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27 Offset-Gravigny

Vous ne trouvez pas que I'on ne parle guère de I'An 2000, vous ? Je n'ai pas eu I'honneur
d'être invité au précédent millénaire, mais il nous est revenu tant de récits de toutes parts que
l'on n'a aucun mal à imaginer le défilé incessant des pèlerins sur les routes d'Europe, les dona-
tions insensées à I'Eglise, les monastères envahis par les pécheurs repentis, et aussi les grandes
bouffes. les beuveries, l'étalage de la luxure et, par-dessus tollt, la crainte du Jugement.

Aujourd'hui rien, ou presque. Je veux dire : rien de neuf, que le train{rain ordinaire de petites
guerres et de massacres, de l'attentat au génocide ; rien que la pollution de chaque jour, rendant
peu à peu invivables les sites les plus paradisiaques de notre planète ; que les catastrophes, les
épidémies et les famines les plus routinières.

Aussi, dans ce tableau trop connu, l'æuvre de Jean Miguères nous apporte-t-elle un peu de
fraîcheur - je veux dire d'inédit. Elle comprend trois volumes (Ed. Promazur, Prix du Récit Fan-
tast ique 1977), dont le premier est d'abord consacré au terr ible accident dont fut vict ime
Miguères, ambulancier perpignanais, le 11 août 1969 sur la RN 13 bis, non loin de Rouen où il
ramenait un septuagénaire cardiaque vivant ses dernières heures et qu'accompagnaiT sa femme.
Le jeune frère de Miguères faisait office de brancardier. Vers 5 her-rres du matin, un étrange mes-
sage télépathique parvient àJ.-M. : "Ne crains rien, laisse-moi guider... Tu ne ressentiras rien..."
Peu après, un bizarre nuage sphérique vient survoler l'ambulance ; puis se transforme en engin

rype OVNI. Mais là-bas en sens inverse, une autre voiture débouche sur la route nationaie, une
DS 19, roulant vite elle aussi, mais au milieu de la chaussée... Pire : calquant ses man(Euvres sur
celles de I'ambulancier, elle se jette littéralement sur sa voiture, de plein fouet. le choc se produit
à une vitesse cumulée de 300 km/h...

Miguères se retrouve emprisonné dans les débris de son véhicule. A côté cle h.ri. un être appa-
remment humain, de taille médiocre, lui annonce par télépathie qu'il va le régénérer, qu'il ne
souffrira pas des suites de I'accident, mais sera au contraire plus fort qu'avant. Après quoi
"l'extra-terrestre" disparaît et Miguères resta seul, conscient, en attendant les secours envoyés par
un automobiliste de passage.

Il fallut trois heures et demie pour le "désincarcérer" et l'emporter, attaché à son siège démon-
té, dans une clinique de Louviers.

A ce point du récit, I'attitude du lecteur change. Que I'on croie aux soucoupes volantes ou
qu'on n'y croie pas, il est bien certain que la guérison "miraculeuse" de I'ambulancier perpigna-
nais s'accommode fort bien de l'intervention du représentant d'une civilisation bien plus ancien-
ne donc plus évoluée, suffisamment pour avoir essaimé dans toute la galaxie, et même au-delà.

Explication bien tentante pour I'improbable rétablissement d'un homme atteint de fractures
multiples ainsi que de nombreux dégâts organiques (importante plaie au foie, éclatement de la
rate et de la vésicule biliaire ; fractures de côtes avec déchirement de la plèvre, hémonagies
internes à trois reprises, tension nulle par trois fois, quatre constations de "mort clinique") et à
qui on dut transfuser près de 33 litres de sang !

Le reste est consacré à des témoignages, à d'autres examens, et surtout à la définition de la
"mission" que les extra-terrestres avaient confiée à Jean Miguères : rassembler les Terriens
"contactés" (il y en aurait plus de deux millions) et préparer le débarquement massif et pacifique
qui cloit avoir lieu en l996.Après quoi la terre devra adhérer, de gré ou de force pour éviter
qu'elle ne cause de tort à elle-même ou aux autres habitants de l'univers. La Confédération inter-
galactique estimerait en effet que le mauvais caractère des Terriens fasse un mélange explosif
avec l'évoh-rtion de leur technologie dans les domaines de l'atome et des voyages interplané-
taires. . .

Avec le troisième volume, nous voici en pleine BD. Le ton candide avait ir-rsqu'ici un accent de
vérité qui fait place à une redondance moins convaincante. Il devient difficile d"'entrer" dans le
récit qui donne I'impression d'être fortement romancé : Strob, commandant en chef des forces
intergalactiques, s'incarne dans le corps de J.-M., lequel a été "redimensionné" et abrite sans
peine les deux entités. Les redoutables et rusés Gxors, ennemis de la Confédération, boulever-
sent la vie affective de Miguères et des siens. Enfin après des prédictions assez catastrophiques,
dont il va nous être facile de vérifier I'exactitude, J.-M. répond âux questions de ses lecteurs, par-
ticulièrement sur I'attitude à tenir pour choisir son camp, le grand iour venu. dans six mois au
plus tard ?

Intrigué par certains aspects de cette histoire nous avons cherché à rencontrer M. Miguères.
Hélas nous avons appris son décès certains disent son assassinat.

Il est bien triste de terminer sur une note aussi dramatique, on aurait préféré mettre en conclu-
sion la question posée par un ami facétieux : le fameux commandant des forces intergalactiques
ne serait-il pas un dirigeant récemment mis en place et qui manie la puissance atomique à son
seul gré sans tenir compte des observations et du tollé unanime. Il s'en moque vraiment comme
de I 'an  2000. . .

Georges Potvin

Couverture: Vacances au bord de la mer. Trouville 1938.
4e de couverture: Reproduction de la belle affiche de Steinlen pour le Journée des Coopératives du 4 cléc. 1921.
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Sa photographie de la pensée

- Mais tâchez donc de penser ! Vous allez détraquer la machine !

Dessin de 1pJ6 représentant le cbefdes Croix de Feu, le colonel de Ia Rocque.

Maarice Henry,
d essi nateu r sa rréal iste

orsque, dans les années
1930, Maurice Henry fait
paraître ses premiers cro-
quis dans la  presse,  le
dessin d 'humour est  un

genre, sinon en perdition, du moins
singulièrement déclinant. Les petits
hebdomadaires illustrés, comme Ze
Rire ou Le Sourire, si prestigieux
naguère, traversent une crise aiguë
de désaffection. Dame ! On y trouve,
de page en page, les mêmes recettes
qu'hier et avant-hier : les mêmes
ca lembours  écu lés ,  l es  mêmes
images grivoises, les mêmes plaisan-
teries de salle de garde. Combien de
scènes plantées dans des cours de
caserne ou dans des garçonnières;
combien de sous-officiers bornés

face à des conscrits, tantôt benêts,
tantôt pétris d'esprit de répartie ;
comb ien  de  j eunes  f i l l es  à  l 'æ i l
pét i l lant  de mal ice of f rant  leurs
charmes à de vieux messieurs aussi
riches que ventripotents !

L 'humour de Maur ice Henry se
satisfait mal d'un registre appauvri
par Ie temps. Aussi va-t-il conduire
le dessin vers des domaines inexplo-
rés, y introduire des dimensions de
nature à bousculer les repères d'une

mécanique usée : le rêve et I'absur-
de, le macabre et la poésie. Avec ses
compagnons de la même gênêra-
t ion,  comme Ef fe l  ou Dubout ,  i l
p l onge  l e  dess in  d ' humour ,  e t
I'humour tout court, dans un bain de
jouvence.  I l  t ransporte le  lecteur
dans des l ieux jusqu' ic i  inacces-
sibles : les cieux où dominent les
d ieux  ;  l es  océans  où  règne
Neptune ; il le confronte aux ecto-
plasmes et aux sirènes, le rend fami-
lier des centaures et des minotaures.
"Je prends I'babitude dans rnes des-
sins d'bumout'', explique-t-11, " de
poser des problèmes parallèles à ceux
de I'image poétique, et de résoudre la
contradiction des termes extrêrnes.

Que peut-il se passer, par exemple,
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entïe ttrt scapharxdrier et un picuto ?
C'est utte équr,rt ion équiualente à
cel le  du col lage,  mais qu ' i l  faut
rertclre accessible au grand public."

Rêr'eur. Maurice Henry n'est pour-
tant pas un naïf somnaml>ule. Intel-
lecttrel engagé, portant un regarcl
sans complaisance sur le monde qui
l ' en tou re .  i l  se  t a i l l e  une  so l i c l e
renornmée de dessinateur politiqr.re.
Avec un sty le c l ' r . rne rernarquable
originalité ; en interprétant I'actr-ralité
à sa façon. Comme le note Charles
Estienne dans Combat. en 1946 : " La
caricature se bctrtte. la plupart du

Maurlce

temps,  à r tc t t ts  ntontrer ,  p l t ts  ot t
moins grossi  et  déformé.  le  bon
enclroit des cboses ; Maurice Henry
nous en montre I'entters, et la saueLrr
poéTique de son trattail cortsiste à éle-
uer un doute discret, maisferme, sur
les sacro-saints principes d'idenfiÉ et
de contradiction."

Ie poète et Ie réaolté

Et pourtant ,  la  rencontre entre
Mar.rrice Henry et le dessin de presse
tient davantage des circonstances,
des accidents de la vie que de la
vocation. Certes, grâce à son père,
jotrrnaliste av Répttblicain du Nord
de  Cambra i  ( où  i l  es t  né  l e
29 clécernbre 1907), le milieu de la
presse ne lui est pas étranger. Mais
I'adolescent imagine un tout autre
destin : i l  veut devenir peintre, ce
qui désole sa famille; son père sou-
haiterait tellement le voir revêtir la
bk>use blanche du vétérinaire ou la
robe noire cle I'avocat !

Son rêr'e tror-rble se mue brusque-
ment en ferme résolution lorsque, à
17 ans. il décotrvre Dada, le surréa-
lisme. les æLrvres cle Miro et de Mal-
kine. Il ressent un véritable ch<>c en
feuil letant Lcr Reutre surréalisle eI
s'init ie fébrilernent à l 'écriture auto-
mat iq l le .  Matr r ice Henry vor- rdra i t

"Cette désolante et déprimante anecdo-
te me fait penser aux dessins de Maurice
Henry qui lui aussi comme le Suisse mais
pour des raisons plus heureuses et plus
va lab les  je t te  auss i  à  sa  man ière  la
panique dans le Cérémonial." (Jacques
Pr6vert, Un beau jour,1945l

a l l e r  p l us  l o i n  e t ,  pou rquo i  pas ,
créer une revue poétique. Mais sa
tranquille cité du Nord lui paraît peu
propice à la réalisation d'un tel des-
sein. Par chance, Artur Arfaux (qui

devint, plus tarcl, un photographe
célèbre), l 'un de ses camarades cam-
brésiens, a été admis en khâgne au
lycée Louis- le-Grand,  à Par is .  Là.
Arfaux a rencontré Roger Vailland,
I ' r , rne des p ièces maî t resses d 'un
gr()Lrpe de lvcéens rémois anticon-
formistes (Roger Gi lber t -Lecomte.
René Daumal .  I ) ier re Minet . . . )  qui ,
prétendant renour,'eler la pensée et
surt()ut bouscr.rler la poésie, se sont
intitulés les "Simplistes". Grâce à son
anc ien  cond i sc ip le ,  Hen ry  p rend
contact  avec e l rx  ;  s 'engage a lors
l 'échange d'une alrondante corres-
pondance .  E t  l <> rsque  l es  j eunes
poètes, panni lesqr.rels on compte
aussi Josef Sima, projettent cle créer
Ie groupe du "Grand Jeu" en 7926, 1l
veut immédiatelrent en être.

M a i s  c o m m e n t  s a t i s f a i r e  s o n
ardente ambition ? Loin de ses ar.nis.
il se sent frustré. isolé, captif clans sa
petite ville du Norcl ; il h-ri fur,rt abso-
lurnent galaner la capitale. Llne occ:r-
sion lrri en est clonnée : en 7927. i l
s'inscrit en Droit li Paris. ce qr-ri a le
mérite cle rassurer son père t()ut en
le rupproch:rnt cles milieux intellec-
tue l s  u ra rg inaux  qu i  l e  f asc inen t .
Cc lnune  on  pouva i t  s ' y  a t t end re ,
Ilaurice Henry n'est pas un étudiant
a s s i d u .  D é s e r t a n t  l e s  b a n c s  d e s
amphithéâtres, il préfère fréquenter
le Paris noctambule. celui des cafés
enf,umés de Montparnasse, oùr I 'on
refait le monde. or-h l'on maudit les
valeurs de l 'orc l re établ i ,  or . i  I 'on
entre en rébell ion, oùr l 'on s'ouvre
aussi aux expériences nouvelles qui
nlarquent ostensiblement la rupture
avec la société (la clrogue). A cette

"Après avoir mis les pieds dans le plat,
on aimerait à rêver sur les plages où Mau-
r ice Henry construi t  d 'étranges l i ts."
(Ren6 Crevel, 1934)
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époc1ue. i l  clessine fiévreusement et
conrp()se inlassablement des poèmes
I rL l \  r r L (  cn l s  s r . r r r ée l i s t cs  qu i  exp r i -
l"nent s()n clésarroi et sa révolte. "Zes

u:tu'res désespérées qltî naisseLtt cle
ntes semelles ofl l le risage out)ert
co t i l l ne  un  ue t7 t re " ,  éc r i t - i l ,  à  l a
lu l rn ière c les cadar. ' res exquis.  S ' i l
prrblie un peu dans Le Rcluge eT le
. \c , , i l ' .  scs textes.  ses poèntes.  scs
clessins paraissent sllrtout clans le le,
( j rcr r te l  . leu,  la  pet i te  revue qr- r ' i l
foncle avec ses amis en 7928 et qui
ne clépassera pas le troisième numé-
ro.  La phi losophie du groupe est
a l ( ) rs  toute rassemblée dans cet te
fbrr.rrr,rle lapidaire : "Le Grattcl ,Jeu esl
etr t ièrcnent et systématiquement cles-
tt ' ttcteuf'.

dessinateur

de  I ' abbé  V io l l e t  su r  l ' éduca t i on
sexuelle, à la salle 

'$?'agram 
or-r la

première du Sorzge de Strinberg, au
Tl-réâtre de l'Avenue.

