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C'est toujours le même étonnement que celui
de mon enïance qui me saisit cbaque fois que je
regarde un globe terrestre : si peu de terre pour
tant cl'eau ! Et encore, faudraifil décompter les
montagnes gériles, les déserts mouuanls et les
étendues glacées du continenT austral pour
mieux cerner la surface réelle sur laquelle
I'bumanité est née, a éuolué, entame peut-être
sa décadence. . .

Sttr le globe terrestre, dans ceTle immensité
liquide, apparaissent clairement les continents :
l'Asie traînant I'Europe comme une minuscule
queue ; l'Amérique du l,{ord, I'Amérique du Sud
cernées de uolcans ; I'Afrique et I'Australie,
temes phts ou moins ricbes, plus ou tnoins peu-
plées. Au cotns des siècles, ils se sonl sa,ls celle
affrontés pour bénéficier de icbesses qu'il eût
été plus simple de se partager. La uiolertce est
dans le sang des hommes et on a guère prctgres-
sé depuk quelques millénaires dans cetle L'oie.
Au contraire, les Etats, les dynasties, les ciùlisa-
tions durent de moins en moins longtemps. Tout
en déplorant qu'elle ait été imposée par les
métbodes les plr.s totalitaires, u est bien.forcé
d'admirer la longéuité de la ciûlisation égl,p-
tienne qui dura plusieurc millien d'anrÉes.

Autre sujet d'étonnement : cette consta,ûe
recherche de libené et d'indépendance, ahoutis-
sant à certaines périodes ù une poussière
d'Etats, lesquels se fédèrent ou fusionnent pour
se disperser à nouueau. Si bien Et'en 1992, par
exemple, nous uq)ons I'ex-puissante URSS écla-
ter en Elats dont il esl bien dfficile de recon-
naître les constituants ; la modeste Yougoslauie
se fendre en Serbie, Croatie, Bosnie... tandis
qu'à I'occident du plus petit de nos continents

on mène depuis plus de 40 ans une httte diplo-
matique pour faire aboutir l' u rt iott européenne.
Tâche bien difficile, si I'on en .prye par les ffirts
des pro-européens dans leur pa.1,s pour construi-
re, cahin caha, un continent uni, c'est-à-dire
ayant une politique étrangère commune, une
armée commune, des lois sociales et un code
ciuil communs, une monnaie commune etc...
Tout cela cboque tellement nos babitudes et ua
tellement à l'encontre de ce que chaque peuple
apprenait à ses enfants en guise d'Histoire que
I'on peut craindre une grande précarité pour
tme réalisation si dilficile.

Dans le passé, des tendances, des projets
d'Union européenne ont germé çà et là dans
I'Histoire. l'lés le plus souuent du besoin d'égé-
monie de quelque conquéranl,  les projets
n'sbottlissaienl jamais, et ce qu'il en était réussi
s'écroulait bien uite après la disparifion du
"Grantl Homnte" qu'il s'agisse de Cbarlemagne,
de Charles Quint. de Napoléon, d'Adolf Hitler
ou du Kunintent...

Cette fois. c'est l 'écctnonie, maîtresse du
moncle. qui rassemble sols sd houlette les hro-
péens sttrpéfaits de roir leur folkktre passer atl
second rarry des prcoccupations, chercbant à
tout prix à oublier l'ennemi béréditaire et comp-
nfi surtout sur les jeunes pour se sentir pleine-
ment Européens.

C'esl-à-dire, demanderont les sceptiques : phts
Européen qtte, disons Français ; aussi Français
qu'Européen ; plus Français qu'Européen ?
Qu'impote si l'on tronue à la fin un langage
commLtn Dour s'entendre sur l'essentiel.

Georges POTVIN

BXCUSES AUX ABONNBS
Les abonnés de Gavroche ont reçu avec retard le dernier numéro de septembre-octobre. Nous
nous en excusons, bien qu'il s'agisse de circonstances indépendantes de notre volonté. En effet,
le jour même où notre routeur était prêt à remettre les revues au centre de tri d'Evreux pour
expédition, un conflit particulièrement dur, opposant le personnel du centre à la direction, pro-
voqua un arrêt de travail spontané avec occupation des locaux. Le trafic postal fut ainsi bloqué
pendant près d'une semaine sur I'ensemble du département, ce qui provoqua jusqu'à trois
semaines, voire un mois de retard pour I'acheminement de notre revue. Nous n'en tenons pas
rigueur à nos amis postiers, et nous espérons que nos abonnés nous ont pardonnés.

Nos abonnés auront par ailleurs la surprise de constater une augmentation de I'abonnement à
partir de ce numéro qui passe de 30 à 35 francs. Il y a cinq ans que nous n'avions pas revu nos
prix en hausse, et cette décision a été rendue obligatoire pour assurer la survie de notre revue.
Un léger fléchissement des abonnements - dont sont victimes toutes les revues - ainsi qu'un
coût accru de tous les services : maquette et mise en page. impression et routage, ont nécessité
cette mesure dont nous nous serions bien passé.

Nous comptons sur la compréhension de tous nos abonnés que nous remercions bien sincère-
ment pour leur fidélité.

La Rédaction
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Ul{ MITITAIRE PE]{DA]{T
rA c0MMulrE DE PAR|S (18711

Rossel était un officier, polytechnicien, dont les origines bour-
geoises étaient loin de laisser prévoir un ralliement à la Commune de
Paris. Pourtant, lorsqu'il apptit que l'insurrection du L8 mars êtait
victorieuse, il reioignit aussitôt la capitale, après avoir adressé au
ministre de la guerre, Le Flô, une lettre de démission dans laquelle il
stigmatisait les généraux capitulards qui avaient conclu I'armistice de
janvier z 'J'ai I'honneur de vous informer que ie me rends à Paris
pouf me mettre à la disposition des forces gouvernernentales qui
peuvent y être constituées (...), ie me range sans hésitation du côté de
celui qui n'a pas signé la paix et qui ne compte pas dans ses rangs des
génêraux coupables de capitulation". Sa motivation était claire : après
la trahison de I'Empire et celle de la République dt 4 septembre, il
tfavait pas d'autre solution que de se fanger du côté de ceux qui
poursuivaient le combat.

il fut tour à tour chef de la L7e légion, chef d'état-maior général et
président de Ia cour martiale, puis, le Ler mai, investi du cornrnande-
ment suprême. Au terme de dix iours d'une expérience qui fut un
échec total, Rossel donna sa démission. Rejetê pat la Commune, qui

tombera finalement aux mains des Versaillais, dont les généraux-iuges,
In sorte qu'il soit condamné à mort et fusillé.

être socialiste, il se montrait de nos chefs, généraux er éMts- ville forte de 200 000 hommes.
démocrate lorsqu'il reprochait majors, incapacilé sans remède, Avec les généraux Clinchant,
notamment aux historiens de dis- conJessée par bufe I'armée, et. puis Changarnier, Rossel se mêla
simuler '/e rôle du peuple dans la comme j'ai I'babitude de pousser aux tentatives de résistance qui
société qui a toLtjours été fort les déductiotrs jLtsqu'au bout, je n'aboutirent pas.
important (...) et dont la uolonté rêuais, auant même la bataille du
I'asisouuentemportésurcettedu 14 août, ou, *oyr)"-a::t-pri;;, - 

o-ul:-tn''nu à se sauver' il se

roi el des grands,.. IoLûe cette cliqus.i- 
'" -' --'r"'-- 

procura des vêtements de paysan
et tenta de s'évader. Sa première

l l  aofessa un rnemotfe au
maréchal Bazaine d;;;;.itl 

tentati'e échoua sommé' pour

:^:.^-r._ - _-.. ;- - 
-^]...- 

cette incartade de comparaître
Un patriote i::,:*i'J;,:ï',Xff::r'J,iT: ;:111+',,'*, il réussit grâce à
dans tn suene iîï:îîîîJ',,::*ft*î irT[Tf îïiÉ,,.,:tq:"d ënergie.  d une uolonlë inë-  , ._ ' -  - ;

euand la guerre de 1870 écla- branlable nt a, qrrlqrn pr, 9*.1t:* 
30 octobre' une secon-

ta, Rossel se trouvait à Bourges dence". 
' de évasion qui réussit'

comme capitaine du génie, il Le six septembre, il apprit le Deux jours plus tard, il arrivait
avait à peine 26 ans. Il parvint à désastre de Sedan et la proclama- au Luxembourg, puis gagnait
se faire envoyer à Metz dans les tion de la République. Il réagit Bruxelles. De là, il se rendit en
premiers jours d'Août, ville où fermement lorsqu'il fut convaincu Angleterre pour saluer sa mère et
Bazaine restait dans une inaction que "Bazaine, dont les relations sa soeur qui résidaient à Folkes-
savamment calculée. Dans une attec le quartier général prussien tone. Il se rembarqua ensuite
lettre adressée un peu plus tard à deuenaient presque intimes et pour se rendre à Tours - où se
son père, il exprimera ses senti- pleines de confiance, commençû trouvait le gouvernement -

ments : à ourdir ses intrigues bonapar- déterminé à y rencontrer Gam-
"A Metz, je n ai pas tardé à |istes".ll était difficile, à ses yeux, betta, qui incarnait à ses yeux la

æf .L rttf L(rlII aa L(rtII I-I|'!;I (Iç IZI r/ç lçË,luur UIIçI t'tçrzll-Iuarr(I Ë,çrrç

[EUt président de Ia cour martiale, puis, le Ler mai, investi du cornrnande-
ktssel,tuisdeFétixrTtllotton. ment suprême. Au terme de dix iours d'une expérience qui fut un

échec total, Rossel donna sa démission. Rejetê pat la Commune, qui
vit en lui un dictateur, il tombera finalement aux mains des Versaillais, dont les généraux-iuges,
qui le ha'issaient, feront en sorte qu'il soit condamné à mort et fusillé.

ouis-Nathaniel Ros- être socialiste, il se montrait de nos chefs, généraux er éMts- ville forte de 200 000 hommes.
sel, est né le 9 sep- démocrate lorsqu'il reprochait majorg incapacilé sans remède, Avec les généraux Clinchant,
tembre 1844, à notamment aux historiens de dis- conJessée par bufe I'armée, et. puis Changarnier, Rossel se mêla
Saint-Brieuc où son simuler '/e rôle du peuple dans la comme j'ai I'babitude de pousser aux tentatives de résistance qui
père, officier d'in- société qui a toujours été fort les déductions jLtsqu'au bout, je n'aboutirent pas.

fanterie. se trouvait alors en gar- important (...) et dont la uolonté rêuais, auant même la bataille du
nison. l) origine nîmoise, sa I 'asisouuentemportésurcelledu 14 août, aux moyens d'expulser 

Déterminé à se sauver' i l  se

fanrille pnrrestante descenclait en roi el des grands". IoLûe cette clique." 
procura des vêtements de paysan

droitr l ignc clcs clnrisartls. Rall ié rl adressa un rnémoire au 
et tenta de s évader' sa première

aux idées nou'elles. son père maréchal Bazaine dans requel I 
tentative échoua Sommé' pour

avair monrré son républicanisme 
Un bAtfiOtg 

renra de le convaincre qu'une 
cette incartade de comparaître

lors du coup cl 'Etat cle r8it, en - - r- -" victorre était possibre, pourvu 
devantBazaine'i lréussit 'grâceà

voranr à regisrre cruven conrre le 
dAnS lA pUgng qu on changeâr les généraux en 

sa fàconde' à échapper à la pri-

parjure- Sa mère. cl origine écos-
saise èta i t  issue d une longue "d ënergie.  d une uolonlë inë-
lignée de militaires. euand la guerre de 1g70 écla- branlable et de quelque pru- dimanche 30 octobre' une secon-

Après de brillantes étucles au ta, Rossel se trouvait à Bourges dence". 
' de évasion qui réussit'

collège de [a Flèche. Rossel comme capitaine du génie, i l  Le six septembre, i l  apprit le Deux jours plus tard, i l  arrivait
entra à dix-sept ans à l Ecole avait à peine 26 ans. Il parvint à désastre de Sedan et la proclama- au Luxembourg, puis gagnait
Polytechnique puis à vingt ans il se faire envoyer à Metz dans les tion de la République. Il réagit Bruxelles. De là, il se rendit en
passa à l'Ecole d'application de premiers jours d'Août, ville où fermement lorsqu'il fut convaincu Angleterre pour saluer sa mère et
Metz. Travailleur acharné, il utili- Bazaine restait dans une inaction que "Bazaine, dont les relations sa soeur qui résidaient à Folkes-
sait ses heures de loisir dans les savamment calculée. Dans une auec le quartier général pruxien tone. Il se rembarqua ensuite
ateliers de la compagnie de I'Est lettre adressée un peu plus tard à deuenaient presque intimes et pour se rendre à Tours - où se
où il rédigea sur /es Pottls un tra- son père, il exprimera ses senti- pleines de confiance, commençû trouvait le gouvernement -

vail apprécié. Passionné d'histoi- ments : à ourdir ses intrigues bonapar- déterminé à y rencontrer Gam-
re, il était attaché aux valeurs "A Metz, je n'ai pas tardé à listes".ll était difficile, à ses yeux, betta, qui incarnait à ses yeux la
républicaines et à la patrie. Sans reconnaître I'incapacité absolLte d'admettre la capitulation d'une volonté de résistance.



Bévolutionnaire ou

Il est incontestable quc Rossel,
certes arnbitieux, se rnontnr, à ce
mol)rent. un putriote pxrfondé-
rlent uttaché l'r son pavs, Jeunc.
i l réclamait cle I 'action. Or, son
entretien avec Gambettu clevait le
décooir. Après I'avoir écouté sirr
l es  événe rnen ts  t r ag iques  de
Iletz. I homntc dc h rcsislancc à
oull ln(( Icnvovlr chrz Frrlcinct.
ministrc de lu suerre. lecluel lui
confil une nrission d étucles mili-
taires dans la région du \orcl.
Rossel. malgré sa déconlenue.
s'acquitta fort bien cle sa tâche. Il
adressa huit lettres lr Frevssinet
que cclui-ci ne lira janrais : l,cr
pré|ets (sonl) ussez uries et les
générttux assez uniJ'ornies. Lc.ç
prcJt'ts ttnts otr)ctls. lt's gtjtùrtttt.t'
tous empai l lé .s . . .  l '  écr i t - i l  avec
huniour, Il constatera l'ahandon
où se trour,aient les soldats de
Bourbaki qui ?'ilerl/ dans lct ter-
reur des Allenurrrls muis clont lc
nombre  é ta i t  démesu rémen t
grossi par les Renseigncnrents.

Le 6 clécernbre, i l  rencontra
son crrnraradc dc polrrctltniqut'.
Cava l i e r  ( p l us  connu  sous  l c
nont dc Pipc-cn-Boist. qui clrrrl
a lors secréta i re de Gambetta.
Ce lu i - c i  l u i  ob t i n t .  non  sans
peine, un rendez-vous qui frrt
f ixÉ à nr inrr i t .  Garnhct t r r .  : rprès
une longue conversation. fixa li
Rossel un nouveau renclez-volrs
pour lc lendernain. Nlais le len-
demain, le ministre ne le reçut
pas.

C:lilser( L Litricul rt re
de ,\érac contrt lt,
délégué à la guerre,

. iuga conme inc(-

1nble.

\irici d'lilleLus ce qu il pensait
de Garnbetta :

"Commenl dire du mol d'utt
lùhtttr t\reryit1u( qti d lt,prentit
proc lumé la déchéartce dc
l'Entpire ( ... ).i Comnettt dire dtr
bien. d'autre part. dtr ninistrc
indecis el i lanoroil l t .., ) tktrtt
l'aclit,ilé slérile et ittirttelligenlc
ne sut ,a i l  r r i  empôcl . ter  les
désustres ui remédier a lerrrs
elÏets /

Plr clépit. Rossel accepta les
fonctions de chei clu .qénie du
camp de Nevers que lui propo-
srit le général Vergne. I)ans une
note clatée clu camp de \-elers. il
s'r'xprimait encore evcc déterrni-
nation :

' l .a  dé.1 'er tse à oul rut rce.  la
continuation de Ia lutte jusqu à
la rict1ire n esl pas utrc utopie.
Ltt I;rance possède encore un
immertse mafériel de gterre, un
grnnd nombre de soldats (...). En
lbest, géttcrtrlt ' . la de.l ' t,rtsa ù
uulri lnc( nt' p(ul ptts t; lre tttt i-
s i b l e  à  u t r  peup le  ( . . . ) .  A t t
corilraire, la résislartce q slureut
des cbances heurcuses".

ll lrdressa cncore dcur lctlres i
Gambetta pour se mettre à son
senice. mais ces lettres restèrent
sans réponse.

Rossel  éta i t  convaincu que
Thiers, qu'il n aimait pas, prépa-
rait la capitulation de Paris dans
le but de créer une "crise de
désctrganisatiott sociale dont les
réactionnaires et les capons prl-

fiteront p0ur lenter cle couler
l'ffiire de Défense nutionale".

Il ne se tronlpait pas, car on
sait que l Assernhlée nationxle
conservatricc. avec l 'accord de
Thiers. avait consenti à I'entrée
des Prussiens dans la  capi ta le.
a lors qu 'e l le  se ret i ra i t  à  Ver-
sailles. sachlnt parfaitement que
les Prrr is iens.  qui  uveient  tant
souffert clu siège, ne l 'aclmet-
rralent pas.

Aussi. lorsqu il apprit que la
rcrrrlulion tlrr lt l  rurrs Étrrit i  ictrt
r ieuse à Par is .  Rossel  adressa
aussitirt sa démissbn au ministrc
de lu suerre u Versaillcs :

-.llotr Gûrcral.

J ui l htttrtrcut' de rous itrJbr-
ner que.je nw rcttds ti l)ans pour
na il( l!rc ù la tl isposiîiotr des

.l r t rt'es g n t t t,n t t' tnet tt ttlcs qu i pat t -

t ( : t I t  . l  a î rc  t ' r t t ls î i I t t t ; t 's .  I t ts l ru i I
p(tr rnte ,1r;pût'l.tt r/r, I r,rrail/r,.r.
r t ' t t t l t t t '  p t th l i t l t t t '  t t t r . i r  t t r r i  l t t t  t
tltr'il .r u ilcu.\ putlis t'tt lrttlt' tltrtr.;
l( lx,)s. je me range sars bési-
tation du côté dc celui qui n'a
pas signé la paix et qui ne
corrtpte pas dons ses r4ngs
des généraux coupables de
capitulatiorl (. .)."

Au sentice
de la Commune

.\près uvoir vovag[' toutc lu
n t t i l .  Rossc l : t r r i t : t  l t ' lU  r t t ; t r :  i
Paris, La veillc, le gouvernement
ér  ucuai t  l l  capi ta le et  i0  000
honimes (le troupe le quittaient

égl r  le  me nt  en bon orc l re.
' 'Qtr t t t t t l  n t t )ne . j t '  r t  a t t ru is  t ' t r
drtLun penL'l1unt p()rtr h réultt-
lirtrt. ce dt'rrtier déluil m our4it

. jal( ' tItttt: l  i ttsttrrecIitttt. Écrir:r-t-
il plus tarcl ri son père .

Lc l l rn:rr:. présrnté plr des
arnis ar,r corniti' clu 1-e arronclis-
scn l (n t .  i l  l - r r t .  l t ' r r rÈn rc  j , r r r r .

n<lmmé plr le Conriti' ccntrxl (le

l 'Hôte l -de-Vi l le  chcf  de l l  17e
légion forte de sept hatl i l lons.
Grâce à son action, elle compte-
ra. dix jours plus tard, dix-scpt
batailbns fédérés.

Rossel constatait rn'ec inquié-
tut l r  lcs conf l i ts  t lLr i  s  Él*  r r i rn l
entre les c l i f férents groupes
rcprr'sentatils : entre les mllircs ('l

ec l jo ints .  et  les c lé légués c le
batrri l lon firrrnant le Conseil cle
légion ou Comité cl urronclisse-
nrent : 'Cerl.\ '-ci cottJ' isquèrarrt.
utt n(nn de Ia Fédémtion (de lu

.!uftl( ttol ir)i lole ). les F,tr t ' t ' i  rs
t t r t r t t ic ipaux.  donl  i ls  usèrur l
stttts ittlt'lli,qcnce el purlbis sutrs
l1 t , i l t t i lù( ,  ( .et t r  lut t r  ne fut  1 ' l l rs
ri 'glt 'c nrrrlgrt ' lrs i ' lections clu l6
nl:trs.

5ur le pllrn militrrire. l:r prcrrtiù-
re tentative de cornbat engrgée
par Rossel pour reprenclre CoLrr-
bcioie et le pont de \cuilh sc
solcla par un échec le plus conr-
plet :

'.Je porlis orec sepl haluilhtrrs,
se ntottlottl t ' trsembla à 2 000
homntes t,ttr inttt | ...1. i l  . l '  uruil
tttt ntoirts lctrx buluil lous com-
plùlemetrl itres: d'qulres se plui-

!:udi(ul lt, rtt '  ptts ttr 'oir tndtt!(1.
Iu tô l t '  , l t '  to lut r t r t ' .  t l t t t  . i t '
cot tduisais .  nte sui t ' i l  en bon
ortlre, mais les ctutres bstailkttts.

RBPImLIQUD FRANÇAISA
No 3l l, lminTli - l icÂt,lTti - trtr,\ ' t DRiit i l i  N" Z3l

G0tllM''il{E DE PABIS
AI.]X CIT()TINS ]rDlrBn[S Dtr [À C0ililtssl0:{ IXICUTIVE

ct'rorEtts,
J'ai lthonneur dc vous aceuscr rdieption de I'ordrc par lequcl

\ous mc clrargcz, à litrc prorisoirc, dàs fonclions rle ïlcltgriA à
la fiuerre,

- J'acceple ces difficilcs fonctions I mais,i'ai besoin de votrc concouro
lc plus cnticr, le plus absolu, pour ne pas succombcr sous le poide
dcs crrconstances.

Salut et fratcrnité.
Parir, 30 nvril l87l.

Lc Coloncl du glnic,
ITOSSEL.

t lxPlltilEÀMlllOXU.- lrril lta-



dont les oJJ'iciers étaient sans
auforifé, ne tardèrent pûs à
sassoir sar les bords du cbemin,
à se quereller, à se plaindre (...)

enfin, uoyant I'impossibilité de
corrduire ces gens à I errnemi.
nous résolûmes de les faire rcn-
lrer en uille,"

De retour à la N{airie. Rossel
décida de faire un tri plrnri les
officiers. potrr ert lrrrc les int.r-
pables". tr{ais devant t:rnt d au-
dace, le Comrté cl rrnonclissrmcnt
le fit arrêtc'r ct ieter en prison. il
en sortit lrussitix lihéré sur l inter-
vent ion de scs of f ic iers et  de
Deleschrze.

Le lendernain 3 avril. Cluseret,
ii qui venait d'être confié le com-
mandement du ministère de la

[Tuerre, apprécia le comporte-
ment de Rossel. Il lui adressa une
lettre le priant d'être son chef
d'Etat-major. La nomination de
Cluseret faisait suite à la désas-
treuse marche sur Versailles du
1er avril par les généraux Eudes,
Bergeret et Duval, au cours de
laquelle le malheureux Flourens
fut exécuté par les Versaillais et
où de nombreux soldats furent
faits prisonniers.

A ce poste, Rossel tenta de
rcorglniscr les iorces arrnées vis-
r' i-r ' is desquelles i l n'était pas
tendrc :

' ' fu nra.jeure partie de mon
leilQs éloil cerlainemenl prise
par les implrîuns el les inutiles
(...). surloul les officiers et les
gunles qui quitlaient leur poste
pour rettir .litire des plaintes de
leun cl.teA r,u de leun arntes oLt
du dëJaut de rittt's ttr tle ntrui-
tions. Il .t' aLoit dussi u,t peu par-
loul des cltel 't r,,, ' ,,r,,, iers qtri
n'acceplaienl pds t)u ,r c.ri(r/-
fuienf pas les ordræ ( ...): tous ces
produits spontanés de h Réuilu-
l ion n'auaient d'aulre Iitre el
d'autre règle que leur bort plaisir
(...). On uoyait des médecins se
promener auec les galons e l
l'escofle de général, des cottcier-
ges de caserne équipés en fficien
supérieurs, tout cela auait des
cbeuaux, des rations et la solde.
( ...) Un olÏicier n'était pas plus tôl
élu que les protestufions conîre
son élecTion, les dénonciatiotts
contre ses opinions et son carac-

ïère. pleuuaient dans les bureaux
dtr ministère. des Comités de la
Fédérafion, de la Commune et de
loules les aulutiles qu on imagi-
nai t . '

Ces critiques aussi durement
exprimées avaient un fond de
vérité; il est certaln que le mili-
taire Rossel avait la volonté de
lutter contre I'indiscipline, l'ivro-
gne r i e  c t  l ' i nsoumiss ion  qu i
règnaient et qui ne pouvaient, à
ses yeux, que mener la Révolu-
t ion à sa per te.  I l  n 'avai t  pas
compris que Paris n'était pas une
caserne et que la majorité des
combat tants n 'éta ient  que
d'humbles citoyens qui rentraient
chaque soir chez eux.

En plus, son autorité s'était
renforcée, puisqu'il venait d'être
porté à la présidence de la cour
martiale, Cette juridiction avait
été instituée par la Commune sur
les instances de Cluseret afin de
r.nettf e un terme aux actes
d' indisc ip l ine et  de rebel l ion
impunément commis chaque
jour. Il fuut remarquer toutefois,
eu sujet de cette cour, que son
xction fut l imitée, puisque les
jugements ne pouvaient être exé-
culés qu'après approbation de la
Courmission exécutive (qui était
le pouvoir exécutif de la Corn-
mune) et qu'elle ne pouvait juger
aucune cause polit ique, ni de
droit commun.

ou dictateur

Comme on pouvait s'y atten-
clre, la première conclamnation
capi ta le (ce fut  la  seule)  à
l'encontre du comrnandant Girot,
pour refus d'obéissance. fut com-
muée en détention pour la durée
de la guerrc. Lcs quatre ou cinq
affaires qui suivirent firent égale-
ment l'objet d'un désaveu cle la
Commission.

En fa i t ,  l 'act ion de la  Cour
martiale inquiétait la Commune,
car  e l le  condamnai t  les cou-
pables sans se soucier de leurs
antécédents. Or, la plupart des
condamnés éta ient  so i t  leurs
propres électeurs. soit lcurs rrnis.
ou à défaut  des r 'é térans de
I'insunection ! On peut juger de
l ' incompat ib i l i té  d espr i t  qui
régnait entre militaires et révolu-
tionnaires.

Le 26 avr i l .  après avoi r  pr is
connaissance par I 'Officiel de
l  arrêt  cassant  le  dern ier  juge-
ment, Rossel, énervé et profon-
dément vexé, adressa à Cluseret
sa double démission de président
de la cour martiale et de chef
d'Etat-major.

On voit que la complexité des
rollages du gouvernement était
extrême, et que la rupture entre
l 'autorité militaire et l 'autorité
c i v i l c  é t r i t  t o t r l Ê  i l  r ' 2 y 2 i 1

même au sein de la Commune
une commission spéciale de la
guerre chargée de contrôler Clu-

seret. commission dirigée par
Pyat et Delescluze.

C est Gérardin qui eut l'idée de
mettre lc pouvoir aux mains d'un
Comité de sqlut  publ ic ,  pour
regrouper les autorités. Ce Comi-
té exécut i f  sera i t  composé de
membres jeunes et  Rossel  et
Dombrowski prendraient la direc-
tion des opérations militaires.

Le 29 avril au soir, Rossel fut
convoqué  pa r  l l  Commiss ion
exécutive pour exposer ses idées
sur une situation de plus en plus
compromise. Il dit que les ques-
tions urgentes étaient : la réforme
de la solde,  la  d isc ip l ine et
I'organisation des forces actives.

Le lendemain, sa nomination
aux fonctions provisoires de
délégué à la guerre lui fut noti-
fiée. Pendant ce temps, Cluseret,
était anêté à la Commune.

Le Commnndement
suprême

L'ascension de Rossel avait êtê
foudroyante,  d 'autant  que le
jeune mi l i ta i re sans expér ience
allait remplacer un militaire de
métier qui avait combattu pen-
dant  la  guerre de Cr imée et
contre les Sudistes lors de la
Guere de sécession.

Arreslalion de Cluserel dans une salle de I Hôtel de lille
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l . es  c : i t n t t , . : t s  p r tu t  l r l s  g l l r , l t r s  r l ' , r l ' l i c i c l s  r l ' r i ' r r l , - r r r r r j o r  r l r ' l ; 1  ( l r r r , l c
nn t i { r t ) i t l c  i r u ron l  l i t r r r  à  I ' i l r ) t r , l  r l c s  l r r r l c iT l t x  t l  r r  i \ i i u i s tè te  t l c  l l r  ( l r r i r r l r : .
r r r c  S i r i i r t - i l o r r t i r r i t l r r c -S l i u t - { l c l t r r i r i n ,  8 t ,  sous  l a  p rés i , l c r r cc  r i r r  t , i -
t oyc r t  l \ t ' t r o l r l ,  t t t cu rb l r l  r l c  l i t  ( l , r r t t t t i t u t0  o l ,  t l r r  ( l o r t r i t ô  cc l l t r l l ,  r ' l r i . r r gé
dc  r : o r r rg rgs r : r '  l r : , l t t t ' y  d ' cx i t r r t c r t .

0h i r r l i r r . o { ' f i c i c r  r i c v r i r  l r r t i s cn lo l ' : i ( ) s  ô l r r l . s  r l c  sc rv i ccs  01 ,  scs  t i t r cs .
l , c  . l r r r y  r l ô l i v l c r i t ,  i r  l t  s t t i l c  r l c  cc I  c \ i l l r ) c l t ,  r l r , s  eon t r r r i . s i r r r r s

s ig r r i es  d r r  l Jô l ( , g r rû  i r  l a  Guc l r c ,  c t ,  r l ou I  l l  l i s t c  sc la  i r r sé r ' ôc  i  l 'O i l i c t e l .
r \ t l , o rd r r  c0pcuda i r t  quc  l os  co r ) l r [ r i s s i l r i cos  cû  l cs  ap t i t udcs  u r i l i t u i l c s

S0 l ) l  I r ùs -p0u  r ' épa r rdues  t l aus  l a  GaLdc  u i r t i ou r l c ,  I ' exan ren  ac luc l  p0 r ' -
t c t ' a  p r i nc ipa l cu r tn t  su l ' l 0s  ap l i t udes  i r r t e l l ec tuc l l cs  c l ,  l a  v f l l t ' u l  r uo .
t r l l  c l  po l i t : l 1uc  dcs  ca r r t l  i , l l i s ,  s i l : r s  p r ( . j  u r l i c c  dc  I ' c xan tcn  I ' u ! cn r { . r ) 1 ,
t t r i l i l . i r i r r :  11u ' i l s  au lo r t t  l r  sub i r  t l r r us  t l cu . ' r  l l l u i 5 ,  s1  où  i l s  uu ru r r [  à  f i r i r c
p l ' euve  dc  l cu rs  conna i ssances  dcs  r ' ùg len ren { , s ,  des  p r i nc ip t , s  e t ,  des
dô ta i l s  de  l a  guc l r c ,  c t ,  r \  l i r  su i l c  t l r r r pc l  i l  l eu r  se ra  dé l i v r ' ô  t l é f i n i t i -
r ou rcn t  un  cc r t i l i ca t  d ' u1 r t i I udc  aux  fouc t i o l s  suba l t e rnes ,  de  cap i -
t t r i nc  ou  r l ' 0 Î [ i c i c r  su l l é r ' i c t t r .

l ,c  . l r r ly  t l 'cx i r r r r t : r r  cu\ ,0r ' r 'û  i r  r lor r r lo i lo  t lcs l0 t , t r0u dc convocal , ion
aux  c i rud i t l a t s  qu i  au lo r r l ,  l o r r r ru l0  l cu r  dc rua r r t l c  eû  cnv0yô  l cu rs  t i t r cs .

