 'ouvrière recouvre d'un l inge, non pas tant pour
moins soutfrir que pour ne pas tacher Ie sucre qu,elle
manipule. La malheureuse n'a même pas ta ressource
d"une callosité protectrice. Le sucre râpe tout. "L 'explo i ta t ion des enfants n 'a r ien à envier  à cel le
des femmes et les exemples abondent : . Famasser
les pierres, dit encore la * Revue britannique " est
la pire espèce de travail auquel puissent être employés
les enlants el /es femmes. ll a pour effet, comme la
récolte des navets, de tendre l'épine dorsale et /es
reins, et de /es aftecter d'une manière permanente.
Les pierres des champs sonl ramassées dans des
tabliers suspendus au cou et aux épaules, et i l  n'est
pas rare qu'une seule personne en ralnasse iusqu'à
huit et neut hectolitres par iour. C'est .!n travail
etfroyable pour les enlants, et cependant on a vu six
petits malheureux, dont I 'aîné n'avait que six ans, en
ramasser 50 000 kilogrammes en quinze iours. n Les
entants, disait un vieux gangmaster, se tirent mieux de
ce travail en travaillant huit heures par jour que neut ;
seulement, dans la dernière heure, ils demandent qua-
rante fois quelle heure i l esf. , Ces conditions de vie
et  de t ravai l  entraînent  un v ie i l l issement  précoce et  une
for te morta l i té  professionnel le .  A Saint -Chamond .  dans
la plupart des usines, le couchage des ouyrières esf
dans /es p/us défestables conditions d'hygiène et de
moralité. Les dortoirs sonf des combles où /es ouvrières
gèlent I'hiver et étoulfent l'été. Mal aérés et trop petits,
l/s sonl dans un état de malpropreté déplorable. Les
enfants el /es femmes sont couchés à deux dans le
même lit, et on ne renouvelle les draps que tous /es
deux mois. Ces ieunes ouvrières sonl usées : à dix-huit
ans, e//es en paraissent trente. Certains établissements
sont surnommés /es tombeaux des enfanls de la Haute-
Loire ".

Dans le même chapi t re,  on t rouve une descr ipt ion de
fa vie des pêcheurs '. " Chaque année, partent pour la
pêche d'lslande 2000 pêcheurs, dont 200 mousses,
répartis sur une centaine de bateaux. Ces hommes n'ont
point de bagages. Enfassés en un atfreux réduit, ils ne
reÇoivent en cas de maladie aucun secours. De temps
à autre i ls rencontrent sur leur route quelque . bateau-
cabaret , qui leur apporte I'alcool, l'eau-de-vie anisée,
le schnaps de Hollande, et qui, après /es avoir dépouillés
de leur gain, leur ouvre des crédits qu'il faudra solder

Notes  de  l ec tu r . .

au retour en filets, en cordages et même en poissons.
Plus misérable encore, si c'esf possible, est ,'existence
des pêcheurs envoyés à Terre-Neuve. Leurs bateaux
n'embarquent d'eau douce que pour /es ôesorns de /a
cuisine, et I'on n'en peut renouveler la provision, les
tonneaux qui Ia contiennent seruant, à mesure qu,ils
sont vides, à recevoir /e porsson capturé. Jamais les
matelots ne se lavent, iamais ils ne quittent leurs ôottes,
et il leur est interdit d'avoir une paillasse, que t,humi-
dité d'ailleurs ne tarderait pas à pourrir. Tous couchent
sur la planche,' tous s'en remettent à la vigueur de
leur constitution de guérir les aftections pulmonaires
et rhumatismales que détermine /e passage continuel
du chaud au froid ou de îermer les tractures gagnées
à la manæuvre et /es ô/essures causées b"| /es
Poissons. .

Cliché Roger Viotlet

DOSSIER
PAYSANS

AU SOMMAIRE DU DOSSIER

Les conventicules normands.

Avant les Jacques.

Les Jacques.

Le XVI' siècle.

Les Rustauds.