Maur i te  Henry grrde un sot tveni r
impérissable de ces folles années de
jeunesse qu ' i l  déf in i t  en qr- re lques
flaslres : "r\rlil.ç de perditictrt et J|ttrs
rires de Gilbert-Lecomte, étrc,tnges
errc.tnces clans les rues auec René
Da t rma l  à  l ' bumour  impass ib le ,
méd i ta t i ons  pbo tog raph iques
cL'Arfattx : picturctles et métapb!-
siclues de Josef Sima qui, plus âgé
que ,7ous, ctuaft fait la guerre en
Europe certtrale ; sourires énigma-
liques c['Hendrik Cramer "le capitai-
ne" (il aL'ctit nauigué) qui écrituit ctu
racontait cle brèt;es bistoires sutpre-
tTctntes ; agitatiotl de Roger Vailland.
cléjà tertté pctr la "littéraTtrre" que
ttotrs méprisiotts el qtte nous at' i tttts
cléciclé de combattre. Contacts aL)ec
les strrréctlistes. alliances circc.tnstan-
cielles, maîs notts reJtrsiotts de nous
laisser absorber eT les cleux mouue-
nrcrûs reslaiertt xrr leur positiol'ts."

Toutefo is .  1a passion ne nourr i t
pas son homrne. Henry ne devien-
clra jamais avocat et. en attenclant de
pouvoir venclre clessins, collages et
poèmes.  i l  faut  t revai l ler  et .  prov isoi -
remen t  au  r ro ins ,  se  p l i e r  aux

"Le dessin n'est plus une illustration
d'un quelconque calembour ni une réfé-
rence à un syslème humanitaire ou poli-
tique, ll n'est pas satirique : il existe en
so i ,  i l  n 'es t  pas  une a l lus ion  mais  un
m0nde clos, aussi refermé sur lui-même
qu'un tableau de Magritte. Ses images
sont une véri table mise en équat ion à
laquel le ne manque aucun terme. El les
s0nt un équi l ibre constamment répété
d'écho en écho. Elles jouent sur I'ambi-
guilé, elles sont un moment aigu. Bref, ce
gue Breton nomme I'explosante{ixe. Et
l'avantage de Maurice Henry sur Magritte,
c'est qu'il a su éviter la prétention et l'idée
saugrenue de la démonstration. ce n'est
qu'après coup et par le fait de sa forma-
tion que Maurice Henry se laisse analyser
selon certaines idées surréalistes. Jamais,
j'en suis sûr, il n'a tenté de les "schéma-
tise/'. Car c'est là le signe de sa réussite,
nous sommes en présence du jaill isse-
ment d'un style et du monde que ce style
définit. Sans cette présence aucune Guvre
n'est valable. Sans cette cohérence aucu-
ne attitude humaine ne saurait se trans-
mettre avec force." (René Guilly, Juin,
1 946)

lourdes contraintes d'un en-rploi res-
pectable. Vers 1928-1929, l l  profite

de ses relations dans la presse pour
fa i re  que lques  p iges  à  I 'Agence
Havas et glisser quelques papiers sr.rr
le cinérna clans la revue Cinémonde.

Dessirt rle la Libérdtion ét'otluant l incarcératiort de Sacba Gttitry pour fait de ccllabora-

nor't.

Survéalisme
et réaolution

Maur i ce  Hen rv  cô to ie  t oL l t ou rs
davantage les sr-rrréalistes, sans pollr
autant  les re jo inc l re.  Après Robert
Desnos, i l  rencontre Anclré Breton,
Benjamin Péret, Lolris Aragon, bien-
tôt  Jacques Préver t .  Roger Vi t rac,
Lu i s  Bunue l ,  René  N lag r i t t e . . .  En
7928, il participe avec fougue à l'agi-
tation conduite par les jer-rnes intel-
lectuels surréalistes contre le confor-
misme littéraire et artistique. et plus
largement contre les valeurs de la
société bourgeoise.  Ains i  v ient- i l
bruyamment perturber la réunion du
Groupe d'action des Jeunesses fran-

çaises contre la pornographie, salle
des sociétés savantes, la conférence

t',henVf.€?

- Qui est-ce ?
- Le printemps, sans doute...

De Jeanne d'Arc à Drancy
- Tenez, mon ami, vendez-moi çà aux enchères :

c'est mon mandat d'amener...



"Maur ice  Henry  ?  Un homme qu i  ne
crie pas sur les toits que la Poésie couche
dans son lit. Mais si généreux qu'il peut
nous la montrer sans voiles." (Maudce
Nadeau, Combat,1946\

I l  1' ajc>r"rte cles crit iques cl 'art pour
Poris-'llotltparttctsse et l,es' Ccrhiers
dtt Sttd. evrnt cl ûtrc cng.rgÉ (olnruc
reporter. en 1929, Àu Petit -/ctttrrtal.
L l  rnènte : rnnée.  son pèrc.  qt r i  préfè-
re le voir cray()nner clans la presse
plr . r tô t  qt re c le û lener  une v ie c le
bohêr.r-re. lui permet cle placer ses
t<-rrrt prerriers clessins au Républi-
cctirr dtt Norcl cle Can-rbrai (auquel il
reste ficlèle jusqu en 1Pl4).

Dcss ina le r r r ,  pc in t re .  poc te .  cc r i -
va in  c l ans  l ' â r . ne ,  IV Iau r i ce  Hen rv
considère tor.rjotrrs son activité dans
la presse c()mme r-rn pis-aller. I l sera
clessinateur cle presse en attenclant
qlle son t:rlent soit reconnu : il n'est
pas qLlest ion c]e renoncer au p in-
(  c l u . l  c I  a t r x  c r e : r t i o n s  J r t i s t i q u c s .
Atrssi prépare-t-i l  ectivement l 'expo-
sition cltr Grctncl ./ett qni se tient en
1,929 à Paris. galerie Bonaparte. I-es
jonrnaux présentent tout cle même
cie rnenLrs avantaÉaes, Si Ie Petit.lortr-
ttctl. Regctrcl-s olr Le Cottp de pcrtte
r 'émr,rnèrent  peu les croqtr is  c l ' r - rn
c lébu tan t .  i l s  pa ien t  sû ren ren t  e t
régulièrer.nent. Henr), est alors pris
cians le mêrne engrenage que cehri
q n i  c o n c l u i s i t  b i e n  c l e s  p e i n t r e s
montlrartr()is cle la fin clr-r siècle cler-
n ier  r , 'ers les sal les de réc lact ion.
Forain. \{/ i l lette ou I 'or"rlbot étaient
cievenus humoristes à contrecær:r.
plaçant ç:i et là leurs croquis dans lzr
presse polrr poLl\.oir assurer I 'achat
t l u  n re te r i c l  r l c  pe in ru re  e t  r ég le r
ler-rr loyer. Comr.ne er-rx, il se prencl
ar- r  jeu et .  f ina lement ,  s 'assure la
célébrité grâce aux journaux. Henry
corlprend aussi que I 'humour n'est
pas, bien au contraire, un obstacle à

"L'idée-image surréaliste, dans toute
sa fraîcheur originelle, pour moi continue
à se découvrir en Maurice Henry chaque
fois qu'un matin éveillé m'apporte la pri-
meur de ses dessins dans le journal (et
je suis alors canten{ et ie pense qu'à la
belle manière - la sienne - nous avons
compris le monde - un grand rayon de
so le i l  à  f r imas se  poudre  dans  les
rideaux)." (André Brelon, 1946)

illaurice Henry

son esprit inventif. I l  per-rt y expri-
ûrer son goût pour l ' insolite, I 'absur-
cle. le macabre, y mêler la pc>ésie. la
clrôlerie et 12r lrort, mais aussi claire-
n lcnt  ln i rn i fcstef  son insounr iss ion
aux normes qui enfèrn-rent l'hornr.ne
et l artiste.

Comme beauconp c l 'autres in te l -
lectuels. i l  s'exalte confirsérlent pollr
la  rér ,o lut ion.  En 1931.  i l  adhère à
l'Associ:rtion cles écrir.'ains et artistes
rér'olutionnaires (AEAR) - section l it-
téraire. arts plasticlr.res. cinérna - et
rejoint le Parti communiste. I l publie
t les t lc :s ins t l : rns lcs io t r rn l r t rx  cor t t -
rnunistes (  L 'Htr t t tc t t t i té) .  ant i rn i l i ta-
ristes ( Crtrttre l'irnpérialisrne), trnti-
cléricaux (La htfte attt ireligieuse et
prolétarierttte). Il corrrpose cles pan-
neaLrx satiriqr-res ( " C' lt ctsse z /es Rrr.rres
blctrtcs.r') por-rr le cortège dtr N'lur
cles Fédérés, contribr-re à la "h-rtte cles

Allttsirttt t i  lu pétttrrie sotrs l 'Occttpatiort
(  191  L ' )

intellectuels polrr le prolétariat". et
va r.nêrne venclre L'Hunanilé .lans
l e s  r u e s  d e  X I é n i l r n o n t a n t .  M a i s
co l l l ne  po l r r  bea r : c r>up  d 'au t res
artistes cle son teûrps, l 'élan roman-
tique vers le contmunisme tiendra
du feu cle paille.

En 1932, le gror-rpe dr-r Granci ,Jetr,
miné par des clissensions internes,
se clisloqtre : "Lct clrogtte. la sédrrc-
tiott cltt mysticisnte. de la politiEre et
t l e  I  t t po l i t i . \ / r / ( ' "  cn  s (  ) n t  venus  i
bo t r t ,  avoue  avec  reg re t  N {au r i ce
Henrl '. Ce clernier se rapproche cles
sllrréalistes. s'écarte (cléjà !) clu Parti
corttrnuniste et cle I 'AEAR en ntênte
te l lps que I l re ton et .  en 1933.  se
joint au Gr<>lrpe surréaliste. I l exp<>

"De Maurice Henry, on pourrai t  dire
qu' i l  est I ' inventeur d'un deuxième ou
d'un troisième humour : I'hum0ur rose-
noir, rose sur les bords, noir au centre,
ainsi que certaine fleur dont la teinte tient
du miracle et qu'on p0ursuit  c0mme le
Graal.  l l  est gent i l ,  même tendre, fol le-
ment naif ,  mais qu'0n s 'at tende à une
féroc i té  d iabo l ique,  peut -ê t re  de  t rès
cruelles manigances. Le bonhomme aux
yeux ronds  de  Maur ice  Henry  semble
Tigurer le Français moyen ; il serait plutôt
la moyenne obtenue en additionnant Lau-
tréamont à M. Durand, 0u, André Breton
et M. Dupont,  et  en divisant par deux.
Plus simplement : le surréalisme mis à la
portée de presque tous." ( [ 'Frpress,
1 955)

se evec l r r i .  p lLrs ier . r rs  fo is  à Par is
( 1 9 3 3 -  1 9 3 -  ) .  a u x  I l e s  C a n a r i e s
( 1 9 3 5 ) .  à ' l ' o k v o  ( 1 9 J = ) .  à  A m s t e r -
clanr (19J8). clcssine et écrit clans la
revue Le Strrréctlisntt' rtrr sen'ice de lct
Rét'olttt ictrt et clans Ittten'e,tt l iott strr-
réctlisfe. invente le poèn.re-collage.

Son  c r i s ten t t '  e : l  t c l l c  i l  t r n  l e r rnc
. r r t i s t e  i nso r , r c i an t  e t  néanmo ins
conscient ci 'être entraîné d:rns l 'une
cles plus e'nivr:rntes erpériences cle
la cul ture c()ntemporaine.  Dans la

i o t r l néc .  i l  s  l t t e l r l e  l vec  scs  an r i s
(Ilreton. Elr.rarcl, Crevel, Char. Tzara.
NIasson.  N, I i ro .  Dal i .  Ernst .  Giaco-
Ir-retti..,) au Café cle la place Blanche
et. la nlrit. compose. peint, clessine
fébr i lement .  N ' la is  i l  ne v i t  pas en
clehors ch-r temps : son engugellent
polit ique en atteste. En 1934. corriure
Breton, il prencl la cléfènse cle Trots-
ky'et. la r.nêrne année, signe le rnani-
feste cllr Comité cle vigilance antifas-
ciste. I l n est pas rare cle le voir nrôle'
ar-rx fbr,rles qtri protestent c()nlrL' l:r
m e n a c e  c l e s  I i g u e s  f u c t i c r r r t s .
Co r .nme  Anc l ré  G ic le  e t  I l c i r r r i ch
M a n n ,  c o m m e  L o t r i s  . \ r l r g o n  e t
A n c l r é  À l a l r e L r x .  i l  s r 1  1 r 1 ç r ç ' n t  e n
1935 au Congrès in t rnr :Lt iorr r t l  pour
l a  c l é fense  c le  l r r  .  r i l t r . r  r c .  r nz r i s
conclat t rne sans ét lLr l r  (  ) ( lL le.  c( ) r -nme
beaucor. rp ( le  se '  .Lnr i ' .  les purges
sta l in iennes.  l  : r r r r r r ' t '  ' r r i r ' : tn te ;  "Ël t

rtotre sittt l t lL' ( lutt I i ta t l i ttfellecttrels
ttcttts rlét' l tu'( )u.. (lur ttotts lettotts le

"...cette galerie d'images, très spirituel-
lement f idèles, et  où la mal ice n'at teint
lamais à la mal igni té."  (Jean Rosland,
1 956)

- Mais c'est ma couverture de laine !