Par is .  le  4 ura i  I  8TI .
La Dl l igué ù In Guvra,

I ïOSSDL.g l . l l l ' l i l t lU l iU i  t \ ^ f lOf , \ l . l i .  -  l l r , i  l 8 ' l l .

Les choses allèrent vite. Le 1er
mai. le Comité de Salut public
était créé.

Seulement. d'lprès Rossel. qui
n était jlrnais satisfait :

"Dans ce Comité.  s t t  l ieu
d'bommes résolus et intelligents.

Gérsrdirt étttit usslcié nu lanrcrt-
table Félix P,yat. à Léo Meillet et ti
dem rrtilités dottt .ie ne me rlp-
pelle pus les noms. Ce .f'iasco ma
prit'ait rltr clncours de la Com-
rrrl.ç.siorr exécrtlite et élerait utr
pinacle Félit Pl'at. dutl l'sctit'ité

C:ell( inléressilttte
aJficbe n<tntre les
efJorts tle Rossel
pour lentcr  de
' 'mi l i lar iser"  /e. \
Garcles natkntwx.

lt t'r, t t i I lr, t r t t t' tle tu i t .l tt i rt, u t'( )rt er

l()ttl(, utlrq)rise 
'

I-r noLu'eriu clélégué ri la guer-

r r  \ ' l r t t i tqL lu  l t t t t  l t l t t t s  c lon t  la

soklc étuit le prétexte. Avec Jour-
de. délégué aur finances. ils énr-

tiii'rt'nt cnsrtttblc ttn projct r is:tnt

à aligner les prestations allouees
l) la grrrcle nutionale aux tarifs en
\'igueur pour l'armée. avec toute-
fois Lrnc légèrc augnrentation de
l alkrcrrtion rrr'corclée aur femmes
et aur enfrrnts. Sur le plan tac-
tique eI aclnrinistratif. il traça un
plan pcrrr scn ir dr brtse :i l'orga-
nisation d unc rrrniÉc active. I l
répartrt entre les mcnrbres de Ia
Commission dc guerrc lcs princi-
paux services du ntinistère. t it
créer une commission d exuruen
pour é l inr iner  les inul i les et
igtures purtcurs de galotts tltt i
enconùruiertt la ri l le'. tsref, i l
tenta cle faire réaliser les iclées
qu il :rvlt it sottrl) iscs i l l t Colttrnis-
sion exécutivc. le 29 al,ril, mon-
t rant  pxf  l l i  un cer ta in ta lent
d organisateur.

trlais I aLrtorité civile. et en par-
tir 'ulrcr FÉlir l)r 'rrt. crttpiÉtrrit strr
les ordres que clonnait Rossel:

-l.es ctrdres clilcls tlonnés par

le Cr-tmité de sulul public parul.t'-
sdietù el catlrecut't'uietil l Ictioil
L l t r  t l t l l t l , 2 t r t :  i t  I ( t . q t t ( 1 ' r ' c .  ( l t t i

t t  t t t t t i l  f t l t t s  t l t '  t r t t s t ' t t  d  e t t ' t '  s i

I r t t t l  I t '  t t t t t t tL l t ' .  ( ' . \ 'L-L ' l ) lL;  l t t i .  t l i t ' t -

geail les operulirtrts.'
C est  ce qu i l  expl iqua à la

Commune le l ntl i . Félix Pvat
démissionna du Comité <ie salut
public.

Ses réformes étxnt aioLrlnées et
a ins i  contpromises.  Rossel  se
tourna vers le ConritÉ centlal :

'Le 5 el lc 6. .ie ûs quelcptes-
l/r/.r /ù, -ç{,-s ntentbres : ils élctient
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Un abus odieux, qui est un lol à la Natiou, a l ieu trop sou-
vent  dans  la  C i té .

Des hommes,  ind ignes  du  non de  Gardes  na t ionaur ,  revcn-
dent  i r  des  compl ices ,  p lus  coupab les  encore ,  les  équ ip rmcnts
et les haLiLs qui sort la propriété du Peuple.

Nous alerl issons ces trafiquants effronlés que leurs marchés
sont  nu ls  e t  noD a leDus,  e t  que ceux  qu i  s 'y  l i v ren t  s 'e rposent ,
non-seu lemcnt  à  vo i r  sû is i r  les  ob je ts  i l l éga lemet t  i che tés ,
nrais encorc i être poursuivis sclon toute la rigueur des lois.

Lcs lt lunicipalités, les Chefs de légion et de batail lon sont
chargés de l 'exécution du présent arrèté.

Pôris, le 3 EÂi 187{.
Ia conni*ion de ta guerrc,

ARNOLD, .\VRIÀ1, I}DRGERET, RA\VIliR,
G. TRIDON.

Le Coni lé de salu l
publ ic  pretrd de
t imides mL'sut ' ts  ù
I enconlre des Gardcs
tlatiotrdur.

Le ,1 mat. /a sci.s.sion
entre les militûires ct
/cs cilll.ç es/ claircmenl
é tab l i e .  A  no te r  que
ltfJiche est datée sur-
unl le calendrier ftur
lutknnaire.

REPUBLIT.)[E FRANÇÀISE
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C(IMMUilE DE PARIS
16 Floréal at  i9.

tE COMITE DE SALUT PUBTIC
ARIIÊTD:

ÀnT. 1*. La Délégation à la Gcerrc comprcntl deux
divisions :

Direction militaire,
Administration.

ART.2. Le colonel ROSSEL e< cbargé de I'initiative
ct de h direction des opémtions militaires.

.\RT, 3. Le Comitô central de h Grrde nâtionale est
chargé des dillérenrs serrices de I'Administration de la
Guerre, sous le contrôle direct de Ia Commission militaire
communale.

Lc Conti dc Salut Publ;c'
ANT. ÀRNÀIJI). CB, CERARDIN, LÉO trIEILLET'

l 'Êrrx PYAT. trANvlER'

,  t ! l ' l t l $ E n l E  X l l t O N l B ,  -  I r i  l S t
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I l  cst  dr i fcndr d' in lr . rr , 'nr l ' rc l .  t (u I 'cndrnt i ln conrl) i t ,  quôn(l

nrômc l i 'nrenri  l i rcrr i t  la crossc cn l ' r i r  ou arborcrai t  lc drr-

lcan lar lcmontr i rc.

l l  cst  d[ fcndu, sous lc inc dc nrort ,  dc cont inucr lc fcr aprôs

quc l 'ordrc dc lc ccsscr a t i td donni,  ou dc cont inrcr à sc porlcr

cn nvrnt lonqt i i l  a dté prcscr i t  t lc s 'arrôtcr.  Lcs furards et cerx

qui rcstcront cn arr ièrc isol i rncnt scront sabrds prr la crrnlcr ic l

s ' i ls sonl nombrcnx, i ls scronl crnonnds. Lcs chcls mi l i ta irc

ont,  pendant lc conrbat,  tout posroir  porr fnirc rnlrcùcr ct  f i i rc

obéir  lcs of l ic icre ct  soldrts lhcés sous lcrrrs ordrcs.

lart '  lc 9 nâi lEl l  
Lt  rùkl)r :  i  la thi , r . ,

nosslat,.

Révolutionnaire ou diGtateul

pzt'lés dc htrne L'oknilé (.,.) nais
le lentps de l oclion était pris par
les séartces tou.joLrrs con|i$es de
cette ûssenblée."

Dé jà  l e  5  ma i .  v i s i h l emen t
xgacé. il evait xdressé xu colonel
Gois. rapporteur près cle la cour
lurxrtirrle. lx lettre suivente :

'(]kl'en.

. l  u i  besoin d orgar t iser  la
represiiott . /cs pnl'cr,s s eilc0m-
ltrt'ttl tl trc se rident pds; L:utlez-
rrlr/\ r{,1' ù Iil tête de la préûté.
- Ltliû (fu f y)ilttir.1uger u$ déte-
f  i : { .  ( ' . ' { i (  t t l  ( t t  ( l ( i l )dnl lssu'?

\( t l ! t :  û l iu l ( 'n t i lé ."

I ) cn t i . r l r i  t t L i r  : c  t lÉ roU l l i en t

[ ( ) L l l c .  !  ( .  . l r . .  t t . . i o t ' t s .  f . t t des

. l \ . l t i  . r l ) . r t l . l  : l : : (  . ( '  : ,  f l  . l l . : r  qU i

ét l i t  lc  p, , i r l  . .  i . , l r .  ; t t , : r t l tc i 'de

l  cnccin lc t l t l l  I r l .  ' l r ' -u. r ; l  I ' . r r i .
"(-trc st'ttlt ' tt)tL' t'L'iltl:l (t l(iller

pour Anrclùtret '  i t 's  t t l . l t i l r t :  t r t t l t -

taireS. déC itlérrt(ttl a I t nrf )r, I nt ts(,s.

et  cet te Iu ie é lo i l  t l t '1r1 ' t1, lvr ' i ,11, '

quement I'ollensire.'
Rt.rsscl clonnlt Iordrc.r l-.r (.ctr-

lia de réunir ses troupes (lirn\ lr
nurt, mrlheureusement. pcndrnt
qu'un bataillon prenait les arme5.
l'autre se dissipart :

-Ce 
fiû là que .ie Jis Jaire une

eficulion de plusieurs gardes
nati1naur qù at)aienl abandon-
né letu poste. er:éculion incffen-
sit 'e. mois qui lertr l ' i l  utte t ' i t '(

Le 9 nai ,  Rosscl
adople des soluti0ts
Ælrênes pour lcnler
d (lirner sou potr-
Ltir. tpri le rcntlntt!
su s?ea I de t.l'r..t t 1 n t (

. ,1/ . f . )elJ des r t \ t , -

lu l tol l l ld lres.

inrpression, .le leur.fis cuqer lo
nuncbe droite. ett cjnmetrcdill
par les officiers. 7'orr.s ces gcl.i
san!\bltaietil.'

Lr:s cltcls dc li'.qion étxicnt lrcs
rnécontents de l l formation de
régiments décicléc par Rossel, cer
ellc leur enlcvait tollte autoritÉ,
Aussi. Ic I nuri. i ls sc réunirr:nt

P()ur  Pr( ) t (s t ( ' r .  u t  pront i rcnt  i
Rossel de regroupcr pour le len-
demain yingt-cinq bltri l lons dc
iU(t ho1nl11g. prÊts i nunlrer cl ; i
(r)nlhxttrc. \ l lr is k' soir. plusicurs
chef.s cle légion vinrent dire qu'ils
nc pourra lent  pxs met t re en
mol lvc lnent  les t rOupes qu ' i ls
ruvlient promises.

C'est akrrs que le 9 mai, Rossel
rcmil su dénrission. en ayant s()in
d en adresser des copies rr-rx
journaux. La Commune tenta de
le fa i re re leni r  sur  sr l  dÉt is ion.
mais sur son refus obstiné. elle
ordonna li la Commission de la
guerre de prendre la direction cle
la délégation de la guerre et de
l'arrêter. Son court passage de 10
jours à la délégation à la guerre
fut donc un échec total.

Refusant de passer der,ant une
cour martiale, Rossel se caclla. Le
nou\.eau Comité de salut public
l accusa de trahison. Félix Pyat et
Vlllès s attaquèrent à lui clans les
colonnes de leurs journaux où ils
l accusèrent d'avoir "aspiré à la
tv f t rnnie .  enf in  un journal  de
Vcrsrrilles. pour le discréditer. lui
rcprochu cl lvoir reçr,r cinq cent
millc tirncs pour prix de sa trahi-
son.

Penclunt  que Par is  se fe isa i t
mrss i rcrer .  Rossel  resta caché
dlns unc nlllison. ar-r i+ dtt bou-
le l r r rc l  Srr in t -Germain,  c l lns la
.lr;rnrlrru nunriro 8. jusqtr' lu jour

clc son lrrrcstl lt ion par les Ver-
sail lais. lc 

- 
luin,

Tout le temps de sa clétention.
l e  j eune  co lone l  de  2 r  ans
s cfforr' l  clr cultivcr \on (\prit.

Outre ses notes qui seront insé-
rées dans ses Papiers pos[huntes.
éclités par LachaLrd à lrr f in cle
18-1. Rossel écrira La défense de
.lletz el la lutle à outrunce (Le

Chcrrl ier lt l- l t. ct un Ahregtt le
1.4ft de lo grrr're stir i d( l()tqo-
ilisation ntilituire de lu f'rauce
(Lachaucl septembre 1fla1 ).

Ie procès
le  t l  septembre i t l r l .  le  3e

conseil de guerre, sous la prési-
clence du colonel Nlerlin ouvrit le
proce\s de Rossel. Au rninistère
public siégeait le "sinistre" com-
mandant Gaveau qui avait "cassé

du comrnunard '  pendant  les
grands massacres de Par is .
Alexandre l)umas. "l'insulteur de
la Commune figurait parmi les
journalistes présents. Ses parents
et sa soeur se tenxient dans la tri-
bune.

I) emblée Rossel fut accusé de
''Désertirtn à Iennemi: attentat
dans le bul tle cbauger Ia fome
dtt S4rntrcntenteilt: oicikttiotl à kt
guerrc cit ' i le'. On lui reprocha
également d'avoir 'pris le com-
mandenrcnt de bandes années el
de les atoir dirigées contre lo

J l t rce pt rh l ique, . .  d  utp i r  a i t ts i
prfie les onnes clnlre le Fronce ,

Lcs nonrbreux térnoins de l l
clétense. pour la plupart des milr-
t r r i res -  i l  n  y  uvrr i t  pas c lc
ténurins à charge - lui clécerne-
1'cnt Lur r 'éritable certif icat cle
bonne condr"rite. Ceh n empêche
pas les luges de condamner Ros-
sel ri mort et à la dégradation
militurre .

llossel avant signé son pour-
voi. une batail le de procédure
aboutit. le 22 septembre 1871 à
l'annulation du jugement par le
Conseil permanent cle Paris. En
effet, le Conseil avait considéré
que lcs 'rebelles ermés" ne pou-

/?,,i i ty' t,r/ r/ri i i ,nllrt j .

rri(1,. tnilt i t hirn

l t t r  l t  ( .on tn tu t t '

( l u c  l ) a r  l e s  I e r

stti lLuts
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CO]||IIIUI{E OE PRRIS
- Dans la séance de,ce jour, l0 nai l&Tr,r sept heures du soir,
la Cornnrune a décidi : 

-

lo La nomination du citoyerr DELESCLUZE aux fbnctions tlc
l)élclgué civil à la Guerlel 

-

9' Le renvoi devant la Cour martrale du citoyen ROSSEL,
ex-rlélégué à la Gireme.

LA COMMUNE.
t lùlPRlJEnlE N.{Î|ON^LE. - il.i tE?r.



RéYolutionnaire ou

vaient être assimilés à des "enne-
mis", que par conséquent il n'y
avait pas trahison, et donc, que
l'article 238 sur lequel les fuges

s'étaient basés pour condamner
l'accusé n'était pas applicable.

Un nouveau procès s'engagea
alors devant le 4e Conseil de

Arrestatijn de Rossel par
les Vmaillak.

Le 20 mai /ler Praiial).
lu Cbnunune prad défini
l i t 'entenl  f t  n caraclère
social artqrel dle s idenli-

.lieru par la suitt'

guere, dès le 7 octobre. sous la
présidence du colonel Boisdene-
metz. Les magistrats, aussi déci-
dés que les précédents à en finir,

ne firent pas traîner les débats.
La délibération dura une heure.
Par 6 voix contre une, le tribunal
déclara <iue les "rebelles armés"
étaient bien des "ennemis" et
que l'article 238 êtaft parfaite-
nrent applicahlc :j l 'accusé, Ce
jugement confirmant le précé-
dent, Rossel était condamné à
être fusillé.

Le 26 octohre, cèdlrnt lux ins-
tances de ses parents,  Rossel
rédigea son recours en grâce :

"Frappé par l'itrjustice d'urte
peine capitale, .ie fais appel à
uotre clmtence. je uous demande
grâce de la uie. J'attendrai rctre
décision at'ec une slumission res-
peclueuse el je la recerrai auec
une uiue reconnaissance si elle
est fawrable."

Parallèlement, une campagne
se développait en sa faveur :
vingtcinq anciens camarades de
pr( ' i l to t i ( )n à Poly technique
lclressèrent une pétition à Thiers.
I)cs pnlfcsseurs. des cadres de
I  lc lnr in is t ret ion des Ponts-et -
Cl t lusscc: .  lcs l ) l tnrcs c lcs
ambulances de \1et2".... Lettres et
pétit ions dernandaient la clé-
mence.

Le 7 novembre, Rossel adresse
un nouveau recours:

"(...) je désire qu'au momenl
oti uous aurez à .iltger cette ques-
tion de ma uie ou de ma mort
( . . . )  que uous r t ' ignor iez l tas
qu'une grâce qui me résenerait à
la dégradation des armes ne
serail pûs pour moi une grâce."

Des voix de plus en plus nom-
breuses, dépassant le cadre de
ses re lat ions,  s 'é lèvaient  en
faveur du condamné. Elles repro-
chaient au pouvoir, et en particu-
lier à Thiers, de vouloir se ven-
ger. Victor Hugo lui-nrême intcr-
vint, proclamant "la civil isation
en danger". le joLrmal Le Rappel
ironisait "ll faudra bien que la
Commissiort des grâces finisse
par grac ier  quelqu 'un"  .  Les
communautés protestantes de
nombreuses villes demandèrent
la clémence. Neufs membres du
Conseil général de la Seine écri-
virent au préfet. Une quarantaine
d'érudiants remirent à Thiers une
pétition. Même /e Figaro flt cam-
pagne en faveur de Rossel. Seuls,

[rBPUBrrouB rRar\ÇArsE
I io JSÛ LIBIiIITË _ ÉGAI,I]'Ii _ FNÀTDItNITT]

Au Fctrpkl tle Faris,
A la Gardc ua[ioualo.

cITOYDNS,
Àsscz do mil i tar isrnc, plus d'ôt:rts-rnrjols galonnés ct dolr is sur toules les

couturcs! Phcc au Pcuplc,.uux cotnbrtt lnts uux bras nus! l , ' l tculc de lr  guelrt
révolut ionnrirc a sonnô.

Le Peunlc ne connrit  r ien nux mrnccuvres savnltesr nrr is cu:rnd i l  u uu
fusil à l:r rri:rin, du pavé ious lcs pieds, il nc cr':rint pns t<ir,s lcs silatégistes de
l'école nronlrchisle.

Àux rrmes ! ci toyens, lnx rrmcs! l l  s ' :rgi l ,  vous lc savez, de vrincre ou de
tonrber dans les mlins i lnpitoyrblcs r lcs r 'éacticnul i les et des chlr iclux de
Vcrsai l lcs, dc ces nrisér 'al-r lcs qui ont, ( lc pîrt i  l l r is, l ivré la h'rnce aux I)r 'us-
siens, ct qui nous lbrrt pr"vcr lrr rrnçon de leurs trrhisons !

Si vous voulez que le snng gônérerrr,  qui a coulé comme de l 'c lu dcpuis
sir sem:rincs, ne soit  pns in[r!conrl;  si  vous roulcz virre l ibres dans l :r  l ' r i ince
l ibre ct égal i i :r i re; sî ious voulez êprrgncr à yos cnfants ct los doulcurs et vos
misères, vous vous lèvcrcz con)nlc un scul lronrrnc, ct,  r lcvant votrc lbrmidrblc
rôsislrncc, I 'enncmi, r lui  sc 0rrt tc t lc vous rcnlct. trc au joui; ,  on scl 'u poln's:r
hontc r lcs cl irncs innti lcs donl i l  s 'est s.orr i l lé r lrpuis r lcux nrois,

( l i tovcrrs. ros m:rnrl :r tnircs corrr lrul, t Iont ( ' t  ' l roi lr ' r 'ol | [  i rvco vol ls, s ' i l  lc f i rrrt  I
nrr is :r ir  rràrn r l t :  (rcttc glol icus() l"r ' i r t tcc, r lrùr 'o (k) [ott tcs lcs rôvolrrt iorrs Iopu-
l l i ics, lbycr I)crnl:rncnt t lcs i t ld 'es r lc just ict:  t : t  t lc sol i t l l l i tô qui doivcut ôtre
ct seront lcs lois du nron1lc, rn;u'chcz à I 'cnncrni,  c! quc rot lc énelgic révolu-
t ionn:r irc lui  moutrc qu'ou pcut lcnth'c I lar ' is, nruis qu'on nc pcu! ni le l ivrer
ni lo vaincre.

Lr Conrnrrrne compte sul rous, conl l tcz sul h Comnrunc.
1cr prairial' an i0. 

Lc Dri!éqttc r:it;il 11 111 (i741,1,s,
( l l l .  I) l i l . l : .5Cl,t lZD.

I t  ( ' rnn t t i  l c  Sn lu t  pub l i c ,

. \ t L .  \ l i N  \ l i l r ,  l ] l L l , l O R À \ ' .  l l .  l ; t  i )  . i ,

[ .  0 . \À l t i0N.  G.  R^ \ I  l l ; l i .

IYDnIMUnIE NÀl l ( rN l l . t :  -  l l a l  l x i : .
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COtI|tI|l|I{E DE PIRIS
I lÉPT INSE

Paris,  jo"  mai  1871.
Au Citoren I-IlI)liltCIIE, Illajor dc tlanchée

tler:rnt lc lblt d'fssy.
Mon .chm Camr r r l t ,

.  La prochairr r  fo i .  1. . t  , t . .  \  , . . :  ferrnet t rez do nous enroyer une sommation aussi
l n s o l e n t c  q L e  r i t r t  i : :  l  l , , t  t l ' h i c r .  j c  f c r a i  f u s i l l e r  r . o t r e  p a r l e m e n t a i r e ,
C O n l 0 r o e m e t r t  J . . \  : . , . j . . .  . - ,  . . : .  r r u .

ï o t l c  d é v o u â  C a r n a r a d e ,

ROSSl]L,
Déléou,i de la Cotnmrne tle Paris,- ,w;-;w;;-

RéYolutionnaire ou dictateul

:) . l lnt i  i ( \  l )ol i i iques. les racl icaur
r i t  t t .u t r le  Ic r t l  J : t  g r i t t ' .  Qt r l rn t  i
(,:rnrbettu. il lesta incliitérent.

Thicrs flt sirvoir ilLl conclîntné
qu il lnte'ryienclmit aupre\s cle lu
puissente Courmissurn des grâccs.

En fa i t .  i l  savr r i t  per t inen tn ten t

t l t t c  l c  G l r t l r  ( i c \  \ (  cJ i r \  . t \ . l i l
r( ' r t)rs lc r l trs: ier :r  l :r  C,rrtrrt t j : : iort

eÏec la note suivente énranunt clu

nrinistre cie lrr Guerrc :
"Cetla serttertce de rigttt'trr est

intpérieusenutt réclamée pur les
iiéce.r.rila,.ç de lct discipliue nili-
ta i rc . '

Ce qLri crplinruit clrrirement la
r okrnté des sénéraur cle l 'Et:rt-

nrxjof.
I-e l5 noventbrc. ll grâce était

I.r ' l( l tt
. l  

r  , r r  lou ls  l r lus  tu rc l .  le  2 t l
: t , , , .  ! . : l l l r r c .  r u r  l e  p l a t e a u  c l e
\ . , :  : i  R , , . , 1 , 1 .  g p  c i r . i l  ( p o L r r

t ' t l t .r :r i rr '"  .  l . r  t lcgr:rdlrt ion mil i-

i it,ir ù se rctùrc. Rossel répond ù sott'cantttntde l'utte martii 're

tr ire). fut f irsi l lé en comprsnie
cle FerrÉ et cle IJourgeois.

Les tloupes evrient été placées
rn carré pour gerclcr les accès clu

I ) l i l l ( i t t l .  l ) t t i s .  : t i ) t (s  l  t ' \ t ; t t t t io t t .

r l lc: t l r l - i lert 'nt t t t t trrqttc cn l i ' l t '

et cirxpeaux déplovÉs. Ce qui fit
clire à Lissagttnu' :

"l.a trutpe tlél'ila en triotnphe
detunï les catlstres. Quel cr i

cl hurctrr la bourgeoisie eût polt-

sé si. dercnl les otoges e.rdcir/Ér.

les Fédérés iJl-ç.rei i l  parsdé

mttsique eu têle .t 
'

Alors. Rossel Révolut ionn:Lire

ou Dictateur ? Il ne tirt en flit ni
l ' un ,  n i  I  au t re .  Jeune n t i l i ta i re

ar rb i t ieLrx ,  pé t r i  c le  théor ie .  i l
s inclignl cle voir les uuréchaur

et les généraLu. sollvcnt ntonar-
chistes, refirser le crlmbut, dès ll

chLltc de Sedun et la proclanra-

tion cle la RépubliqLre. Il lit lvec
ruison dxns lc soulèventent clu lfJ
lners  la  cont inu i té  de  l l  lu t te
( ( )n t r r  l  { ) reLrp i i l t t  r1  l : l l f i rn t i l t i un

t l c  J : r  R tpub l ique qu i  un iss t i cn t

classe ouIr ière et peti te l)oLlf-
q ro i . i c ,  \ t ' u lcmrn t .  i i  nc  r i t  p l rs
q u  u n  c o n f l i t ,  a u q u e l  i l  é t u i t
i'tlrrnger. rrlleit sLrrgir : Paris sans
g{)tL\cfncntelt t  ni  ntLrnicipl l i té nc

l)()U\:r i t  qu xl)pelcr Ie conutune.
l  l r icr ' :  -  qui rovuit l l )  un ntol,en

r i t  i l t . r l r l  l . i  t . t l t i t ; r l c -  ; r r  l r i t
r() l t) l )u loule re' l l t t ion rùcc Pttr is.
rr'rtr'r'tirl lc: joulnar.rr rÉ,publictrins
ct :ot i : l l i : tes rt  f l t i t  ur l i . lel  Rl lrn-
( l u i  (  \ ' \ l  . l l r t . i  . r t r r .  I  j 11 r11g11 .11 io11

chi tngci t  r i  cnnt 'nt is  ct  c ic i  i t - t t

Llltc gllcrrc (1\iie . I-.i (.ontrttri-

ne pfit al(n's un ciirtcta-rc socitl

r r t r q t l r l , ' l l . '  r  i t l t r t t i t ' i . r  | . r r '  . . r  . r r i t r .

\ lais Rossel n avxit rien i i voir
i r \ ( (  l { ) u l  t c l . t .  t . t r  \ c \  " t l ) co r i c s

nril i taires étaient inconrpatilt les
ir\ L\ I espril rcr o]ttt ionnrrirc.

Quant a sa condarlnxtion .i la
peine cxpitale. elle rejoint. clans
une irnplecxble injustice. les 39ut']
autfes condamnés qui s'a'outent
: t t t  l lJLr '  r l t ' ,  J0 0t)0 innot  entcs r  r t  -

t imcs de la  repression dont
Thiers porte l entière responsabi-
l iré,

Raymond Carré

L'ltr tr grup|.tie de RosseL

. i "  : 1 1 : i  ' ; : - :

'  . 1 . '
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PIERRE MARTIII ,
MIIITA]IT ANARGHISTE
DE tA FIl{ DU SIEGLE DERI{IER

Pierre Martin, que I'on sufnomme très tôt le "bossu", est né à
Vienne, petite ville de I'Isère située à une trentaine de kilo-
mètres de Lyon, en 1856. De condition très modeste, sa mère
est servante dans une ferme, il devient tisseur, très ieune,
comme la maiorité des ses compagnons viennois.

I n eriste t 'n eftet
quc peu cl ulternu-
t  ives l lou f  le  s
enfrrnts dc flmil le
ntoclestc : les usi-

nes cic tissrrge lcs hrrppent dùs
l ( ' t n  l ) l t i \  l r t t n r '  . i r l t ' .  l ) 1 i  . i 1  1111

sept xns, i ls rlevicnnent lrppon-
rlcurs. c est-r'i-clirc de vi'ritrrble s
ouvricrs. ne bénétlciant aucunc-
nrent  d un qLrelconque stet r r t
cl rpprenti. Ll mécunisetir.rn intro-
duite a Vienne tout all krng du
19ème s ièc le  pe f l ne t  d  avu r
rccor- l rs  à r . rnc mr in c l  ocut  le
sans gmncle force muscula i re.
l ins i  fer lmes et  cnf l rnts  sont
recrutés massiVcrnent  l lar  les
l l r l r r rc : tnts .  L t ' r t t l l lo i  t lc  l l r  r t t : r i r t
rl or'uvre enfirntine repose slr r.nr
tkru l r l t :  in1s1i '1 :  tc l t r i  t lu  I : t l r r ic t r t l
<1ui leur verse Lln selrrirc infÉrieur
cle moitié à celur rles arlultes. et
celu i  c les fami l les poul  qui  lc
salaire cles enfants est un conr-
plémcnt inclispensrrllle.

NIrlgré lu loi du 19 nrrri 1ll-+
qui  réglemente le  t rx \ 'u i l  dcs
enfants âgés de moins cle 12 lns
i lruit lrcrrrcs plr iorrr. lcrrrs jorrr-

nées  va r i en t  I e  p lus  sou len t

tntrc r l ix ct r louzc hclt lcs. Les
jruncs viennois purt icipcnt i  lu

lubricrrt ion r lc clrrLps cl i ts clc lrr

Renaissunce. spécir l i té clc Ï icn-

r r t , .  L t . .  c l r ' : r | .  . , r111 l l l t r i t l r rc :  : r

pxl l i r  ( lc vieLrr cl i i l l i rns que lon

tr ic. r ince . ef l i lochc puis une f ir is

lc til récupért-'. on contcctionnc

lc t i :stt  :  i i l : r tur(.  t issJSc. u1lP1i1;1-

gc .  Cr  Pr inc ipc  pn) ( lu i t  L ln  l i ) s r l

l ron mlrché mais nécessite une

nonrbrcLrsc  nra in  t l  ocu l re  c t
irrplicpc cle très mauvlrises corl-

clitions cle travail : les tncurs clr

chiffons relnucnt cles micr<lbes l'r

pleins poumons, leur nettovagc
nécess i te  l cmplo i  c le  p roc lu i ts

toxiqLres,..