Savez-vous que de l 'an 1000 à la Révolut ion de 1789 XVll '  -  Xvl l f .
plusieurs centaines de révoltes armées et de mouvements
anti-f iscaux paysans ébranlèrent le monde reoo"r i  sor. 

ces Rois qui font I ' impôt'

le règne de Louis XlV, on ne compte pas moins d'une Les Croquants.
révolte par an. Notre dossier sur les paysans, vous pro-
pose de découvrir leur véri table histoire. Les premiers Les Nu-Pieds.

numéros étant épuisés, nous avons donc refondu et Les Bonnets Rouges.
complété les art icles sur ce thème, en y ajoutant des
inédits comme les Jacques de 1358 et les Bonnets Les communautés paysannes.
Rouges de Bretagne (1675). Cent-vingt pages i l lustrées La Résistance aux corvées.
de cartes, de graphiques et de gravures.

(Buuetin de commande page 27') 
1789' La Révolution des paysans'
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UNE VIEILLE DAME : LA CENSURE
Outre de d i f f ic i les condi t ions de t ravai l ,  les impr imeurs

doivent  af f ronter  sous l 'Ancien Régime la survei l lance
constante de I 'Etat .  Au début  du XVl l l '  s ièc le,  des règle-
ments t rès sévères sont  pr is  contre les impr imeurs qui  ne
peuvent  entamer un t ravai l  sans une autor isat ion royale
préalable.  Perquis i t ions,  sa is ies peuvent  in terveni r  à
toute heure dans I 'a te l ier .  Des amendes t rès lourdes
at te ignent  ceux oui  contrev iennent  à la  réglementat ion.
La censure royale obl ige donc les auteurs de pamphlets
po l i t i ques  ou  soc iaux ,  de  p lus  en  p lus  nombreux  ap rès
le règne de Louis XlV,  à se tourner  vers l 'é t ranger pour
fa i re impr imer leurs ouvrages.  Les impr imeurs suisses,
angla is ,  et  sur tout  hol landais sont  les p lus sol l ic i tés.

La survei l lance de I 'Etat  doi t  a lors s 'établ i r  aux f ron-
t ières a l in  d 'empêcher la  d is t r ibut ion aux l ibra i res f ran-
çais  de volumes jugéé subvers i fs .

Le 25 août  1781 ,  un arrêté est  pr is  obl igeant  tous les
l ibra i res ét rangers à envoyer à la  chambre la  p lus
proche de la frontière les . ballots de l ivres, esfarnpes,
musique, cartes, etc. qu'i ls voudraient taire introduire
en France , .  Là,  un inspecteur  examlne les bal lo ts  qui
lu i  ont  été apportés par  un voi tur ier .

Af in  d 'év i ter  que les rout iers ne détournent  les l ivres
de cet te dest inat ion,  on les menace de 500 l ivres
d 'amende et  de la  conf iscat ion de leurs chevaux.  En
outre,  les commis des fermes (1)  reçoivent  I 'ordre de
sais i r  toutes les caisses qu ' i ls  t rouveraient  en contra-
vent ion.

A Par is ,  un bureau de douane spécia l  est  ouver t ,  rue
du Boulo i ,  où sont  examinés également  tous les l ivres en
provenance de Bretagne,  Normandie ou Picard ie.  En
ef fet ,  c 'est  par  ces provinces qu 'entraînent  la  p lupar t
des l ivres impr imés en Angleterre et  aux Pays-Bas.
Enf in,  sur  ordre du ro i ,  des perquis i t ions pouvaient  avoi r
chez les l ibra i res,  su iv ies de sais ies et  d 'empr isonne-
ment .  Enf in,  pour  fa i re obstac le aux ventes,  I 'Etat  f ixe
des dro i ts  d ' imposi t ion t rès lourds sur  les l ibra i r ies
étrangères :  les ouvrages impr imés à l 'é t ranger coûtent
deux lo is  p lus cher  !  La c l ientè le popula i re en est  donc
écartée.