"...Ie seul dessinateur d'avant-guerre
dont I'esprit soit très proche de celui des
Américains, sans qu'il ne leur doive rien,
c'est Maurice Henry." (Michel Ragon, le
Dessin d'humour.'l 960)

tterdict cle ^lktscrttr et son exéctttion
pottr abont i t rtr ltles d i trc.rpiables."

Une place à part
dans Ia caricature

f )ens la  pre 'sse,  I 'é to i ie  Maur ice
Henrv n lonte.  En 7935,  i l  entre à
,l lrtr irntrtt, (orl i l  demeure jusqu'à la
gucrre) et à Vendrerli, le journal qui
\ ' ( )L le son dest in  à celu i  du Front
popu la i re .  En  1936 ,  i l  dev ien t  l e
pr inc ipal  dessinateur  du quot id ien
rrrclicalisant L'CEtrt 're. Mais i l fournit
cles croquis à bien d'autres publica-
t i<rns :  Vu,  Le Dimancbe i l lusf ré,
Psris-Midi, Ie Merle blanc... l)ésor-
mais, il peut vivre exclusivement cle
son  c rayon .  A  son  tou r .  l a  p resse
internationale le réclame : i l  publie zi
Londres (lVorld ret'ielr of ret,ietus), à
Zurich (Die Weltu,ocbe), à Copen-
lragr-re (Konkrelion). Tout natl lrelle-
menr, Le Canard enchctîné lui ouvre
ses portes en 1938, et son hurnour
cléc:rpant en fait I 'un cles clessina-
te l l rs  veclet tes c le l 'hebdomadaire
lancé par Pierre Dac la mêrle année,
L Os ci ntctelle.

Célc\ l>re p()ur  ses dessins,  Henry
ruinre uussi écrire des articles (repor-
tages.  cr i t ic l r , rcs rac l iophoniques et

"Non seulement Maurice Henry a fait de
I'humour noir avant que le mot n'ait été
officiellement baptisé par Breton, mais il a
toujours été i rrésist iblement att i ré par
I'absurde, l'agressivité, le saugrenu et sur-
tout le merveilleux, que ce soit celui du
cauchemar 0u du surréalisme. Ces points
de mire disent avec suff isamment de
poids que I'on peut considérer Maurice
Henry comme un précurseur de la nouvel-
le école... Les "essais pour rien" qu'il a
dans ses cartons sont fascinants et font
penser à un Jérôme Bosch dont le sens du
gag graphique aurait été aiguisé par la
prat ique du " l inéaire" et la panique de
vivre dans un univers essentiellement car-
nivore." (Jaeques Slemùerg, Problènes,
19S1 )

dessinateur

Pétain - Combat, 1945.

c i n é m a t o g r a p h i q u e s )  ;  i l  a n i m e
rnême des érnissions pour enfants à
Raclio-Cité. A la veille c1e la guerre, il
v ient  au c inéma, tenant  de pet i ts
rôles. imagin:rnt des gags (pour le
film l'Héritier cles Mottdésil,, notam-
ment), ou écrivant, avec J. Prévert,

J. Brunius et H. Richter, le scénario
cles At'ertltrt'es du Baron Crac (prolet
interrompu par le conflit mondial).

Penc lan t  l 'Occupa t i on ,  r es té  à
Paris, Henr1, intensifie son activité
de gagrnan polrr le cinéma, tollt en
publiant des clessins d'humour, sou-
vent  inspi rés par  l  actual i té  quot i -
clienne des Français (les privations,
le  rnarché noi r ) ,  dans L 'CEuure et
Paris-Soir, sllrtout. Comme ses col-
lègues, il subit la pression de la cen-
s u r e .  C e  q u e  l e s  a u t o r i t é s  a l l e -
mandes ignorent c'est que, dans le
secret de son atelier, il por-rrsuit son
travail de pamphlétaire graphique.
Dans des croquis d'une rare cruauté
(qu'i l  n'a jamais fait paraître, même
après la gr-rerre), i l  stigrnatise, jour
après jour ,  Péta in,  l 'occupant ,  les
collaborateurs de tout poil.

En 1947, sous le titre "Le rêve et le
rire", i l  présente pour la première
fo is  un bouquet  de composi t ions
parues dans les journaux. Son ami

Jean Cocteau préface le catalogue de
I'exposition : " Les caricatures char-

mantes de Maurice Hertta", note Ie
poète, "pLtisent letrr.force clans un
corTtraste etùre une sorte de confor-
misme dtt dessin et la Jraîcheur de la
légende. Le rire esl proL,oqt.ré par
cette cbt.tte de la réalité dans le rêue.
C'est un réflexe tout neuf'de notre
époque." Et Paris-Midi de renchérir :
" Maurice Henry est parmi les rcres
bumoristes d'anjourd'hui clui méri-
tent le trcm d'aftistë'.

Il serait bien fastidieux de citer le
nom cle toutes les feuilles de la Libé-
ra t i on  où  po in te  l a  s i gna tu re  de
Maurice Henry. Certaines vont pollr-

sufti"

- Et je serrerais volontiers la main de Staline ou de Truman !
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-  Je  .ê !e  qus  je  rève  que js  rêve  que je  rève  que ie



France Obseruateur, 1-3.0,3. 1958. Ce des-
sinfut censuré.

tant compter davantage que d'autres
dans sa carrière : Combat, Franc-
Tiretrr, Le Canard encbaîné. Il expo-
se à nouveau, et notamment avec
les surréalistes, à la galerie Maeght
de Paris, en t947. I l i l lustre, écrit,
réalise des films comiques, conçoit
des décors et des costumes, met en
scène une pièce de Tristan Bernard,
Le Petif café, au Théâtre Antoine
(1949). Le temps de I'activité débor-
dante a repris. En 1951, à la suite
d'un conflit avec André Breton, i l
rompt brutalement avec le Groupe
surréaliste ; la brouil le durera cinq
ans. Quelque temps plus tard, son

ilaurice llenry, dessinaleul $réallste

ami Picasso I ' init ie à la céramique,
dans son atelier de Vallauris.

Le "plus grand humoriste uiuanf'
(comme l'écrit avec quelque empha-
se Témoignage cbrétien en 7955)
dessine dans Paris-Match ou illustre
les chroniques culturelles de divers
journaux. Néanmoins, il n'abandon-
ne pas le combat polit ique. Ainsi,
chaque  sema ine ,  ses  ca r i ca tu res
dans France-Obseraateur sont autant
de piques qui blessent les tenants
du colonialisme et irritent les gou-
vernements en place. Le 13 mars
1958, à la une, il stigmatise la censu-
re sur la presse en remplaçant I'habi-
tuel vendeur de journaux dans un
kiosque par un policier à la mine
patibulaire. C'est en trop : le pouvoir
fait saisir le numéro. Plus tard, i l
dénoncera, aux côtés de nombreux
au t res  i n te l l ec tue l s ,  I ' i n to lé rab le
guerre du Vietnam et  par t ic ipera
activement aux mouvements collec-
tifs des artistes qui soutiennent les
combats du Tiers monde.

'Ia répétitiory
c'est lA mort"

L'influence de Maurice Henry sur
les jeunes dessinateurs est considé-
rable. Chaval, Bosc, Desclozeaux,
Siné, Topor. Cardon, Wolinski, avec
<1ui il collabore pour la revue Bizar-

re,  I 'observent  avec appl icat ion,
admirat ion,  respect .  I l  est  encore
aup rès  d ' eux  en  1968 .  Pou r tan t
Henry renonce bientôt au dessin de
presse pour se consacrer exclusive-
ment au dessin et à la peinture auto-
matiques. "Au jeu de I'bumour jour-
nalistiqud', rapporte-t-il, "ma main,
mon trait où aftrapé des tics que je
juge déplorables. Auec mon dessin
d'bumoriste, arrondi, facile et rassu-
rant, trop r*ssurant, j'essaie de reue-
n i r  à  l ' au toma t i sme  e t  j ' ob t i ens
quelques satisfactions. Mais décidé-
ment, il me faut trouuer une autre
ma in  qu i  n ' obé i sse  p lus  à  des
manies".

La soixantaine passée, se sentant
t rop  à  l ' é t ro i t  dans  l e  dess in
d'humour ou la caricature politique,
i l revient aux soLlrces, réapprend,
retravail le, f idèle : ' i  la maxime de
Marcel Duchamp, qu'il a fait sienne :
"La répétition, c'est la moi'. Plus de
croquis destinés aux journaux, donc,
m a i s  d e  l a  c o u l e u r  r e h a u s s é e
d'encre, des aquarelles, des reliefs,
des froissures, des toiles..., et exclu-
sivement des expositions artistiques
(en ltalie. surtout. où il s'est installé).
Ains i  en est- i l  iusqu'à sa mort ,  à
Milan, le 22 octobre 7984. Maurice
Henry, auteur de plus de 2(r 000 des-
sins, restera, dans la mémoire collec-
tive, I 'homme qui, en introduisant
I'humour noir en Europe, révolution-
na I'histoire de la caricature.

Christian Delporte

Christian Delporla e] Laurent Ctervereau publîeni un
ouvnage réunissan] plus de 5OO dessîns des dessina-
ta,urs Cobrol e] *nnep, don] îls êtudien aussi Ia vîe
et ltæuvte.

Ce lîvre est publîê à I'occasion de I'exposilion quî se
dêroule acluellemen) - iusqu'au 23 ivin - au Musêe
d'Hîsloîre Contemporaine BDIC (Hô]el Natîonal des
lnvolîdes, Cour d'Honneur 75OO7 Poris).

Une cinquantaîne de dessînoleurs conlemporaîns
rendent hommage - en dessins bîen sûr - à ces deux
artistals, sçÉcialîsbs du dessîn parlemenlaîre et poli
lique, à ces deux hommes d'îdêes opposêes quî nous
donnen] une bîen agréable leçon d'histoîre.

La censure en 1958.
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devait le pouvoir, nombre cie mili-
taires sont désormais prêts à impo-
ser malgré, et de fait contre, I 'avis
du gouvernelnent. la politique qu'on
leu r  a  f a i t  mener  penc ian t  des
années. Préparée depr.ris pll lsieLlrs
rurois, la conspiration prend corps.
F'idélité à la parole ckrnnée, volonté
de présen'er le prestige des "L'aleurs

rie lct société occide,ttale'', sor-rci cle
l 'aveni r  des Algér iens impl iqués à
leurs côtés et désir cle "bcrrrer la
rolf ie ctu cotnntltrTisnte', les motiva-
t ions des conjurés sont  d iverses.
Leur but : "s'eûtparet" dtt potur,tir ci
Alger, poLtrsuit,re la guen"e à otirart-
ce et ctlJrir une Algérie pctciliée à la
France" (1). I ls ont reÇLl I 'appui cle
pe rsonna l i t és  des  m i l i eux  "na t i o -
naux", centristes et giscardiens, se
sont assurés, sur le plan ciiploma-
t ique,  de I 'a ide "dt t  Por tugal ,  de
I'Amérique du Sud, de I'A/ritlue du
Sud et peut-êrre d'Isrctël (2)", ont
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Le cnntingent face aa putsch d'Alger
La perspective d'une abolition de la conscription effraie certains d'entre nous. L'échec du

putsch d'Alger est inévitablement cité pour exemple par les partisans du service militaire. Or
quelle était la nature et I'importance de cette tentative de coup d'Etat ? Pourquoi a-t-elle rapide-
ment échoué? Le rôle des appelés a-t-il êtê primordial? Si oui, en quoi et pourquoi? Si non,

comment et pourquoi s'est constitué cet imaginaire collectif ?

\  n l  lY ( )  I  :  c c l l l  I l l l t  ans

clue l':rmrée fiançaise est
engagée dans une Éluerre
çlLri ne veut pas dire son
nou.r. 7 ans de quadril la-

ge. cle rrrt issirges. cl 'arrestations et cle
to l ' turcs :  : rns c lue les t l1 i l i ta i res
sér ' issent  c( )nt rc  r , rn penple lu t tant
poLrr son incl[ 'pcnclance. Est-i l vrai-
ment  sr l rprcnrur t  c lue c les of f ic iers
consic ièrent  c le l r lus en p l l rs  cet te

Éllrerre commc "lcur" guerre i '  C'est
l 'armée qui a reçr-r les ;l leins pou-
vcr i rs  c lur : rnt  l ' . r  Rrr lu i l le  d 'Alger .
l 'armée qui, par le colrp cle firrce du
13 nrai 195t1, a porté au pouvoir le
général cle Gaulle, une anttée aux-
quels les ÉloLlvernements sr,rccessit.s
ont, depuis le 1er noven-rbre 1954,
confié la sale [reso51ne cle réprimer
par tous les rnoyens.

Elu pour faire la paix, le socialiste
Gr - r y  Mo l l e t  ava i t  mass i vemen t
envoyé le contingent en Afrique du

Norcl. Issu cl'r-rne émente des parti-
sans de l'Algérie Ji'anÇaise, Ie régime
gaull iste commençait. h,ri, à entre-
prenclre une polit icir:e cle clésenga-
genlent : en r.nétropole. la popula-
ti()n s()rtait lentenrent clc sa léthargie
quancl la bourgeoisie voyait désor-
ma is  p lus  c l  i ncon r ' én ien ts  que
d'ar,antages à perpétr-rer sa donina-
tion coloniale. Les por-rrparlers avec
le F.l..N. étaient annoncés et, le 11
avril. De Gaulle évocluait, dans une
conférence cle plesse, la possilri l i té
cI' un "Etat ctlgérie rt sottterctit t ".