T rÈs  j t ' L rn r ' .  P ic r re  \ l : r r t in  sc

révolte et décide clc luttcr contle

l r r  conc l i t ion  misérah le  c lcs

ouvricrs de cette f in clu 19ènre

siècle ; ri l'âge de 1r ans. il entlr-

p rend sa  première  grève.  c t
qucJqucs annÉrs plus tard. i l  prrr-

ticipe aux côtés de trois rnille tre-
r ,a i l leurs  v iennors  r )  la  longue

grè i 'e  de  1 t t79 .  Pendant  c inq

mois les ouvriers chôment pour

pro tes ter  con t re  de  nouveaux

tarifs qui. établis désorniais selon

I t '  n , r i r i r rc  t l c  t l t t i tes  ( t0 t t1 t  r ie

t ) . i \  ( l l I  c t  r ton  | ]us  : tU  P0 i r i s .
n l . l r ( lu r 'n l  L tn t '  l l r t i ssc .  Cc t tc  k rn-
' - . , (  - l (  \  (  \ l \ ' l l l ( , l l l l r '  l i l  k ' l l . l (  i t i  ( ' l

l . r  .  1 . . . i ' , r t  r l t  r  l i s r r ' r t l s .  I l i l i i  ) ( r l l

t r l i e  t  t ie r  i l l l t  t l l l  l ) x t ronx t  ( l cs

PILr .  in l r .Ln : igcunts .  l tnn ih i l c  cn

g l r r r r t l . '  p , r l t i c  l c n c f . q i e  t l c s

oIn r ie r:  r t  r l i 'sorgrrnisc lc tnott-

r rn rcn l  our l i c r  c lu i  sé tu i t  len te-

n r c n t  ( o n s t i l u é  l t u  c o u l s  c l e s

rrnnÉcs l8-(J.

Ies débuts
fu,t miktant

l ) i t 'ne \ l :u' t in clcl icnt trcs l i te

un prrsonrt lrgc ccntr i l l  r l l tns Ie

rl i l icLr lrnalchiste pur son clvnlt-

rrr isnrt ' .  srr pclsonnlLl i té. le nthou

silrsnrc de ses cor.tt icticlns, rt prtf

ses  t l l l cn ts  r l  o r l t te  u r .  To t ts  les

honrntt 's qui lc côtoien)ni.  rcn-

t l r r rn l  I t t l r t t t t t : tge  . t  s : t  g t 'n t ' t , ' r i l t '

et l) son clér'ouenrent sans lxrrnc.
\ l l r ]grt l  l r l rst.rrtc t l t '  . t  ol :rr is.r l iort.

i l  n en est pus moins un réri teble

érLrdit et fréqucntc lssiclûnrent lu

l l ibl i rxhequc clc Vicnnc. Lc t lr tcc-

tcur  t l c  l l r  \ lu ison  ccn t r r t l c  dc
(. luinlLrx. oir i l  s[ ' joLrlnclu cptcl-

t luus l lnnÉes plLrs t lLrci.  donnc r lr

l t r i  un  po l t l rL i l  f l r t t t cLr r '  :  7 )  r r . '

t t t le l l i , y t t l .  I  t t t t ( '  i  ns l  n ta l  i , , t i

s t t lttlri t' t t rt' it t t | | t' t 1 t t t' 1)r/i\(iii'rtl
t l  r , |d t t t t t i t t '  / r ' r  r / r1  /  i t ' t r  r i r . ç

,g|r ir tr ir , . i  t  t l l ts . \ t t l t tr t ,  /r t i .ç Jett

si /r /r , , ,qt;rt t j r t ' t t .st ' . ,1t; t ' t tutt .  l  t t t ta
p rtnt tlt tlttt't'git' ntorale. samblt'

1t n,,fi.t tt tlt| tttt' tt I cotI ru i nc u (I e s('s

irirtr,r.. ( I ).

I l  f r ruc l r r r  tou te  léncrg ie  c lc

l) icrre \ lart in pour que lc ruourr-

rnent ouvrier reneisse l  \ . icnnc,

I). I l l r t in et scs conrpi lgn()n: \ortI

cn  e f fe t .  c lans  les  l rnnr t ' s  su t '

\xntes. l)xr une proplr l l rnrlc cfï i-

clcc. non setr lentcnt r l tnirt ter le

ntou\'elIenI oU\'11er r].lil1s sr.lftotLI

rrr l l ier lcs nri l i t rrnt:  Ics pius lct i t .s

lu  lunr r rch is r re  .  I l s  iondent  L rn

sroupc. les lrtriiqrit;.i. qire h poli-

cc ir tôt fuit rle sulnomnrer "l,rt

burtde ù . l lurt i t i ' .  ALr déplrt .  i ls

se réunisscnt rhns un clté. pLris

en 1881. clens un l<ral prêté plr

tun ami. Des confÉrences "publ i-

qL les  c t  con t rad ic to i res  sont

olganisées par les militants anar-



chistes, qui n'hésitent pas à faire
venir des conférenciers d'autres
vil les. Elles ont l ieu au théâtre
municipal, prêté par le maire, un
radical tolérant. I ls participent
activement aux journaux anar-
chistes lyonnais et les contacts
sont fréquents al'ec Lyon. la ville
vois ine.  I ls  ne restent  pas à
l'écart du mouvement national :
en octobre 1880, Pierre Martin
participe au Congrès de Vevey
aux côtés de Kropotkine et d'Eli-
sée Reclus, I 'année suii 'ante. i l
est présent à celui de Londres.
aux côtés de Louise Nlichel.

L 'at tentat  de la  p lace Bel le-
cour t  à LVon.  qui  a comme
conséquence l 'ar restat ion de
Pierre Martin et de quelques-uns
de ses compaÉTnons va mettre
momentanément un terme à
leurs activités.

Ie procès
de lyon

L'effen esccncr qui uagne la
région lyonnl isc :  l  u f f l i re  c le
Mon tceau  en  aoû t  lSS l  l es
attentats à la bonibc ri Lvon en
octobre... inquiètent vivcntent k's
autorités publiques. \ul cklrte.
pour le gouvernement. ccs Ért.-
nements sont  le  s igne que
- l  ln ternat ionl le  ant iautor i ta i r r "
est en train de se reconstituer et
que cette fois-ci les anarchistes
sont décidés à crnploler la vio-
lence en rue d'une insurrection.
Dès le mois d'octobre, une série
de perquisit ions est effecruée à

Piere

Ktoyttkine

Lyon, gagnant très vite Vienne en
raison des l ia isons constantes
entre les deur  local i tés.  NI i -
ocftt)re, Martin est arrêté, bientôt
suivi par quatre autres de ses
compagnons  r  i cnno i s .  l c  t  i n -
quième prenant  la  fu i te .  Ces
arrestations aboutissent au grand
procès dit des soixante-six, qui
débute le 8 janr,ier devant le Tri-
bunal  correct ionnel  de lyon,
avec Kropotkine en vedette. Le
procès se déroule pendant une
dizaine de jours, Ies mesures de
sécurité sont draconiennes et le
tlÉpluierrrcnt drs forces cst impo-
sant. Pierre Martin assure lui-
ntènte sa déiense, montrant ainsi
ses talents d'orateur ; i l  récuse
vii ement l accusation d'affiliation
à I'lnternationale, dans son grou-
pe ,  d i t - i l ,  i l  n ' y  a  que  des
"homnes libres ne se soumettant
i aucun che[. lr lnt lc sentiment
de rér'olte et d'insubordination"
(2)  :

On ne saurait trop altirer
I 'attenrion du lribunal sur ce

faif : c'est que le pafti anarcbiste
n'a aucun des caractères qui dis-
t inguent  I ' ln ternat ionale.  I l
auraft failu démontrer, fixer, pré-
ciser, que ce parti était une uasle
associaliotl ayant des soldats et
des chefs, une discipline er des
stutrrts. le résultat d'ordres uenus
d attrtùtés sociales quelclncfrcs ?
Ort dira non aL,ec moi (...) De
Irtut cekr il firut c\nclure que ce
qtr 'or r  demande ic i ,  c 'est  la
condanndtiott d idées, de ten-
dances. d'ctpiuions qti ne plai-
sent pas au gout'enrcnwù (...)Si

uous me condamnez conlme
anarchiste, t)ous ne rcus trontpez

pas, si t)ous me condamnez pour
affi l iation à I ' lnternationale,
L'ous t)ous trompez absolument
(3).

Encore t rès jeune et  peu
connu, Piene Martin acquiert lors
de ce procès une certaine noto-
riêtê. Ie Progrès de Lyon dresse
ainsi son portrait:

C'esl un.ieune homme qtrc la
twlure n'a pas très bien doté au
point de uue de la structure ; il
est bossu. Mais dans sa tête il .r, a
du Kropotkine, les lrails sont ru1
peu ceu.r du célèbre agitateur (4).

Il déclare qu'avant d'être anar-
c l r is te.  i l  é ta i t  répuhl ica in.  majs
devant la trahison de la Répu-
blique bourgeoise, il a rejoint le
lurouveurent anarchiste, car, dit-il,
' ' i l  ne faut pas avoir de coeur
pour supporter  la  société
actuelle l . Il explique par la suite
qu r  l  r t na r t  h i e  r s l  un  pa r t i
humain préconisant le bien-être
et la liberté:

,\ios idées sonl-elles d'ailleurs
tellement subt:ersiues qlt'on ne
puisse les discuter ? Nous uoulons
lu libefié pour tous. l'ëgalité pour
tous. Ah! Si au lieu de prêcber
l'égalité nous auiotls prêché le
serttilisnrc, si nous auiotts dit au
lrauailleur : obéis, courbe l'écbi-
ne, ne te plains jamais, tlous ne
serions pas asrls .çrrr ces bancs !
(t).

Les jurés restent insensibles
aux arguments et à l'éloquence
des orateurs : le verdict tombe,
des plus sévères : P.Martin est
condamné à quatre ans de pri-
son, cent francs d'amende, dix
ans de surveillance et cinq ans

de privations de droits civiques..,
I l est transféré à la prison de
Clainaux. avec les autres con-
danrnés, dont bien sûr Kropotki-
ne. Le séjour l'i Clain'aux est un
véritable calvaire pour la santé
fragile du jeune anarchiste. Il fait
plusieurs séjours à l'hôpital et le
directeur de la prison le déclare
"très menacé dans sa vic par le
climat de Clain.aux" et "affligé de
germes de phtisie" (6). Les longs
emprisonnements dans des con-
ditions difficiles ont, semble-t-il,
profondément atteint sa santé
délicate, sans néanmoins entamer
son courage et son endurence.
Emprisonné une nouvelle fois
quelques années p lus tard,  i l
écrira à son amiJean Grave:

En ffit. n'a.))ailt pas de santé
potrr deux sous, j'ai torc endu-
rance de crapaud : écrasé. abîmé
att pb.ysique, je bctuge quand
mêne, 1e rcmue toujours un peu.

Je dois cela aux idées anarchistes
qui, elt pt'1curant LLt m7ral un
sqlulairc couragc. donne à mut
corps Jtrible, une résistance assez

fone (7).

C est pourtant pour lui I'occa-
sion de fi ire plus arnple connais-
sance a\ec Kropotkine. arec qui
il est autorisé à fàire des prome-
nades et qui est incarcéré dans
une cellule voisine. Une solide
amitié s'établira ainsi entre les
deux hommes.

Il quine l'enfer de Clainaux.
béné f i c i an t  d ' une  rem ise  de
peine, en lanvier 1tit36 et il est
aussitôt de retour à Vienne. Les
événements de Decazevil le (*)

vont  lu i  donner l 'occasion de

El)sée Reclus



MANIr'ESTE
ES ANARTHISTES DE \rIENN

Aux Travailleurs de I'Isère

201
Citoyens,

À lr vcills dc dispuôltro sous lc Eéprir public, lc gouvcrncBctt do3 iEPuissts ct dc! trtDbl.urs vou! hit

ic -.itt"u." iûtôDlioar du noudc, iI r'sl dovicndn ps Eoirs u[ t!Eu, r[si létoo. .t ru$i EaPrisblc 
-quc rcr prldl-

;:;;;. ll Bontorù ru C.pitolo cu dos bullctiqs dô votc, il .r dc$crdrr 3ur dcs sdrvrcr. c'ctt dur I'ordtc artuol ôor

Ls !.tior trtvôrsc, ôn co monoût, uDi périodc d'ôrôrvrn.rt ct dr dégott Plus oonsidénblc cncorc quc ællc qu[

pÉcôda I'cfioadremcut de I'afireur ré6iEo impérid dc Bôlut' EdEoilc I

Et iI dovrit oa ôtrc aiûsi : quolquô rdroit politicicû qu'o! puis ôtr., o! !ô s Eoqur p.t fusi iDpud[.Dt d'u
pcuplo, taDt svcuglo soit.il, sa[s qu'u! bcru jour il !ô jctte .utra obosc quc d.3 bullctiDs dc vo!c' I lr frce dcr scdldmtr qui

i ' . to loi teot o!  I ' iEsultcnt P.r  lc méPri3 ôt Io dôdôi!  dc s 'É voloDtôs'

Déià iI gronds, dCjà iI so frchc, donoia il denudcrr dcr ooEptos su usurprtôurs dc æl droils-

Travailleurs,
Los rDsrcbi8tos vous ort dit Gt répôtô dopuis quclquos udor quc Lr sooiôtô bourgoois, qui o buô !r doEin.tio!

sur lô rdgioe bôtard du colstitutiolDalismc rôprd8cltrtif at PuloDôntrbc; la! usrchistas vou3 oût dit quc ccttô sooiôté

rioui$it ôt touchsit ô sr [n-
CôpoDdalt, los RôvolutioBnrir.3 Â'oEt jÂEris ou l. prat tt iôË-d.-PbPhati..! lc! a?dtôil ' .Etr ; l ls lcur . !qlô.t:dc

colnsttr€ 
-les 

décirs sgorots - ot Ealhaurcu6oEclt trop inoobôreatg dc cc pcuplo, au miliou duquol i lc vivcrt ct qui À

touiours été lerrrré ct troDrl)é pu ccur-lÀ môoo qui ott Prétôlduo ct Prôtcndôlt cncorc lrirc roo bosbcur. t l sulût

aux Révolutiouusircs socislistcs dc jôtor u[ coup d'æil sur lo pusô, et lcc tctriblcs leçoor dc l 'histoirc lcur doqncl!

uDc corccptio[ asez claire, assez prdcise dos évércDcnts.de dcmril '

L'iEplacôblo logiquc vis[t cusuitc colÂrmer lourE prôvisiols'

Ahl nous russi citoyols l nous rvors été pôûdut biôn lorgtcmPs au nonrbro dcs louFér, dca t.orùpé..

^uiourd'hui lout ôvoDs ontiàroDort roEpu rvoo l '116ô6 dos dupcs : ællo qui vs, chlquo loil quc lc pouvoir l ' .ppôllô,

"oi""oti" 
bôtoEent ss sorvitudo, aur Brils dc8 onuoEia les plus inphoblos du Proglôs rccral.

Nous pouvons ôtro cncorc las victiEos dos mdtro! quo lssottiscPoPulÀiro [oua ioposc; nris noug oc vouloal

olus. À cucun titro, fsir6 psrtio du troupilu qui grudit leur arrogolcc, ou lourrilst volonLirmGqt lou oi5ivata.
'--- ' - 

i" f""pfu dit n"". oou", qu'i l  eo a assez d'u tol r@dalo; Pùtout i l  muitcslc sq Eacoqtcntrn.st. Pouquoi

ne preud-il p* uo. boûro fois h rdsolutior ôlorgiquô do r débwser a irui! dcr orploiteuru ct dos

GouvorncEonts ?
Lo pouplo rttoDd, nous dit-on ? Qu'rttond-il? Âtt.nd-il pour ptscr lr riviàrc qu'.11. rit ôri do coulcr ?

S'il est iatiguô dcs mensougcs quc los rhdtcuE ot lcs avocrts lui débitclt dcPui! !i lo!6ttEP6 I s il vcu! cn tlir

do co régiEo d,bypocrisie 6t d6 corruptionr qui sous lo Elint lom dc I-iborlé aavoic lol.æcirl ir lcs or prieÂ, pout

.troua"i plus facilcment, les cscroos dolr hruto pàtrc gouvcrnmrnldc I dc cc rôginc, qui r.tait d. l| .olidFité

pour roDforcsr sos Pouvoirs Eéconnus ct discrôditér.' 
c"ot d'crtro vou8 qui oBt alcorô pu douter jurqu'l cr jour dc l'ôoroulanalt Prochrit dr l'Etlt bourgooir

aujourd,hui, evoc Ie spcctrilo qu'ils ont sou3 lcr ycur, s-c trirc uro id6c I Pcu prèr Àottc dc lr ritution.

, 
"" ""ou"" 

de Bondicité publiquc, qui, on rbrutisst drvrntrga lca mrlÀaufaur, PlrEct À h clsc ricbo do proEalcr

oiu" inpo"a-"ut sou opulcncc srodrlcusc dovut lct vcDtms vidcr dcr nilliors dc l,nvfillGun qui sbônott at qui

iil"*,'a. him, dovrnt h production iBoui. dcr Erchilcr dc lcr qui lca rcnp6ænr"

Si Ie pouplo r vrrimctt coqscionco da lout aab, il a'r pu buir d'u suvcut trcu r'on dôbrnur I quo o

$uvcur Eoit un miritairê ou ua pékia, il scn u CÉSAR rppd||rt ùa BB!JTqS. Nou lui æærdo83 Eôq.

cho3ôs.

Peuple, ne vote Pas, révolte-toi l!!

À bas lc Césarigmc I

À baa Io Pgrlomentarisno I

A baa I'crPloitationl

VIVE LA SOCIALE !
Paru en dernière page du Révolté en mai ISBB

Martin

reprendre pleinement son activité
militante. Le 26 janvier se déclen-
che une grève à la société de

houillères et fonderies de l'Avey-
ron à l)ecazeville. Dans l'aPrès-

midi, un groupe de gréviste se
rend au bureau du sous-directeur
Watrin, particulièrement détesté
par la population ouvrière. Ayant
refusé d'accepter les revendica-
tions ouvrières, \flatrin est assailli

par la foule et, claus tln excès clc
fureur, les énteutiers Ie précipi-
tent par la fenêtre. La défenestre-

tion de Vatrin restera célèbrc
dans les annales colume un acte

authentiquemcnt rér olutionn;rirr '.
Dur lnt  les t t to is  qui  s t t t r tn t .

Pierre ltartin se mobil ise Pour
aider les gré\'istes, sillonnant les

routes afin de récolter les fbncls
de secours.  organisant  des

rÉunions publ iques ot l  encore
séjoufnxnt  à Decazevi l le  Pour
c l is t r ibucr  c lcs secours aux

ouvriers...
Alors quc le rttouventcnt h'on-

nais décl ine.  toute l  act iv i té  se
concentre sur Vienne. P.N'lartin
est en liaison avec Elvséc Reclus

et correspond aYec KroPotkine.
L impr i ruer ie dc l . r  Fct lér l t ion

Jurassienne leur fournit t<tus les

trlcts et brrlchlt|es nécesseiles il

l l  proprrurrncle. Lir cl i f f trsion de

Ltt l?t; t  r t l te . i t lgntentc scnsi l) le-

n tcn t .  l - cs  i lu to r i tés  loc l t les

s inquir: tent et le rni l ieu, inf l l t ré

prf Un in(i icxteur, est sol l l l l is à

u l r r  i ' t ro i te  surve i l l l nce .  \ l x is

ccrt l :r  I l rcp:rr: t l ion t le l l  iottrnct '
t lu ler Inrt i  lU90 qtr i  \r l  \ 'éf i t i l ) lc-

nrent (lonnef I occltsion I Pierte

\ la r t in  e t  ses  cor t tp r lgnons  de

rlépkrr er tout leur clt'ttrtttlisme.

Ia folle journée
fut ler mai 1890

C est rtu\ Etlrts-t 'nis. Iols dr.t

IYenre Cortgrès dc lrr FÉdération
Anr['rictirrc clu tntvlril. q[l est lan-

cÉc pour h prcntiùrc tir is l ' idéc

L l t  l ' t i t t ' t l t t  l e r  t t i ' r i  t t n t '  j . t t r nc t '

: c i  t ' n t l i c : t t i v c  l t o t r r  o l l t e l l i r  l a

:  j ! . r ' n | , r '  J r  hL r i t  l t t L t r cs .  Le  l c r
. t . . r '  l \ \1 i  ! l ! .  Iu i : \ i l l t t ( , :  t t t : ln t fC'S-

i . r l r  ) l l '  ( r , . l l ( l l t  r l , i t ' t .  l c  1 l : L t *  . \

(  L r . , , - , , .  . t  i l l ' , . , i t l l 1 ( l l {  \ r ' l l l . l i l

t l c :  : t t i t c s  i uncs l cs  :  l t t t s  d  un

nrcr t ing de protestat ions contre

les v io lence s l ' t  l  e nct lntrc c les

grc 'v istes.  le 3 mei ,  t tne bonl l le

échtc. lttribuée lt ttn rtnrtrcl.tiste

allcmltncl. C cst le preltcrte cl ttne

f( ' l ) r (ss i ( ) r l  s i tnHl : lnt ( j  :  t l l l  l ) r ( ) ( ( :

cles plus rtrbitrairc rt littt condrttn-

nunt  l )u i t  r l i r igurnts ot lv f iefs de

( . l t i t . r g , , . t  l . L  p t ' n t l . t i t , r t t .  ( . ( t  c \ ' ( -

neurcnt irrtPpa l csprrt dcs nli l i-

llrnts ou\ riers cltt tttttntlc tntiel et
t n r t l l r l r t t . l  . r  l : r i r c  r l t r  l c t  t t t l t i  t t n t

r l r r t r  sv rn l to l ique .  Le  20  iu i l le t
lSrig le Congrès socialiste inter-

n ; r t i ( )n ; l l  c lc  Pr r r i : .  i  t k r t t t in r tn tc

gur :s t l i s te .  déc i t l c  t l  o rg rn is t ' r
'  runc gfttnt lc t l l l lni l r 's l : l t iol l  int( ' r-

nationale a date flxc ltln cl obte-

nir la journée de huit hcures cle

travail ct la date du ler nrei 1890

est irdoptée .

Llt prentière rélction cles anar-

chistes est de boucler llr manifes-

tet ion. cur leurs concepti<lns de

la grc\r'c diffèrent de celles des

socialistes. En eftet. lrr grève ne

ckrit. sekrn eux. prs être revendi-

catile. rnais doit être une grèr'e

érreute, considérée comme le

prenier acte de la révolution. La

1 0



grève doit être "la guerre des
poings fermés, fermés sur le
manche d'un couteau ou la cros-
se d'un pistolet" (8). les anar-
chistes se rallient malgré tout à la
manifestation, tout en étant fer-
mement décidés à lui donner un
caractère insurrectionnel. Torte-
lier s'en fait I'apôtre dans diver-
ses réunions précédant le mois
de mai. Mais les mesures préven-
tives de répression prises par
Freycinet (Président du Conseil)
et Constans (Ministre de I'lnté-
rieur) afin de briser l 'offensive
prolétar ienne,  empêchent  les
anarchistes parisiens de passer
aux actes : I ' imprimerie de La
Réuolte est perquisitionnée, et les
principaux militants arrêtés. Les
anarchistes lvonnais. stéphanois
et roannais subissent le même
sort. C'est Vienne. échappant à
ces arrestation préventives. qui
va connaî t re sous l 'ég ide de
P. Martin et de ses amis une véri-
table grève érneute comme I'avait
rêvée les anarchistes.

Dès fér , r ier .  Tor te l ier  v ient
faire une conférence sur la grèr'e
aux ouvriers viennois. En avril
les choses s'accélèrent : le 13,
une réunion publ ique ln iméc
par P. Martin rassemble 1200 per-
sonnes : "ll faut que le premier
mai 1890, tous les ouvriers se
lèvent cclnure un seul homme et
ne se rendent pas au travail" (9).

Le 2r, les anarchistes réitèrent
lerr r  r rppel  à la  grève,  qui  est
entendu puisque le chômage est
voté pour la fournée. La venue
de Louise lllichel et de Thenne-
vin ne fuit que renforcer la déter-
mination des ouvriers : trois mille
pefsonnes se pressent  pour
écouter  les deur  orateurs.
P.  Mart in  et  ses compagnons
peuvent  êt re sat is fa i ts .  leurs
efforts sont récompensés : la
population ouvrière a répondu à
I'appel, le premier mai pourra
être la grande journée tant atten-
due. . .

A t heures, horunes, femmes
et enfants sont près de deux
mille au rendez-vous, dans la
salle du théâtre. Les rapporteurs
de diverses corporations se suc-
cèdent à la tribune, récitant un
flot continu de réclarnations et.

très vite, l'ambiance s'échauffe.
P.I{artin est présent, et prend la
parole pour inciter la foule à
aller débaucher les autres. C'est
alors que surgit le maire, qui lui
fait signe pour prendre la parole.
P.Mart in  agi te la  sonnet te et
dernande à la foule d'écouter le
maire. Mai^s celle-ci ne veut rien
entendre, aujourd'hui le peuple
est roi ! Et devant l'insistance de
l'élu, elle le bouscule puis l'éjecte
de la salle.

La foule se déverse alors dans
la rue ; drapeaux rouges et dra-
peaux noirs en tête, chantant à
pleine voix la Carmagnole, le
cortège se scinde en plusieurs
groupes qui parcourent les rues
de la ville, sous une pluie bat-
tante. Très vite, elle se heurte
aux forces de I'ordre, des bani-
cades se forment. Un mot d'ordre
se propage : "Chez Brocard, chez
Brocard ! " .  La foule s 'é lance,
décidée à se venger de ce patron
honnis. Lors du procès, P.Manin
raconte:

On arritta enlin cbez Brocard.
Là. il .l'eul comme un lrisson qti
courut dans cette foule de prolé-
taires. Hommes, femmes el
enJants s'arrêtent et un cri formi-
dable partit de toutes les pctitri-
trcs : "Brocard le miserable, Bro-

card.  I 'a f fameur , r "  ( . . . )  On
enfonça les portes, on s'Engoulïra
dans le magtsin, on j saisit une
coup de drapq de 43 mètres, on
la jeta au peuple, on la traîna
dans la boue, on la coupa, on la
décbira, on se I'arracha. Il sem-
blait qu'on coupail, Et'on s'ana-
chait, qu'on déchirait du Bro-
card. (10)

Dès le lendemain des événe-
ments, les grèves commencent
spontanément, tandis que les
r.neneurs anarchistes sont anêtés.
Elles se poursuivent pendant
quelques jours, plus longtemps
parmi les femmes, mais la reprise
du t ravai l  à  l ieu assez tôt ,
quelques maigres concessions en
poche.  Vienne ret rouve son
calme. et c'est désormais vers
Grenoble que vont se tourner les
regards, où P. Martin et ses com-
pagnons se retrouvent incarcérés.
Les autorités publiques jugeront
que I'importance des événements
justifie un procès en Cour d'Assi-
ses et non en simple correction-
nelle.

Le procès s'ouvre le 8 août
1U90 devant la Cour d'Assises de
l'lsère. Les accusés sont au nom-
bre de 21, mais, trois ayant pris
la tuite, dix hommes (tous anar-
chistes) et huit femmes compa-

raissent. Pour leur défensc, les
militants insistent sur le caractère
spontané de la manifestation qui
résulte directement de la misèrc
des ouvr iers.  Pierre Mart in
s'étend longuement sur la situa-
tion de la population ouvrière.
Alors que les femrnes qui  ont
participé au pillage sont acquit-
tées, les anarchistes sont lourde-
ment condamnés : Martin écope
de cinq ans de prison et dlx ans
d'interdiction de sélour. I l se
pourvoit en Cassation et il est à
nouveau jugé devant la Cour
d'Assises de Gap, qui ramène sa
peine à trois ans de prison. I l
écrit àJean Grave :

Tout a marché aux miel$ des
intérêts de la propagande. La
salle d'audience élait trop petite
pour contenir toul le monde.
Pour la première.fois qte la paro-
le anarchiste se fait entendre
dans ces monlagnes. Iimpressiorr
est  énorme ( . . . )  j 'a i  pu par ler
pmdont près de deux hetrres et.je
peux te narer combien ce peuple
est intéressant comme auditoire.
Son coeur uibrait à l'exposé de
nos idées, l'émotion étûit arril,ée
à un tel point que le Président
craignail lui-même une maniJ'es-
tûtion par trop sensible à l'égard
de I'accusé. (11)
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Tortel ier est considéré comme I 'un des orécurseurs de la
grève générale révolut ionnaire. En 1882 i l  est délégué au
congrès de SaintEtienne où il vote contre Guesde. En 1884, il
devient anarchiste et fait partie des groupes de Paris. Dans les
années qui suivent il parcourt la France pour prêcher la grève
générale. A propos de la manifestation du premier mai il déclare
le 17 avril 1890 : 'Ce n'est pas une manifestation pacifiste que
nous voulons. ll faut que ce grand mluvement pofte profit. ll
faut qu'il en softe I'idée d'une grève générale pour aboutir à la
journée des huit heures en attendant mieux. N'allons pas voir
les députés, c'est inutile, ils ne feront rien plur nous."

(Dommanget, Histoire du premier mai, op. cit., p.123)

Piene Marlin

Iht "nomadisme"
au libertaire

I l  est l ibéré le 3 août 1893.
mais à peine sorti de prison, en
arrivant à Grcnoble, il est remis
sous les verrous car la ville est
en pleine période électorale I
Relâché, il gagne Rornans où il
décide de s ' insta l ler  avec sa
femme. Sa santé n 'est  guère
brilhnte : lors de son séjour en
prison. i l  l  sorrffert d une rémi-
niscence de I'ancienne pneunrc-
nie de Clairvaux. Il exerce tour à
tour les professions de tailleur et
cle fondeur. Il participe de temps
à autre à un groupe anarchiste
de la Drôme mais demeure
moins act i f  qu 'à Vienne.  I l
semble surtout chercher un peu
de t ranqui l l i té .  Les autor i tés

publiques ne lui en laisse guère
le loisir. Le 19 février 1894. son
domicile est perquisitionné et on
I'inculpe pour avoir participé "à
une entente établie dans le but
cle préparer ou cle corlrnettre des
crimes contre les personnes et
les propriétés, srlns autre preuve
que Ia découverte de brochures
anarchistes à son domic i le .
P.Martin s indignc de son empri-
sonnement. et affirme que depuis
sa l ibération i l n'a participé ti
l tuune réunion puhlique ou pri-
rér  :  On nous l t r rête uniqrre-
ment parce qLl'on nous sait anar-
chistes et que nous avclns la cou-
puble autlacr dc ne pas renier
nos convictions honnêtes et sin-
cères" (12). I l bénéficie finale-
ment  d 'un non- l ieu le  10 mai
1894.