Contre cet te survei l lance,  auteurs et  l ibra i res doivent
user  de st ratagèmes et  sur tout  gagner la  compl ic i té  des
employés des douanes.  Ceux-c i  acceptent  par fo is  de
fa i re oasser  les bal lo ts  de l ivres comme marcha'ndises
de oeu de valeur  et  d 'év i ter  a ins i  leur  ouver ture et  leur
sais ie.  Af in  de déjouer  les poursui tes des inspecteurs,
les bal lo ts  sont  changés de dest inat ion et  entreposés
c landes t i nemen t  dans  des  v i l l es  mo ins  su rve i l l ées  où  l es
colpor teurs v iennent  se rav i ta i l ler .  A ins i  achemi 'nés par
pet i tes quant i tés par  les marchands ambulants,  les
l ivres échappent  p lus fac i lement  à la  sais ie.

Cependant ,  de grands coups de f  i le t  sont  réal isés,
comme ce fut  le  cas à la  fo i re de Beaucaire,  où 40 bal -
lo ts  de l ivres in terd i ts ,  entrés en France par  I 'enclave
pont i f ica le d 'Avignon,  furent  sa is is .

Que deviennent  les ouvrages conf isqués par  le  l ieute-
nant  de pol ice ?

Une fo is  les bal lo ts  ouver ts ,  les employés des douanes
l ient  ensemble tous les erempla i res d 'un même ouvrage.
Ceux-c i  sont  consignés par  ordre a lphabét ique sur  un
regist re :  sur  chaque pr ise,  20 exempla i res sont  pré levés
pour êt re conservés à la  Bast i l le ,  e l  12 ou 15 pour les
d i s t r i bu t i ons  d ' usage .  Pu i s  un  j ou r  de  déch i rage  es t
fixé ; celui-ci sera lait " le plus promptement possib/e,
tant par de bas otticiers... que par des garçons du
cantonnier qui achètera Ie papier déchiré ".

Lorsque des paquets ex igent  une at tent ion par t icu l ière,
le  l ieutenant  général  de pol ice est  présent  à la  "  céré-
monie ' .  Dans le cas contra i re,  seul  ass is te aux t ravaux
préparato i res le  garde des archives ou un of f ic ier  de
l 'é tat -major .  Les f ra is  nécessi tés par  le  déchi rage sont
payables sur  le  produi t  de la  vente du papier  déchi ré.

Après inscr ipt ion sur  le  regis t re du nombre d ' inven-
ta i res  sa i s i s ,  du  nom de  I ' imp r imeur ,  du  t i t r e  de  I ' ouv rage ,
et  du mot i f  de la  sais ie,  les l ivres sont  .  suppr imés et
lacérés en la manière accoutumée ". Quand cela est
posslb le,  (dans le  cas d 'un ouvrage sais i  chez un impr i -
meur f rançais) ,  les p lanches d ' impression sont  grat tées
et  br isées.

Ains i ,  un grand nombre d 'ouvrages furent  déf in i t ive-
ment  enterrés et  n 'ont  jamais été d i f fusés parmi  le  publ ic
ma. lgré la  v ig i lance des impr imeurs et  des l ibra i res,  la
chasse aux l ivres éta i t  déjà af fa i re de pol ice.

C laude  RAGACHE.
( 1 )  C o l l e c t e u r s  d ' i m p ô t s

LA CENSURE PONTIFICALE :
AUTODAFE D'UN LIVRE AU XVII I "  SIÈCLE

A ROME

On dresse dans une p lace publ ique un vaste
échafaud,  et  à t rente pas un bûcher.  Les card i -
naux montent  sur  l 'échafaud ;  le  l iv re proscr i t
est  présenté l ié ,  garot té,  de pet i tes chaînes de fer ,
au card inal  doyen ;  ce lu i -c i  le  donne au grand
inqu i s i t eu r  qu i  l e  rend  au  g re f f i e r  ;  l e  g re f f i e r  l e
donne au prévôt  ;  ie  prévôt  à I 'hu iss ier  ;  I 'hu iss ier
à  un  a rche r  e t  I ' a r che r  au  bou r reau .  Ce  de rn ie r
l 'é lève en l 'a i r ,  en se tournant  gravement  vers les
po in t s  ca rd inaux  ;  ensu i t e ,  i l  dé l i e  l e  p r i sonn ie r  ;
i l  l e  déch i re  f eu i l l e  à  f eu i l l e  e t  i l  t r empe  chaque
lambeau  dans  de  l a  po i x  bou i l l an te ;  en f i n ,  i l  ve rse
le tout  dans u 'n bûcher ;  e t  le  peuple,  à ce s ignal ,
cr ie  anathème aux phi l isophes.