Alger a,ur( mains
des rebelles

La  c r i se  de  I ' a rmée  a t t e i n t  son
po in t  cu lm inan t .  Se  cons idé ran t
coll lure trompés par celui qui leur
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Fait ranssime en métropole, une édiTion spéciale des quoTidiens a été sortie le dimanche 2.1 arril
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t r ouvé  l eu rs  che fs  au  p lus  hau t
niveau de la hiérarchie.

Samedi  22 avr i l  1961 ,  A lger  la
blancbe s'éveil le aux accents de la
Marche des Africains, la voix de
Maurice Challe retentit sur les ondes
de Radio I devenue Radio-France.
'Je suis à Alger auec les généraux
Zeller et Joubaud, et en liaison auec
le général Salan, pour tenir notre
serment : garder I'Algérie. Un gou-
uernement d'abandon s'apprête à
liurer les dépanements d'Algérie à la
rébel l ion (3)" .  Radio,  aérodrome,
quartier gênéral, bâtiments publics :
venus du camp de Zeralda dans la
nuit, les 2 000 légionnaires du 1er
régiment étranger de parachutistes

occupent tous les points stratégiques
depuis trois heures du matin. Retar-
dé de 24 heures au tout  dern ier
momen t .  [ c  pu tsch  a  réuss i  sans
guère de collps de feu, ne faisant
qu'un seul mort, Pierre Brillant, abat-
tu a lors qu ' i l  tenta i t  de défendre
l ' éme t teu r  d 'Ou led -Faye t .  Les
hommes-léopards sont partout. Ils se
sont saisis, au Palais d'été, du délé-
gué général Jean Morin, de Robert
Buron, ministre des transports en
visite, ont arrêté le général Gambiez,
commandant en chef.

En  mé t ropo le ,  c ' es t  l a  s tupeu r .
Informées de la  conspi rat ion,  les
autorités n'y avaient pas crll quand,
pour sa part, le ministre des armées

avai t  a f f i rmé,  i l  y  a à peine une
semaine, qtt"'il étaît ak-trs excltt clue
I'armée sorte cle ler cliscipline (4)".

Les  réac t i ons  ne  ta rden t  guè re
cependant : les nns après les zrLltres,
syndicats et partis politicllres clénon-
cent la révolte cies généraux 'Jélotts"

et en appellent à la vigilance. CGT.
CFTC, FEN et UNEF cléciclent certes
d 'un arrêt  de t ravai l  c l  une heure
por-rr le lundi 17h mais les rneslrres
envisagées paraissent dérisoires eu
égarcl : i la menace cle coup d'Etat.
\-ictir.r.re de ses origines, le régin're
gatr l l is te réagi t  sans précip i ta t ion
r.nais fèn-nement : l'état d'r,rrgence est
proclanté. Roger F-rey étouffe dans
l'rrtrf le complot p:rrisien tanclis qr-re

Jacqr.rcs Foccart s'emploie à doubler
les serviccs officiels clont se méfie
l 'entor.rrlge cllr présiclent. Les rnil i-
ta i res st r r l i ( )nnés cn rnétropole ont
bea r . r  ê t re  cons ig r - rés  c l ans  l eu rs
case rnen ren t : .  i ncc r t l r i n  c l eneu re
leur cortiporlenrent en cus cle clébar-
qllenrent rle l ernréc cl  ̂ { lgérie. l lais
est-ce vnril.r.rent l année cl'Algérie qui
s'est sotrlevi 'e 

-i

L'attentisme prudent

Pendu au téiéphone, Challe va de
clécept ion en décept ion.  Alger  et
Oran sont aux ntains des rebelles
mais rien ne bor.rge en Kabl' l ie oùt
des officiers devaient s emparer du
r ' ommandenren t .  L i r  r n l r r i nc  ne  se
ra l l i e  pas ,  l ' av ia t i on  non  p lus ,  à
I'exception de son cor.t.rmandant en
chef, nullement suivi par sa hiérar-
chie et ses troupes.

Des officiers tergiversent. d'autres
se font porter malacles, les défec-
tions sont fréquentes et bon nombre
de ralliements escomptés ne se pro-
duisent pas. Rares s()nt, i l  est vrai,
ceux qui  osent .  te ls  les généraux
A i l l e re t  e t  Fou rc l r . r e t .  s ' oppose r
ouvertement à l aventr,rre cles fac-
tier-rx. Mais s' i l  n v a pas vrair.nent
opposi t ion.  i l  n  v  a pas non p lus
engagement rnassif : soucieuse de
ne pas compromettre sa carrière, la
hiérarchie jotre l 'expectative.

Légionnaires. parachutistes, coln-
manclos, les régiments d'élite sont le
fer de lance de la rébellion. Mais ni
l es  m i l i t a i r es  de  ca r r i è re  n i  l es
baroudeurs ne se montrent ,  dans
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cle générctttx en retraite. I l a urte
réalité : un gt"ottpe d'r-lficiers parti-
sans ambitieux et .fctttatiques." Le
ton est ferme, déterminé : 't'orclctn-

ne que tota les tno.yens, je dis tous les
nlo-r,ens soient entplo.yés pour bctrrer
lct rotûe à ces borumes-là, en atten-
clant cle les rédtrire. J'interdis à tctttt
I;rançais, et d'ctbctrd à toltt soldctt,
d'exécuter Aucurt cle leurs orclres"
(7). Magie clu verbe, évocation des
rnythes gaull iens, le discours a un
effet considérable. En France bien
sûr ,  où I 'appl icat ion de I 'ar t ic le  16
de la Constitution - qui confère tous
les pouvoirs ar-r chef de I'Etat - vient
d'être annoncée ; en Algérie surtout
où, réunis autoLlr de leurs transis-
tors, les militaires sctnt à l'écoute des
radios pér iphér iqt res.  Appelés et
cadres, rall iés ou nc>n.

Désormais. c'en est fini des hésita-
t i ons .  Les  so lda ts  son t  dé l i és  du
devo i r  d ' obé i ssance  enve rs  l eu rs
chefs mutinés, la résistance passive
est légitimée, l'intrnobilisme devenu
irnpossible. Les indécis se font plus
ra res  t and i s  que  Jouhaud  e t  des
colonels rebelles, qui sentent bien
que la partie est perdue, pressent

Chal le  d 'envoyer c les t roupes sur
Paris. Au Élouvernement, orll le plan
Résurrection de 1958 est présent
c lans  l es  esp r i t s ,  on  c ro i t .  un
m()ment, à la rumeur annonçant une
opération aéroportée en provenance
d ' A l g e r .  A u t a n t  P a r i s  é t a i t  r e s t é
calme le samedi, alors <1ue la mena-
ce d 'un coup d 'Etat  p lanai t  sur  la
Répub l i que ,  au tan t  l es  au to r i t és
pa ra i ssen t  s ' a f f o l e r  z ru  n tomen t
ruême où la rébel l i r>n n 'a o lus de
cartes dans son jeu.

2 200 activistes armés et en tenue
de para s'étaient rassemblés, dans la
nuit du vendrecli au samedi. dans les
forêts d'Orléans et de Rambouil let,
pour  marcher sur  Par is  aux côtés
cles régiments cantonnés dans ces
vil les. Les ordres ne venant pas, i ls
s'étaient dispersés sous le nez des
genda rmes  qu i  l es  ava ien t  l a i ssé
f i ler .  Tout  por te à cro i re que.  le
dimanche soir, les risques d'invasion
sont dramatisés à I'extrême. Peu sûr
cle ses troupes, le régime, qui redou-
te I'influence du PCf-, n'est pas pour
autant prêt à s'appuyer sur les forces
popula i res organisées.  Toutes les
unités du maintien de l'ordre dispo-

F ré'é'.t Gour d'lssitos ou Haule
Gour possibtes pour
Ies généraux mutins

leur majorité, favorables au putsch :
le  3e RPIMA, I 'ancien régiment  de
Bigeard, refuse de marcher avec les
rebelles, quancl ser-rl des onze régi-
ments parachutistes stationnés clans
le Constant inois .  le  1er  RCP a fa i t
luroLlvement sur Alger. En définitive.
"ett dehors cles régiments qui dès le
décletrcbemertt se sont .francbement
ntottillés (le 1éle, le 14e RCP, les com-
tr t r t r rdos de Robin,  le  1er  REP et
cltteltlttes unités éparses), persorn'te
,/e .s(,st ettgctSqé ci.fond. Ni dans un
se[s ni tlttrts tot autre (5)". L'atten-
tisr.ne pruclent cl<trnine. Demeure "/e
pcticls de l' t t bé i-s-r,cr t t c e. d t t conJ'c;nnis-
me  [ . . . J .  ( '  es t  l t t i  qu i  b r i se ra  l e
pl t tscb"  (6) .

Les transisfors

Dimanche 23 avril, 20 heures : cle
Gaulle apparaît, en tenue de général
de brigade, sur les écrans de télévi-
sron : "Un pouuoir insurrectionnel
s'est établi en Algérie par un pro-
nunciamento militaire [...1. Ce pou-
uoir a une apparence : un quarteron



[e contingent

UN COUP D'ETAT FASCISTE ?
Sans être sanglantes, ces journées d'avril 1961

réunissent deux des caractéristiques de ce qu'on
nomme un putsch : c'est un coup de force et une
entreorise militaire. 0ue les chefs militaires aient
visé à prendre le pouvoir pour eux-mêmes esl plus
douleux. Oue le quarter1n de généraux ait mené
une action de type fasciste est, quoi qu'en ait dit
une certaine propagande, plus d0uteux enc0re.

Les rebelles s0nt, en fait, très différents les uns
des autres. ll en est cerles qui appartiennent à des
groupes de I 'extrême-droile intégriste. Leur anti-
communisme, leur volonté de défendre l'1ccident
chrétienles amènent à prôner le culte de la torce et
le refus de la loi démocratique, qui participent de
I' idéologie fasciste. Reste que, p0ur la plupart des
autres militaires, le qualificatif de fascisle est parti-
culièrement inopportun, surtout quand il s'applique
à des of f ic iers oui  ont ,  comme le commandant
Denoix de Saint-Marc, été résistants el déportés.
Leur chef, Challe, est si peu le modèle du général
de coup d 'Etat  qu ' i l  abandonne rapidement  une
partie mal engagée. Alors, qui sont ces rebelles ?

Maurice Challe a été commandant en chel en
A lgé r i e ,  pu i s  commandan t  des  fo rces  a l l i ées
Centre-Europe, avant de prendre sa retraite, le 1er
mars précédent. André Zeller et Edmond Jouhaud
sont anciens chefs d'état-maior des armées de
terre et de l'air. Ce sont les colonels Argoud, Broi-
zat, Gardes, Godard, Lacheroy, qui ont, en France,
préparé l 'opérat ion et  pr is  des contacts dans
l'armée. Raoul Salan, considéré comme trop l ié à
des "civils" excités el compromettants, n'a pas été
tenu au courant. Exilé en Espagne, i l  étail long-
temps passé pour être un général de gauche dans
une  a rmée  qu i  en  compta i t  b i en  peu .  C 'es t
d 'a i l leurs ce qui  lu i  avai t  va lu d 'êt re,  en 1956,
nommé par Guy l \ t lo l le t  commandant  supér ieur
inlerarmées el commandant de la Xe région mililai-
re à Alger. ll serait pour le moins hasardeux de rap-
procher sur le plan polit ique ou social Salan (répu-
blicain qui a évolué vers I 'autoritarisme), Challe
(dont on sail qu'i l  avail des amitiés socialistes),
Zeller (d'une famille de tradition mili laire) et J0u-
haud (d'origine pied-noir).

Du 6 février 1956 au 21 avril 1961. I 'armée ou.
plus exactement, ceux qui pensent, parlent et agis-
sent en son nom, n'ont qu'un objecti l : lorcer d'une
façon ou d 'une autre le  pouvoir  à ne pas la i re
d'autre politique que celle de l'Algérie française.
Bien des éléments expliquent la polit isation d'une
partie des cadres de I'armée : doctrine de la guene
psychologique, regroupement de I 'armée dans ce
qui s'apparente à une "province militaire", mys-
tique du héros menant un combat dans I ' indifféren-
ce du pays.  Nul  doute que l 'armée se pol i t ise,
aussi, parce qu'on lui a conlié des pouvoirs de poli-
ce et qu'elle est, de fait, peu à peu devenue LE pou-
voir en Algérie. L'indiscipline d'une partie de ses
cadres a contribué à la chule de la lVe République,
la Ve lui doit beaucoup. Du coup, la traditionnelle
obéissance de I 'armée à l 'égard du pouvoir poli-
t ique n'est plus inconditionnelle. S'y aloutent la
rancæur d'un corps amené, depuis l ' lndochine, à
solder les erreurs et hésitations du oouvoir civil et
les espoirs placés dans le régime du 13 mai, vite
déçus sinon trahis.

Est-ce une "révolte", comme le dira Challe, une
"fronde". comme l'écriront Jac0ues Fauvet et Jean
Planchais, un "pronuncianerlo'i selon le mot de
de Gaulle. ou un "Dutsch" comme l'écrironl les
ouvrages d'hisloire ? Aucune de ces appellations
n'est pleinement satislaisanle. Le 21 avril 1961,
tout  comme d 'a i l leurs le  13 mai  1958,  s ' inscr i t
dans une conjoncture de crise polit ique l iée à la
guene d'Algérie et qui s'épuisera avec elle. Au-delà
d'une erreur d'analyse, le qualilicatif de "fasciste"
n'avail-il pas, avant toul, pour effet d'exonérer les
différentes responsabilités des acleurs politiques ?