Afin d'échapper aux persécu-
tions de la police, la seule solu-
tion s'avère être la mobilité. Le

couple Mart in  qui t te  a lors
Romans pour Saint -Val l ier  où
P. Martin devient photographe
ambulant. En 1902, on le retrou-
ve à Sarras en Ardèche. vivant
dans une roulotte. Il devient dif-
ficile ensuite de suivre sa trace
en raison de son "nomadisme".

En 1906. il est arrèté pour avoir
s igné un t ract  ant imi l i tar is te.
L'année suivante, i l  fait : i  nou-
veau partie des signataires d'un
tract contrc larmée élaborée par
la Bourse clu travail de Lyon. Sa
vie de nomlde le retient éloigné
de  tou tc  p ropagande  ac t i ve .
"jusqu au jour où, reconte Sébas-
tien Faure. se sentant vieillir, il
vc lu lut  v is i ter  la  c lp i ta le qu ' i l
n'avait jamrris vue. Il vint ilonc ii
Paris et son r'ovage qui ne clevait
êt re que d unc durée de
quelqucs iours. f init per xlnener
sur l insistancc clc sc. clrnrlrracles
par is iens.  son inst : r l l r r t ion r tu
Libeftoire rlJt.

I l  dcr  icnt  ldminis t r r r tcLrr  c iu

i r ' t t r n l t l  e t  l o t t n t i l  . c .  t l r r t t i r ' r r

etiirrls cle militant. I l ien quc srr
srnté soit sre|enrcnt aneinte. i l
pxil icipe l i toutes les réunions.
lous lcs rlcclings orglrnisi 's pltr
h Fédération communiste anar-
chiste et se déclare partisan de
l action clrrns les slndicats. Fer-
vent apôtre de la paix, il figure
au Clrnet I3 (1i). Cependant. lors
du cléclenchement de la premie-
fc .!. lucrrc ntontl irt lc. h tl ir ision
s insta l le  c lans les rangs anar-
chis tes entre les par t is lns c le
ll'nion srrcrée et ceux qui retir-
sent le conflit. Dans /-a B\tqille
s.t'ttdicalisle. en nrar:i l9l(r. pur:rit
le télèbrc Manifestc dcs srizt".
Signé en fait par l i  anarchistes
dont Kropotkine. J.Grar-e. IIllato.
cc rnanifeste prône un ralliement
à Il guerre.

\'lais ce ralliement ne fàit pas
l  unanimi té au sc in du mouve-
ment anarchiste. Très tôt. Louis
Lecoin. Sébasticn Faure. Pierre
Martin s'insurgent contre ce ral-
liement et font paraître clanclesti-
nement des tracts en faveur de la
paix. Séblstien Faure est le prc-
mier  à tenter  une act ion e 'n
décernbre 1914 : il tire un tract
in t i tu lé - \ 'ers h p l ix" .  puis  un
nouveau en juin 1915 "La trève

des peuples". A leur tour Lecoin
et Ruff de la Maison Centrale de
Caen. ou i ls purgent une peine
de i ans de prison pour salrctage
de la mobil isation, rédigent en
août  1915 un appel  à l 'act ion
internationale en faveur de la
palr. Piene \lrrrtin se ioint à eux
et participe à l'impression et ii la
diffusion de l'appel. Toute une
série de tracts et de brochures
circulent malgré la censure. Il se
relrou\e aux côtés cle Sélxrstien
Faure dans le journal Cie qu i l

J'aut dire qui paraît le 2 avril
1916.  af in  de prcndre posi t ion
contre la guerre.

Pierre Manin s'est engagé, sans
hé.sitation ni résene du côté des
pacifistes, profbndémcnt attéré et
bouleversé par les sentiments
bel l ic is tes de quelques anar-
chistes notoires. Ainsi condamne-
t-il de facon catégorique la décla-
ration des Seize. C'est dans ce
contc\te que. rnalade et alité. il
dececlc au siège du Lihertctire, oit
i l  rt ' : i t lrr it. l5 rue dOrsel clrrns le
\\ ' l l l t  .rrrortt l i .s('tt l(r11. I l cst inri-
ni'ri'rru cinrcticrc clu l)crc Llrclni-
sc lc 9 août 1916.

Carole REINAUD-PAIIG0T

(1\ Archives nationales, BB 24 875.
(2) Lyon républicaln, 1 7 janvier 1 883.
(3) Le Révolté. 20 t01 -3 t02l 1 883.

(4) 17 ianvier 1883.
(5) Le Révolté, 20t01 -310211883

(6) Archives Nationales, BB 24 875,
letlre du directeur de Clairvaux.
(7) Lettre de Jean Grave du 16 jui l let
1892 de la prison d'Embrun, Inst i tut
f rançais d'histoire sociale.
(.) Voir Gavroche 27128 . Le drame de
Decazeville.
(8\ Le Révolté,30 avril-6 mai 1 887.
(9) Archives départementales de l'lsère
(ADr)75  M 2 .
(101 Procès des anarchistes de l'lsère
devant la Cour d'Assises de I'lsère,
Saint-El ienne, 1890, 64p., p.7.

(11)  Le t t re  à  J .Grave,  20  décembre
1890, Inst i tut Français d'hist0ire s0-
ciale.
(12) Lettre à sa lemme, 6 mars 1894,
Archives départementales de la Drôme,
21 U 209.
(13\ C.o.F.D.,12 août 1916.

(14) Liste établ ie par le Ministère de
l ' lntérieur dans laquelle était  réperto-
r iés les mil i tants révolul ionnaires et
antimilitaristes susceptibles d'être anê-
lôc ên aac r lo ôr rêrrê
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LA DISETTE
E]{ BASSE.BRETAGIIE

(1 853-1 861 l
Les crises de subsistances ont duré assez longtemps en France.
Les dernières grandes émeutes liées à la farnine, imrnortalisées par le célèbre rornan de Jules

Vallès, Les Blouses (1), datent de 1848, mais la disette a persisté sous le Second Empire et même
au-delà. En Bretagne, tout particulièrement, la misère des populations rendait intolérable les aug-
mentations subites du prix du pain et des denrées de base telles que les pofirmes de terre. C'est
ce que montre un certain nombre de documents des années 1853-1861, dont la publication est
inédite à ce iour.

e lti octobre 18i3,
le mlire de Guipa-
vas. près de Brest,
lance un véritable
appel  à I 'a ide au

sous-préfet du Finistère, car la
situation des ouvriers de sa com-
mune est devenue dramatique.
Le bureau de bienfaisance n'ari-
ve plus à nourrir les indigents
qui sont trop nombreux. Et le
maire est ime qu'un ouvr ier
gagnant  f . i0  à 5 f rancs par
semainc nc pcr.rt pls nourrir srr
famille.

"Ces familles sont
géné ra le - . , j 1 f f i
ment plus
n o l n -

breuses que celles de la classe
un peu aisée ; l'été, tant que le
père trouve des journées, elles
v i \cnt  tant  h ien que mal .  mais
enfin, elles r.ir,ent, Quand I'hiver
arrive, les journées manquent, et
alors la misère la plus affreuse
s'en empare" (2). Le rnaire de
Guipavas dénombre 200 familles
d'ouvriers et de journaliers dont
les homrnes et les enfants de 12
à i4 ans "qui dé1à ne trouvent
plus t1c iorrrnÉes à fairc. et qui
en demandent en pleurant".

Le sous-préfet, fidèle à la
pol i t ique impér ia le.
répond qu i l  ne peut

prendre  aucune

mesure pour

les conimunes du Finistère. Pour-
tent. le nombre des indigents est
assez in ipressronnant .  Durant
l 'année 1854.  Brest  en compte
16000 I Des communes cle l'arron-
d issement  sont  dans Ia n iême
situation : il v a 2000 indigents à
Lambézellec, et 1700 à lander-
neau. Leurs maires se décident à
prendre quelques mesures d'assis-
l;rncc. Lr plLrpart clcs l ides consis-
te à emplover les rniséreux à des
travaur cle réfection de routes ou
à leur venclre clLr pain à prix
réduit, Devant le désintérêt du
porrrrrir. des souscriplions privees
permettent d aider les mairies à
t rouver  les fonds néces:r i res.
Ainsi, à Morlaix. se crée une asso-
ciation parmi les notables et les
commerçants pour combattre la
disette : "Cette association compte
cinquante cleux souscripteurs et
dispose de cent cinquante mille
francs. Elle se propose d'acheter
des grains dans le pays, de les
livrer ensuite à la boulangerie au
p r i x  cou t rn t .  r i i n  de  pouvo i r
maintenir la taxe dans cle justes
linritcs (...). Dès h veil le. l associa-
tion a','ait acheté à divers proprié-
taires ou receveLlrs 3000 hecto-
litres de blé au prix de 21 francs
75. Aujourd'hui on demande (sur

les marchés,  NDLA) 27 et  28
francs de l hectolitre" (3),

Le maire de Guipavas est le
seul à instaurer des ateliers de
charité où les journaliers peuvent
travailler moyennant salaire. Du

"..,Les mencliants vagebondent
et ceux des conrrnunes environ-
nantes affluent dans la nôtre et
se répandent dans la campagne.
insultant les fenniers qui nc pcu-
vent pas donner à tous et conti-
nuellernent, et plusieurs d'entre
eux emploient des moyens d'inti-
rnidation. rrenacent d'incenclier
Ies tènr.res (...). D'un autre côté,
les fen.ures et les enfants de ces
indigents dévastent sans pitié les
champs de pomme de terre. de
carottes, de panais, r,olent le bois
autour des feflnes et saccagent
les haies et bois taillés. en cou-
pant  les jeunes arbres et  les
hrunchct .

Dans ce contexte, la hausse du
prix du blé et des pommes de
terre, due à de n.nuvaises récol-
tes, provoque des troubles dans
le Finistère. On rssistc nrÊme à
quelques scènes de "justice rura-
le" ,  même s i  les autor i tés fe i -
gnent  d 'y  vo i r  l 'æuvre de
quelques spéculateurs. Ainsi. à
Plouglsnou, pre:s de Mrtrlaix, le
maire demande ar.rr riches de sa
commune d'entretenir les misé-
reux. Il les taxe d un franc par
semaine et par peuvre ou. au
choix, de 7 l ivres de pain par
pauvre:

"Des bons portant le timbre de
la mairie auraienl elé dclirres aux
pau\rres sur tel ou tel habitant.

Mons ieu r  l e  Ma i re  au ra i t
annoncé au pied de la croix que
lcs lnhitrnts qui se monlrenrienl
rét alcitrants. seruient poursuir is.
que leur  cote mobi l ière sera i t

a i d e r

't-, 
cr-rup, l'aiflux des indigents est te)

-),. ) que I'aicle ne peut suftire':

1 3



[a disette en Basse-Bretagne

augmen tée .  e t  que  l eu r  nom
serait publié et affiché dans la
comntune.

j\ftrnsieuL le curé se serait joint
à Ntonsieur le Nlaire pour cette
æuvre cl'intimidation, aurait con-
c lamné en p le ine chai re tous
ceux qui se refirseraient zi cette
nlcsurc. i l  rrurrrit r.rppelé cc tlui
se pîsse en Angleterre pour la
t:trc t lcs pitu\r( 's. rl eurri l t insi
constitui' un clroit à leur profit.

Tous ces clroits auraient été
provoqués par le sieur Lavalou,
lcljoint, marchand de grain, dont
Ies cxportations auraient suscité
dans Ia c<lnimune quelques lnur-
mures clui lauraient effravé, et il
aura i t  voulu s 'assurer  Ie l ibre
e-rercice cle sa profession et de
son conmerce en donnant pleine
sxtisfrction uux indisents (+).

Conrme toujours en pÉr iodc
cle clisctte, les runieurs les plus
fblles courent sur lorigine cle Ia
raréfuction des denrées. Quel-
rlrrrs :rnnit 's plLr' ttrrt l. le c:rpit:ri-
nc tlc l:r (lcntl:rrnrerie du Finistc-
rc cn (ionnc unc ir. l lrc intcrpr'étlr-
t ion :

''Lc cornnranclant cle l ulronclis-
senrent clc Brest me rencl comp-
te, quc. cllns les communes cle
lJrest. Llrnclerne:ru. Slrint-Renan et
L c s D t ' t  ( J  n .  t r t ) t  l t t r g n t c n t . t t i o r t

strbite clu gllrin l clrr.rsé Llne scn-

satron clÉslrgrÉublc. Beaucoup clc

personnes se sont vues refuscr

du pl in, Les l loulangers nc \cu-

lent cuire qu'ilvec insistance et le

p ; r i n  n t r t n r l u c  p o s i t i r  c r t t c r t t  l t

c e u r  q u i  l e  v o n t  c h e r c h e r ,

l ' l rgent à la main. Quelle est la

cuuse cle cette hitlsse-? On ne llr

connlrî t  plrs, Dcs bruits cl ivc'rs

cor.rfcnt. Suivlrnt les uns. ce sont

cles acctpltrcurs qr-ri cor.rrent lcs

ni l tr t l tés : suivunt le pcuplc. ce

sont lcs prêtres qui eurploient cc

stratlgùnre pour le tourner contre

le gouvernenrent (5),

Lcs hebitrrnts dcs campagncs

trouvent n)Auvals lltelntenarlt quc

lc curé de chaque c<lnlnunc. rlt

compegnie de I adloint ou cl un

consc i l l c r .  fassc  tou jo r , r rs  c lcs

quêtes de gruins à domicile. On

nc seit lj qLrclle iclée s arrêtr'r. On

ne peut que l i l rer les taits, Les

plaintes sont assez vives ii la mai-

rie cle Brest. Hier un corrmissaire
fut obligé de ceindre son échar-
pe pour forcer un boulanger à
cuire. Le blé s est vendu hier rr
llrcst 23 fiancs et 23 fiancs j0

I'hectolitre. L'augmentation subite
a été de 5 francs 94 par hectr>
litre,

Je ne puis qu affirmer que cela
produit un effet désagréable ct la
population demande hautemcnt
un changenent à cette p<-rsition."
(6 )

La perplexité du capitaine est
rér,élatrice de l attitude des aut<>
rités de cette époque, Lors de
chaque disette, elles sernblcnt
conrplètenient débordées ct ne
peuvent pas trouver de remècle à
la situation. Nous avons vu clue
le préf-et se refusxit li apportrr
tunc :t ide [inltncii 'rc :tut ntrti l i .-s
pour nourrir les incligents. \ lrris
lc gouvernement cst obligé de
prcnclre quelques mesures svr)r-
lxrlicpres pour é'"iter cles troullles
pltts gntvt-s. comme les émcutrs
t l t '  I ' on t - L r t l r l r c  t n  l 1160 .  t l ue '  i

une rlugn)cntation clu prir cits

l)onlllrcs rlc teffe.

I l  c l onnc  l o r c l r e  l r u r  gcn -

clrtrnrt's de verbaliser contfc les
spéculuter .L ls  ml lac l ro i ts .  I ) r r r
exernplc. lc l- octobre 1lJi0, lcs
gcncllrrrncs dis;lcrsent Ln llttfou-
pement lrr.lx helles de llrest. Les
r ) l cncu rs .  F lanço i s  l Jc r r  us .
()u\ I i( 'r '  :ru l)()rl. )ol)lr ic Lt'rttrt it l t ' .
ct \ ionne [)rullert. toutcs clcux
femnres r lc  ménlge.  ont  vu la
tcnrmc cl Lrn houlanger xugl))cn-
tcr le prir de l hectolitre cle fro-
nrent  c le 23 à 2 i  fmncs cn
clLrelqucs secondes I La firulc en
trrlùre s en prend alors li lrr lxru-
hngcrc. Deux lèmmes ont dit.
quc si lu gcndarntcrie n avrtit pls
[ré l;r. elles n'lureient juni;ris pu
s cnrpûclicr cle lui clclnncr lcur
nurin i l .r t igurc. pottt lrt tortigt'r
rlc son efÏrontcrie . Firulenrent.
les gcncilrrmes r erblrliscnt contre
lu bor,rl l tr-tgc\re et son rnuri. qLri
ont a.qi cl une faÇon un pe u trop
\ ' o \ ' . l n t e . . .  { - )

I)urunt les pénodes de disettc.
l l t lcgisl:ttron sur lcs grrtrns susri-
te unc polémique. En effèt. lc
g ( )u \ cL l l ( l ncn t  : t  i n t rod t t i t  r n
France lEchelle mobile cn 1ti21.
(le svstème, d originc anglaise ,

consiste à taxer lcs
importation lclrsqu il

1' a surproduction
cle b lé.  et .  au
contra i re.  à _
pénal iser  les
exportations en
cas de d iset te.
L'Echelle mobi-
le  s 'ar 'ère en
fuit totalemcnt
i ne fT i cace .ca r  I  t .

ltsoins cle

h populu-

t l o n ,  c e

qui cst tlifïi-

ci l t  à ét lbl ir

prcciscment,

l . n  l U ; - .

I  F . c h c l l c

r r t o b i l e  e s t

l c lnp( ) ra l ren len t  sus-

pcnrlue et rentplucée plrr

lrr prrrhibition sur Lr sor'-

t ic t lcs clenrées al imcn-

tuirrs. El le serrr cl t l ini t i -

\  rn ren t  sLrppr in r i ' c  e  n

lSh t
I);rr l;r suitc. les discttcs seronr

rnorns clntmlrtiqLrcs.T srtns clispl-
rrrîtrc toutefiris rrrarit lr rlélrut clu
X\c siccle. L augnrcutation cle s
rcnclcnrents agricoles et lcs luttcs
{ ) U \  r i L f ( \  P ( r f  l l n c  : t t t t c l i r r r : t t i o n

cles sulaires permirent slrns rkrute
cl lméliorer la sitrurtion plus ctii-
(rcement qLre lcs polit ir lLl(\ gou-

vernententlt lcs...
Yves BIA\TER

(1 )  Les  B louses ,  Pa r i s  1881 ,  reéd .
Le Goût de I 'Etre.
(2 )  A rch  dép .  F in i s tè re ,6 l v l  947
(Subsistances. cherté du pain)
(3)  ( ld  )  Let t re du sous-préfet  au
prélet  3/ l111853.
( 4 )  ( l d  )  L e t t r e  d u  s o u s - p r é 1 e t ,
29l1 0/1 853.
(5) Souligné dans le texte.
(6 )  ( l d  )  Le t t r e  au  p ré le t ,
25t09t1861
(7) (ld.) Gendarmerie de Brest, P.V.
du 2711011856.
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LE THEATRE POPULAIRE
AI'ANT IVT(|LIERE

De l'époque de Villon à celle de Malherbe, entre les *mystères" religieux et le théâtre classique,
un geffe nouveau est apparu, le théâtre populaire, laïc, et divertissant. La farce en est I'expres-
sion la rnieux c<rnnue. Elle empmnte des fessources à la poésie populaire qui s'ênonce en chan-
sons autant qu'à la tradition satirique, voire insolente, que les grands toléraient des bouffons.
L'art de I'irnprovisation importé à la fin du seizième siècle par les comédiens italiens justifie un
langage direct.

usqu'à la  Renais-
sance ,  l a  cu l t u re
doi t  se consacrer
"ac l  majorem Dei
g l o r i ; r n  ,  c ' e s t - à -
a '  

. - '  ' - - - ' '  |  !

d i re  en t re ten i r  la  fe rveur  des

fidèles. Le spectacle. ne peut être
que l'ér'ocetion cles éi'énements
rapportés par les Evrrngiles. La
vie des saints. e.nrichie de pro-
diges. est une autre source d ins-
p i rat ion recomniandéc.  Les
représentations ont lieu sur le
parvis des églises. Lorsqu elles
ont  pour  objet  la  passion c lu
Christ, elle peuvent s'étendrc sur
plusieurs journées. la nécessité
de renouveler l'intérêt de I'audi-
toire a progressivement dévelop-
pé la scénographie : grâce aux
décors et costumes, les "mys-

tères" deviennent des tableaux
vivants. Des "effets spéciaux",
comme le tonnerre dramatisent

certaines scènes. l)es intermèdes
confiés à des jongleurs introdui-
sent parfbis un élément profane.
A partir du XI\ 'è siècle, les
représentations sont l'affaire
de la "Confrérie de la Pas-
s ion" .  Ce monopole
n 'exc lut  pas la
concurrence, celle,
en par t icu l ier ,
cles énrdiants qui
s'exercent, sous
le masque,  à la
c l  é c l a m a t i o n .
sinon à la contes-
t x t i on  con t rô lée ,
C est  le  cas des
' 'C le rcs  de  l a
Basoche"  ou
des 'Enfants

sans soucl <_

A Lvon. ce sont les "Suppôts du
Seigneur de la  Coqui l le"  qui
publ ient .  c lans les dern ières

années du seiz ième
siècle un "Recueil fàict
au vrav de la Chevau-

chée  de  l 'Ane " .  A
Rouen, on trouve

une "Confrér ie

des Conarc ls"
qul  rameute
ains i  la  pra-
tique :

.Conars, ayês
à subvenir
A l'abbé et à ses

conardeaux ,
Payés la disme de
uos ueaux :

.l.y n'esles
de pa.1,er dis-

Pos,

Irous serez cenes contra nos]
La "r'edette" locale, dans la

"ville aux cent clochers" est un
certain N{artainville : "docte et
f acé t i eu r  had in .  s l ns  hégu in .
masque ne far ine ( jouant  la

farce de) Messire Maurice disant
son brévia i re au f in  mat in,
cependant faisant l 'amour aux
chambrières. (1),

Dans les nombreuses foires, le
bonimenteur a peut-être franchi
le pas qui sépare l 'éloge de la
satire. Pour Paul Léautaud "le
théâtre. à son origine. c'est un
loustic à la langue bien pendue,
qui imitait ou contrefaisait ses
camarades. savait inventer des
farces ou faisait rire, (2), Naguè-
re, le "Père la souris', camelot de
son état, n'hésitait à tenir le rôle
du chansonnier sur les boule-
vards par is iens,  pour  la  p lus
grande lo ie d 'un pLrbl ic  qui

Gros-Guillaume, le wt Léritable mtn ktberl
(juerin. aLait été haulanger C'étart un franc

ùnlne, gtus et L'enlru.



Gautier-Garguille
(rtu Fléchelles) de san
witable uon Hugues
( iuér in.  Dans les
plicdi Jéile!.ie.ç. ii

. i oud l t  l e s  r c i s :
tlans la.larte. il
louail le tieilktrtl.

Et, quand il fut entré,
Dieu sçait comme il gazouilloit !
l l s'en va de chambre en chambre
Tout jusques au cabinet.
Et pourquoy, puisqu'on y pense
Le plus souvent en dormant,
Ne dira-t-on en la danse
Le petit mot en passant ?

ll s'en va de chambre en chambre
Tout jusques au cabinet,
Et de là à la cuisine,
Pour voir si le pot y bouilloit
Et pourquoy, puisqu'on y pense
Le plus souvent en dormant,
Ne dira-t-on en la danse
Le petit mot en passant ?

Et de là à la cuisine,
Pour voir  s i  le pot y boui l lo i t ;
Nilais il y choqua si fort,
0u'il en répandit le brouet
Et pourquoy, puisqu'on y pense
Le plus souvent en dormant,
Ne dira-t-on en la danse
Le petit mot en passant ?

Une fil le de village,
Avecque son bavolet,
Elle m'a presté sa cage,
Pour y loger mon perroquet.
Et pourquoy, puisqu'on y pense
Le plus souvent en dormant,
Ne dira{-on en la danse
Le petit mot en passant

CHANSON DE GAULTIER.GARGUILLE :
Elle m'a presté sa cage
Pour y loger mon perroquet;
La cage estoit trop petite,
ll n'y entra que la bec.
Et pourquoy, puisqu'on y pense
Le plus souvent en dormant,
Ne dira-t-on en la danse
Le petit mot en passant ?

La cage estoit trop petite,
ll n'y entra que le bec:
Puis en poussant et faisant rage,
ll y entra tout-à{ait.
Et, pourquoy, puisqu'on y pense
Le plus souvent en dormant,
Ne dira-t-on en la danse
Le petit mot en passant ?

Pui poussant et faisant rage
ll y entra tout à fait;
Et, quand il fut entré,
Dieu sait comme il gazouilloit '
Et pourquoy, puisqu'on y pense
Le plus souvent en dormant
Ne dira-t-on en la danse
Le petit mot en passant ?

Théâtre populaire

n oullliait pas cl être russi client.
l)es actcurs comme Ilrttscunt-
bille. Gros-GLrillar.ure ou Tablrin
sont peut-être ainsi pltssés dLr
honirnt'ttt i  l :t t:rrtc. Lr prt 'tnicr.
qui pLéclit aussi l'avenir, se pré-
sente ainsi : -tsruscambille, grand
t  h ron iq t t c t t r .  : t \ : r n t  l l l s \É  : (  ' n
jeune âge r i  l 'é tuc le c les
bonnes let t res sor . rbs le
toict de sa maison, et pre-
rn ier  escol ier  c lu
grand Cornu-
tus,  c lans
lequel  Ar is-
tote, maistre
Gu i l l au -

populairc. il l a acqLris all contirct
clu peuple cle Paris. sur le Pont-
neuf oir le théâtre clresse le plus
souvent ses trételux rnais s i l
l l t t cdc  l t t  r : r ng  t 1 t  \ cL l ( t t c  i t t t

point dc créer un personnege.
c est parcc qu il cst clevenir un
pensionnuire c lLL théâtre c lc

notru contenrport ir . t ,  cléf inisslt i t

lc r'l;Lssicisrtte contnte "le crtrcle llt

nr ieux tenclue clu blroclLre". Le

solici cle resserrel les boLrlons'
(  {  r l l c \ l l (  ' r r t l  i  l l  r  t r lon tc .  c rp r i -

nrcc ri plnir de Ricltclie u, d insti-

Iucf un nouyel orche en l:rance.

I - : r  n r iss ion .  con f iée  à  par t i r  dc

1(r.19, l  I . \cuclénrir FLlncaise. de

conrposcr  un  c l i c t ionru i rc .  t tnc

g lumml i le .  une r l té to r ique.  e t

Lrne ptrtiquc précise la clénrarche

tl t '  r tr ' t t t t .r l i : . t t i rr t t  thtt t  lc t l , , t t t l t tnc

cles Lettres. Ces diverses clrsci-

pl inrs Établ iront lc bon goût clc

lél i te .  On pourrl i t  pourtxnt t lou-

t c r  t l . r n r  l u  r i g t r r L r r  r l ( ' \ ( ' r l l l ) ( , \ i '

t i on  e t  t l  Éc l i t tL lc  r les  i tu tcu f :

I  i h . r L r c l r r  t l r r  t l r r r i t r r  ,  l . r . . r , l L t . ' .

Jtxlelle n u-t-il prts rcspcetc l Lrltitc

clc t tnrps clurts .rr ' ( . l roir i t t lc crt l t-

1 i1 ç r I  i i l  r  1n(. I \11., r '  r . \  l  i l ( .  ( , l l

p rosc  ?  Que lque s  r tnnées  p lus

trrrci. plrlît un Dtscours sur l afi

cle lu tragÉclic . Son luteur, -Jean
de h Tai l le. r '  reconimande les

niodèles grecs et letins, Le bon

peup le .  lu i ,  vcu t  du  spec tac le

mais à condition cle comprenclre

les situations et les ressorts cle la

pièce, Il veut. en outre, en com-

p L e n d r c  l c  l l n g l g c .  L : r  t r i r g i -

comédie s'ef'force de concilier la

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

réponse de l aLrteur qui ose éva-

cuer le modèle antique. Elle est

l'expression cle la modernrté. Scs

auteurs comme Hardt', \hirct otr

ThÉoph i le  r l t r l t ip l ien l  l t :  s  j t t t r -

i ions romanesques qLl i  se ront.

deux siècles plus tard, cei les du

mélodrame représenté sur le bor.r-

levard .,.. du crirne précisément.

rna is  l ' emphase des  tex tes

baroques ne suffit pas à lttirer le

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

Londres le succès des auteLrrs éli-

sabétha ins .  L 'ad ipeux  Fa lsa f i

passe mieux  la  rampe que le

"fantôme amoureux" de Qtrinault
! La capitale anglaise contptc dix

théâtres. Paris réussit difficilement

i  n r l i n t e n i r  t l c u x  s l l l c '  c t .  l t

I 'Hôtel de Bourgogne, on pre-

tique le mélange cles genres. A ll

tragrconréclie succèclc ll flrrce. La

chlnson popr"rhirc clot le spcc-

tacle. Plus tarcl,  krLsqtre la 'nrtr-

mlr l isat ion" dLr classicrsnte eurlr

srr i .  Ll t  Fontl inc pottfr ' : t  r ' ( f i r(  :

Lt '  l ron corttcdicn nc r loit  j ; tnt.r i :

ch l rn te r . ,  l i t .  poLr r  f l i r re  bonne

llesure. il clénonccnt lrt scénogra-

phie vulgaire :

"l)es machines d lbolcl lc sttr-

1)fenellt spectxcle

Elrhruit  l t '  l )r)urs(ois ct f i t  ,  t icr

mrraclc I

. \ l . r i :  l : t  r r ,o t t t l r  l t ' i t  i l  nc  r ' t

presse plr-rs r

Il rtirlrr nrieLrr le Citl. Hrtrttt't'.

Hércrclitrs... (-+1"

L : t  r ' o t l t  t t t l t ' l l t t '  t l c  l : t  l - l r l t r  t l r r t

ch'esse scs trÉtcuur sLrr lc proclte
Pont-ncuf intlr.osc rr I Hôtcl de
JJourgognc unr ri 'r ' isiort t le la
pr( )grl irnnrirt ion. Gros-GLril l lrtuue,
tirrLrit ier-Garguil le et Turlupin qui
const i tuent  un célèbre t r io  de
''furceurs s installent a l 'FIôtel.
Leul pratique s est enrichic clc
l  exemp le  i t a l i en .  DepL r i s  l c
nil ieLr clu sièclc précéclent. la
"Coninedia dell arte' inportéc
par Catherine cle lléclicis a ltous-
culé les habi tuc lcs c iu publ ic .
Des "caractères permanents
co r ) rn rc .  p l t r  r r cn tp l c .  Sc l t  r -
mouche .  T r i ve l i n ,  Sy l v i a  ou
Carnilh improvisent à partir d un
scénario. Allcquin. de son vrat
nom. Trlstan Nlartinelli, n arril'e li
Paris que p[rs tard. en 1613, à la
demande de la Régente x'larie cle
Médicis. Sa tror.rpe donne des

l n e ,

P l a -
t o n .

I  Hôte l  de 13ourgogne
Enbor,rrgeoisement 

' /

Plls e\actelnL'nt.