EXTRAIT DU REGISTRE DE SAISIE
DES LIVRES DU 13 MAI 1783

385 exem-
pla i res

534 exem-
pla i res

300 exem-
pla i res

400 exem-
pla i res

Toute l 'éd i -
t i on

Toute l 'éd i -
t i on  ou  à
peu près
Toute l 'éd i -
t i on

M in i s tè re  de  M.
le Comte de
Maurepas

Essais sur  la  v ie
d 'Anto inet te

De l "adminis t ra-
t ion provinc ia-
l e  pa r  M .  l e
Trône

Amours de Char-
lo t  et  Anto inet-
1 0

Porte- feui l le  d 'un
ta lon rouge

Préface de I 'h is-
to i re de Louis
XVI

Libel lé  contre ce
minis t re

L ibe l l e  abomina -
ble contre la
re ine

Ouvrage sais i  e t
retenu par  or-
d re  de  M.  Le
Garde des
Sceaux et  de
M. Necker

Pièces de vers et
gravures t rès
in jur ieuses à la
Reine

Libel lé  contre
toute la  cour

Diat r ibe sur  le
règne dernier
et  le  commen-
cement  de ce-
l u i - c i
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Monsieur P... Francis, lecteur de Marly-le-Roi, nous fait
parvenir Ies précisions suivantes :

1) - Les ateliers nationaux : Quand j'ëtais un petit garçon,
dans Ie dëbut des années trente, mon père m'amenait parfois èi
Versailles à pied. L'une des routes (je crois que c'était celle du
pont de Suresnes), mon père I'appelait << la route des quarante
sous >r. Il m'avait expliquë que cetle route avait étë ouverte (ou
refaite) par les ouvriers des ateliers nationau-r qui gagnaient 2
francs, soit quarante sous par jour. Mon père était né en 1872 et
mon grand-père avait 2l ans en 1848, ce qui explique que l'e-rpres-
sion se soit transmise jusqu'à moi.

2) - Les proscrits de la Commune en Belgique : J'ai appris
avec beaucoup d'intërêt que les proscrits << intellectuels >> se rëu-
nissaient au Café du Cygne. En efet, plusieurs Belges m'ont dit
que c'est dans ce même café- que Marx allait écrire en 1847, je
crois, au cours d'un sëjour à Bruxelles.

La Maison du Cygne est I'une des plus belles de la Grand-Place
de Bruxelles. L'ancien café est occupé aujourd'hui par le Cercle
de I'Ommegang, où sont inscrits tous les nobles de Belgique. Il
n'y a évidemment aucune plaque commémorative. Le reste de
l'immeuble est occupé par un restaurant, l'un des plus chers de
Belgique, et peut-être d'Europe.

LEGISLATION DU TRAVAIL : Les lois ne suffisent pas tou-
jours. Ainsi, en 1895, << Les jeunes ouvriers ci après nommës :

Mëdrinal Émile, në le 28 Mars i,878,
Martin Albert, né le 6 Avril 1878,
Leroy Charles, në le 3 Mai 1878,
Lepicard Georges, në le 12 Mars 1879;

ayant tous quatre moins de 18 ans rëvolus, ont commencë leur
journée de travail le Samedi ler Juin, à 6 heures du matin, pour
continuer jusqu'au Dimanche 2 juin, à la même heure, avec un
premier repas d'une heure à deux heures du soir, pour le dîner,
et un second repas de huit heures à huit heures et demie du soir
pour le souper, soit vingt-deux heures et demie de travail efectif
sur vingt-quatre heures.

Le jeune Leroy Charles n'ëtait pas inscrit sur le regisrre. Ces
quatre jeunes ouvriers ont donc été employës en contravention :
lo en travaillant plus d'onze heures par jour; 20 en travaillant la
nuit; 30 en travaillant plus de six jours par semaine, le travail
s'ëtant ëtendu à la journée du dimanche matin après avoir duré
pendant toute la semaine prëcëdente. > (extrait d'un procès verbal).
Envoyé par un lecteur Michel S...  de Saint-Etienne-du-Rouvray.