M.A. Au forum d 'Alger ,
sonnes acclament, le
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100 000 per-
lundi, les fac-
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thulle, Salun, Zeller, Jouhsad eI les sulres
cheIs Iaclieux shussé

[:::i":11 n\ï::r.r*:t
nibles ayant été concentrées autour
des centres de décision, c'est à une
vague résistance de la population
qu'en appelle le Premier ministre.

Il est près de minuit lorsque, d'r-rne
voix angoissée, Michel Debré inter-
vient sur les ondes : "Dès que les
sirènes relentiront, allez-y à piecl oll
en uoiture. conuaincre ces soldats
trontpés de leur lourde erreur. Il .faut
que le bctn sens u ienne de l 'âme
popu la i re . . .  ( 8 ) " .  Le  résu l t a t  es t
immédiat .  La capi ta le va v ivre une
fqlle nuit : les standards sont blo-
qués, des réseaux cle la Résistance
se reconstituent, des gaullistes orga-
nisent des comités de défense qr.ri
veillent sur les radios tandis que des
volontaires accourent place Bear-r-
vau. Roger Frey, Alexandre Sangui-
netti, André Malraux, ténors dr-r gaul-
l i sme ,  ha ranguen t  ceux  qu i  son t
venus "sauuer la Répttblique'' : en
tout  quatre cents personnes à qui
I 'on distribue treil l is et brodequins
mais nullement des armes. Fort heu-
reusement, "i ls" ne viendront pas.
Cette panique parisienne sera la der-
n iè re  v i c to i re  du  "qua r te ron  de
généraux". Pour eux, c'est le début
de la débâcle.

Ia débâ,cle

s de I'armée
fl ro 

"'llil"i"i J ^  - - - , . :  . .

t ieux venus paracler atr balcon. Mais
la situation évolue très rapiclement.
"De défection ett clé.1èctiott. la rebel-
l ion, qui se sait taiuctte, tettte une
ul t ime ntAn(puL,re pour  gctgr ter  le
cottlirtgertt ci sa cause. Les gérÉraux
déciclettt cle rctnterter le senice mili-
laire ci LéJ tttois. Mênte si Ltn petif .llot-
lemenl se nranilèste dans certaittes
trrtités ci ce moment-là. rien ne pel.tt
rent'erter le couranl" (9). La plupart
cles avions de transport s'envolent, à
v ic le,  à la  barbe des insurgés,  des
soldats opposent "leur.f'orce d'inertie
totale aLtx ordres reçus" (10). Plus
l'échec paraît patent. plus i 'opposi-
tion se renforce. Même les troupes
les plus fidèles à Challe sr-rivent de
moins en moins : des sous-officiers
quittent leur unité pour rejoindre le
parti de la légalité, deux des trois
compagnies clu 14e RCP refusent de
marcher tandis que la flotte arrive au
large de Mers-el-Kébir. En vain Salan
et  Jouhaud ins is tent- i ls  pol r r  qLle
Challe, qui t ient I 'OAS à l 'écart. ait
recours aux civils.

C h a l l e .  q u i .  u n  r r r o r n ( n t . : l v a i t
pensé fa i re d 'Alger .  puis  du seul
centre européen de la r-i l le, un der-
nier bastion. se rencl. bientôt suivi
par Zeller. Restés avec le "quarte-

ron" lusqu'au tout dernier moment,
les légionnaires ch-r 1er REP rega-
gnent en camion Zeralda. Tard dans
la nuit, ils reprennent en chæur ce
refrain d'Edith Piaf : "Non, je ne
regrette rien." L'aventllre a durê 4
jours et 5 nuits.



Le 1er REP sera dissous, 150 offi-
ciers seront condamnés à des peines
cliverses, quelques centaines d'autres
rnilitaires rayés des cadres : au total,
650 officiers sur quelques 10 000,
"ce qui donrte urte iclée de la pafiici-

pcttiotl de l 'année au putsch " (11).

Une armée qr . r i  sor t  de l 'épreuve
profondément divisée, traumatisée.
Salan et Jouhaud, qui passent à l ir
c landest in i té ,  prennent  la  tête de
I 'OAS.  Responsab les  de  nombre
d'attentats et cl 'assassinzrts, i ls ser()nt
t oL rs  l es  de r , r x  a r rê tés  en  1962 ,
cc>nclamnés puis an-rnistiés et libérés
à peine six ans plr.rs tarcl.

Le contingent
et le putsch

Nul len.rent  négl igeable.  1 'opposi -
t ion que le cont ingent  oppos:r  au
plrtsch est poLlrtant loin cl 'avoir jor-ré
le rôle que d'aucuns lLri ettribllent.
Ntrl cloute que cles ofliciers hostiles
aux fàctieux aient été acclar.nés par
l e r - r r s  t r oupes ,  qL le  des  l i s t es  c l e
signataires afïirmant ler-rr flclélité à la
Répr-rlrliqr,re aient circr-rlé. qn'nn dra-
peall roLlge ait été hissé sur la ltase
cle tslicla et n-lême que cles soldats
:rient. tels ceux du 14e batail lon de
chasseurs,  enfèrmé leurs of f ic iers
clans leurs bureaux. Nr.rl doute égale-
ment que la malrvaise volonté mani-
feste dont  f i rent  preuve,  s l l r tout

face au putsch d'Alger
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après le cliscours de de Gaulle, bien
des appelés ait pu gêner communi-
cations et moyens de transport tom-
bés ar-rx mains des rebelles. Surpre-
nânt les factieux, le contingent se
rnanifèste "pur la force d'inertie : on
tt e.réctrte pas les ordres, on fait la
grèue strr le tcts dans les bureaux.
Dntts les ateliers, les cctmiotts sonl
pa):fois setl:triés (12)". D'ar-rtres fois, l:r
ré:rction prencl une forme plus posi-
tive : pétit ions. tracts.

Les solclets en avaient assez de la
glrerre. assez cle I 'armée, assez des
28 mois cle sen'ice. A l 'écoute des
réactions cle la n-rétropole, ils n'igno-
raient pas que la victoire des acti-
vistes retarclerait la fin de la guerre
et. par suite. lerrr retollr. Mais i l n'y
eut guère, à proprement parler, de
réel mouverrent cle clésobéissance
ollvert, collectif et org:rnisé.

Il n'y avait pas cl 'un côté l 'armée
cie métier insurgée et cle I 'autre le
contingent résistant : ci ' lrne part la
ph-rpart des militaires de carrière ne
se  ra l l i è ren t  pas .  c l ' au t re  pa r t  l es
régirnents d'élite insr-rrgés étaient en
grancle partie composés d'appelés.
Comme ie remarquera Maurice Vais-
se clans son indispensable synthèse
sur le putsch : "Ott ottblie générctle-
ntent ele clire clue plusieurc régiments
"ptttschisïes" étaient composés ert
majorité de jettnes cltt cotttingettt. les
GCP cctntme les 14e et  18e RCP.
D'ctutre pcu"t. l'aflitude cles bontntes
dtr cottt irtp4ent a dépenclu étrc.ti le-
ntenT rJe celle de leurs o.fficiers. " (13)

C()NSCRITS ET COUPS D'ETAT
Parce ou'elle est armée. l'institution militaire

conslitue une possible menace pour les l ibertés
des citoyens. La fréquence des coups d'Etat qui,
en Amérique latine et en Aïrique, ont instauré,
ces dernières décennies, des dictatures galon-
nées, n'est pas pour nous rassurer. Sans doute
les  r i sques  son t - i l s  m0 ins  imp0r tan ts
aujourd'hui, dans nos sociétés industrielles et
fort consensuelles, Reste qu'i l  serait chimérique
et dangereux de croire que t0us les militaires
professionnels ont  à jamais abandonné lout
désir de conduire la polit ique des peuples qui
les entretiennent.

Nul doute que les coups d'Etat ne sont pas,
in i t ia lement ,  Iomentés et  condui ts  par  des
c0nscrits. Les répressions antipopulaires, les
guerres de conquête 0u né0-c0l0nia les n0n
plus,  d 'a i l leurs.  l l  est  de même de toutes les
guerres 0u opérations militaires : dans toutes
les armées du monde I'obéissance aux ordres, à
n'importe quels ordres, est la règle, c'est la hié-
rarchie qui décide.

La seule présence des appelés sous les dra-
peaux permet-elle, au moins, de déjouer les ten-
tatives putschisles ? C'est le postulat d'une
mythique de la gauche française qui assimile,
souvent, armée de volontaires el armée de pré-
toriens. Soucieux de confronter les convictions
à l 'épreuve des faits, j 'ai cru bon de me livrer,
dans le cadre d'un travail de longue haleine, à
une étude quantitative et comparative dont les
résultats m'apparaissent plus significatifs que
des affirmations oéremotoires.

Après dépouil lement de nombreux ouvrages,
examen et recou0ements de données extraites
de d i f férents documents provenant  d 'orga-
nismes internationaux et d'intituts de recherche
(Nations Unies, le Military Balance de l'lnstitut
international d'études stratégiques de Londres,
la revue Eludes polémologiques...), j 'en suis
arr ivé à repérer  et  quant iT ier  sur  une pér iode
d'une quaranta ine d 'années (1945-1986),  les
coups d'Etat commis par des armées exclusive-
ment professionnelles et ceux qui étaient le fait
d'armées dites de conscription, donc compo-
sées, p0ur partie 0u en malorité, d'appelés du
contingent.

Que  I ' on  veu i l l e  b ien  me  pa rdonne r  une
comotabil ité aussi morbide. Les résultats en
sont accablants : sur 259 coups d'Etat recensés,
89  on t  é té  l e  f a l t  d ' a rmées  de  mé t i e r ,  170
d'armées de conscriDtion . sur 329 tentatives
n ' a y a n t  p a s  a b o u t i , 1 1 7  o n t  é t é  l ' æ u v r e
d'armées exclusivement professionnelles, 212
d'armées composées aussi d'appelés. Au total,
les armées de métier ont dOnc à leur "actif" 206
coups d 'Etat  réussis  ou n0n,  les armées de
conscription 382. Soit pratiquement le double.

Force est de constater que les pays qui ont,
depuis 1945, connu le plus de putschs dispo-
sent, pour la plupart, d'armées de conscription.
La Bolivie, le Venezuela, I 'Argentine, I 'Equateur
et l ' lrak, qui viennent en tête de ce sinistre pal-
marès,  incorporent  des c0nscr i ts  dans leurs
rangs. A l ' inverse, les authentiques armées de
métier des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne 0u
du Japon, n'ont lamais menacé la démocratie.

A considérer la place occupée, par exemple,
par les appelés grecs, dans le coup d'Etat des
colonels, en 1967, comme celle de leurs homo-
logues chil iens aidant à renverser le régime de
Salvador Allende, en 1973, on est pour le moins
en droit de se montrer fort sceotioue sur I 'eff i-
cacité du contingent à faire échec aux putschs.

Garantie démocratioue. l 'existence du contin-
gent ? Tragique il lusion, en vérité, que bien des
peuples ont payé de leur sang et de leur asser-
vrssement.

M.A.
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[e contingent face au putsch d'Alget
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Toule I'ÆIgtérïe e,st libérée
tÂ rttt i l iPremltu* pfroto U nfso i Challe, Salan et Jouhaud
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Très marqués par le respect hiérar- française, ensuite, qui, se sentant Les responsabii ités occultées, Ie
chique et le dressage à la discipline, coupables de n'avoir pas aidé la militarisrne fut le grand bénéflciaire
les mi l i ta i res -  professionnels et  rébel l ion,  purent  soulager  leur  de I 'opérat ion :  l 'armée,  qui  aura i t
issus du recrutement forcé - apparu- conscience à bon compte sur le dos dû être con.rplètement discréditée au
rent avant tout comme porteurs de ces soldats étrangers à leur caste ; sortir cle Ia guerre, se masqua sans
d'une immense force d'inertie et ce à la gauche, enfin, qui crut y trouver difficr-rlté derrière les "braues petits

fut cet attentisme qui fut cléterminant le moyen de justifier sa criminelle g//rc cltr cctntirtgent". Ceux-là même

dans l'échec du complot. passivité et sa décision d'envoyer le qui lui avaient permis de tenir, des
Immédiatement "ntagnifié par la contingent en Afrique du Nord. Lau- années durant, I 'Algérie sous sa

radio ff icielle, la presse et les pctrtis rent Schwartz le notait dès 1962 : Lrotte. Malgré I ' imprécision des
polit iques 04')",le rôle du contin- "On a uoulu opposer la fameuse cl 'r iffres, François Maspero pouvait,
gent fut rapidement mythifié. Pour réuolte du contingenl, lc,trs du ptttscb au terme du conflit, poser une ques-
rendre de multiples services : à du 22 auril 1961, au Manifesle des tion non dénuée de fondement :
l 'extrême-droite et aux factieux, 121 ;en réalité lafermentation clans "LIn mill ion de tués par les soldats
d'abord, qui rejetèrent la cause de la contingent, qui a abouti à cette français sont-ils justifiés par I'attittt-
cet insuccès sur les "soldats-élec- réuolte, a eu largemerû pour cause de du contingent lors du putsch ?"
teurs"  et  la  présence de cel lu les I 'ag i tat ion en France autour  du (16)

communistes au sein des unités ; tll.ouu€tTtent de refus ou d'insoumis-
aux officiers partisans de I 'Algérie sion."15) MichelAtMA'f

," Be.*a Dr"^, t-t* t*" 
",tde la guerre d 'Algér ie,  Ed.  du Seui l ,  1982, 1967, p.354,  re du s iècle,  1983, p.  1t)8

p.  301.  (7)  Ci té par Bernard Droz. . . ,  op.  c i t . .  pp.  (13) Maur ice \ ' : r isse.  r rp.  c i l . ,  p.  109.