Inauguré en 1i+8, à

Par is .  en t re  la  rue

Xlauconseil et h
rue Française

(auiourd hui ,  rue
Et ienne I ' larcel ) ,

l  Hôtc l  c le Bourgogne.
qui apprrtient à la "Con-

frérie cle la Passion". a por.rr
\ 'ocat ion lu  représentat ion de
spectacles ' l icites et honnêtes .
cornme les "nvstères"  ou les
' ' s r r t i c \ " .  ALr  c l t 'b t r t  t lL r  s tè t ] r  r t r i -

\ ,1rnt. le théâtre cherche clans

l ' iniaginaire, l ibéré de l 'époque

lr l t lot] t tc. l r  bcsoin Jc l  ort lrc str i-

van t .  Le  poète  Franc is  Ponge.

<-

Turlupi4 de sr'tt téritLthL'nn Hetn Legranl. djnl l'|ulre |tuil|
ail théâtt'? (tdil tJelle|iile (.'etoit un talet.lrtiltbe el tntigailt.

sieur  Panta lon.
C icÉ  e t  l e  se i -
gneur Horacio.
ses c le\ ,anclers,
ont caché la quin-

tessace de  tou te

leur  doc t r ine .  (3 ) ,

Son succe\s ,  cer tes
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Théâtre populaire

Z t .

(ir théôtrc de tteteurr.r'arr .Tl7e.slûc/t. d'apfis tme gmtu: d'époque

représentati<lns devunt la Cour.
au Lour,re ou dans les diverses
résidences seconcla i res de la
Couronne. On peut douter que
la troupe ait alors donné libre
cours ii un talent dont la vcnc
ne cftrint pas cle brocarder les
ér'énemcnts de l'actualité. Elle le
résen e rtr public pclpulaire cles
cunefours tout prcches. C'est un
lron rnoven de ficléliser les audi-
toires qui rÉclament toutefbis le
rcnouvcllcnrcnt des tàrces, des
tours e t  des l l rzz is  (omme au
"tsébête shos . On :rur':rit toute-
fois trop \itc fi\i' lrr :rtu]tion clu
s p ( ( t : t ( l (  c n  . . r r r i ' l . l r t l  . r  t r
rnodèle. Au début du ll'l :ii'cle.
l'épicentre du mou.ement théâ-
t ra l  se t rouve en Esplrenc.
L Ér'entail dcs genres. dtr srrict
rc l ig icux a l l  romcdir"  n\  (s t
pas bridé par des règles. La litté-
rature baroque. fruit, peut-être.
cle louverture au monde qui fait
le sièclc dor'. ) trou\e scs raci-
nes, La tradition française de
l'enseignement secondaire a pri-
vilégié, à juste titre. le théâtre

classique comure l 'un cles élé-
rncnts incontournlblcs clu pltri-
moine national au risque
d occulter ttlut un pan dc
l'histoire littéraire dans
lequel on peut aperce-
voir une conscience
europeenne que
le  na t i ona l i sme
classique f ran-

çais  rédui ra.
"Pyrame et
Thisbé" de
Théophile de
V iau ,  pa r
e x e m p l e ,
c o n s t r t u e
une bonne
i l l u s t r a t i o n
cles in f luences
venues d'ailleurs. Extrait
c les "Métamorphoses"
d Or ide -  ancêtre de ia

uéntable non Julien
JclJrin. C'était un ralet boulfun,
nias e! à la rcix nastllarde lrès conùlue

poésie brroque ? - le sujet a été
repris par plusieurs dramaturges

e:p;rgnols l l \Jnt  de devcni r
un  succès  à  Pa r i s .  Dans

''L illusion comique", Cor-
neil le. lui-même. avant
de s aligner sur la doc-
trine des trois unités a

laissé son inspi-
ration s'ébattre
dans des
â v e n t u f e s
f é é r i q u e s
que Sha-
k e s p e a r e
n'aurait pas
reniées.  Si
la  "pré-
c i o s i t é "

a c c o r d e
plus d'importance

à l'apparence des bonnes

manières,  I ' imaginai re impose
encore, dans l'espace de la poé-
sie, les outrances qu'entretient la
rhétorique baroque. En attendant
l'hommage des siècles, I'art clas-
sique est irnposé à l'élite sekrn la
volonté régalienne. Molière s'ins-
talle, non sans prendre de ris-
ques. dans l 'espace disponible,
entre la farce et la solennité. Le
pcuplc de la ruc ou des parvis
attend plus de simplicité au pro-
fit d'une émotion plus immédia-
te, sinon durable, et la définition
de I'adjectif populaire demeurera
incertaine jusqu'à la générosité
humaniste d 'un Jean Vi lar  et
l'opportunisme efficace des amu-
seurs de la télévision commercia-
le. Voire au-delà.

Sur les t réteaux -  "quatre
planches, des acteurs, une pas-
sion" -, la farce se nourrit du
langage populaire cueil l i  entre
I'Hôtel de Bourgogne et le Pont-
neuf. Elle s'impose en parlant au
pull i ic son langage qu ellc cnri-
chit de sous-entendus. Notre lan-
gage quot id ien.  que I ' i ta l ien

1 7



0n raconte que Gros-Guillaume,
Gautier-Gargille et Turlupin avaienl
d abord joué des farces de leur
invention sur un petit théâtre porta-
Îif, dans un jeu de Paume, près la
porte Saint-Jacques. l ls jouaient
depuis une heure jusqu'à deux, sur-
tou t  pour  les  éco l ie rs ,  e t  le  jeu
recommençait  le soir  ,  le pr ix du
soectacle étai t  de deux sols six
deniers oar Îête. Les comédiens de
I hôtel de Bourgogne s'étant plaints
au cardinal Richelieu oue trois bate-
leurs entreprenaient sur leurs droits,
Son Excellence voulut juger de ce
différend par ses yeut<. Les trois far-
ceurs  fu ren t  mandés au  Pa la is -
Royal,  et  i ls y jouèrent dans une
alcôve. Gros-Guillaume déguisé en
femme, fondait en larmes pour apai-
ser son mari, qui, le sabre à la main,
menaçait à chaque instanl de lui
couper la tête sans vouloir l'écouter.
Cette scène durait une heure entière.

Ce spectacle fil rire aux éclats le
cardinal. oui invita les comédiens de
I hôtel de Bourgogne à s'associer
les lrois bateleurs.

Si I'on en croit une auke anecdo-
te, Gros-Guillaume mourut de peur
dans une prison, où | avait fait jeter
un magistrat donl il avait contrefait
les grimaces sur la scène. 0n ajoule
que Turlupin et Gautier-Garguille,
saisi  de douleur en apprenant la
mort subite de leur ami, lombèrent
malades, et succombèrent quelques
jours après.

Guilktt-Gorju, de son teritable n)m llefirand
Haudouin de Saint-Jacques. II contrefaisait les
nédecirç at'ec une ra'ue efrraordindire.

Coluche, avait si bien assimilé
n'a plus de ces délicatesses.

Tallemant des Réaux rap-
por te ce d ia-

logue entre
I 'un des

"farceurs".

Jodelet et sa
pa r tena i re ,  l a  Beaucha teau  à
laquelle il dernande ce que c'est
que I'amour.

.Je ne scay, Cest un tl ieu qui a
un flambeau, un bandeau. un
carquois...

-J entends : ( 'csl rrn dieu qui
a une f lesche que NI .  d 'Espy
envoya l'autre jour dans un cale-

çon de chamois à maclemoiselle
Beauchateau...,

M o l i è r e
qui  s 'est
enthousias-
mé, enfant,

pour les farces de tréteaux à la
Foire Saint-Germain, apprendra
le public au cours de ses tour-
nées qui lui permettront aussi de
croiser les concurrents italiens.
Autant de leçons qui lui impose-
ront l 'unique règle de divertir
dans une langue accessible au
plus grand nombre.

On ne connaît pas les textes
joués puisqu'il ne s'agissait, dans
la plupart des spectacles, que
d' improviser  sur  un canevas.
L'apparence visuelle - la mor-
phologie de l'acteur autant que
son déguisement - avait autant
d'importance que le bagou. Le
tableau daté de 1670, accroché
au foyer des acteurs de la Comé-
die Française sous le titre "far-
ceurs irançais et italiens margi-
nalise, au "1ardin", le "bourgeois"
Molière par rapport aux carac-
tères dont on devine le jeu scé-
nique à leur attitude.

Gaultier-Garguille mérite une
attention particulière. Né Hugues
Guérin, à Sées ou à Caen. vers la
fin du seizième siècle, il a sans
doute commencé à jouer la farce
à Rouen mais il est aussi poète
populaire. Il apparaît, en sixième
position à partir de la gauche,
sur le tableau dont la mise en
situation est évidente. 1670. c'est

populaile

I'année du "Bourgeois gentilhom-
me" et de "Bérénice". Gaultier-
Garguille, né en Normandie vers
i584, est mort depuis J6 ans.

Sans doute écrivait-il les cou-
plets qu'i l  chantait à la fin du
spectacle ? Son inspiration sern-
ble placée sous le signe du dieu
Pan plutôt que sous celle des
Muses. A rnoins qu il ne s agisse
d'une muse populaire plus fami-
lière du langage élisabéthain que
de celui des précieuses de I'Hôtel
de Ranùouillet. Après tout, Ron-
sartl ne tlt'drrign.rit prs. à l occa-
sion les lers bacchiques ou liber-
tins ( 5).

Gaultier-Garguille est mort en
1631. 1l I été inhumé dans le
cimetière cle l 'église Saint Sau-
veur. au coin des nres Saint Sau-
\reur et Saint Denis. :i quelques
dizaines de nrètres cle l'Hôtel de
Bourgogne.  I l  se t rouve en
bonne compagnic.  d is t r ibué'
comme disent lcs théâtreux. pour
un .pectirclr ètrmcl. :c: ruisins
de sépulturc se nouulrnt 'Gros-

Guilhume . "Turlupin". Guilkx-
Gorlu . Lc peintrc les :r ri'unis sur
le tableau de la Comédie Fran-
clrise.

Le 1+ nnrs 169-. le chancelier
Pontchlrrtrrrin ordonna la iermc-
ture de I Hôtel de Bourgogne où
s étaient instl l lés les comédiens
italiens : le rôle-titre de
'La fausse prude" était

une présentation sati-

rique de madame de
Maintenon, la secon-
de et morganatique
épouse de Louis
)rv (6).

Au cours de ses entret iens
radiophoniques avec Robert Mal-
let, Paul Léautaud qui ne cachait
pas son admiration pour Molière
et plcur:rit en évoquant le per-
sonnage d 'Alceste,  évoquai t
ainsi le théâtre cles tréteaux : "Le
théâtre du Pont-neuf est plus
f rançais que les t ragédies de
Racine. Tabarin est plus dans la
veine française que Racine et
Corneille." Le "misanthrope" de
Fontenay aux Roses n'avait pas
I'habitude de se perdre dans les
nuances. La réflexion de Francis
Ponge sur la rigueur classique
comme complément de l'éxubé-
rance baroque peut  c lore le
débat.

Jean-Jacques LIDOS

(1) D'après Noël du Fail in "Histoire
géné ra le  du  théâ t re  en  F rance "
(Flammarion, 1904-1909). l l  existe
une rue Martainville, à Rouen

(2) "Entretiens" radiophoniques avec
Robert Mallet (1950-1951) (Ed. NRF
Gallimard, 1951 ).
(3) Cité par Edouard Fournier dans
une édition des "Chansons de Gaul-
tier-Garguil le" (Paris, 1843)

(4)  "Êpi t re à Monsieur  de Nier t " ,
c i tée par  J .  Giraudoux dans "Les
C inq  ten ta t i ons  de  La  Fon ta ine "
(1 e38).

(5 )  Ronsa rd  :  "De  pa r  l es  p rés
mignards et frétillards" (Editions du
Cherche-Lune", Vendôme, 1985).

(6) "Le Peuple Français" n" 09,
janvier-mars .1980.

Lecapitdine Matdmore, ou le
Capitaine Fracasse, c0rres-

rytndant ar Capitan de l'ancien
tbéâtrc itulien : c'élait un pol-
tmn quilait le braue.
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Autour des métiers dispanrs

LE BOUITLEUR
AMBULANT

Maurice Langlois, I'auteur de cet article, a pour habitude de dialoguer avec les
*Vieux' de son pays. Il a tiré de ces entretiens une série de reportages dont cer-
tains furent publiés dans notre revue, coflrme "l-a, fabrTcation des liens', dans le
numéro 33/34 ou 'Le Chiffier, chiffonnier ambulant" paru dans le numêro 60.
Aujourd'hui, Maurice I^anglois a rencontré Monsieur Balluais de Iécousse (Ille-et-
Vilaine), qui lui raconte, non sans humour, ses souvenirs de 'bouilleur ambu-
lant', un métier - un de plus - en voie de disparition...

rs prtnltci tr .  bi : tnts

r l r tn :  l r .  b r r in tcs

nrlrtinulcs. clec llri)-

n ) e \  l l c o o l i s é s

cnvoùtant nos sen-

sations olfactircs. plus de doute,
l:rhrubic, t lont h trri l le intitc iru
respect, s'est installé dans l un
des trois ateliers clont le bouilleur
dispose sur la petite coll l lune
du Chatell ier chns l l l le-et-\ ' i lai-
ne. Ce nréticr vu vels une dispa-
rition qLusi cct'txine.

Le priri lège', institué par la
kri du 2+ avril 1u06, peflnettait a
chrtqLtr rÉrnll l tnt ( proprict:rirc ()u
fèmier) de fuire clistiller 10 litres
r l  l t lc rxr l  pur  (100o) p l r r  : rn.  sor l
20 litres d'eau cle vie à i()o ou lt
l i trcs à -0". 

clir i écprirl lent rrur
lU{l t t :  .r t- t tor ir i .s. Dr:1tt t i .  t lctertt-
l trc l9(r(1. les prir i lcgcs nc \onl
plus l tcrort lÉs. sl tuf lrur lrn(lcn\
combltttltnls d .\lgcric. Lcs jcuncs

expkritrrnts n ont pir. l r  lc dnri t  clc
faire dist i l lcr pour lrur conlptc

En conséquencc. lc '  houi l lcLrrs
ambulants se rlri'firnt.

Ie bouillcur

Monsieur Balluais a commencé
le mét ier  en 1938,  à l 'âge de
."ingt ans. lorsqu'il accompagnait
son parra in qui  éta i t  " loueur

d'alarnbic", car i l  faut rappeler
que le bouilleur de cru est celui
qui tburnit le cidre de sa propre
récolte, c'est-à-dire le propriétai-

rc qui procède ou fait procéder à
l:r distillation. C'est par anabgie
quc le disti l lateur antbulant est
prr r fo is  appelé in  justement
"bouilleur de cru".

Interrornpu pcnchnt l:r dcmièrc
guerre. le métier reprit en 19a6. A
ce t te  époque .  l  a l an rb i c  é ta i t
encofe tiré plrr cles chevaur et
transporté cl une fèrme à l'autre
par des chemrns peu preticxbles
en morte saison. On bouil lait à
tkrrrt ici lr. roil .11115 rrn hlrnq:tr orr
la perte étrit de 3oi, dLr volunre.
soit cn stÉrieur oir llr lterte était
t l t '  l ( t  O l l  r o l r r n r r n Ç u i l  i  s i r

herrrcs tlu nrrrtin pur chauffer Ia
t t t l t t l t i n t  : r \ r ' \  ( l L t  l r r i s  11vum1  t t t
lc tt 'rr lrrr. (.c hois étl it parfois
tirlritr rru tirr ct l'r ntesure et pxs
touiours çcc.  Lrr  ch luf fe éta i t
ntoin. lronne, sruf chr.z les tèr-
ruicr: rrrrt i: qtri avaient mis de
cirtc clu lrois sec à l écart cle la
t  onr  o i l isc t lc  l r r r r  iemme r l t r i
souhrritrrient le .qarder pour la cui-
sinc. I;r frurnée finissait le soir à
dir-huit heurcs. heure de l 'enlè-
\ cnrcnt (le I elcool par les diffé-
rcnts lrrxrilleurs de cru.

Lc trx\'til consistait à chauffer
I l lurnbic  à la ide de la  grosse
chrrudierc gounlande en bois,
rrppnn'isionner la cuve en cidre
ct suneiller le circuit qui pouvait
aroir un "lrcuchage de lie (unc
nranette perntettait d'ér' i ter ces
incidents).

M.Balluais était payé i F par
jour c'n i950, la distillation d'une
burriquc coûtait J F. i l  lalhir une

heLr rc  c t  demi  de  chauf fè  par

l)Jrnquc.

"Ia bouillatte"

Lc clrrr.gon cracheur de fèu aLrx
cu i r  r es  ru t i l an t s  é ta i t  L l ne

. l l . I l trIItttr is dttutrI son ukunbic-cheminee

' 'Gasagne' qui pesait cinq ton-
ncs. Elle coûtait deux millions de
frunts de léprque. S:r Èrlrric:rtron
entièrement ir it main" deman-
clrtit lc .lvt-rir firirc ct la precision
qu'un anisan de Léc0Lrsse, Nkrn-
sier.rr Henreter, avait rrcquis proti-
tant des conseils que lui procli-
gLrait NI. ilallLrais. Le ctrivre. utili-
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[e bouilleur ambulanl

a
- t
lér-

t fo l )  sor . l ven t  l rL r  nec t r t r  d is t i l l i '

I t l t t  l c  t l r ; t q , r l  i t l t l ) t l \  ( ' i . t '  ( l l l (

r o u s  s u r v e i l l c z .  t n  s c t o n c i  l e s
(on t fu lcn t ions  in f l i .qÉcs  l ta r  les
' ' f l ts ( lc cl t \e ou tott t tôlcttLs ctt

crts r l  int ir tct iott .

I ' r r t t t  l c  I \ t ( ' t l l i ( ' l  ( . 1 \ .  I r ' \ i ) l L ' l
''clt \ cffr' ct ( olttle loLls ll cst l)ils
tou jours  fuc i l t .  c :L l  les  so l l i c i t r i -

t ions sont t tr t tnl l teLt:es l lLi  cot l fs

r l c  l l t  jo tL rnée.  I l  l l L t r t  l )oL t \ 'o i f
sl tbstcnir "gr)uttc ( lue gott i tc c[

n rst-rc lril5 r-rn ntÉticr Ott I otl est

se nsÉ lu oil l lrlt r xrl clarts lc slrng. ..

l :n ce qLri concclnc lcs con-

trôk:s. cette l troltssi()n rst sotls

huLrtr sLtn.ei l luncc. 
-Rrtts 

les faits

ct grstes rt i t tsi  t l t re lL's t lépl lcc

r)rcrl ts solt t  Ét loitcrrent sLrn ci l lÉs.

Bien mal a,cEtit,,,

l.c houilleur cle cru cloit pren-

tht rrn lrcquit chcz lc bLrrul istc et

t l c r l : r l c t  l r r  t luun t i t i '  t l e  c id rc  à
' , ,  |  1  . 1 l t r i , 1 1 (  l ; 1  r l r r : r r t t i l t .

t l . t j t o , r l  r  l t . L n \ l l ( ) l l ( ' 1 .  I t t t t i s  l t l c c

r r r r  n r r r r i r l rLnr  t l c  l t ) r ) t ) ' .  l . c  c ié l l r i

\ l ( '  l l . i t ) \ l ) i l r t .  \ , r t t \  r ' t t l  l l t t t i l t  . r

runr clcnti-heulc. cst donn[' prtr lc

lruralistc : il est ['rrrltr[' err fir.tc-

tion clc la repiclité ciLr rnotct.t clc

t fxnspor t  (che \ ' l r l  ou  l f l t c tc t l f ) .

I- elrtr cle vie fcstt clltns llt ltor't-

l ) r ) r ' i l ] ( ' ' ) U  I r  l , : r r r l .  l l t . r f ( l l l ( '  : l t l

r . torn clu propl iÉt: i i l t ' .  i t r : t1Lt i  l l i

hetrlrs pottt l)cfrlcttr'(' tttr cor.ttLi>

lc i ' \  e ntucl.
(.e pe nrlrrnt dcs i 'crtrts d horei-

|cs t t l r i t 'nl  pltr f() is cOnstl t tés pltr

l (  \  , ,  ) r t l r r ' , l i t l t r  ( l t l i  \ ( '  ( la ' J ) l i l ( i l i ( ' t l l

l u lo r '  . r  ré lo .  Les  (on l r l t \ cn t io l ts

i ' t rr icnl réputées sÉr crcs l .rott t '
I U l l l c l  ( l  ( ' n l . l \ ' l . ' '  1 t . '  1 1 ; 1 1 - i r .  r l t t i

.  r r l l i ' t l t i t .  ( . l r  r ( ' l l . l i l l \  l t ' r ' t t t i c l .

tr l rnsqrolt l t ient l  l t lcool tn clchors

rles r lÉlrr is rtutorisi ' : .  \ l rr l l retrr r t tr

propLiét;r iLe clLri  si ' t l i t  rurûté rtLr

brstr ir t  r l tL r i l l l rgc lrrtc son l tcquit

t n  p o c h e  e t  c l u i  a r r i r : t i t  l )  l a
' ' l rn r r r l lo l r "  (n  r r ' l :u r l  I l : r t l i r t s  t tn

peu i'nrùché l

l )o r r t l l t t t l .  { ,n  r t r '  \ . lUr : l  i . l r t t . l i \
corrbirn clc l i t res r l  ulctxr l  t f fcc-

ttrerent clcs Pr0nrtnlt t les t l t lnl-

pûtres prrr cles sentiers dc tr l t ter-

sr :rf in cl échlrppef rl totlt contfô-

lc. I)lrrliris cles bortllonncs sc sont

tc t ro t t r 'ées  ùr t  r lo r (c l r t i \  i l vec

lett t  prÉcicur ( olt lcl t t l  r i ' l t l rnt lLr

ra

L-

I
f

I
, - '

[Ëi
=' -- lsP=ç:aan5l=r

s É  p o u l  l a  f e b r i c a t i o n .  e s t  l e

métlr l  ic lél l ,  car i l  n cst i l t t l l ( lué ni

pul le ciclre. ni plr lalcool

L : r  t l t ; r t r i l c  .c  l - l l i l  r . ' n  (on l i l tL t

c le  s i r  heLr res  c lu  n t l t t in  l t  s t r

hcrrres du soir.  I l  t l rut.  I)our ( lue

l : r  ( . ]o r l t c  t l c  t l t : t t t l - l t '  ; t t l t i g l t r '

l(X) clegrés. chaLrtfbr pcncl:rltt ur.tc

I i t ,ure lc nlxt in. Ensuitc. i l  frrut

entre une heure et qulrrt  ct UIl t

hcure ct clenti por,rr lroLtillrr ttrtc

barrique cle cidre, Ln ciclre pLtr
jus cle r l) 5o donne environ 17

litres d rrlcool à la barrique .

Cepcnc lan t .  la  contenunce

d 'une b l r r ique  var ie  se  lon  les

communes : à Louligné-clu-l)ésert

elle cst cle 220 litres. et à Rorut-

gné et le Chrrtellier de 2+0 litres.

D autre prrrt, la qualité clu ciclrc'

vlr i t  égl lement :  à \r i l l lmi 'e le

ciclre pèsc +" rkrrs qLr'à lc Chrrtel-

lier. réputÉ polrr son bon ciclre. il

rtteint 5". Le -pctrt cidre tirÉ dcs

l ies f ixrrnisslt i t  
-  

l .  d eau dc vie

prnrr 230 l ,  de l iquide. Rrppelons

quc  . i  l ( ' uu  l rou t  l  l0U t legrcs .

l 'euu dr vie bout à 60.

Un circuit
alambiqué

Le cirlre est dé\'ersé cluns unc
cuve l r t l  p ied de la  boui lkr t te .
pu i s  pompé ,  à  l  a i c l c  d ' une
p,r r r rpe r i  l r r r ls .  rc ts  un l ) t (  qui
surplonl.r la machine. Le liquicle
descencl rur ralenti dans lrt colrln-
ne cle rcctificrrtion. Il est concluit

pur  c lcs  tubes  t  e rs  les  l2  p lu -

teeLix ou l tssictt t 's clc l l t  cokrn-

ne oir le t i the cst chriLrt lé i  l i t l t" .

Cettc tr i lonnt '  csl sol i \ertt  isolce

par tlcs cilrlons or.l cles gros sacs

en plrpir l  uf in t le consencl une

tenrpér'lrtLr|c ( ( )nstiurte.

C cst L) r lue sc frr i t  h drst i l lu-

t ion .  Les  \ i l l )e  u rs  c l  l t l coo l  ron t

dlns Ic r i 'ùigt 'rrrnt :  colonnc cle

+l) cnr cle ililmi'trc ii l intérieur cle

hquelle se tlouve un groupe de

+0 petits tuircs cle J cnt de clirt-

mèt re .  Ces  tubes  reço ivent  l cs
' ' f legmes'. t lui  sont des \ 'aperlrs

cl eau et cl'alcrxrl. L'eau tontbe par

conclensation l lclrs que l  l lcool

plus rol:rtile s i'r'rrpore . L alcool se

conc lense l  son  tour  e t  cor . t le

dans le décrlitre oti se trouve lc
"pèse-g(\ltte or,l rlcoonètre indi-

quant lc clegré cle l'eau dc Vie.

I'alcool

L elcrxrl peut titrer de 500 à 90".

Ll l roui lkrtre est donc éc1uipée

cl un robinet rmdué pemettant de

Léglcr l l  clcnsité de l  l lcool en

fonction du clegré souluité. I)our

obtenir Lrrr rt lcool cl ' lppel l l t ion

contrôlée tvpe eru de Yie cle llre-

tlgne il flurt -1o9 maxiurunt. cecr

à panir cl un ciclre sans lie et pur
jus de +05 minimum. Si lon dési-

re rect i f icr lrr lcool .  cest-à-cl ire

fa i re  ba isser  son c legré ,  par

eremple rnienel un alcool cle lJ0o

vers -00. i l  feut rrettre cle l  eau
(erur de plrric rlc prétérence) drrns

l l t l co ( ) l  t ' l  no r t  k ' r ' ( ) r l l l u i r t ,  s i no l t

]  l t l t oo l  ' t '  l t o t t l r l t ' .  \  l l o t e l  q t l t

t l l r n .  l c '  . L l t , , , , L '  t l c  l r l L t '  t [ '  
- r ) '  

] c s

f lcgt l l t - .  L l r . t ' . , - . l i  "er ' '
\  c l  '  , r ' r  . r t l t l t ' t ' .  i , r  . 1 . 111 '  l ç .

t l c t t \  r . i l c ' r : r l  (  ] l . r i ( i r i r . t .  r ( ) t l I t t t ,

t l . L I t .  1 r ' '  \ ( ) l ) l l l l l . l l l C \  c l l \  l l ( r l l

I l . r l l l (  . .  l r  t  l . t t l  , l t  . , , r . l  l l l l t  . i t '

l fou \u l  i .L  l r , rL r t r ' i l l t  ( l ( . l r . l  ( lù  \ l c

sur  l c .  t , r l r l t :  t lL r  c l r l i ' l )ou f  ( l t i r

lu .  i t , rn t r l t .  l . l r i r scn t  l lo i t c  L tn

r t l l h  ,  ( - l . ' . l r t U  t l t t i l :  l ) u l \ \ ( ' l t l
' ' .u n )\ur '  le ul c:rf  c r l  t tnc gottt tc

ci c:ru t i t '  \  i r  ct ct lr  l t i tn sûr slt t ts

LrPPicnrent r lc prir .

\ l ; r i :  I  rr l trxr l  Ét lr i t  rrussi lclnt is
({) l lnrc un rt t [ ' r l ictrutnt l ' lour lcs

, u r n l . l l r \ .  I l  p . t s ' : t t t  l c :  r r , l i q t t t ' r

. ru \  \ . r \ l t ( ' \  t ' t  r r i r l : t i t  : r  l l  t lÉ l i r r l r r t -

cc Irts clu rûlagc : t t l l  Vert 'e cle

gorit lc r lxns rrn l i tr t  clc café peut

f r r r r e  o u b l i c r ' l e s  d o t t l e t r r s  c l c

lenl lrntcmcnt I
' ' I )c nos jour:.  t :rcottt t  \1. l l r t l -

Iul irs. i l  est qutst ion cle r l tcl t t :

l i r l lc: .  lutrel ir is cl lcs n ét l iett l  p;r.

s i  io l les .  e l l cs  conn l iss l i cn t  l c '

l lcnfruts clc l  l r lcrxrl  ct si  \1)t l \  l t t l f

l r t i 's icz de lrr lctxr l  l r  J0't l ln: t tr tc

. r . . i t . t t t .  l r , s  \ : l (  l t r ' \  ( 'n  l ) f (n . l i t ' l l l
tou t  l cur  s l to t t l  c t  l t r l t t v l t ien t  ' t

r ' ( ' l l i ' u \ ( ' r  l1 ' r  r ; r t . t l t t '  i t r .  r 'n  l  : t r r " .

Rzses et risEtes
d,u, métier

[)ens cette ltroltssiott. cleltr
chngers |ous gucttent : ett prc-
ntiel le' risclLre th: goitter r.tn pett

[ . ( ,  l /  ù i l ld lr  in lht l t t ]11 t ldt t !  un( |  |  t i l  |  t l (  lL\n1r
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L

sur  la  route pour év i ter  une
contravention trop lourde.

Que d'anecdotes de ce genre
se racontent encore les vieux de
nos campagnes !

Le bouilleur ambulant tient un
livre-journal, le "10 ter'où sont
consignées les copies des déclara-
tions journalières. Autrefois ce
journal couvrait l'année entière du
ler septembre au 31 eoût. A pré-
sent l'activité s'étale sur six nrois à
temps partiel. Ce livre-joumll per-
mettait un contrôle précis des
quant i tés d is t i l lées a ins i  que
I' identité des bouil leurs de cru
répartis sur 52 communes de la
région de Cuguen à Chatillon et
de Saint-Réml du Plein eu Fené.
En cas d'anêt d'utilisation de plus
de 24 heurcs, lcs sccllt ' . Étl icnt

apposés sur I 'alambic. La régie
mettait des plombs sur les sorties
du cidre et de l'alcool, des pla-
quettes de bois serties de plomb
en obstruaient les orifices.

De même, en cas de répara-
tion, un acquit rose était néces-
saire pour emmener la partie à
réparer  chez le  chaudronnier .
L'artisan emportait I'acquit à la
régie à réception de la pièce.
Ensuite pour ressortir la pièce
réparée, i l  fallait un "acquit" à
caution nol0 qu une tierce per-
sonne devait signer pour accom-
pagner la pièce vers la machine.

Le transport pour aller d'un
client à un autre était également
soumis à acquit.

A présent ce transport est sim-
plifié puisque la bouillote ne va

plus à domicile mais se déplace
sur les l ieux des "ateliers pu-
blics". La commune du Châtellier
compte trois ateliers, à la Ckri-
son, Pater et la Chauvinais. Au
moment de la disti l lation les
bouilleurs de cru convergent vers
I 'a lambic réduisant  a ins i  les
déplacements de I'appareil.