UNE SÉOUESTRATION AU XIV" SIËCLE

Année 1306 :  pour  la  s ix ième fo is ,  Phi l ippe lV d i t  le
bel  ( '1268-1314) a l téra i t  les monnaies ce qui  lu i  permetta i t
de payer  ses det tes en argent  de bas a lo i  (1) ;  quant  à
cel le  qu ' i l  avai t  fa i t  f rapper auparavant ,  e l le  n 'éta i t  p lus
reçue- que pour le  t iers de sa valeur  nominale (2)  !  De
r iches bourgeois voulant  percevoi r  les loyers en monnate
forte provoquèrent la colère des parisiéns. En refusant
de recevoi r  les délégués du peuple de par is  venant  lu i
exposer leurs p la intes,  le  ro i  susci ta une émeute.  Les
épic iers,  les foulons (3) ,  les t isserands et  les taverniers
décidèrent  de séquestrer  le  ro i  e t  ses barons,  dans le
Temple. (4)._El .empêchant qu'on leur portât des provi-
s ions,  les Par is iens pensaient  contra indre le  ro i  â  les
écouter .  Des barons ayant  fa i t  cour i r  le  bru i t  qu 'Et ienne

Brebet te (un bourgeois for tuné)  avai t  consei l lé  I 'a l téra-
t ion des monnaies,  une grande par t ie  de la  foule massée
devant  le  Temple par t i t  p i l ler  sa maison.  En créant  cet te
divers ion,  le  ro i  put  met t re ses archers en mouvement.
l l  f i t  pendre aux arbres des envi rons de Par is  un grand
nombre de ceux qui  avaient  déf ié  sa puissance et  sa
malhonnêteté. . .

( 1 )  M o n n a i è  d é p r é c i é e .
( 2 )  V a l e u r  l i x é e  d ' u n ô  m o n n a i e ,

o u  d  o r  c o n t e n u .

Phi l ippe NOEL.

sans rapport  avec le poids d 'argent

(3 )  Ouvr ie r  qu i  resser re  e t  anchevêt re  les  f ib res  de  la  la ine  pour  lu i
d o n n e r  f o r c e  e t  m o e l l e u x .

(4 )  Nom donné au  monastère  fo r t i t ié  des  Temol ie rs  à  Par is .  Se t rouva i t
d a n s  l e  l l l "  a r r o n d i s s e m e n t .
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Ordonnance rolale de I6t4

SUR LA DISCIPLINE
AU SEIN DES VAISSEAUX

DE L'ESCADRE

pai jurera .

\ /

Dieu, de Ia Vierge et des Saints pour Ia prenière fois
Mra 24 lteures aux fers, au pain et à I'eau; à la seconde fois, il aura la cale; à
Ia troisième fois, il sera jeté à la mer.

Celui qui détobéira à son clte.f ou oficier pour Ia première tois, aura trois
coups de corde; à la seconde, sera passé sous la quille.

Il est defendu, sous peine de mort, de mettre la main à l'épée oil ail couteau
dans le bord.

Celui qui querellera ou injariera sun camarade sera plnngé trois fois dans la mer.

Nul ne se mêlera de médire des nations allides et de la Couronne, sous peine
de punition exemplaire.

Ceux qui.feront des siditions ou réuoltes dans les nauires serontjetés à Ia mer.

Celui qui jettera des aictuail/es, dans le tord oa à Ia nzer, aîlrl Ia cale.

Ceux qui feronr leurs ordures dans Ie uaisseau 0u sur hs cordages scront
z4 lteares aux .fers I la deuxième fais, ils auront Ia cale ; Ia troisième, ils auront
plus graue pum.

Celui qui s'en tra sans congé sera pcndu.

Ceux qui fanzeront du tabac entrc deax porlts seront z4 /tetres aux f'ers; la
deuxiàme fois ils auronî Ia cale; Ia 

,lryisiàne, 
ils aaront plus graae punition.-

La nuit, 0n ne fumera point iu fout, cumnte aassi nul nc tiendra de boats de
c/tandelle allumés contre le bord, 7ti iaacune sorte de lanière que celle qui scra
ordonnée par le capitaine, sous peiic de punition.