Q) Icl., p. 302. 3O9-31O. (1.i) Paul-Marie de La Gorce, La République
(3) Ciré par-lean Planchais, "Il y a ving-cinq (8) Cité par Yves Courrière, op. cit., p.394. et son armée. Paris. Favard. 1963. p.662.

ans.  Le putsch des généraux d 'Alger" .  Ze (9)  Jean-Pierre Vi i tor i ,  ,Vol ts /es appelés (15) Ci té par N{arc Heurgon, Histo i re du

Monde,27-28 avril 1986. d'Algérie, Stock, 1977, p. 211. PSU. 1. Ia fortdation et Ia guerre d Algérie
(4) Bemard Droz..., op. cit., p. 305. Oo) Id., p. 2o3. ( l95u-1962), La Découi.'ene. 1991, p. 191.
(5) Yves Courrières, Les Feux du désespoir. (11) -lean Lacouture, De Gaulle. Tome J : (l(r) Frençois N1aspéro, 'Arnnistie pour les

Livre de Poche, p. 386, Ie soulterain, Ed. du Seuil, 1986, p. 173. déserteurs et réfractaires anticolonialistes", in
(6) Jean Planchais, une bistoire politique cle (12) Maurice Yaisse, 1961. Alger. le putscb, Partisan; n"5, juillet-août It)62, p. 753.
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Le paftage des teres.

Staline et l'auenir
de la Hongrie

Avec i 'arrivée des troupes sovié-
tiques sur le sol hongrois, Horthy et
son entourage ont compris qu'ils ne
pouva len t  pas  compte r  su r  une
occupat ion anglo-amér icaine.  Sur-
montant leur aversion pour I'Union
Soviétique, iis envoient alors à Mos-
cou, le 28 septembre, une déléga-
tion pour négocier I'armistice.

Pendant que Ies dirigeants com-
munistes hongrois de Moscou conti-
nuent  à d i f fuser  leur  propagande
an t i  ho r thys te .  l es  j ou rnaux  sov ié -
tiques ainsi qu'une Gazette hongroi-
se éditée par I'Armée rouge prônent
la collaboration avec les hommes de
Hort l ry .  Le 11 noveml>re 1944,  la

Société et poavoirs en Hongrie
à Ia fin de la 2' Euerre Mondiale ns,4.ts4s)

(suite et fin)

Krasnaïa Zvezda, journal de I'Armée
rouÉle,  publ ie  la  dêclarat ion du
général horthyste J. Vôrôs. passé en
octobre aux t roupes soviét iques,
dans la  région de Kecskemét.  Ce
général ,  par t i  à  Moscou,  termine
ainsi son texte : "Viue la Hongrie
libre et démr-tcratique sous lct direc-
tion du régent Hortby". Staline de
son côté a dêclarê : "Nous aurions
bien accepté Hortby, mais les Alle-
mands l 'ont emporté... "

En tout cas, lorsque la délégation
d'armistice du "régent" est arrivée à
Moscou le 28 septembre, les com-
munistes hongrois en ignoraient la
présence et  ne furent  admis aux
négociations que bien tardivement.
A  p lus  f o r t e  ra i son ,  "à  aucun
moment, la participcltion des com-
munistes bongrois de I'inîérieur n'a
été souleuée par Molotou" (.M. Molnâr,
p. 142) quand il était question de la

1 3

composition du gouvernement pro-
visoire.

Celui-ci, présidé par le général de
corps d'armée Dàlnoki Miklos Béla
et  le  général  Jânos Vôrôs,  devai t
comprendre des militaires et civils
hor thystes,  des représentants des
"par t is  démocrat iques" (sociaux-
démocrates et petits propriétaires
avec Szakasits et Tildy) et des chefs
communistes de l'émigration (Gerô,

Nagy,  Révai ,  Farkas,  Râkosi . . . ) .  te
"front" des communistes de l ' inté-
rieur (Rajk, Kâdâr) sera intégré plus
tard dans ce système.

Selon le schéma des "fronts natio-
naux", Staline voulait donc maintenir
la continuité et la "légalité" : "pas de
zèle révolutionnaire, pas d'atteinte à
la propriété privée, respect des tradi-
t ions"  (M.  Molnâr ,  p. l4r .

Pourtant ,  I 'anc ien régime devai t
s 'e f fondrer .  Dès Ia f in  de févr ier
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1945, Ie partage cle Ia grande pro-
pr iété foncie\ re c lonne t rn sol r f f le
plrissant all\ comités nationalrx. Le
cléplacement cles bornes millénaires
c lc  l : r  propr ic tc  fonclc  t rnc legr t l i té
révolutionnaire. même si les combi-
n l l isons c l ip lomat iques préf igurent
clé1à le contexte où l 'élan émancipa-
tellr \'21 s'essoltfÏer puis se briser.

Churchil l et la clélégation anglaise
sont arri\'és à N{oscou dans la clerniè-
re phase cles négociations d'arr.nistice
(9-11 octolrre) : i l  était cl 'aborcl qr-res-
tion de part:rger la Hongrie en delrx,
puis Eden a accorclé :i Nlolotor'75 0lr.

A ins i .  l a  Co rnm iss ion  de  con t rô le
in t c r r l l i ée .  o rg r rn i sn re  t o r r l  pu i ss rn t
jtrsqr-r':) la signattrre du traité cle paix
(sept .  .17) .  est -e l le  p lacée ent ière-
ment soLls la clircction cle Vorosilov
et cle Sviridov. l 'anglais Eclgecumbe
et I 'arnéricain Key zryant seulement
un rôle consultatif.

N o u s  p e n s o n s  q l l e  l e s  A n g l o -
Saxons redoutaient qr-re le conf-lit ne
cléLrouche, conlme ia guerre cle 1.1-
18, sur des mouvements rér,olution-
nui res.  I ls  cn evaient  t rne pet t r  b ler . re.

Société et pouvoils en Hongrie

Titre (lL' pr()priété (lt t i

tt éltt tlressé cort.fitr-

n t é  t t t e t t t  c t t t  t l é c re t
d t t  g ( ) i l t ' e r n e n l c n I
p ro t i so i r e  nd t i on ( t I

relalil ci ld supprcs

s i c t t t  c l e  l a  g ra r t de
prcpriété et ci I attri-
bttticttt tles terres ant
petrple labotrrcttr.

Les Arnéricains par exernple, si pro-
cliglres par ail leurs. ne l ivraient c1u'ut-t
cor l lp te-goLrt te c le I 'amrement  eux
c()ml)at t : rnts  c iv i ls .  La cra inte c les
All iés occiclentar-rx était cl 'autant plits
forte c1u'i ls connaissaient les aspire-
tions cles mouvements cle résistuncc.
. rL l tant  que le c l i r . 'orce grancl issunt
entre régi r res et  peuples c lans les
pa1.s cle l 'A>ie (et satell i tes).

I l  es t  ce r ta inemen t  f a r . r x  c l c
prenclre Roosevelt poul' Lln iclérrliste
gâter-rx. I l y a totrte une littérature
attenclrissante là-ciessr,rs, lrnc cohorte
c le mémor ia l is tes se prenant  pour
plus clairvo).ants qlle le brain-trust
anréricain. I) 'ar-rtre part. les historiens
oublient (sous bénéflce cl ' inventaire)
la perspective historiclr.re. et n()tarn-
ment que dès les procès cle Moscou
r.rne complicité se nor-re entre Staline
et les Occiclentallx. Un Harry Hop-
k ins,  commis voyageur de Roose-
v e l t ,  n e  f e r a - t - i 1  p a s  l a  n a v e t t e
jusqu'à la préparation cle la confé-
rcnce t le  I )otsc lanr  v  contpr isc.

Certes.  les Occidentaux a l i ra ient
préféré qtre la Wehrmacht règle les

c()1.r'rptes :l la Rr-rssie soviétiqtre. \{lt is
les ér'énenrents ont cléjor-ré les rutses
ct les calculs en proclr-l isant toLltes
sortes cle choses inéclites. Et là enco-
re .  i l  est  pro l rable c l l re  les Antér i -
cains aient compris avent Staline que
lu guerre a fàit cle Steline une grancle
pr-rissance. Dès lors. i l  s'agissait cle
partager avec le clictater-rr rr.tsse les
tâches policières, où i l aveit cléjà lar-
gement fait ses preLtves. 1-âcl]es pla-
nétaires, et slrrtollt européenncs. oLl
l  cssent ie l  c lev l r i t  se régler .  Depuis
l :rnnistice italien, ce processlls était
engagé.  a t ravers mi l le  badinages.
tl irts et frictions pour que chactln
cles "grencls" pr-risse garder son iclen-
t itt ' . . r t ( '( lc\ lrppll rent cs nét csslt ires.

Action
dtt, gouaernement
prouisoire

l ) ru-r .  r : r  Pr tnt ièrc c léc larat ion.  le
(ior.rr crncnrent ;rrovisclire élr-r le 22
cléccrrrlrrc ++ ii Debrecen, proclattte
la rr-rl.rtrrre 'tnte.fttis pctur tottles ot'ec
I t ,s . l l le t t t t r t tc ls  c l t r i  o t t t  oppr imé le

lttt.ts ftt,ttt lctttt cles siècles, et ctt 'ec
l trl l irtrtce ctl lenlande cltt i cletrx J'ois
(tt une gértératicut ct erttruîtté ttc.ttre

fttr.\ 's t ltr tts lct gtterre er l 'e.fJottclre-
) t t (nt  nat io t lc t l " .  Ceûe c léc la let ion
pr'Ér'oit les répar:rt ic)ns que la Hon-

sr ie devra payer  à l 'L IRSS et  2r t lx

l r r r vs  vo i s i ns .  L ' a rm is t i ce  s i gné  à
, \ l osco t t  l e  20  j anv ie r  19 ' i 5 ,  f i xe
cl autres obligations : rétablisselltent
cles frontie:res cle 1937. cléclaration
cle guerre ri l 'Alleuragne, l i l tér' l tt ion
cles pr isonniers c le gLrerre et  c les
clétenus polit iqr-res. plrnit ion cles cri-
rn inels  et  c les c l i l igeants " f r rsc is tes ' . . .

A cette fin firre'nt créés cles tliblr-
naux popr,rlaires. EnIrc lc . l tér'r ier
7945 et le 1er avril 1t)50. ces tribu-
n.lLrx ()nt examiné i<) +29 lff:r ires et
prcrncrncé 26 99-  i r . rgenie nts,  dont
' i47 peines capi tu les,  1U9 en furent
exécu tées .  l - n  c l é r ' r e t  ( ) r donne  l a
clestrl lction cle l lL l i ttérature fasciste"
et antisoviétic1tre.

N ' I a i s  c ( )n t r l i r en ren t  aL l x  aL l t r es
pa.vs cle Ia région. oth les comités
nat ionaux sont  c levenus c le r 'ér i -
tables por- rvoi rs  l<>caux,  l ' : rpparei l
achninistratif ancien est resté intact
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en Hongrie. L'épr-rration ef-fectr-rée en
1945 par  c les conrrr . r iss ions c le
contrôle. n'a kruché finaler-nent que
2-3 ok cles fbnctionnaires administra-
t i f s .  E t  l ' anc ien  rég ime  posséda i t
bien cl 'alrtres ress()Llrces. . .

Une uie publiEte
éphémère

I l  n est pas possible cl 'exposer ici
le jer-r cornplexe cles forces sociales
et politiques qui fonctionnent libre-
nrent jrrsqr-r'à l'automne 1945 Glec-
tions rnunicipales de Budapest du
7  oc tob re  e t  l ég i s l a t i ves  du
4 novembre).

Il importe de noter que, dans ce
contexte, la présence russe et Ie sou.
tien de I 'URSS ne comportent pas
que  c les  avan tages  pou r  l e  Pa r t i
commun is te .  A  Budapes t  pa r
exemple,  les autor i tés soviét iques
apportent  une a ide matér ie l le  au
nouveau maire Zoltân Vas (nourritu-
re,  moyens de t ransports ,  presse,
pap ie r . . . ) ,  qu i  peu t  a ins i  acqué r i r
une certaine popr,rlarité auprès de la
population affamée. Mais en même
temps, "les nombreux cas de vols,
de  v io l s  e t  de  b r i gandage"  e t
1"'action policière" des organes de
sécu r i t é  sov ié t i q r - res  f on t  a l i éne r
beaucoup cle synrpathies.

Le témoignage cle F-erenc Nagy,
dirigeant du Parti cles petits proprié-
taires et premier ministre en 7946-
47, qui se cachait clans une cave de
Burdapest  pendant  le  s iège donne
une bonne idée de l 'antbiance cle la
capitale, clans l'hiver cle 1911-15 :

"Dans la nuit cltr 18 fattuier, I'tttt
cles garclierrs es/ clescertcltr clctrts
l'abri pour crnnoncer qtre les solclctts
roLtges étctient darts l ' intntetr ble. . .

Queltptes ntiruûes pltrs tctrtl. rles clfi-
ciers et cles soldats sr,trtt etttrés clatts
/c t  cct t 'e ,  prêts à t i rer  c t rec le t r  rs
ntitrcri l lettes. I ls ottt clemanclé s'i l  _1,
auctit cles Allemctncls ou des ctrntes
cletns l 'crbri. Lorsqu'i ls c,trtt rériJié
c l t t ' i l  r t 'y  at 'a i t  r l t te  des c i t , i ls  sans
a r tnes.  i ls  se sc. t r t t  i r ts ta l lés dctns
l espace cl 'erttrée de la cat;e. Pltts
tarcl, dettx fficierc sont t:enus, cttlec
ttn accordéon et des boissons chères.
C'était éTrctnge que toltI le monde
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at'ait ent,ie de boissorts alcoolisées.
Mênte ceux qui n'auaienT jamais bu,
ne rêt'ctient que du ttitt et cles sPiri-
tuetrx. Tout le monde dettail boire
clarts l 'qbri. I 'ctmbiance est detenue
très anicale, scttlf que les gens ont eLl
très peur lorsque tters micli. les olfi-
ciers it'res demandaient des femmes.