Un métier qui
boùt ln tasse

Les boui l leurs ambulants
seront-ils obligés de noyer leurs
soucis dans I'alcool ? [a législa-
tion lctuelle met leur métier en
péril, leurs jours sont coniptés. Le

but officiel de la réglementation,
qui est de réduire I'alcoolisme,
est compréhensible, mais i l est
douteux que la jeunesse ait enco-
re une attirance pour I'alcool pur,
ses goûts se dirigent plus ven les
boissons alcoolisées comme la
bière. Ie vin et autres breuvages
plus doux, mais tout aussi dange-
reux qrrand ils sont consommés
en grandes quantités.

Les serv ices mul t ip les que
l'alcool pouvait rendre en milieu
rural disparaissent au profit de
soins plus coûteux, mais pas for-
cément plus efficaces. soutient
Monsieur Balluais.

N'est- i l  pas normal  que ce
rnét ier  mor ibond soi t  mis au
"goutte à goutte" ?

Maurice I^ANGIOIS

Nous avons retrouvé dans un numéro de la revue le Magasin Pittoresque, daté de novembre 1865, un article sur Le Brûleur qui est incontestablemenl
l'ancêtre du Bouilleur ambulant. Voici le texte intéoral de cet article :

tE BRUTEUR
Nos canpagnes n'offrent pas de ces belles distilleries à poste fixe, oit tout est fait avec soin, olt des instruments perfectionnés, des employés habiles, des

vins excellents, assurent une labrication irréprochable ; nln, bien loin de là, nlus ne possédons que le bruleur, tel est le nom modeste qui lui est attribué. ll va
de cave en cave, traînant une petite charrette qui contient son matérieL Quatre cents francs suffisent pour le monter : un alambic, un trépied pour le supporter,
un serpentin contenu dans un tlnneau. un seau, un pèseliqueur, et un litre pour mesurer, voilà tout son bagage.

ll pose son appareil comme il peut : de grosses pierres simulent le lourneau ; avec de la terre il garnit les intersticr,s et concentre le mieux possible le calo-
rique qui s'échappe des bûches fumeuses. Les spiritueux qu'on lui donne à distiller sont généralement d'une qualité inférieure : ce sont des lies de vin, du cidre,
des cerises. 250 litres produisent de l5 à 20 litres d'eau-de-vie de 22 à 25 degrés. Le brûleur prend 20 centimes par litre d'alcool ; il est nourri, et on le fournit
de bois. Le but de la distillation est de séparer, à I'aide de la chaleur, les liquides susce,ptibles de se vaporiser ; puis cette vapeur, en se refrlidissant, revient à
l'état liquide. L'alambic (fig.l) est I'appareil employé plur amener ce résultat. Les spiritueux destinés à être distillés sont versés dans la chaudière (fig.2),
laquelle est recluvefte avec la calotte (fig.3), et le tuyau (fig.4) est joint au serpentin (fig.5) ; ce dernier, posé dans un tonneau rempli d'eau froide (fig.6), est
destiné à refroidir la vapeur, qui coule à l'état d'alcool dans le seau (fig.7).

Fig.2.

Le brûleur a aussi une
physionomie particulière.
ll est ordinairement d'une
nature indolente ; obligé
d'attendre inactif, des
heures entières, I'écoule-
ment de la liqueur, il reste
assis, fumant sa pipe. Si
vous Ie questionnez, il
vous indiquera Ie moyen
de colorer I'eau-de-vie
avec du caramel, de la
vieillir avec du sirop de
capillaire, ou de I'affaiblir
avec de I'eau de tilleul.

Le brûlage fini, ce qui
arrive vers Ie mois de mal
il louera une batteuse qu'il
conduira pour égrener la
récolte des cultivateurs, et
lorsque le soutirage des
vins sera terminé, il
reprendra son alambic.

'  \ :9 - r
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Le huit ième Congrès de ges qui refusaient pour leur qui entraînait  nécessaire-

l'Alliance Internationale pow part tout contact avec les l"l j" discussion de ques-

le Suffrage qui se oeroià a ennemies d'hier.
Genève en juin '1e20,lut une Vingt-et-un o:yt^:,:1i,,i, ;;;;""anr en maleure par-
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!o {9L t '  J " ro tn"  des  t rava i 'euses ,
Guerre mondiale. Lors du représentant la France, délé- : l - - ' -
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pes t  en  1913 ,  seu l s  ra  F in -  Jus t i n  Godar t , . .  dans  re  q r " " t i on "  économiques  qu i
lande, I 'Australie, la Nouvel- grand meeting public qui pré- Ji"iè"t au premier plan des
le-Zélande et  quelques Etats céda I 'ouver ture.du congrès,  p iËàl" rp" t ion,  d.après_
des Etats-Unis avaient  y  a l la  de son d iscours :  ' ta  

; r ; ; r ; .  c ,est  la  ra ison pour
accordé le vote aux femmes, France de la Révolution ne Ëqr"ff" tes congressistes se
alors qu 'au moment du saurai t  a t tendre.davantage c-o i iànterent  de se pronon-
Congrès de Genève,  ce l les-  pour  accorder  le  suf f r .ag"  

"à, . , r ,  
des quest ions de

ci votaient dans 21 pays. En aux femmes" puis, montrant piin"ip", abandonnant les
Europe,  excepté la  Suisse,  que le devoi r  des femmes iJ" i " i tn"  sur  tes modat i tés
seu l s  l es  pays  l a t i ns  e t  é ta i t  de  t r ava i l l e r  à  é tab l i r  Jà - rea t i sa t i on  aux  i n té res_
catholiques étaient à la trai des relations internationaler ,J". J aux techniciens.
ne comme I 'Espagne,  l ' l ta l ie ,  capables d 'assurer  la  Paix ; -^
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la résolution suivan-
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Associat ions féministes bel_ "Charte de la Femme", ce

les nations '. "Dites que vous
ne voulez plus que la guerre
soit !". Un tel discours déma-
gogique nous fait aujourd'hui
sour i re,  mais dans le  Con-

1" Pour organiser toute
æuvre necessarre pour sup-
primer la famine actuelle ;

"2" Donner l'exemple de
l'économie et de la frugalité,
tant que le ravitail lement
mondial sera en déficit :

"î lnsister auprès de leurs
Gouvernements pour hâter
la réorganisation de la vie
économique mondiale afin
de permeftre à chaque pays
de retrouver l'éqûlibre finan-

cier et I'activité commerciale
sans lesquels i l ne peut y
avoir ni amélioration, ni pro-
grès."

La conquête
du droit
de vote
des femmes
aux Etats-Unis

Deux mois après le  Con-
grès de Genève,  le  26 août
1920, à huit heures du matin
M. Bambr idge Colby.  secré-
taire d'Etat, signait une Pro-
c l a m a t i o n  p a r  l a q u e l l e  s e
trouvait ratif ié le dix-neuviè-
me amendement à la Consti-
t u t i o n  d e s  E t a t s - U n i s  q u i
reconnaissait le droit de vote
à  tous  l es  c i t oyens  de  l a
grande République américai-
ne sans distinction de sexe.

Les pionnières du mouve-
ment furent : Lydia Mott, Lucy
Stone, Susan B. Anthony, la
R é v é r e n d e  A n n a  S h a w  e t
enfin Carrie Chapman Catt.

Ainsi se trouvaient affran-
chies, après de nombreuses
années de lutte, des mill ions
de femmes. Leur émancipa-
t i o n ,  c ' e s t  à  e l l e s - m ê m e
qu'elles la devaient. Car i l ne
faud ra i t  pas  c ro i re  que  l a
batail le engagée entre parti-
sans et adversaires du vote
des femmes ne fut oas chau-
oe.

Les mi l i tantes durent  lon-
guement,  pénib lement  com-
ba t t re  e t  r épand re ,  pou r
obteni r  just ice,  des t résors
d ' é n e r g i e ,  d ' i n t e l l i g e n c e ,
d'ingéniosité et de finesse.

Madame Raymond Brown,
présidente de I 'Union pour le
Suf f rage de l 'Etat  de New-
Y o r k ,  p o u r  m e n e r  à  b i e n
dans ce seul Etat, la dernière
campagne,  cel le  qui  devai t
ê t r e  v i c t o r i e u s e .  e s t i m a i t
a v o i r  b e s o i n  d e  5 0 0  0 0 0
francs.

Les membres du comité se
demanda ien t  commen t  se
procurer  cet  argent .  Après
réflexion, elles établirent une
liste ne comprenant que cinq
n o m s  d ' h o m m e s  r i c h e s
qu 'e l l es  ava ien t  t axés  à
100 000 francs chacun. Elles
leur demandèrent audience,
furent reçues, et voici le lan-

munale de Plainoalais.



En bref

Lady Astor et Mme Chapmann
Catt (assise).

gage qu 'e l les t inrent  à ces
messieurs :

"Si l'Amérique est entrée
en guerre, si elle a fait Ie
sacrifice de tant de jeunes
vies, si elle a envoyé ses
enfants se battre là-bas en
Europe, loin de la mère
patrie, c'est qu'elle est gui-
dée par un idéal. Nos soldats

ont reçu I'ordre de vaincre ou
de mourir pour la l iberté
menacée et la démocratie.

"Vous qui voulez l'affran-
chissement  des peuples,
comment pouvez-vous gar-
der vos femmes en servi-
tude ? Soyez logiques avec
vous-même. Ne laissez pas
se produire dans le pays
I'agitation fâcheuse qui ne
manquerait pas de naître si
le peuple s'apercevait que
vous prononcez des mots
sans signification profonde,
que vous ne pensez pas ce
que vous dites. Et, puisque
vous êtes riches, donnez.
Donnez pour la cause de la
justice non point quelques
centaines ou quelques mil-
l iers de francs, mais la
somme importante qui évite-
ra aux membres de notre
Comité les démarches fasti-
dieuses et nous permettra de
commencer de suite notre
campagne définitive.

"Donnez afin de ne pas
mentir à votre idéal, que
nous puissions avoir confian-
ce en lui et en vous."

A u c u n  d e s  c i n q  c a p i t a -
l istes ainsi soll icités ne son-
gea à résister à un raisonne-
ment aussi vigoureux. Hom-
m e s  d ' a r g e n t ,  m a i s  a u s s i
d 'honneur,  i ls  ne tentèrent
m ê m e  o a s  d ' é l u d e r  l a
demande qui leur était pré-
s e n t é e .  l l s  s i g n è r e n t  l e s
chèques.  C'est  a ins i  que le
Comité put mener à bien sa
propagande, et conquérir le
droit de vote des femmes.

D'après Alice La Mazière,
1920.

L'avis
d'Han Ryner

des femmes

On oeut lire dans la revue
La Pensée libre d'avril 1935
l e  t e x t e  s u i v a n t  s o u s  l a
signature d'Han Ryner :

"Si je me sentais solidaire
des hommes qui  votent ,
j'aurais honte de leur injusti-

sur le suffrage

ce et je leur demanderais
pourquoi ils osent se croire
supérieurs à leur mère ou à
leurs compagnes.

Ou peut-être, à prendre
une minute au sérieux ces
légalistes et leurs lois, je leur
répéterais sur la femme le
mot de Victor Hugo : "Don-
nons-lui dans la loi la olace
qu'elle a dans le droit".

Mais Hugo, parce qu'il ne
méprisait pas la justice est,
paraît-il, le pire imbécile du
dix-neuvième siècle ! (-)

Hélas ! on s'imagine, au
vingtième, qu'être ignoble-
ment  muf le rend moins
bête".

(.) Victor Hugo répondait à ses
détracteurs dans un passage
des Quatre vents de I'Esprit :
Oui, vous avez raison, je suis un
imbécile
Je ne me repens point. Je trouve
bon, limpide,
Consolant. honorable. et doux
d'être stupide ;
Etre inepte me plaît, me charme
et me sourit
Puisque je vois comment sont
faits les gens d'esprit.
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COURRIER DES LECTEURS
UI{E SI DOUCE OCCUPATIOil
(surrE ET Fr{l

Certa ins de nos lecteurs souhai ta ient
savoir qui est Gilbert Joseph, I'auteur d'Une
si  douce occupat ion.  Nous sommes
aujourd'hui en mesure d'apporter les préci-
sions atlendues :

Gilbert Joseph, à 16 ans, reioignit les rangs
de la Résistance. ll vécut et combattit dans le
maquis du Vercors. Son nom n'est pas un
pseudonyme et, historien et romancier, i l
oublia notamment chez Albin Michel 'Mrbslon

sans retour - I'affaire Wallenberg" qui lui
valut le orix de la LICRA.

Ces renseignements nous ont été fournis
oar I'auteur lui-même.

Nous I'en remercions bien sincèrement.
La Rédaction

A PBOPOS DE ROGER SALENGRO
Dans notre dernier numéro, nous avons fait

paraître une photo, au sujet de laquelle
Robert Quaegebeur de Marcq-en-Baræul
nous apporte quelques précisions :

Chers amis,
J'ai lu avec beaucouo d'attention l 'article

consacré à Roger Salengro.
Car, habitant Lille en 1936, et alors jeune

membre des Jeunesses Socialistes, j'ai vécu
avec passion cette période de I'Histoire loca-
t Ë .

Je  fe ra i  une  seu le  oe t i t e  obse rva t i on
concernant la légende de la photo, page 20. ll
est  écr i t  : "Aux obsèques du min is t re,  on
reconnaît (de g. à d.) Léon Blum, Magre, Her-
riot, Henri Salengro fils du défunt".

Cette dernière mention est une erreur car
Henri Salengro était le frère cadet du défunt,
et non son fils.

Je ne la relèverais pas si le détail était sans
importance : Roger Salengro avait perdu son
épouse  Léon ie  I ' année  p récéden te .  l l s
n'avaient pas d'enfant. Roger S. était profon-
dément touché par son veuvage. On peut
l'imaginer, rentrant exténué le soir, dans son
modeste appartement du 4ème étage, boule-
vard Carnot, se relrouvant seul pour consom-
mer le repas que lui a préparé la femme de
ménage. Dans I 'une de ses deux lettres i l
écrivit... "Je rejoins Léonie".

Pour Roger S. il n'existait pas le réconfort
du foyer.

( . . . )
Henri Salengro fut élu, durant les semaines

suivantes, député du Nord, dans la circons-
cription de son lrère (scrutin d'arrondisse-
ment) .  Après la  guerre,  i l  semble qu ' i l  a i t
abandonné la carrière politique ; il est alors
fonct ionnaire dans le  système hospi ta l ier
régional.

( , .  )
La deuxième photo à droite, représente en

fait le groupe des "Jeunes Gardes Socialistes"

(une "sélection" de la J.S. pour l'âge et la dis-
ponibilité en diverses circonstances). A la sor-
t ie  du cercuei l  (on salue)  sur  le  parv is  de
I'Hôtelde Vil le.

Fidèle et attentif lecteur,
Amicalement,
Robert Quaegebeur.

LE MOUVEMEI{T
AilARCHO.SYI{DICAtI STE
AU PORTUGAL

José Da Costa, abonné à notre revue,
nous adresse la lettre suivante que nous
publions volontiers:

C'est à partir de 1909 que les rdées anar-
chistes (connues depuis 1886) pénétrèrent
les associations ouvrières, dominées jusque-
là par le Parti Socialiste Portugais (PSP). En
octobre 1910, les anarchistes et les syndica-
listes révolutionnaires participent à la révolu-
tion populaire qui aboli la monarchie el donna
naissance à la lère République portugaise.
Les espérances dans le régime républicain
s'évanouirent lorsque le pouvoir refusa de
satisfaire les revendications el les asoirations
du mouvement ouvrier.

Au début de I 'année 1912, le mouvement
de grève des ouvriers agricoles de l'Alentejo
(région au sud de Lisbonne) fut brutalemenl
réprimé par la Garde Républicaine, qui tua un
ouvrier. La grève générale fut proclamée à
Lisbonne en signe de solidarité et se solda
par une répression qui envoya plus de 700
personnes en prison. La rupture fut ainsi défi-
nitivement consommée entre la République et
le mouvement ouvrier ou prédominaient les
anarchistes et les syndicalistes révolution-
narres.

En 1914, résultante de la radicalisation et
du développement du mouvement ouvrier
portugais, une Union Ouvrière Nationale est
créée,  qui  se t ransforme en 1919 en une
Confédération Générale du Travail, nettement
influencée par I'anarcho-syndicalisme.

A Bata lha,  organe of f ic ie l  de la  C.G.T. ,
devint le troisième quotidien du pays. Au delà
des grèves, des congrès, de la répression et
de I'agitation sociale à caractère insurrection-
nel, occasion pour les anarchistes de trans-
mettre un désir prolond pour la création d'un
monde nouveau différent du ouotidient hor-
rible dans lequel les travailleurs se trouvaient,
le  mouvement socia l  des t ravai l leurs se
caractérisait par un humanisme, une solidari-
té, et une aide mutuelle et l 'amour pour le
savoir et la liberté.

Au plus fort du mouvement (1919-1921/23),
existait le sentiment oue I ' idéal anarchiste
serait réalisé. La prise du pouvoir par les mili-
taires en 1926 réduisit à néant cet espoir, en
muselant les anarchistes et en abolissant les

libertés civiques. l l  faudra plusieurs années
pour détruire I 'organisation syndicale anar-
chiste et les groupes l ibertaires, I 'enracine-
ment de ceux-ci dans la société étant très
forte. Victime des persécutions, des empri-
sonnements et des déportations en Afrique, la
C.G.T. résistait néanmoins. Elle prépara pour
le 18 janvier une grève générale insurrection-
nelle en riposte à la loi Jasciste de Salazar qui
mettait fin à I'existence des syndicats et de
toute activité syndicale. Les anarchistes cégé-
listes invitèrent le parti communiste, le parti
socialiste et les réoublicains démocrates à
participer à la révolte armée. A Marinha Gran-
de, la vil le fut durant deux jours aux mains
des t ravai l leurs avant  d 'êt re repr ise par
l'armée. Dans d'autres points du pays, Silves,
Sines. Vila Boim. les travail leurs ont suivi
I 'appel de la C.G.T.. Même réprimée, I ' insur-
rection armée du 18 janvier 1934 n'en reste
pas moins I'un des moments les plus impor-
tants de I 'histoire du mouvement ouvrier au
Portugal qui refusait le fascisme de Antonio
de Oliveira de Salazar.

En 1937, un groupe d'anarchistes attentent
à la vie du dictateur, en réaction à la répres-
sion ouotidienne et à l 'aide sans restriction
qu'accorde Salazar aux franquistes dans la
guerre d'Espagne. L'attentat échoua et la
réoression s'intensifia. Toute reconstruction
du mouvement anarchiste devint alors impos-
sible. La majeure partie des militants lurent
emprisonnés ou déportés vers le camps de
concentration de Tarrafal, dans les îles du
Cap Vert en Afrique, ou beaucoup trouvèrent
la mort. Depuis ces moments, jusqu'en 1974,
à la chute de la dictature, la résistance anar-
chiste et anarcho-syndicaliste se trouva isolée
et clandestine et se résumait à la lutte anti-
fasciste. ll était alors impossible de discuter
des idées et des pratiques libertaires qui ne
touchaient pas au syndicalisme. l l  existait
cependant une forte préoccupation pour l'édu-
cation anti-autoritaire, I'autojormation el des
lhèmes comme la sexualité. I 'art. le naturis-
me, I'esperanto, l'émancipation féminine, ...

Le 25 avril 1974, les militaires mirent fin à
plus de 48 ans de dictature. Pour les vieux
anarchistes et syndicalistes, I 'espoir revint
mais il était déjà impossible pour eux, physi-
0uement. de reconstruire leur mouvement.

Un f i lm v idéo "La mémoire subvers ive"
retrace toute cette epoque.

Les auteurs, José Tavares et Stéphanie
Zoche, ont recueil l i  les témoignages d'une
vingtaine d'anarchistes et syndicalistes qui
s'expriment sur les grèves insurrectionnelles,
I'agitation sociale des années 20, la confron-
tation au fascisme, la guene civile espagnole,
la clandestinité, la répression, le camps de
concentration de Tanafal, le 25 avril 1974. De
nombreux documents et lilms d'archives illus-
trent I 'ensemble du fi lm. Celui-ci est dispo-
nible en version V.H.S. à :

Crise Luxuosa, Appartado 21477 1134 Lis-
boa Codex Portugal.

Gourrier des lecteurs
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LE TEMPS DES LIVRES
RAVACHOL,
UN SAINT NOUS EST NÉ
par Philippe Oriol

Ravachol est de retour.
l l  est bien élonnant que l 'époque pré-

sen te  n ' a i t  pas  engend ré  de  nouveau
Ravachol . . .  !  Car .  à b ien y regarder  (et
m ê m e  p o u r  q u i  s e r a i t  l é g è r e m e n t
bigleux), les circonslances ne manquent
pas pour susciter de nouvelles vocations
d'artistes ès-nihil isme. Mais i l est vrai oue
l e s  d i v e r s e s  f o r m e s  d e  r o m a n t i s m e ,
d'autant plus lorsque celui-ci se prétend
polit ique, ne sont plus de mode. Les seuls
exploits célébres aujourd'hui sont d'ordre
sportif ou, plus palpitant encore, écono-
mique.

De légitimes et abondants motifs de
révolte

On  ne  peu t  s  empêche r  de  pense r ,
pou r tan t .  que  l a  révo l t e  de  F ranço i s
Kcen ings te in  (1859 -1  892 ) ,  p l us  connu
sous le pseudonyme de Ravachol, trouve-
ra i t  tou1ours de légi t imes et  abondants
motifs. l l  suffit, pour s en persuader tout à
fait, de l ire ses Mémoires, que Jean Mai-
tron avait en son temps exhumées des
archives de la Préfecture de police et pré-
sentées dans Ravachol et les anarchistes
(Julliard, 1964 ; réédité récemment) et
que Phi l ippe Or io l ,  à  présent ,  reprend
dans Ravachol, un saint nous est né !, un
volume rassemblant des articles du oer-
sonnage et d'autres qui lui sont consa-
crés.

On sourira (aune) à la lecture du pre-
mier texte, sous forme de prophétie, d'un
certain E. Museux, paru dans L'Art social
en septembre 1892. Une prophétie qui ne
s'est malheureusement guère vérif iée. Un
sièc le après I 'exécut ion de Ravachol ,
écrit-i l , c'est-à-dire précisément en 1992,
"les peuples qui couvrent le globe ont tour

à tour aboli les privilèges de la classe qui
les dirigeait ; les royautés et les empires
sont morts, les peuples se sonl fédérés et
ne forment plus qu'une grande famille -
d'ou la guerre est forcément bannie, les
motifs de haine ayant disparu".

Le s imple survol  d 'un quot id ien,  ces
derniers jours, démontrera peut-être la
naTveté de ces propos, mais surtout leur
per t inence.  Auraient- i ls  pr is  un coup de
vieux ? Pas vraiment.

Une sorte de bandit d'honneur
Les crimes que les magistrats imputè-

rent à Ravachol ne firent pas I 'unanimité
parmi  les anarchistes eux-mêmes.  Sa
révol te,  es l imèrent  cer ta ins,  aura i t  ou
trouver  des voies moins indiv idual is tes,
plus propices au développement de cette
fameuse "action de masse", pour s'expri-
mer. Sans aucun doute. Mais Ravachol
( a u  m ê m e  t i t r e  q u e  C l é m e n t  D u v a l ,
Augus te  Va i l l an t ,  Case r i o  e t  d ' au t res
encore) vivait dans une misère telle, qui
n'avait cependant rien d'exceptionnel, que
seuls I ' ind iv idual isme et  la  v io lence (ce
que I'on appela alors la propagande par le
fait) semblaient à même de I 'apaiser un
instant. La déclaration qu'il tenta de faire
à son procès, en vain, et que publièrent
que lques  j ou rnaux  l i be r ta i res  d ' a l o r s ,
n'atteste pas d'autre préoccupation :

"J'ai travaillé pour vivre et faire vivre les
miens ;  tant  que n i  moi  n i  les miens
n'avons pas trop soufferl, je suis resté ce
que vous appelez honnête. Puis le travail
a manqué, et avec le chômage est venue
la faim. C'est alors que cette grande loi
de la nature, cette voix impérieuse qui
n'admet pas de réplique, I'instinct de la
conservation, me poussa à commettre
certains des crimes et délits que vous me
reprochez..."

Nombre d'écrivains, l iés pour la plupart
au symbolisme, fl irtaient alors avec les

idéaux  l i be r ta i res .  Beaucoup ,  p lus
esthètes que militants, s'en détourneront
bientôt. Ravachol, sorte de bandit d'hon-
n e u r  v e r s i o n  f i n  d u  X l X e  s i è c l e ,  l e s
enthousiasmera ; quelques-uns de leurs
hommages (notamment d 'Octave Mir -
beau, de Pierre Quil lard, d'Adolphe Retté,
d'André lbels, de Georges Pioch) figurent
dans ce l ivre.

Ravachol, un saint. comme tentèrent de
le présenter des écrivains, voire certains
de ses compagnons ? Pas exactement.
Et d'ail leurs les saints... Bon ! Laissons-
l e s  b a i g n e r  d a n s  I ' e a u  b é n i t e .  E n
revanche, et cet aspect-là du personnage
est beaucoup plus intéressant, Ravachol
appartient à la grande famille des laissés-
pour-compte de l'économie, du pouvoir, et
donc de I 'histoire. Un jour, i l  prit conscien-
ce de l ' injustice qui régnait et voulut en
entraver, à son échelle bien sûr, le pro-
cessus. Comme ça, sans avoir tergiversé
des années dessus.  l l  y  la issa sa tête,
délibérément. Une sacrée Dreuve de sin-
cér i té ,  non ? Pour cet te ra ison et  b ien
d'autres, le portrait de Ravachol qui se
détache des d ivers textes rassemblés
dans ce l ivre n'a rien d'antipathique.

T.Maricourt
Ed. L'Equipement de la pensée, 7 Bd

Bonne-Nouvelle, 75002 Paris.

LE SURVIVANT MALGRÉ LUI
par Sylvain Reiner

Quelques lecteurs se souviennent peut-
êt re d 'un roman d 'Yves Gibeau,  . . .Et  la
fête continue (1950, Calmann-Lévy ou le
Livre de Poche), qui racontait l 'errance
d'un jeune homme durant  I 'occupat ion :
celui-ci n'avait pas d'adresse, pas de tra-
vail et, bien sûr, pas d'argent... Pour cou-
ronner le tout, i l  uti l isait de faux papiers et
possédait I 'ambition, alors complètement
insensée, de devenir journaliste !

C'est une aventure similaire, commen-
çant à la même époque mais s'achevant
de nos jours, qui forme la trame du roman
de Sylvain Reiner paru récemment chez
Manya. Le narrateur de ce l ivre, quasi-
ment  une autobiographie const i tuée de
chapitres de longueurs inégales mais qui,
t ous ,  r essemb len t  à  de  mé thod iques
constats d'échec, est un Juif qui a réussi
à échapper à la déportation. Les déclara-
tions rassurantes des nazis, au début de
leu r  règne ,  l o r squ ' i l s  s ' e f f o r ça ien t  de
gagner à eux la  populat ion,  lu i  avaient
semblé suspectes.  l l  avai t  donc pr is  le
large en Suisse, où i l sera interné trois
ans  du ran t ,  a l o r s  que  l es  s i ens ,  peu
après, étaient arrêtés et qu'i l  devait ne
jamais les revoir.

Ensuite ? Quelque chose comme une
longue  cou rse  épe rdue ,  l e  sen t imen t
d 'êt re seul  au monde,  condamné, pour
joujours, à survivre en marge de I'histoire.
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Les nazis, en fin de compte, même s'i ls
n'avaient pas emporté la victoire militaire,
avaient partout semé tant de décombres
qu'i ls empochaient une espèce de victoire
morale, dont les victimes ne se relève-
raient pas de sitôt.

"Nous étions des enfants de I'Holocaus-
te et on ne se crée Das une famille dans
un cimetière /" se désole le narrateur, se
démenant maintenant du oetit boulot. ten-
tant à tout prix, néanmoins, de publier des
l ivres (v ivement  encouragé par  Joseph
Kessel), parce que seuls les livres le rat-
tachent encore à la réalité et peuvent le
convaincre, plus peut-être qu'une épouse
et  des enfants labor ieusement  gagnés,
qu'i l  a tout de même survécu au génoci-
de.  en déoi t  de tout .  L 'écr i ture contre
I'atrocité, contre la mort.

Le narrateur, à ce moment là, remporte
enfin et définit ivement une suoerbe victoi-
re sur le nazisme, sur cette adversité qui
semble I 'accompagner comme une malé-
diction. Un livre poignant, que ce Survi-
vant  malgré lu i ,  pas s i  noi r ,  donc,  qu ' i l
peut le paraître de prime abord.

T. Maricourt

[e temps des liwes

dot ,  Tourgueniev,  Ju l ie t te Adam, Flau-
ber t . . .  parmi  tant  d 'autres,  en sont  les
spectateurs assidus, friands d'un répertoi-
re souvent facétieux, toujours libre.

Ce l ivre se propose de rest i tuer  les
marionnettes de Maurice Sand à l 'envi-
ronnement familial de Nohant, au contex-
te artistioue et littéraire du XlXe siècle et
à la tradition populaire de la marionnette à
gaine. Sont aussi évoqués, les multiples
lalents d'un dilettante devenu dramaturge,
burattiniste (de burattino, marionnette ita-
l i enne ) ,  b r i co leu r  gén ia l  e t  me t teu r  en
scène prolixe, pour la naissance d'un uni-
vers oni r ique,  v is ionnaire et  fanta is is te
inédit.

Edi t ions du Lérot ,  16140 Tusson,
240o..200 F.

HISTOIRE
DE LA
JEUNESSE
sous
VICHY
par
Pierre Giolitto

DI Ll ftuilrsst
s0us ucltY

LA
POLITIQUE
DU FCF
1 939.1 945
LE PARTI
coMMu-
lrllSTE
FRANçArS
ET LA
OUESTION
NATIO.
NALE
par
J e a n - Y v e s
Boursier

Un ouvrage de 225 pages pour traiter
un sujet aussi vaste - et controversé -
que celui de la polit ique du PCF pendant
l a  pé r i ode  1939 -1945  re lève  d 'un  pa r i
imposs ib le  que  Jean -Yves  Bou rs ie r  a
pourtant gagné avec facil i té. Ni crit iques
part isanes,  n i  compla isances à l 'égard
des d i r igeants,  I 'analyse de I 'auteur  est
claire et logique, et permet au lecteur de
rec t i f i e r ,  à  I ' appu i  d ' une  i ncon tes tab le
documentation, un certain nombre d'idées
reçues.

Jean-Yves Bours ier  retuse la  v is ion
sommaire du PCF comme s imple repré-
sentant de l lnternationale Communiste. i l
monlre oar  contre sa déterminat ion de
respecter strictement deux objectifs prin-
cipaux : I 'exclusivité de la représentation
des ouvriers dans le disoositif national du
pouvoir en France et la préservation du
"Parti" comme étant la polit ique.

L'auteur - anthropologue - a mené
u n e  e n q u ê t e  m i n u t i e u s e  e t  p r é c i s e ,
appuyée de quatre-vingts entretiens, pen-
dant près de dix ans, permettant confron-
tat ion et  recoupement des renseigne-
ments qui aboutissent à une quintessence
de "matériaux" '. "Cette enquête sert donc
de support à des protocoles d'élaboration
de thèses et de mises à l'épreuve de ces
thèses" précise I 'auteur dans son avant-
propos.

Les sulels abordés sont plus particuliè-
rement :

- Le pacte germano-soviétique (Stali-
ne,  l ' ln ternat ionale Communiste) ,  la  pol i -
l ique du PCF passant  du bel l ic isme au
pacifisme ;

- La tentative de collaboration de l'été
1940 et les raisons de son échec ;

- La figure du "traître" dans la vision
stalinienne de la poli l ique :

- L'Organisation Spéciale (O S.) ;
-  La prat ique de la  " l iqu idat ion des

traîtres au Parti" ;
- Les débuts de la lutte armée après

le 22 juin 1941 et la localisation des atten-
t d t s  ,

-  Les FïP et  la  ouest ion des arme-
men ts ,  l es  re la t i ons  du  PCF avec  de
Gaulle ;

- Les STO, les FTPMOI ;

MAURICE
SAND
MARION.
N E T T I S T E
ou rEs
"MENUS
PLAISIRS'
D'U1{E
MERE
CELIBA.
TAIRE
par Bertrand
Tillier

Le théâtre a occupé une place impor-
tante dans la vie et l 'æuvre de George
Sand.  Ses essais sur  les p lanches de
Nohant ,  avant  de l ivrer  ses p ièces au
public parisien, sont bien connus. Mais le
rôle du théâtre de marionnettes de son fi ls
Maurice paraît trop souvent anodin.

E n  1 8 4 7 .  à  N o h a n t .  M a u r i c e  S a n d
improvise quelques marionnetles dans du
bois et des chiffons, à seule fin de divertir
sa mère. En quelques années, la troupe
s 'ag rand i t  cons idé rab lemen t .  Geo rge
Sand confectionne les costumes de cen-
taines de personnages. Maurice sculpte
les v isages,  peint  les décors,  bât i t  les
canevas des pièces et donne les repré-
sentations.

Ce  que  l a  romanc iè re  bap t i se  ses
"menus p la is i rs"  est  p lus qu 'une s imple
dist ract ion.  Maur ice devient  I ' inspi rateur
de Christian Waldo, le marionneltiste de
L'homme de neige. La troupe voyage de
Nohant à Paris. Elle acquiert la réputation
d'une formidable attraction. Pauline Viar-

Avoir 10 ou 15 ans à l époque du Maré-
chal n'est pas sans conséquence. l l  faut
chanter "Maréchal nous voilà !" à pleins
poumons, apprendre I 'Histoire de France
dans des versions remaniées à la sauce
"Révolut ion nat ionale" ,  f réquenter  des
camps de plein air, vénérer le Travail, la
Famille et la Patrie el ne oas oublier de
fêter les mères chaoue année au mois de
ma i . . .

Dans  un  l i v re  auss i  imposan t  (700
pages)  que sér ieux et  b ien fa i t ,  P ierre
Gio l i l to ,  univers i ta i re et  spécia l is te de
I 'h is to i re de I 'enseignement ,  nous conte
avec force détails comment une puissante
machinerie fut mise en olace dès I 'autom-
ne 1940 afin d'encadrer et de "rééduouer"
la jeunesse de France.  Au f i l  des cha-
p i t r es  nous  voyons  commen t  l e  co rps
enseignant  fut  repr is  en main,  comment
tout fut fait pour "séduire et embrigader
l es  j eunes " .  Cependan t ,  r i en  de  man i -
chéen dans ce l ivre passionnant. Pierre
Gio l i t to  expl ique et  démontre que b ien
d e s  r é f  o r m e s  d e  V i c h y  s o n t  d é j à  e n
germe au temps de Léo Lagrange et que
b ien  d 'au t res  oe rdu ren t  au -de là  de  l a
Libérat ion.  Un l ivre luc ide et  r iche,  une
synthèse uti le.

G. Ragache
Penin, 700p., biblio., index, 1 80 F.
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- Insurrection nationale ou guerre de
Libération nationale.

Les lecteurs, quelles que soient leurs
conv i c t i ons ,  y  t r ouve ron t  ma t i è re  à
réflexion. A lire.

G.Pelletier
Editions L'Harmattan, Collection histo-

rique "Chemins de la mémoire", 237
pages, 120 F.

LES J
|ltDtElts i
Tertes
d'Alain
Quesnel
lllustrations
de François
Davot

Le dernier ouvrage de la collection pour
la jeunesse "Mythes et Légendes" s'impo-
sait en cette année "Américaine", puisqu'il
traite des Indiens dans leurs variétés (on
peut parler de plusieurs civil isations) de
leu rs  c royances  e t  de  l eu rs  r i t es .  La
rédaction du texte a été confiée à l'écolo-
giste Alain Quesnel, défenseur incondi-
tionnel du droit des Indiens. les descen-
dants de ceux qui survécurent aux mas-
sacres systématiques de I'homme blanc.

Des légendes à I'histoire véridique des
Indiens, un l ivre instructif que I 'on peut
confier utilement aux enfants.

Disponible à la librairie de Gavroche.

REVUES

HOlttEs &
LIBERTÉS
LA BÉPU.
BLtOUE,
L'EXCEP.
Trolr
FRAl{.
çarsE
1792-1992

Le numéro 68 d'Hommes et Libeftés, la
revue de la Ligue des Droits de I'Homme
est un numéro spécial consacré - tout
naturellement - au bicentenaire de la

[e temos des liwes

République. Au sommaire de ce numéro :
- La fondation de la République, par

Michel Vovelle.
- Condorcet ou la République univer-

selle, par O. Le Cour Grandmaison.
-  Thomas  Pa ine  ou  l e  répub l i ca in

venu d'ailleurs, par Bernard Vincent.
- La lle République : la mal aimée, par

Raymond Huard.
- La République rêvée, par Madeleine

Rebérioux.
- La République d'une commémora-

tion à I'autre, par Patrick Garcia.
- Actualité de la République, par Pier-

re Tournemire.

Ligue des Droits de I'Homme, 27 rue
Jean Dolent, 75014 Paris, le numéro 25 F

JARDIl{
DES
sAvotRs,
JARDIN
D't{tsTot.
RE
par Pierre
Lieutaghi

La création, autour de Salagon, de jar-
dins ethnobotaniques, et spécialement
d'un jardin médiéval, donnent I'occasion à
la  revue  Les  A lpes  de  l um iè re
(N '1  ' 10 /1  1  1 ) ,  d ' évoque r  l a  re la t i on
plantes-sociétés au Moyen-Age. Si plu-
sieurs ouvrages récents traitent du jardin
médiéval dans ses aspects historiques,
esthétiques, symboliques, le rapport à la
p lan te  comme ind i v i du  végé ta l  a l o r s
dénommé, décrit, rencontré au quotidien,
est habituellement passé sous silence (ou
remémoré au seul stade anecdotique).

Le XXe siècle l inissant "redécouvre"
I ' espace - j a rd in  d ' avan t  l e  Nouveau
Monde, qui en quelques décennies trans-
forma nos parterres floraux et nos pota-
gers. Dès lors I'occasion était bonne, au-
delà d'un guide de découverte des par-
terres des jardins de Salagon, de tenter
une  pe t i t e  "bo tan ique  méd iéva le "  à
I'usage des curieux de fleurs et d'histoire :
plus de 300 espèces végétales y voient
leur identité et leur stalut ethnobotanique
anciens précisés en regard du savoi r
actuel, la majorité d'entre elles sont illus-
trées par la reproduction des meilleurs
bois gravés des médecins botanistes du
XVle siècle.

Cinq index, en latin, français, allemand,
anglais, italien, permettent à chacun de
mettre un nom sur des plantes souvent
vues mais mal regardées

Les Alpes de Lumière, Prieuré de Sala-
gon, Mane, 04300 Forcalquier. 156p, 229
iil. 128 F.

PLEIl{
cltÂ1{T
l{" 5l :
toTs
DE PASSE

Mû * p.tk

Au somma i re  de  ce  numéro ,  nous
relevons:

-  Yamanga et  autres contes af r i -
cains, recueillis par Pierre Ziegelmeyer.

- Joseph Barbiero, I'itinéraire volca-
nique d'un Gaulois vénitien, par Jean-
Louis Lanoux.

Poêmes et nouvelles de Bluma Fin-
k e l s t e i n ,  F . M . H a t i e r ,  A . C a r r o t ,
F.Moreau-Dubois,  J .Malzac.  Ains i  que
les chroniques et crit iques habituelles.

Plein Chant. Bassac, 16120 Cha-
te au n e u f - s u r- C h a re nte.

ELAN

La petite brochure "poétique, littéraire
et pacifiste" que publie notre ami Louis
Lippens,  poursui t  imperturbablement
son pet i t  bonhomme de chemin.  Car
depuis 38 ans il se bat inlassablement
pour que cessent  les guerres,  noble
cause que nous défendons aussi dans
nos colonnes...

Louis Leppens, 31 rue foch, 59126
Linselles. Le numéro 10 F

SOLUTION DU REBUS DE LA PAGE 23
Rébus 1 : Les préjugés ne se détruisent pas par le canon, mais par les lumières et le temps.

Rébus 2 : L'enfance est le plus heureux temps de la vie, c'est en vieillissent que l'on s'en aperçoit.
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LISTE DES PRINCIPAUX ARTICLES
PARUS DEPUIS LE N"61

Pour les soixante premiers numéros, consulter le N"61, ou à
défaut. nous en demander la liste.
Nous rappelons à nos lecteurs que tous les numéros, sauf le N"2
et le N'9, sont encore disponibles.

N'61
- Les grèves dans le textile (1920-1936), l'exemple d'Elbeuf .
- La radio en URSS.
- André Gill I'impertinent, un caricaturiste de la fin du 19e.
- Deux écrivains sous la Terreur : Jacques Cazotte et I'abbé Bar-
thélemy.

N"62
- La Banque de France pendant la Commune.
- Vienne : une ancienne tradition ouvrière. Les ouvriers dans
I'industrie drapière entre 1880 et 1890.
- Les trois âges de la forêt. L'histoire du paysage forestier fran-
çais.
-  Ar is t ide  De lannoy,  un  car ica tur is te  méconnu de  la  'Be l le

Epoque".
- Les Forges de Paimpont (17-19e siècle).

N.63€4
- L'enfermement des communistes en France (1940-1944).
- La tourmente révolutionnaire. Des principes égalitaires à I'Em-
pire.
- Portrait et itinéraire de Jean Grave. Son hebdomadaire dura
30 ans.
- Boucheries et bouchers au XlXe siècle.
- Les peuples de l'Autriche-Hongrie.
- Les Brésiliens à Rouen en... 1550. A propos de la conquête de
I'Amérique.

N"6s
- De "Royales Affaires" autour d'une forêt. (1770-1790)
- Les siècles obscurs du Moyen-Age.
- Une déportation oubliée : Fréjus 1er el2 février'1943.
- ll y a 200 ans, la naissance de la Première République (21-22
Septembre 1792).
- Gus Bofa et le "Salon de l'Araignée" (1920-1930).
- Roger Salengro (1936) - De la calomnie au suicide.

140, - Iùécla,ctlon sru. funirgrcg. - L'enfant
. de la granile ville.

. Rzrsrrertrrrrs. - t. Le mère est orlvrière. DIle veille souvent bien
taril la nuit, pourgagner qrrelques eous de phrs. Son parrvrc Piere,
pâlot, chèlif, lucc le marrvais lait d'un biberon. - 2. A qrrrlro aus, ou lc
nàne â l 'école;  car s ' i l  jorra i t  dehors,  i l  gerai t  ècrasé.  L lé j i  ses jaar 'bes
ec déforment, trop fai)rler pour lc porter. - 3. Commeot voulez-vous
qui l  a i t  boane mine? I ls  eont  c ioq qui  domcnt la nrr i l  dqns la même
petite clrambrc. - {. Il passe la journée entre qualre rlurs; le soir, il
apprend scs lcçons à la l r reur vaci l lante d 'une chandcl le.  -  5.  Sr:s yeur
malades demandenl dejà lcs rolos du nrédecio. - 8. A qrrioze anx, Picrro
fume et veu! faire I'hourme. - ?. A ving! ane, à I'âge oir leg outres sont
aoldals, Piene s'éteint: il est poitrinaire!

Ce regard 'sur l'enltnt cle h grande ùilb" est extratt de Ia Yenière année de style de
Étlactiur et d'ékttilion bar.ll.U.l. Camé et L. Mo,t édité nar A. Colin en llll)4.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
N'oubliez pas que la revue d'histoire populaire Gavroche est une revue indépendante de tout groupe politique, syn-
dical, confessionnel et financier. Elle ne reçoit aucune subvention ni de I'Etat ni de tout autre organisme privé ou
public.
Gavroche ne peut compter que sur la fidélité et le soutien de ses lecteurs. Vous pouvez lui manifester votre attache-
ment en parlant de la revue autour de vous et en souscrivant ou en faisant souscrire des abonnements. Assurez-vous
que votre bibliothèque municipale ou de quartier est bien abonnée à Gavroche. Merci !

fucnunoettr
,$ 

.rwrelt.EtrtæÈurr

Complêtez votre collection de "Gavroche"

7982 :5 numéros 1 à 6 (sauf  2)  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .50 F
7983 :5 numéros 7 à 12 (sauf 9) .. . . . . . . .50 F
7984 :  du 13 au 18 . . . . . . . . . . . . .50 F
1985 :  du  19  au24  . . . . . . . .  . . . . . 50  F
7986 :  du 25 au 30 . , . . . . . . . . . . .50 F
1987 :  du 31 av36 . . . . . . . .  . . .50 F
1988 :  du 37 au 42 . . . . . . . .  . . . . .70 F
7989 :  du 43 au 48 . . . . . . . . . . . . .70 F
7990 :  du 49 au 54 . . . . . . . .  . . .100 F
1997 :  du 55 au 60 . . . . . . . .  . . .100 F
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Librairie
de GAVROCHE

LesPrysem:
les ÉprHiques
villagoiscs de l'An mil
au l9e sièle
par H. Luxardo
256 pages, illustÉ - 30 F.

La Guerc détraquée
(19,10)
par Gilles Ragache
256 pages, illustÉ - 40 F.

Contrcbandiers du sel
par Bemard Briais
La vie des faux-sauniers
au temps de la gabelle
288 pages, illustré - 50 F.

Les Grandes Pestes
en France
par Monique Lucenet
288 pages, illustÉ - 55 F.

Le Coup d'Etat
du 2 déccmbrc lE51
par L. Wil lette (Edit ions
Aubier)
256 pages, illustré - 30 F.

DOSSIERS
D'HISTOIRE
FOPULAIRE:

- Luttes ouvrières -
16el2(h siècle

- Les paysans - Vie et
lutte du Moyen-Age au
l" Empire

- C o u r r i è r e s  1 9 0 6 :
crime ou catastnophe ?

-  Les  années mun i -
choises (193E/1940)

l,es 4 dossiers - 60 F

C'est nous les canuts
par Fernand Rude
Sur I'insurrection lyonnaise
de l83 l
286 pages - 25 F.

La Résistance dans I'Eure
par Julien Papp
448 pages,  i l l us t ré  -
1,18 F.

Mémoirts de la æconde
guene mondiale dam I'Eurt
par Julien Papp
427 pages, illustré - 198 E

La vie quotidienne
des écrivains et des
artistes sous I'occupation
par Gilles Ragache
et Jean-Robert Raeache
347 pages, itlustre-- ll8 F.

Campagne et paysans
des Ardennes lE30- l9l4
par Jacques Lambert
22 x 18 cart. éditeur nom-
breuses i l lustrat ions. 583
pages - 225 F.

Lcs Ardennais
dans la tourmente
par G. Giuliano, J. Lambert
et V. Rostowsky
552 pages, illusté - 175 F.

Un maquis d'antifacistes
allemands en France
(r942-19$\
par E. et Y. BÊs
350 pages, illustré - lr() R

Le retour des loups
par G. Ragache
270 pages - 115 F.

Florilège de la chanson
révolutionnaire de 1789
au Front populaire
Plus de 2fi) chansons
sociales en fac-similé.
306 pages - 330 F.

La Chanson
de la Commune
par Robert Brécy
316 pages - 350 F.

Jean Jaurès
et le Languedoc Viticole
Par Jean Sagnes
I 28 pages - 90 F.

André Gill L'impertinent
par Jean Valmy-Baysse
26O pages - 195 F

Les Bibelforscher et le
nazisme
par Sylvie Graffard
et Lio Tristan
236 pages - ll0 F

Un Juif sous Vichy
par Georges Wellen
320 pages - 130 F

Luttes ouvrièrcs
et dialecte
par René Merle - 60 F

Tolstoi', I'homme de vérité
par Ludovic Massé
95 pages - 70 F

Histoirc de la littératurr
libertaire en France
par Thierry Maricoun
49 I pages - 150 F

Henri Poulaille
par Thierry Maricourt
275 pages - 129 F

L'assassinat de Château-
Royal
par Jean-Phil ippe Ould-
Aouadia
198 pages - ll0 F

Breyou et so disciplo
(Poèmes sur les canuts en
patois avec traduction)
94 pages - 65 F

Maîtrrs et élèves
d'autrefois
par Raymond Bailleul
462 pages - 180 F

COLLECTION.'LA PART
DESHOMMES''

Lissagaray le plume
et fépée
par René Bidouze
238 pages - 125 F

Jules Guesde,
I'apôtre et la loi
par Claude Willard
I 23 pages - 93 F

Gracchus Babeuf
avec les Egaux
par Jean-Marc Schiappa
265 pages - 125 F

Moi, Clément Duval.
bagurd et anarrhiste
par Marianne Enckell
254 pages - 125 F

Eugène Varlin,
Chronique d'un espoir
assassiné
par Michel Cordillot
268 pages - 125 F

POURLAJEUNESSE:
Dans la collection
"Mythes et llgendes"
225 x 285, illustré
6250 F
- La Chevalerie
- L'Egipte
- Les Loups
- L'Amazonie
- Les Gaulois
- Les dragons
- La création du monde
- Les Incas
- La Grère
- Les Vikings
- Les animaux fantas-

tiques
- Les ours
- Vers l'Amérique
- L'Europe
- Les Indiens
- Ciel et étoiles

Dans la collection
"Mes prcmières
légendes"
2N x 200,400 pages illus-
trées - 45 F
- Iæs Baleines
- Les Géants
- Lcs Fês
- L'Hiver
- Lcs mrcières
- Les musiciens
- Les couleurs
- Le printemps
- Les chats
- L'automne

Dans la collection
"Histoires vraies"
Chaque volume - 33 F.
-  Le Secret  du grand-

frère.  une histo i re de
canuts

-Léa .  l c  Ga l i bo t .  une
histoire de mineurs

-Le  Ruban  no i r ,  une
histoire de tisserands

- La Revanche du p'tit
Louis, une histoire de
forgerons

- Les cordées de Paris,
une histoire de ramoneurs

-Les jumeaux de Car-
mâux,  une histo i re de
verriers

-F rè res  du  ven t ,  une
histoire de mousses

- Les Pr inces du r i re.
une histoire de jongleurs

-Quand  l a  Cha r l o t t e
s'en mêle, une histoire
de dentellières

- Le sauvetage du pros-
cr i t ,  une histo i re de
typographe

- Le paquet volé, une his-
toire de saute-ruisseau

- Les fendeurs de
l i be r t é ,  une  h i s t o i r e
d'ardoisiers.

- L'audace de Nicolas,
une histoire de chemi-
nots

-Voyage au bout de la
Loire, une histoire de
mariniers

- Le cadeau d'Adrienne,
une histoire de porce-
lalnes

-Fleurs d 'Ajonc,  une
histoire de petite bonne
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L'amateur de livres

L'AMATEUR DE I,IVRES.

Vo ic i  une nouve l le  l i s te  d 'ouvrages  anc iens  0u
d'occasion disponibles à la vente. Vous pouvez passer
vos commandes après vous être assuré (de préféren-
ce) que ces livres sont enc0re disponibles. l\ilerci !

- Acremont (Henri d'), La terreur dans les
Ardennes (Mogue-Vassant). I)cvle 19.1-.
2 0 8 p  . . . . . . . . . . . . .  . . , , . . . . . , . ,  6 t )  t '
- Aialbert CJean), L'Italie en silence et
Rome sans  amour .  A lb in  I l i che l  1935.
2t3+p .. .  . . .  .  . .  .10 F
- Amaudnr (N(Èl), 'Vivre d'abord". Le ltnr
blène cle I'alimertfailon p()s( p(tr l ilprès-gter
re. Ecl.  l ) i t t<>res<1ues 19-31. 22Jp ar,ec 36 i l l .
( cour ' .n .u . rc t te )  . . . . . . . . . . . . . . . .  ) ( )  F
- Ancel Qacques), Gêopolitique. I)elagrrn t'
19J6.  120p inc lcx  onomts t ic luc  . . . . . . . . . . . . .  i0  F
- Anger (Dldier), Chronique d'une lutte.
Le contbdl t trrt i -r tucléuire t i  I : lanronri l le cl
dans kt //rrgiru,. Simoëns 197-. J2.rp .... li Ir
- Argenson (Marquts d'), Ia République
fictive. Prornotion et écl. 196-. 160p . .10 l"
- Astoux (A.), t'oubli. I)e (lrrulle 19r(r-19itl.

.J.C. Lrrrc:s, 197+. +82p .. .  +0 F
- Bal ibar (Etienne), Cinq études du
matériallsme historique. Xllspero 19-i.
29 tp  . . .  . .  . .  .  . . .  . .  .  +0  F
- Barraclough (Geoffrey), Une introduc-
t ion à I 'histoire contemporaine. Stock
1 9 0 t .  l i t - t )  i n t l t ' r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - r r  F
- Bauchard (Philippe), Iæs Technocrates
et le pouvoir.  X-Crise. Svnulchie. CG-l ' .
Clubs. Artlur.rl 19(r(r. 320p ,li ll
- Belperron (Pierre), Ia Croisade contre
les Albigeois et I'union du languedoc à la
France 1209-1249. I,lon 19.i2. j95p avec 9

gr. 2 croquis un t lblclu générul.ct 1 curte
dÉ'pl.  inclex t lég.r l i ' l i . )  . . .  t lO F
- Benoist (Jean-Marie), Pavane pour une
Europe défunte. Il:rllicr. 1916. 202p . . J5 Il
- Bouche, Gest & Simbron. Danses des
provinces de France. Traité pratique de
danses et d'évolut ions rythmées. f lcl .

.1.\ :rutr:r in 19+(r. -  l :rscicules de 6. lp i l l .  (clor-rt

t r  c t  
-  

t l i ' l r ' : t i t l r i \  I  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 8 0 F
- Bour (Iéon), Iæs prisons de Metz pen-
dant la Révolution 1789-1800. I:xtrrrrt clc
IAnn. cle l :r  Sté cl t l ist.et cl  Arch. clc l-orr:r inc.
s . t l .  9 2 p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( r t )  F
-  Bourg in  (G.  &  F . ) ,  Les  Démocra t ies
contre le Fascisme. Histoire de la Secon-
de guerre mondiale. l:cl. cle Iu l.ilrcni' l9+(r.
.319p ; 0 F

- Bouthoul (Gaston), La surpopulat ion
dans le monde. l)uvrx lc) i lJ. 2(r-P .. . . . . .  i0 F
- Biihnau (L.), Histoire des Pirates et des
Corsaires. I lrrclrr:ttr: I !)6i. 3l-1r ()() l '
- Burchett (Wilfred), La seconde guerre
d'Indochine. Cambodge et Laos l9'0.
\eui l  l9-0. 2J. jp i i  l -
. Casteran (Chr.), Guerre civile err lrlan-
de. \ lercure cle l"trnc'e 19î().  l l l ) l ) i <  I

- Catalogue, Les trésors des égl ises de
France. Musée des Arts décoratifs 1965.
l6  lp + 25+ plr tnt l tcs.  indcr . . 1
- Chassin (Ch.-L.), Récit authentiquc de la

défense de Nantes.  C(r) t ( r ) . i l  (  . :  .  -

l - 9 . J .  S c h r i ' o l t .  N : t n t c s  l s ( ) l  i < : '

t l i ' r ' 1 t . t . . . . . . . . . . . . .  -  :
-  Chas tene t  Qacques ) .  Le  s i èc l e  de

V i c to r i a .  C lub  L i b .  l 9 i - .  l , ) l i r  : ( .  r ! . :  . . . ! .

. { 6  i l l .  . . . . .  :
-  Chauvey (Daniel ) ,  Autogest ion.  r ,  . : .

19r0.  252p . . . . . I ' l
- Cobb (R.C.), L'Armée Révolutionnaire
Parisienne à Lyon et dans la Région L1'on-
naise (frimaire-prairial an II). \.r'irrr' tlu
crococl i le Lron 1951-51. l  l .L.r: tL: lr ' .  s0 F
- Colloque franco-suisse d'histoire écono-
mique. ColloqLrc clt  ( icnr-rf  i -1, 1111i l t)(1-.
( icorg Genèr 'e 1969. J l t r l r .  .  t i 0 F
- Colloque sur I'esprit républicain. Col-
krquc cl Orlértns r et 5 scpt. l ,)-o. Kl incksieck
19 t -  2 .  +61o indcx  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  100  F

- Dansette (Adrien), Deuxième Répu-
bl ique et Second Empire. Fayalcl 19 t2.

3 + - i p  . . . . . . . . . . . . . . .  l 0  I :
-  Daumard  (P . ) ,  Le  pr ix  de  I 'Ense i -
gnement en France. (. l lnrunn-Lér'r '  1969.
2 6 9 p  . . . . . .  t 5  I :
- Debyser (F.), Chronologie de la guerre
mondiale (28 juin l9l1-28 juin 1919).
Pur rx  l9 . lu .26 .3p  inc lc r  .  .  . . . . . , , . . . . .  r0  I :
-  Dessert ine (Dominique), Divorcer à
Lyon sous la Révolut ion et I 'Empire.
I ) .1 ' , t l c  [ . r r rn  1981,  39  tp  . . .  .  .  . . . . . .  5 ( )  l ]
- Dhoquois (Guy), Pour I'histoire. Soci<>
logie historique. Anthropos 19- l .  .3. j  r l r
i n c l c x  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . ,  . . . .  . J 0  I :
-  Dommanget  (Maur ice) ,  B lanqu i  e t
I'opposition révolutionnaire à la fin du
Second Empire, Crrhier t les Annulcs Nol+.
A. ( l r l in  196t ) .  2 -1 . tp  in r lex  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,3 ( )  l l
- Emery (Iéon), I-a France de Pétain à Gis-
card. 35 ans d'histoire politique. Ecl. Allxr-
t r o s  l 9 - 5 .  2 0 ô p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( )  l r
- Engels (Fr.), Ir rôle de la violence dans
I'Histoire. ks éléments du Communisme,
ISLr r r : ru  c l  éc l .  1939.  l -30p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J5  I '
- Fedortchenko (Sophie), lr peuple à la
guerTe, l ' t t '1t6 7lç srlr lzr1s rrr.ç.çr,.ç t t ' t - t tei l l is l t tr

t ) . t  : ) : l ! t - t t t j l ' ' 1  \ . L l 1 t .  l ( r i t t  l S S l )  .  .  . . .  . l l )  l :

F r i e d l a n d e r  ( S a u l ) .  P i e  X I I  e t  l e  I I I e
R e i c h .  I r  . . .  i .  \  \  .  ' . \ . i  i <  i

Fuchr (Uanin). I n pactc ar-ec Hitler. Lu
. : - .  :  . .  .  ' .  .  r : .  .  .  .  . .  l ' . , , : -  l ' l i : ,  . i i s l l
.  r  .  .  .  . . . .  . . . .  . .  . . . .  l (  )  l :

Gaffarel (Paul). Prieur de la Côte-d'Or.
l i ( " .  . (  : ) ( ) r r rgu ignonnc dc  l  ens .  sup .  l f l99 .
I  I \  \  r .  l 5 r p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . .  1 2 0  l r
- Garaudy (Roger), Qu'est-ce que la mora-
le marxiste ? l.cl. Srr 1963. 23lp ... . 2; I:
- coustat (Abbé), La Linde pendant la
période révolutionnaire. Crrstrnet. llcrge-
r r rc  190.1 . ,102p.  | rc -s in i .  de  s ignatu lcs  e t
inc lcx  (cour ' . re f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l (X)  F
- Guiomar Qean-Yves), L'idéologie na-
tionale. Sous ll Rér'olution frrncrise. ceur
clui ponÎicnt lu Purolc ct ceux qui ne l:t por'-
t t r r r r . r t  pes .  Ec l .  ( .h : rn rp  [ . ib re  l9a+.2 I ' i ( rp
( c l é f i . )  . . . . . . . , . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  + >  F



- -  l 9 l p +() F

Jouvenel (Robert de), Feu I'Etat. Fcrcnc'zi Cie l9+:t. l86p inclex
1 . r13 .128p a \  l .