(.'rt jeutte nazi et le jeune Soltby
ortt accepté de trauerser la uille sous
le feu des lc t r tce-grenades pour
re[ rouL,er  les maisctns c loses de

Exéctoktrt de Szâlasi et de ses camarades.

Buclctpest afin cl'en Jàire rcnir les

filles.
I ls  ont  rét tss i  à  rencontrer  ces

femmes, à qui ils proposaient de I'or,
des robes et d'aulres objets de ualettr.
Mais elles auaient peLff des grenades
et  refusaient  de . fa i re le  chemin
jusqu'au bâtiment de I'Hôtel de la
Monnaie (où se t rouuct i t  I 'abr i ) .

Quand les jeunes ont rendu compte
de leur mission, les o.fficiers sont
entrés dans une colère terrible. Mais

:,
-r t l

,K

Prctcès cles ptincipaux dirigeants des Croix-.flécbées. De g. à d. Szâlasi, Bergf-v, Csia.



il n'y a pas eu de conséquence car
au mofttent le plus critique I'orclre
leur esl uetttt de pafi ir...

En quittant l'intmeuble, j'cti t:u des
cboses effroyables. Ies rnes étaient

et pouvoirs en Hongrie

encombrées cle mirtes. Partout, les
épaues c le t :o i tures.  de cbars et
d'auiorts. Sous la neige et par-dessus,
cles corps bumains et des cadat;res
cle chettaux se Tctttcbaient littérale-

ntent. Même dans les uitrines, il )'
a t 'a i t  des cheuaux creués et  par
endroits, la foule emportait ce qui
étctit resté des stocks des magasins.
Les rails de tramu,a,y se dressaient
recourbés cotnme cles.fik de.fer.

En maints et tdro iTs,  les ru ines

fumaient encore. Des gens en loques,
amaigris. fiôlaient les murs en traî-
nanï des poêles et des mc.trceaux cle
meuble. Maintenant, ce n'était pltts
les Russes qui tiraient, mais les Alle-
mands el les Crctix F'lécbées coincés
dans Buda ; ils tiraient sur la tille
auec des lance-grenacJes. cles ccutorts
et cles miTrail leuses lourcles... 

'  (F.

Nagy, Combat derrière le ricleau de
fer ,  Bpert ,  Ed.  Europa.  1990.  t .  1 ,
p .77 -79 ) .

Le chef du PC lui-mênre. uranquait
c le prest ige.  D'aprc:s lé 'cr i " 'a in c lu
Parti paysan Imré Kovrics. I{. Râkosi
"éta i t  d ' t t t t  bot t  t t i t 'ect t r  e t  un bot t
lctcticien, mais ne cottttctissctit pcts le
peuple ,nag-r,ar. Il étuit babité par
trne hctine prctf'ottcle. peut-être parce
qtt ' i l  cr passé 16 dns ett prisort ott
pctrce qu'il rte setttcrit pas l'a.ffectiorr
rles H<trtgrois. biett qtt'il ert fût pro-
clanté le père sage. Il n'ctrrit.'ctit pcts
rtc.ttt Stltts ci être spotttctrté atec les
ot t t , r iers.  i l  .1 ,  at 'c t i t  tc t t r . f  ours dar ts
leurs cct r t tacts qt te lque cbose de
gaucbe et a.l]'ecté" (Cité par K. Sze-
rencsés, p. 17).

Sous le rerrou. At,ec les
trafiqua ttts dt.t narc hé
l l o t r  !
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Séparation de I'Eglise et cle l'Erat, liberté cle conscience : L Ra-ik contnte parrain, le 10 octobre 1917.
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Appel de l'Armée Rctuge, paru dans les prem.iers jours de nouembre
1944.

Appel à Ia populatîon hongroîse libêrêe par I'Armêe Rouge
de I'oppressian germano-fascisle !

Hongrois t

Pourchossont l 'ennemi, les troupes de l'Armée Rouge
sont entrées en terre hongroise.

L'Armée Rouge... n'o pos l' inlention d'en conquérir une
quelconque portion ni de modifier l 'ordre sociol octuel de
lo Hongrie.

L'entrée des troupes soviétiques... o été inévitoble ô
cquse de cette nécessité militoire que les troupes olle-
mondes et lo force ormée hongroise ol l iée de l 'Al le-
mogne, continuent è résister...

Les outorités militoires soviétiques n'ont pos l'intention
de chonger l'ordre sociol de lo Hongrie et d'instourer leur
rêgime dqns les territoires occupés.

Lo propriété privée des citoyens restero intqcle et plo-
cée sous lo protection des qutorilés militoires soviétiques.

Les pouvoirs locoux et tous les orgonismes municipoux
en exercice iusqu'à l'orrivée de l'Armêe Rouge, restent en
ploce.. .

Citoyens I
Reslez ô vos ploces et continuez vos trovoux poci-

fiques.
Pensez ou bon fonctionnement des entreprises indus-

trielles, commercioles... oinsi qu'ô lo bonne morche des
services publics.

Loboureurs, hommes ef femmes I Voquez tronquillement
à vos offoires I

Ouvriers et orlisons ! Soyez tronquilles el poursuivez
vos trovoux dons les usines et les oteliers !

Commerçonts et entrepreneurs ! Réglez vos offoires
sons crointe !

Fonclionnoires I Assurez lo bonne mqrche de tous les
bureoux et de lous les services qdministrotifs.

Prêtres et croyonts peuvent sons obstocle occomplir
leurs offices religieux.

Hongrois !
L'Allemogne hitlérienne o perdu lo guerre. Lo situotion

de l'ormée germonofosciste est sons espoir...
Aidez dons tous les domoines l'Armée Rouge I



Les premières (et dernières) élec-
tions libres furent marquées par des
participations massives, mais même
à Buclapest, "citadelle prolétarienne
clu pays" ,  c 'est  le  Par t i  des pet i ts
propriétaires qui, avec plus de 50 %
des voix, fut le grand vainqueur des
municipales. Aux législatives, où les
partis du "Front national d'indépen-
dance" se présentent séparément, le
PC obtient I7 o/o des voix, en 3e
position derrière les petits proprié-
taires (57 %) et le Parti social-démo-
crate ( I7 .4 o/o).

Les  commun is tes  on t  sou l i gné
avec iuste raison que ce n'était pas
un  s i  nauva i s  résu l t a t ,  " dans  un
pays longtemps labouré par la pro-
pagande anti-communiste".

Précisément ,  le  Par t i  des pet i ts
propriétaires a pu récupérer cet héri-
tage : "le refus des autorités d'occu-
pation, écrit M. Molnâr, de per-mettre
la reconslilution des qutres partis
traditionnels, donr le parti cbrétien,
lu i  prof i te  en premier  l ieu.  Les
anciennes classes politiques, le cler-
gé, les milieux d'affaires, une bonne
parfie de la petite bourgeoisie. sans
parler cle sa clientèle paysanne natu-
relle, se rangeronl derrière son clra-
pectu" (Ouvr. cité, p. 158).

L'Eglise catholique, le plus grand
seigneur foncier du pays, qui n'avait

Société et pouuoils en Hongrie

pas pris le chemin de l'exil er gardé
son ossature avec les innombrables
réseaux, allait s'opposer à toutes les
t ransformat ions :  le  par tage des
terres, la proclamation de la Répu-
blique, la séparation de I'Eglise et cle
I 'Etat ,  la  la ïc isat ion de I 'Enseigne-
men t . . .

En Transdanubie, les affiches éiec-
tora les c lér ica les prévenaient  les
paysans : "Paysr,tns, Braues gens,
Chréf iens,  Hongrois ,  ATlent io t t  !
Celui qui suit le péril rouge, l'bomme
au marteau, il suit le diable !". ott
encore : "Eglise, Dieu et palsan tte
.font qu'trn - Ne laissez pas le diable
s'introcluire parmi uous./". Dans une
assemblée électorale où I 'auditoire
commença i t  à  s ' an imer ,  I ' a r r i vée
inattendue du curé fit I'effet d'r-rne
douche froide, écrit Gy. Marosân.
Les paysans "se ftrent d'abnrd cal-
més et ne riaient plus, puis ils deue-
t la ient  grat )es et  osèrenl  à peine
regarder uers le prêtre" (Ouvr. cité,
p. 96).

Le  ton  ava i t  é té  donné  l e  18
octobre 1945 par la lettre pastorale
du primat Mindszenty, qui mit sur le
même plan le fascisme et la démo-
cratie populaire ! La lettre pastorale
fut lue et relue dans la plupart des
églises de Hongrie avant les élec-
tions et le jour même du vote et, en

Vctt.ts atTendez cela ?
Réparolts à lemps ttos
ntaisot ts . /  Part i  com-
I -nun i s t e  hong ro i s
Comi té  t e r r i t o r i a l  c l e
Buclapest.

de nornbreuses localités les ficlèles
sortant de la messe allaient directe-
rnent  r lcvant  les r r rnes.

L'emprise cléricale était telle que
la ie t rne RepLr l r l iqr re lnrr r r i t  t 'er ta ine-
nlent connLr une histoire oraÉlellse,
même en supposant qu'elle disposât
réellen.rent cle sa destinée.

J. PAPP
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Presles. r assem blement inter foyer, octobre I p4J.

Les Auberges de Jeunê$sê aa
Une expérience sociale, humaine et politique

Seconde partie du récit de Gaby Goetz. Souvenez-vous. 1942. Ses 2O ans et ses débuts aux
Auberges avec sa petite robe à fleurs changée contre un vieux short prêté par la Mère aubergiste.
La magie des feux de camps certes mais surtout I'apprentissage de la liberté, le plaisir d'être
entfe ieunes. 5O ans après, I'entousiasme l'emporte sur la nostalgie. Vous vettez, c'est si coûunu-
nicatif que, même sa fecette *béton', avec en accompagnement une telle joie de vivre collective,
on en redemandetait...

L'histoire officielle des Auberges a suis disputée avec d'autres respon-

L'esprit aiiste ;i'ïJ#i':îî i""1,:'iîl'J'iï "3';';;i;ï::i:,';TïL,
' - : ' ï ' ' " - f f : lGoe tzaunsouven i r : : : * : i , god i l l o t s , c , é ta i t t ousdes

plus chrétiens que les Dix Comman- "Les deux groupes [le MLAJ et _
dements : tu respecteras les autres, I'occAJl étaient côte à côte à la Mar- Dans certaines Auberges, on refu-

tu ne voleras pas- son cle Jeunes, dans deux pièces sur sait des ga.rs qu] arrivaient mais qui

Jamais, ou presque, i l  n'y eut de un même palier. on n'avait pas de appartenalent a un autre groupe-

vol d'une salacle ou cl'une pomme relations ni rien. ou très peu. ment que nous Même si c'était des

dans les jardins que nous rencon- on était un peu sectaires. "Moi je sc.outs, des indépendants ou

rrions sur la route. suis du ul-eJ r Moi je suis ie n'importe, on ne les acceptait pas'

Tu respecteras I 'autre sexe, etc... I 'OCCAJ !". Moi j 'aurais pris tout le monde.

Tu aideras toujours ton prochain s'il Chacun avait un esprit de clocher. On acceptait de temps en temps
a une d i f f icu l té. . . ,  l 'Entra ide éta i t  L 'espr i t  a j is te avai t  ses l imi tes.  C'est  des gens de l 'OCCAJ,  mais les
notre fer de lance..., l'Amitié entre là que j'ai toujours été en dehors des Auberges de I'OCCAJ, bien souvent,
les peuples notre cheval de autres, car moi je n'admettais pas. nous mettaient à la porte. J'ai vu à

*q'l 
.æ

batail le..., la politesse etc... Le fl irt J'aurais voulu qu'i l  n'y ait qu'un seul I 'occasion accepter des scouts parce
était interdit." mouvement. Combien de fois je me qu'il pleuvait.

19



En Hol lande,  on a été mis à la
porte et pourtant il gelait, il y avait
de la  neige.  C'éta i t  pas le  même
mouvement.

les Auberges de Jeunesse crr

Tracts de propagan-
cle. Arcbiues Roberl
Auclaire uers 1943-
44.

La solidarité ajiste agissait dans un
sens mais rarement dans I'autre."

L'esprit ajiste connaissait d'autres
ratés.

"ll y avait au Comité Directeur un
"Comité de discipline" pour juger les
contrevenants, mais i l n'a eu que
rarement à se réunir et à sévir.

Je  n ' a i  qu 'un  seu l  souven i r .

Quelques participants à un rassem-
blement près de Reims à I'occasion
de vendanges ont envahi un clos et
malmené les paniers de raisin. Le
cultivateur a porté plainte, les gen-
darmes sont venus au camp, le res-
ponsable a réussi à amortir l'événe-
ment.

Mais un "jugement" interne a obli-
gé les fautifs à indemniser le viticul-
teur.

Il y avait, comme dans tous les
mouvements, les "profiteurs".

Dans  l es  Foye rs ,  t ou tes  l es
semaines,  nous n 'ét ions souvent
qu 'une  po ignée .  Ma is  l o r squ ' i l  y
ava i t  une  fê te  que l conque ,  avec
petits gâteaux et coups à boire, alors
là il y avait foule.