-  Harcour t  (Rober t  d ' ) .  Ambi t ions
et  méthodes a l lemandes.  F  Sor lo t  19J9.
+) l l . . . . . .  2 0  f
- d", L'évangile de la force. l.c usagc de

I t t  t t ' L r , : t " ,  , i : r  l l l e  / ? e i c b .  P l o n  1 9 J 6 ,

I  l 0 l ) ' ' ' '  '  3 0 1 - '
Helsc'1 (fdouard), Non-Résistance ou le

chemin dc l 'abanoir (1918-1940). Ed.Plul
.  :  .  '< .  l22p  ( lnnoté)  . , , . , .  . l i  F

I lomberg (O.), La Galerie des glaces.
' .  : .  i . :  1 . . r t . 1 9 3 i . 1 - - r p  . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  .  3 0 1 -

-f ec()met (Pierre), Le Palais sous la
monarch ie  de  Ju i l le t  1830-1E48.  Pkrn

- Kiss (Alexandre), L'écologie et la loi. 1.c
rl i l t | | t  i I Ir idioII t '  t I t '  l  t ' t t t ' i rortI t( t i l ( ' I t l .  LH,\r-
mrttrtn 1989. 391p
- Iattre de Tassigny (Mal de), Histoire de
la Première armée francaise. Rhin et
Danube. Pion 19i1. (r-1o i l l
- Iéaud (A.) & clay (8.), L'école primaire
e n  F r a n c e .  k t  C i t t t  l r t r t r ç t r i s L ' l 9 - i 1 .
2 r 'ol .  rel.cl .brs. (313+ll  rp). I lel  crenrpl.  i ' t rr t
n e u f . . . . , . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  ; ( X )  F
- Iauris (Pierre), Avignon révolutionnai
re. \ l istrr l  Caveil lon 1901
- Leflon Çean), Nicolas Philbert, évêque
constitutionnel des Ardennes. .\rch.rlép.
\lézières lt)5+. 1921'r .  . . . .  . .  .  . . .  . . .  . . .  l ( ) 1  )  i .
- læuilliot (Paul), Iæs Jacobins de Colmar.
Prutès-t t'rlxttt.t' rk's sétnrc-t's rle lu Slé prptrlui-
re ( l7()l-1795). Ptrbl. rlc ltr Fttt. des letlres tlc
.\ troshottrg 192.i  i03p incie.r . . . . . . . . . . . . . . . .  .100 F
- Lesourd (I.A.) & Gérard (C.). Histoire
économique XIXe XXe siècle. Coll .  L' .
A .Co i in  l9ô1.  T .2  seu l .  c iu ' t .éc l .  . . . . . . . . . . ,  .  80  F
- Louis-Jaray (Gabriel),  Offensive
a l lemande en  Europe.  5o f lo t  19J9.
2 - 1 p  . . . . . . . .  . .  . . . .  . . . . . . . . l 0 [

-  Lucas-Dubre ton  (J . ) ,  Lou is  XVI I I  le
prince errant, le roi.  Albin l l ic lrcl  1952.
2 6 - p  . .  . . . . . . .  . . . .  . . . . . .  .  .  .  + 0  l :
-  Luc ius  (P ie r re ) ,  Déchéance des
bourgeoisies d'afgent. |lrrnrnt:rr-ion 19J(r.
l,!+1r

- Ludwig (Emil),  La nouvelle Sainte-
Alliance. G:rllinurcl 19-113. -9p .... J0 1-
- Manceron (Cl.), Les vingt ans du roi
1774/1778. Prenti t ' r  t ' r . t l .  r le la.r(tr i( '  .  /( , .ç
hontntcs cle ls liberté. R.Lltfont l9r2?, 68'l.r
i n r l e x .  c l r t .  é d .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . , . .  6 0  F
- Manteau (Albert), I-a carence de Topaze.
Les scrtrtdales .f i tratrciers. Nelles ecl.  Alg<r

Revel (J.-F.), Ni Marx, ni Jésus. R l.affrrnl
1v-0, J6sp . . . .  .  l 5  I ,
- Riou (Gaston), L'après-guerre, cofllmen-
ta i res  d 'un  França is .  I l : ruc l in iè re  1928.

3+ l3p  , .  . . . .  . ,  .10  l '
- Samhaber (Ernst), ks formes nouvelles
de l'économie 1914-1940. Plon 19+2, J.11p
(c lé f r . )  . . . . . . . . . . . , .  30  I - '
- Sapiens, Iæ contrôle des changes fran-

çais de 1938. Gmsset 19.38. 18lp .10 F
- Schnerb (Robert), Deux siècles de fisca-
lité française. Le sar'oir historicpe 5. r\Iou-
t o n  1 9 - J .  3 2 l p  . . . . . . . . . , . . . . .  .  .  . . . .  . . .  i 0  F -
- Seuphor (Michel), Iæ malentendu catho-
lique-fasciste, Diakryttes l)oliliqttes et reli-

.gicl.r. Ecl .Jern-Renrrd 1939. l59p Ji) F
- Siegfried (André), Tableau des Partis en
France.  Grasset  1930.2+6p . . . . . . . . . . . . . . .  25  I - '
-  Smith (Hedrick), Les Russes. 1.a |rc
de lotts les ictrrts e/r a' .R..t . . \ ' .  l lel t i rncl 1915.
5 0 9 p  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  + 5  I -
- Société d'Histoire de la Révolution de
1848 f .\7\. ..l.pr,cLs zh, ltt crist'tt tlt'ltr tléprt's-
sictt t  l t '  l  écottontie J'ntt tçtt ist,  r t tr  ntt l iett  dtt
.Y1.\c .çlc)c/r, 1816 18il . l|trtclcs soLrs lrr clirec-
t ion t ir  E.Lulrroussc. Ir t t l rr ' .  ( ,entr.cle lOuest. La
Roche-sur-\bn 1956. 356p tr(] F
- Soulié (Michel), Le cartel des Gauches
et  la  c r ise  prés ident ie l le .  l )u l l i s  19-+ .
1-35p . r 0 t
- Tan eng bok (Georges), I-a modernisa-
tion de la défense ehinoise et ses princi-
pales limites 1977-1983. Clhiels cle lrr Fon-
ciation pour lcs étucles rle l)éfènse lruti(mxle
yJ() ,  198-r .  . tSrp . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 0  F

- Valloton (Henry), Elisabeth d'Autriche,
I ' impératr ice assassinée. A.F:rv:rrci  195-,
252p E.O. sLu Lafumu .. .  i0 I l
- Van Tiegheim, Le mouvement roman-
t ique.  1 -  H is lo i r t ,  par  Ies  c ( ) l t l c tnpor ( t ins .
H r r t h c t t e  1 9 . 1 2 .  l l l l p  +  g r .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  F
- Wang (Anna), J'ai combattu pour Mao.
I- uir clu 

' femps 
Gll l iuurrcl 196-. 29-p .. .  .15 F

- Williams (Philip M.), French Politicians
& Elections 195I-1969. Crrnrlrriclcc L niversr-

( ) r  I -  l r  l , r t . . .  l ( ) - r l .  . t l  À1 r  i n t l c r f 0 F

19.32,96p . . . .  . . JO I--
- Marsan (8.), Chronique de la paix ou la
vie quotidienne des Français après la
guerre. N.R.F'. 192.1. .218p .. . . . . . . . .  + 0  F
- Martino (Pierre), L'époque romantique
en France. Le lirre tle l éltrtlitrttf. B<>ilin et

J 5 F
- Maurois (A.), Ia vie de Disraëli. ClLrb clLr
r t t c i l l c t r r  l i r  rc  l t t i - .  l . i -p  t  l . t . t . t l .  i l l .  . . . .  l0  l :
- Meyer (Jean), Les capitalismes, L'histo-

r i  I  r i e n .  l ' r r l  l ( ) H l .  ] - l l r r 0 F
- Miedan (J.-R.), Comment on fait  un
Eta t  :  Le t ton ie  1938.  Ec l  Cor rér r  19 .18 .

6 ( )  I '  l i 9 p  . . . . . . . . . . . . . . . i 0 F

Pétillon (t.A.M.). Ouvrages sur le Congo
belge:

- Témoignage et réf lexions. La
Renaissance du Livre. I l rurel le l9(r-.
r  r  l D  . , . . ,  ,  , . . .  , . . ô0 I

b0 l - Courts métrages africains pour servir
à l'histoire. La Ren, du l-ivrc Llrux. 19-9.
i l f tp .  in r lex  . . . . . . . . . . . . . . .  60  t '

Récit, Congo 1929-1958, Lr llcn. cltr
Livre. I l rux. 198i, 620p .. 80 rr

-  P lanus  (Pau l ) ,  Pa t rons  e t  ouvr ie rs
en Suède.  I , lon .  193t : i .  311p.  nbL.  ck rc .  c t

J O F
- Port isch (Hugo), L'arsenal atomique
américain. F-uvurcl 1911. l69p .. . . . . . . . . . . .  i0 F
- Pourtalès (Guy de), Louis II de Bavière.
( l lub  t - ib r  l ! )5 - .  25( )p  l c l . t .éc l .  . . . . . . . . . . .  . . .  J ( )  F '
- Reding (Dr R.), Sauver notre planète.
R.l- l f f i rnt .  l9-  r .  .+r lP 2 5 F
- Reinhard (Marcel R.), Histoire de la
populat ion mondiale de 1700 à 1948.
Donrlt 19 19. llip + curtcs +5 unphirlucs et

; ( )  l .  r ( )  i l l

s t x t .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  f i )  F- - Thorez (Paul), Les enfants modèles. Licu
- Polin (R. & C.), Le libéralisme, oui, non. c()lllurLlu l9llJ. l9fi1r . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 5  F
Lr 
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Enfin, le 8 nolembre. j lrrivli à Paris prr trlontrouge.
Llspect de Prns me semblait changé. [)es pltroLrilles de sec-
tionnrires, ernrés de piques. circuLlitnt de tous côtés r lc tutoie-
ment étrit générlrl. ll me sembh que h msère nvait augmentÉ
Je compris que sans les sections et h Comnune qui s occtt-

[æenfanb de la liberlé- la jeunese de lacquæ Fléclnd pendant la BÉrolution

paienl sans cesse dcs subsistlncts.0n.ltlrilrl rLt d:tns Prris IIL

fenine et La rér'olte. Je tetrouvlti trec joic i.r liùr lléht. \lurt

llntier et \l;uie-Annc uinsi quc lr PèLt Jl:Lrcih.r. fl .\n.l\.lgoriis.

Le mêmc jotn où je me retrrxnli le dtt:.tLt tc.: rt lc rrnlrt:t

tlble. on guilkrtinlLit \lrrte Rolhnd sur h ph,t Jc l.t RÉroltttrorl

lkrn lmi hncc ntt ntit lttt c0urtnl du c:rltndrirr rÛpuhliclin,
nous étions ce jour là le 19 frinnirc de I rn II Il rtt rpprit tussi
que tous les héhenistes ulient décidé dt cltltntire h rtligion ct

de prrrllmer le culte de h Rlison, Et lc lendenirrin niêntt. nttt
nos rmis. on :rlh loir l:r tête de la Rrison à \otre-Drne

Le conège, formÉ d hommes et de fenmes du peuple
portant les bustes dc }Iatat el de Lepelletier d cnlants mar-
quant le pas aux tanbours, qu encadre une heie de volon-
taires et que dontine une jeune fil1e beile et imposlnte.
Cctte denoiselle représcntait la Raison. Pani de Nr-rtre-

Dame. le cortège se dirrgeait plr l.t r,.;r \.l:nl-lrllt,r'rc \(r\
Ia Convention. À lhvmne philovrphlquc..ilrntc.i \olrt-

Dame. succédlient nainlenant lt cr-ir.'. i.r \l.rr:r:tlhi:e et
le Chant du départ. Anaxagor:rs:ttl 11)Llr\ dc ir lttt nle
répétait : 'Trop de sr-ntboles I Ttop J rilcgLrnc: I Pourquoi

ne pas dire au peuplc la vérité toute ntte el chercher tou-
jours à l amuset comme un grand entlnt . Le cortegc cntrr

rux Tuileries : la Rarson el les jeunes fillcr iLrrcnt rcçucs
par la Convention. Les représcnt:tnt. rcilLnrèrcnt I.r fête

organisée par Ch:Luntette.

Deux semaines plus tlrd, Robespiene, effrai'é de se vof délmrdé,
donnrit à la Conventron et lux Jlcohins le signal de h réaction conlre
les lthées. fiiuit procliLnirr h liberté dcs cuhes et écrâsltit la lhison
lu nom de lËtre suprême. ll fut soutenu prr Drnton, comprù]lLs prr
ses idées de clémence. et pu Héhen qui Ltnilil son rnii Chluniette.

"[es imbéciles I cnrit Anavgorrs, ils nc loient donc pls que du iour
où un mour,ement populaite comnence à reculer il ey perdu . Pm-
dant ce temps, bs élénements st pounuivaitnt. Toulon llail été
repris lux Arghis: en Alslce, lcs Allenunds Ê.rrent finaltntent blnus
par Hoche : les Autrichiens refoulés sur h rile dtoitc tlu lllin r stules

sur la lrontière dEspagne. lti Iroupc: républiclines subissaient des

rcvcrs. les vendéens leitnt fini plr trrsptÎtt les prlrans de \or-

mandie et dr Brctrgnt à ioric ilt pilhgcs et dex;rctions. lls furent
extenlinés cn mnssc tu II;Lnr ct à Slienlt. C ed lu \1lns qtte Llurier

fut tué. h mort th nottc ln! nous cltuslt un profond clugrin.



Sttite et fin au procbain numéro-

Llnnée l19t dev;rit être celle de h plus grande teneur,
celle hélas où les révolutionnlLires, demeurés miLîtres du tenain.
rlhient sentr'erterminer. Lrs prisons de Prrrs sc remplisslient.
Au nrrlieu de h misère. nomhrc de misénhles se faisaienl déh-
tet|rs p0ur toucher une prine. d autres se |engelient d un

lrs enfam de h lihrlé - la ieunese de Jacquæ pendant la Rénlution {silef n"38

cnnemi. [e règne abjccr de h police et de h peur lllait com-
nencer : beaucoup n'osaient cléjà plus se rendre dnns les cluhs
et les rsenblées de section. nc slchant sr ce qu rh lurlent drt
nc leur serait imputé à cnnc. Ccst linsi que.flcques Roux. qui
reprochait à h Convention dr ne pls sirccLrprr de la subsrstrn-

ce du pauvre peuplc, fut condamné à mon par le tribund révo-
Iutionnlire. En entendant h sentcnce. il se fraoor mortellemenl
tlr cinq coups tlr prrien:rnl llr :rs::rssincnt lii meillrun lnrrs
du peuple l, criait Annxagons, lorsqu ils seront dlns h chlnct-

I lrrestltion dr Slntene, h consternation fut profbndr. Le
hnsseur étlit toLrjours lriné dlns cc ror-lumc dLi uiLllil ct dc
h ntisèrc oùr, clepLris dcs rnnées. il lvlir lirit rour le hicn pos-
sihle. Bicn que demeuré fiible. jc vouhis clennnder mon np-

pcl lr corps, Le père }hréchrl obtinr qLre je serais rtraché
connre instructeur au camp de Vincennes. Une fois par semar-
nc. llllrs h pcnnission de couchcr à Plrrs. létais linsi en
conrnunicltion constante trec le faubourg et lu counnt cles
nour.clles, Danton et ses anm troLu'aient qu il était tentps de

se montrer clénents Les Hébertistes demeurés rnlîtres lu clulr
des Cordeliers voulaient lu contraire qu 0n exterminât slns
hésilation les rolrrlines et les modérés. Robespiene. qui lou-
hit se déblmsser des uns et des lutres. se hornait à f:rire
anêter les plus compronis.

.Jc mt:outtcn. r,,.( .( I< nt.Lr\ É1nt tn çrtnnissron, ct ntc
tr0uvrnt drns l.rlclttr ,l,r 1"-rr \l.irtihll. trrut d un coup ÀnlNl-
Coras. pâle c0mnlc tln nt(,fl. lJri.tt :ur lr srLril : 0n Iicnl
ilarrêter Héhn. Ronsin. \inccnr. IlLrnroro. \hzurl. l)Lrcrtquct,
Clootz qu on lvrit eu l rmfimic th r.rrrr dcs lrcohins. Et

denuin ce sen Chlumettc, Rorsrgnol, Blkuf: les Dantonistes
eux-mêmes. qui ont glrdé un peu d'esprit de liberté. nr,échlp-
Fr()nt pts. h République esr morte l - "Que fuire 7" deman-
d:t lr ryre .\l;uéch:rl -ll t'rut quc le peuple montre le droir che-
nrin i Il Conlenturn et proclame l insunection au son du tu-

sin...- Anlxagons poussx un soupir et tombl raide. étendu sur
le dos. Il étril nofl | Toure h iournée. une foule de slns-
culotcs avaienr enrûhi lrtelier Ce fut le Ij mlrs que 3fft0 pr-
sonnes rccomplgnèrent Anariagor;ts vers le cimetière Ste-l\{ar-
gurrite où il ful entené. le delins llors indifférenr à tout,

\ .* ' ' ." '  af,/r
@t yft

l .orsque drns le fnirbourg 0n rppris
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Loruachiuc ô eorrr l rc "La BABT"

Unc véri table machiûe à coudre qui sefai t
u n  i o u e t !  T e l  é t a i t  l e  s o u l t a i t  d e  t o u t e s  l e s
maurang pour leurs f i i leLt!ssiÂdroi tes deleurs
pet i tes Drâiûs dès qu'él les ont l 'àge de mârcher,
i l e  p : r l e r ,  d e  c o r n p f e n d r e ,  c l ,  s ' c s i c y d i r I  p a r
r r n  b e s o i r ,  d  j m i l a t r ô r r  à  o u r l e r  e t  c o . r d r e .  I h ' s
e l l e s  1 ' a . r  i r e n  q u ' e  s u  p i . t t t e r  l e s  u o i g l s .  B i e t
D l  r s  v t l ô  e l l r s  p i r v i p n d r l i p n t  à  s o  s e r i i r  d  u n e
iet i to machine'à coudre. À{ais.  setr lement i l
ia l la i t  la trouver? el le €xiste mÂinieoânt,  la
réel lo machiDe qui leur élai i  desl inée :  c 'est
rLa BABY' une 

-oervei l le 
demac| ine à ooudre

toute nr iqûoDoe et lonot ionna)t  à ravir .  On n'a
p o r n l  a  i r a i n J f e  c e t  p n r l a n I  q u e  l e s  o o i g l s  ] n s
; l u s  i n r n r t i e n t s  s o i e n t  e u  d a n à e -  d e  l a  m ô i r r u r e
b l . s s ' r r à ,  c a r  i l  y  a  l à  u n  s j s t Ë r n e  p u u r  l . s
q a r a D t i r  d e  t o u t  a Ç c i d e n t .
"  

V o i l a  d o n c  l ô s  p e t i l ' s  f f l l e s  d é s o r n r a i s  p o u r -
v u e s  d e  l e ù r  M a c ; r i û e  à  c o u d r e  p o u r  d e  b o r r ;  l û
(MachiûeBÀBY',  aiBsi  déDomilée à leur inlen-
t ion, nl les auroDt bienlôt tppr is à coudre les
troussedux de leurs poupéès et enst i [e I ] ieù
d e s  c ' r o s e s  d e  l p u r s  t o i l c l t c s  à  . l l c c - m ê m ,  s .
0 r p l l e  b o l l n o  s . r p r i s e  e l l e s  v o n t  a v o i r  t  E t
c o r n b i e n  e l l e s  v o n t  ô t r ê  6 n c o u r a q é e .  à  t r â v a i l -
i e a  !

Pcur l ' instâl lât ion €t la mise en trai t  de la
< uachiûe BABï >, les Dauans rccevront en
même temps ene iùslrucl ion dont les l l l lef les
comprendront asse? laci lement I 'appl icat ion
p r a  I  r q u e .- 

En voici  d 'ai l leurs le résumê :
Le machine se f i re sur le bord d'une table

a u  n , o y e n  d u  c r e n r p o n  à  v i s .  L ô  n r o n i v e l l e  d o i L
s e  t r o i r v e r  t r a l u r r  l l e m ê n L  à  o o r l c e  d e  I a  m a i n
droi te,  et  la couture€n face de soi.  On procède
alors ayec soin au régl3go de la teDsioo du l i l ,
c 'est I ' imp0rtatr l .  Car,  t rop tendu, Io f i l  peul
se casscf.

Trop lâche, j l  s 'eû)broui l laraiL autour du
rr. . tul- l l i t ice. Lc fô:1.. .c rnulrr  s l  faiL lcr lx
v  s  d e  p r e s 5 ; o r ' .  S e l o n  l  r l . i l s \ e i l r  d p  l ' é l u f f c .
o n . s c r É  o u  o ù  d € s s e f r c  c e i i c  v i s .  U n e  f o i s  l a
tension dLl f i l  réglèc en 0ooséquence, oû tour-
n e  1 a  m a n i r c l l e ,  e û  l a  r n a c l l i n s  f o n c t i o n n e  p a r -
fai leûrent l ;é loi Ie,  comn)e otr  sai t ,  doi t  être
p o o , s é e  g r a o u c l l e m e r [ .  I L  f a u l  é v i  t e r  q u  e l l ê  n .
s e  p l r s s e ,

'  
A v e c L a B A B Y o n F e u t t r a v a i l l e r  s u r  l e s  p l u s

m i n c e s  é t o i i o s ;  m a i s ,  d a n s  c e  c a E ,  o n  p l s c o
r r n e  f e u i l l e  d "  n s t i e r  d  e m b ë l l û s e  s o u s  l ' É l o t f ê .
L '  t r c r o i l  a c o e v é ,  o r r  e n l ô v e  l e  p a p i e r  

" a n s  
q r r

la routù.e eù sort  at leini ,g.
Pour la mise er marche, plafer la bobine dc

faQon à co que le nl  se t touve devant l 'ouver-
luie dê la tèrsion.La bobine doit  [oufnerl ibro-
ment.  Oû passe icf i l  à travers la tension et p?r
r e s  e i l i , ; L s .  U n  [ o u r D a n t  l a  m f , n i y e l ] e  o n  a m i i l e
i ' a j q u i l l e  à  s o u  p o i l t  l e  p l u s  é l e v é ,  o r  I  e D f i l e
de Àauche â droi te el  on t i re le f i l  d 'une ion-
g u e u r  d e  e i n q  î e n t r m è t f e s .  A p r è s  q u o i ,  o i l
s ' o l l e v e  l n  p j e d  d e  b i r h u  a u  n ' o y e ï  d u  l Â v . p r  o r r
passe le f i l  sous le pied de biche, on présenl,e
l 'é lol ïê sôus la tablô de couture er" on lai t  des-
cendre le pied de biche, O'est alors qu'on
tourne la mâDivel lô ;  mais avec le poignet seo-
lernent et non pas avec un mouvemenI de baas.
El les premiers p0i) ts,  pas l rop rapides. Tou-
iours doucemcnt pour commetrcer.'  

Pour faire iourrrer I 'onvrage eo train,  oD
a r r ê l . e  l ' a i g u i l l è  à  s o n  p o i r L  J ê  p l { s  é l e v é ,  o t
I 'on soLrlèvo le pied dc biche.

L'ouvtage reiourné,- vous abÂissez lo pied de
bicle,  et-conl, inuez de coudre. Toui cela
denaùde moins de t€ûps qu' i l  ne! laut pouf
l ' é c r i r e .

lnut i ie d'ajo. t l ter qu' i l  faut se garder de tour-
n c f  l a  m a n r v e l l e  e t r  a r t l e r e .

Natrrrel lement aussi  on doit ,  de temps èn
teûrps, hui ler les frot telnents, coùssinets, çtc.

I ) a n s  n o s  b o r e a u r . . . . . , . . . . . . . . . . . .  ?  5 0
Franco de nort  et  d 'embal lage pouf lâ

F r a n c e , . . , .  . ; . . . , . . . . , , , , . . , , . , , . . .  8  5 0
Ptur l'Eh'antter, ajoute! 0 fr. 75 pour sup-

plément de port  et  d 'embal lêge,

A i a u i l l e s  d o  r e c h a n s e  p o u t  l a  m a c h i n e  à
c o u d i e ,  l a  p i è c e  . . . . . , . . , . . . . . , . ' . . . .  0  2 0

Yoyîge eù Fr&nc€ cn ^utomobllc

C€ ieu iùstrucl i f  e l  amusant es[ reufermé
dans ùn ' ;ol i  car lonnage rouge ot or,  en forrne
de l ivre el  mesurant 32 X 35 csni.  I l  so com-I de l ivre et mesurant 32 X 35 csnt.  I1 so som-

l p o s e  d e  6  c a r t o n s  o u  d i s q u e s ,  d n  c o u l e u r s
I  d i f é r e n l e s ,  s u r  l e s q u e l s  6 o n t  i r n p " i m é s  l p s
I  n o m s  d o  [ o u s  l e s  d é p â r t e t n e n t s  f r à n ç a i s .  E n

I posant un do ces disquee au cenlre des cir-
lcoûférênæs sur lesquelles sont inscrits leg

devant la repolse.

D a n s  n o s  b u r e a u x  . .  ,  6  ' "

".Tiii:: ::.ï:: :: i:jl::l':.i: ::"! lii
l our  t 'E t ran ter ,  a jou l t r  U  i r '  75  Pcur  s i l l '

! l ément  de  porb  e t  d  emLalLage.

Jcux . te Construcl ioDs - 0s ieu
r l ' ô r ,  i r i t ù r l r r r e  l r a n ( , a i s e ,  e s L  l o u l  e n  p i l c h F i l r

r r u f e r r n é  d a n s  ù n  j o l l  c o f l i e t  e n  o o l s  t e r t l ,

42 x 28 cent.
I l  e s l  a r c o m p l s n è  d e .  r l o c è ) e "  s r i v a n t s ,  è l

q . . p  I e s  e n f a t i L s  p - " t  v e n l  r e p r '  J u i f e . l . r è s  i t c i -

t i n e n t  :  u n  p a ) a i s  a l g é r i e r r ,  L i n o  r o d o u L e ,  u o Ê

':roix oroementée, un obél isqle, un mur dc
lerrasse, une façade d'égl ise.

D a n s  n o s  b u r e a u x . . . . . . . . . . , , . . . . .  7  7 5

Franco de port  et  d 'erùbrl lage pour la
t r r a D c e . . , . . .

P a u r  l ' E l . a i l I e r ,  a j o u t e r  0 f r . .  ? 5 p o u f  s u p -
l , lément di t  port"el  r l 'embal l  aee.

O e j e t r d ' a d f e s s e L r è s
. i m u 3 a Û t  e s l  c o r l p c -
sé d'ùn t .en)f l in,  en
loux pÂrt ies al tcran-

{ e s ,  s u r  l e q u e l  d e
. j o l i e s  p e t i l e s  I o u t c i l -
les cachetées soDt
successlvemenI pto-
ietées Dar le ressorL
i l a s l i o u e  d e  c e  t r e m -  n
pl in vers les cæes â
i r u m é r o i é e s  q u i  s o n t  

g

à I 'aulre oxlrémilé.
Les boulei  l les une fois
arr ivées à Ieur dest i -
nion de hasard se re-

CelsÊe de.t€ux v&rlêÊ. -  OetLc câl i :e

eir  bois vecni luxueusement cont ieDt ônYiron

t in.ql-cmq jeux di f féreuts pl trs ai l i rants lcs
u n s  q u e  l e s  a t t r e s  e t  s e  . r o m p o s a û L  d e  l e i l x  d e
s o .  r é ' é c ,  d e \ i n e t . e s ,  l r u c s . , . q u c s t i o n : .  c r  s s e _ t ! '
- p .  . t c .  l r ô s  r e c o : r r m . , n d é '  p o u r  I e s  r P i ' l É ' s

d'hiver.
D i t s  n o s  b u r e a u x . .  . . . . . . . , " . . . '  I  7 5

tr ' (anco d€ pûrl ,  el  d 'eùrb!11âge pour l r
F l r n c e . . . , . .  . . . . . . . .  . . . ' ' . . . . ' . . .  l L  r r

Paur I 'Et1&i lÇer,  ajou!€r 0 f !  r-5 pour sul-

t , lément de port  et  d 'eùbal lege.

Coltret  nécerct i rc.  -  Ce jol i  coffre[

resùraot 31>€l cent,  et  l0 do hauteur,  est
toui  etr  bois recouyerL en papier i rni tanl  te
cuir  chasrirrê.  avec fcrmoir à ùlé. À I ' iù lér iêi l r
I 'on trouie r  dâns le oou verclo, ture glace e[ str
u n  D l a t e a u  r e c o u v e r L  d e  v e l o u r s  o o i r :  p l u -
- i e u i s  p a q u e t s  o ' r i g , ' i l l e s ,  ,  i s e a u x ,  c r o r h ' t s ,
' l é s ,  t r r è - h b u l o n . . ,  J  a . s e . l à c e l s .  e l c .  E n ' d Ê s : o u s
. i e  c É l L e  c u v e t l c  e s t  u û  " s p a c e  s ' l f l i s â n l  f o l l r
n l a c e r  I ' o u v r â q e  e n  t r a i n .  C è  c o f f r e t  l r è s  s o l i d e
ô t  c 0 n l b f i a b l i s e r a  c e r l a i [ e m e n t  l a  j o i e  d e s
i ' l l le i les qui le possôderonb.

D a [ s  n o s  b u r e a u x . . . . ' . , . . . . . , . . .  7  2 5

Franco de port  et  . l 'embal lrge pour lû
F r a n c e . . . . . . . . . , . .  , . , .  . .  .  8  7 5

P | u r  l  E t r 1 4 l t | .  û , , u l È r  ù  f r , ? 5  p o u r  s u l -
p l é o e n t  d e  p o r [  e t  d  e m l , a l l a g e .

I)e6ÊoqE de plat È muslqrr€, me-
surant 2? cnr.  carrés,ce desgous de plat se com-
pose ci 'ure Fla<Iue ei  la ieuce majol ique déco-
ide, eocai. ie én cl ;êne. ferré, iculpté, avec
quatre pieds. Sur ] 'un des côtés,un pel i t  bot i -
ton que l 'on déplace ir  volorté,  soi t  en posônL
un plat,  soi t  en I 'enlevai lL,  pour qu'aussiLôb
la musique, qui se houve dissimulée à I ' iuté-
r ieur,  se nret ie à jouer deux airs forts et soûo-
tes.

D a n s  n o s  b u r e a u x . , . . . . . .  . . , . , . , .  7  5 0

Frsnoo de port  et  d 'embaLlage porlr  lâ
F t a o c e , . . , . . . . . . . .  . , .  v  > D

Pout l 'Elrenger,  alotr ter 0 fr .  ?5 pour 3up-

t lément d6 port  et  d 'ernbal lage.

C&rûÎe à mrrslqrre slrptonant tou-
i o u r s  I a  L e r s o n n e  q u i  \ e u t  s e r  \  a  d e  I ' e â r l ;
l è s  q r r e  l a  c o r a f o  n e  l o u c l r e  l l . , s  : a  t t b l c .
l a m m i q u e  m a r c h e ;  È n  r e p o s a n t  l a  c a r a f o ,  l a
musiquês'arrête. Oette carà:e esl .eù beau clrs-
tûl  tai l lé ;  et le râûrènesl.uvenl Ia gaieté à i tble
e t  f a i t , e  b o n h e u r  d e s  e n f a n t s .

D a n s  n o s  b u r e a u x . .  ' l S  l r

Franco de porl  et  d 'embal lage poùr la
F r a n c e  . . . . . . . , . , .  1 à  S i

Pour l '  É l ranger,  ajo{1 |  I  / /ût  o pour sul ,-
pl iment ùe port  et  d 'eobal lage.

dressent d'€l les-mô-
rnes,car el-
les retrou-
v e n t  b : e n -
t ô t  u n é q u i
l i b r e  i û -
versable,

Eû ôoD
enSent Dle
déYelop,Né
te lou res
boutei l  l€s
mesure en
h a u t e ù r
30cent.  q
l o n g u e u f
39, ln lar-
Àri t"  lO. f .s cases nuuérotées sont formées
àc godois oo cuivre doré; Ia bol le eD carlot-
nage et bois cst t rès élégdûte.

D a n s  û o s  b u r e a u x . . , . , , , . . . . . . . . . . .  3  D .

Frauoo do lort  et  d 'embâl lage Pour la
F r a n c e , . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . -  4  5 0

Plur t  Elrangr,  ajout r  0 fr .  75 pour sup-
plémentr do port  et  d 'cmbal lag€.

c hefs- l ieur des départeolenLs, L 'au[omobi lo
toûrDe de lui-ûêm-e el  Yient s 'arréief jL is le

J c t t . l c s  l r o r r t e ! l l c a
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