I l  y  avai t  ceux qui  acheta ient  la
carte d'adhérent parce qr.r'elle clon-
na i t  I ' au to r i sa t i on  c l e  camper
n'importe où, où c'était permis... et
on ne les voyait plus de l'année.

Et c'est là que moi le vot'ais r()uge.

Je ne supportais pas les remon-
trances de ceux qui ne venaient que
pou r  râ le r  e t  no l l s  f a i r e  des
reproches.  Peut-êt re n 'éta is- je  pas
assez  to lé ran te ,  assez  c l i p l oma te .

J'étais trop enthousiaste.

F.
""ed-r)

TOI QII ÀlllE3 ler bellæ
rcrrdonnées soc cu dæ;

o les soiéea Joyer.rses cnrec de
bons csncaadea ;

o les chcrrb et les dcrses du
ierrotr, VEI|S Àûf

CA][|ARADES
DE tA ROI|TT

(tar.J d. Aaqo à ,.!.!.)

ILt TOFFNEXT
. un résêqu d'cuberges occrreiL

lcrrtes et clciirea.

ILI TE PNOFO3ETT
I une octivité de plein oir tonl-

que €t nrde ;

a une scdne €t forte cdurdrq-
derie ;

3 des principes de vie hqler-
nelle ;

o l'offirmotion de tes guolités
d'homme ;

o Io découverte, cu long des
routes, de lo Fronce et du
monde.

LES CAMAPADES DE @
GIUITTE LA VILLE
l 'ul ine monotone oir tu os
bcsogné loure lo semoine, lo
rue sons joie, le bistrol obru.
tissont, ler ploisirs f relorés
où tu entcrrel tes dimonchcr.

FUIS LA DÉTRESSE
d 'unc  v ie  co l i t o i r e ,  oux
préoccupotionr étroitcs cl
mçrquinct, rons horizonr.
sonr copoinl, cr donr lo-
gucllc l'orgcnt ràgnc Gn
moitrc obcolu.

BRISE L 'ENNUI
d'un trovoil fostidieur,ou long
dc iourr trister qui n'omènenl
guc roucis el déserpoir. to
losritudc or l'ongoissc sont
ouiourd'hui ton lot. Moir...

POUR LA NATURE
Vo retrouvsr lo porx des
chompr ! Donr tous les ptus
booux:ites dcs ouberges do
ieunesse occucl l lontes er
goies ottandcôt to venue

VERS L 'AMIT IÉ
sur lo routc. ô l'oubergc. dons
ton groupc. des mo,nt lroter.
oclles sc rondront vc,s ro:
Avcc des mrllierg de loyeux
comorodes. go,çons et l i t les.
ru iros cu devont de lo vie

vorct  LA JOtE
ioie des belles rsn6onrtnur.
loio des soiréespossées ovec
de bons comorodes, ioie de
lqncer dcs chonrs d'espoir,
ioic d'ôrrc lort, joie de vivrc.

T-

FTo
c
{

m Trctcts cle propagan-
de. Arcbit .es Robert
Auclaire t 'ers 1943-
44.
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Mais ça m'a tout appris. Je ne dirai
jamais assez rnerci aux Auberges."

I'espéranto

'J'ai commencé l 'espéranto, après
la guerre, au Fover cle Vincennes,
dans cette Maison cle -|eunes.

A cette époque. l 'espéranto, tout
le moncle en parlait dêjà. Ça avait
fa i t  r - rn boum. J 'en avais entendu
par ler .  J 'épousais toutes ces idées
rér'olutionnaires.

"A bas la patrie, à bas les fron-
tières"

Cette nécessité de langue interna-
t ionale,  j 'a i  I ' impression que c 'est
inné, on I'a en soi. Ça me paraissait
tellement évident. Le groupe espé-
rantiste s'est créé à Vincennes, j 'y

suis rentrée tout de suite.

C'était la SAT-Amikaro G) qui nous
patronnait.

Très v i te  est  apparu Espéro,  un
Foyer qui regroupait tous les ajistes
espérantistes disséminés autour de
Paris et la banlieue.

J'en ai repris la responsabilité pen-
dant deux ans.

Beaucoup de communistes, parmi
ceux  que  j ' a i  connus ,  re je ta ien t
l 'espéranto.  Je n 'a i  jamais compr is
pourquoi. Ça devrait faire partie du
communisme.

Que tous les peuples se compren-
nent."

Le raaitaùllement

"Parlons du béton. Ça c'êtait carac-
téristique.

I l  n 'é ta i t  pas quest ion d 'acheter
quoi que ce soit en route pour man-
ger. Tout se vendait avec des tickets
de rationnement (4), et les choses en
vente libre, les commerçants les gar-
da ien t  pou r  l eu rs  c l i en t s .  Nous
ét ions de passage,  donc on nous
refusait tout.

Puisqu'on ne trouvait aucun ravi-
taillement à acheter, chacun appor-
tait son casse-croûte. Il fallait ame-
ner toute la nourriture pour la durée
du  camp,  géné ra lemen t  2  ou  3
feDas.

Une expérience sooiale, humaine et politique

Une liure de nouilles pour deux, et sans matière grasse

L'un avait deux pommes de terre,
l ' au t re  3  pâ tés ,  I ' au t re  un  pe t i t
paque t  de  choco ia t ,  un  peu  de
conf i ture ou n ' importe quoi .  On
n'allait pas manger chacun dans son
petit coin.

On faisait, par groupes, ce qu'on
appelait un "colo". Ce colo réunissait

3, 4, 5 ou 6 gars qui s'entendaient
bien qui s'aimaient bien, comme ça,
en camarades.

On metta i t  en commun tout  ce
que I'on avait, On laisait 2 bétons,
un salé,  un sucré.  On mélangeai t
tout. On mettait tout dans la même
cocotte. On faisait cuire tout Ça. Et si
on était à 4, on partageait à 4.

Nous mangions de bon appétit, et
ainsi tout le monde mangeait. Car si
ce r ta ins  appo r ta ien t  pas  ma l  de
choses .  d ' au t res .  ceux  don t  I es
parents ne pouvaient pas aller au
marché noir, n'avaient pas grand-
chose.

Par le truchement du béton, tout
le monde ^vaft p^rt égale de la rata-
touil le. Inconsciemment, un formi-
dable élan de solidarité réunissait
tout le monde en une seule famille.

Le béton était un truc général à
tous les groupes.

Au  camp de  P res les ,  i l  y  ava i t
peu t -ê t re  100  bé tons .  Pou r  un
"colo", on était pas plus de 4,5.

Ap rès  on  n 'au ra i t  pas  eu  de
gamelle assez grande I

Quand il fallait partir, faire 10 km
avec  tou t  I e  rav i t a i l l emen t ,  l es
pommes  de  te r re ,  l es  po i reaux ,
c'était lourd. C'êtait pas pratique. La

base de la nourriture, bien souvent,
c'était de la farine. On avait tous
plus ou moins des tickets de pain au
marché noir. On achetait de h fari-
ne,  car  c 'est  noufr issant  sous un
faible volume et pas trop lourd.

On avait tous plus ou moins un
petit peu de chocolat (5) ou de la
poudre d'æuf (6), du lait en poudre.
Ou de la malizeoa, de la floraline.

Ça fa isa i t  un machin immonde,
plus ou moins sucré.

Un genre de pudding à l'anglaise.
On  ra tou ta i t  ce  qu 'on  t rouva i t ,
n ' impo r te  quo i  :  l ' un  ava i t  une
pomme, une banane, des mûres. Ça
s'appelait un béton parce qu'on Ie
cuisait dur. Plus il était épais, plus ça
tenait au corps.

On par tageai t  ça entre nous.

Quand  on  ava i t  mangé  un  t ruc
comme ça ,  en  gêné ra l ,  on  ava i t
quand même I'estomac plein.

Pour pousser le bouchon, une ou
deux fois dans I 'année, par inter-
foyers, i l  y avait un concours de
bé ton .  On  se  re t rouva i t  so i t  à
I'Auberge de Fontainebleau, soit à
Cernay où il y avait de grands ter-
ra ins,  chaque groupe fa isa i t  son
béton.

On goûtait tout, et on choisissait le
meilleur. Le moins mauvais tout au
moins.  Le gagnant  éta i t  promené
dans le camp, porté sur les épaules
de quelques gaillards.

Le plus solide aussi, parce qu'i l
fallait que ce soit épais, que ça tien-
ne, la cuillère elle tenait dedans.

C'êtait un plat unique.
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Les notes ne sont pas d'époque.

Un article du Monde d'Avril1948.
L'auteur passe er revue tous les moavements, toutes les institutions quitouchent Ia jeunesse.

mouvantes et interchangeables, il leur plaît de concilier le recueille-
ment du sol i taire et le coude à coude du groupe animé par des
tâches manuelles, des chants, des danses, des pantomimes.

0u'ils voyagent en France ou à l'étranger, ils veulent connaître à
fond les sites, les monuments, I'histoire, le folklore et les mæurs
de chaque région.

En se meublant ainsi I'esprit, i ls conjurent les dangers que c0m-
porterait un complet effacement de I'homme devant la nature:ils
savent tempérer le "naturisme" qui, poussé à l'extrême, peut finale-
ment libérer la violence des appétits, comme on I'a vu dans un de
ses pays d'origine, à nos frontières, ou conduire, comme nous le
rappel le M. Emile Bréhier,  à I 'anarchie des sociétés pr imit ives,
selon le væu de Spengler,  ou au nirvana dissolvant de Shopen-
hauer et enfin au pessimisme "existentiel" de Heidegger mal greffé
sur I'arbre français par des jardiniers trop rebelles au style de Ver-
sailles.

Les "ajistes" ont inventé d'aller voir des jeunes gens aux portes
des usines ou des ateliers, leur demandent s'ils désirent visiter une
contrée, leur offrent leurs auberges pour leurs vacances. Et grâce à
eux six cents caravanes I'année dernière ont exploré la France. En
hiver "ajistes" et "caravaniers" s'assemblent dans les villes, aux
heures de loisir, pour préparer des expéditions et prendre un fruit
ouis I'autre à I'arbre de science.

UIIE GRANDE INI{OVATION
Aussi contribuent-ils à animer les cent "maisons des leunes et

de la culture" qui se sont ouvertes depuis la Libération pour qua-
rante mi l le "usagers".  Bibl iothèques, théâtre, musique, cinéma,
conlérences contradictoires : rien de ce qui meuble I'esprit ne leur
est étranger.

Raymond Mlllet

VISITES AUX JEUNES D'AUJOURD'HUI
AUBERGES ET CARAVANES
Les joyeux vagabonds d'Henri  Heine et des Reisebi lder cou-

chaient à la belle étoile ou dans les granges. A leurs descendants
autrichiens, I' instituteur Schirman a donné, vers 1907, des gîtes
d'étapes. L'Allemagne a suivi I'exemple. Ainsi nous est venu "l'Ajis-
me" ,  qu i  do i t  son  nom au s ig le  AJ  (Auberges  de  Jeunesse) .
M. Marc Sangnier et le Si l lon, en 1929, I 'ont introduit  chez les
catholiques. Léo Lagrange I'a doté d'une branche laique (1936).
Les socialistes veulent que leurs auberges soient mixtes ; les chré-
tiens séparent les sexes. Beaucoup d'autres désaccords d'ordre
politique ou matériel s'opposent à la fusion des trois groupements
rivaux.

Ce n'est pas seulement par cette inclination aux querelles que
l'ajisme, en France, est devenu bien français. Ses quatre-vingt-mille
adhérents sont gens de saine humeur, qui aiment la nature, la vie
simple et I' indépendance, 0n songe aux compagnons du Tour de
France en voyant ces garçons qui s'en vont, cheveux au vent et sac
au dos, sur les routes sans abuser de I'auto-stop. Ouel mélange de
romantisme, de force virile et d'éthique émancipée chez ces jeunes
f i l les en short  qui  ne rougissent pas de leurs jambes musclées,
griffées par les ronces et parfois un peu velues.

La phi losophie de tous ces rêveurs réal istes doit  peut-être
quelque chose à Rousseau, à Bernardin de Saint-Pierre, à Senan-
cour et, costume à part, aux saint-simoniens. Le père Enfantin les
eût bénis, surtout les fil les. Dans leur révolte contre les hypocrisies
et les chaînes ils se font une vie plus large, plus sentimentale, par
son appel à une fraterni té universel le.  l ls n 'ont pas besoin de
l 'Océanie ni  de la navigat ion interplanétaire:c 'est au mi l ieu du
monde civilisé qu'ils ont leurs îles désertes, leurs îles du ciel, leurs
phalanstères. lls tiennent à gérer eux-mêmes leurs relais, à en
construire de leurs mains de nouveaux. Dans leurs communautés

Belnardin de Sain l -Pierre,  Henr i  (1737-
1814) : Son ceuvre, notamment Paul et Virginie,
est à la source des thèmes poétiques et des
émotions religieuses du romantisme.

Bréhier ,  Emi le (1876-1952) :  Phi losophe,
auteur d'une Histoire de la Philosophie (1926-
1 932).

Heine, Heui (1799-1856) : Poète allemand.
Dans les Resebilder (1826-1830), publie des
récits de voyage fantastique où il attaque toute
les formes du despot isme et  de I 'hypocr is ie
sociale.

Enfanlin, Barlhélémy-Prosper, dil le Père
(1796-1864) :  gourou des saint -s imoniens,

secte socialiste utopique, teintée de mysticisme
chrétien. Les saint-simoniens tentèrent une vie
communautaire stricte, qui échoua.

Heidegger, Marlin (1899-1976) : Philosophe
allemand. Pour lui, I'Etre est un lieu de question-
nement pour I'homme, qui vit avec, enfouies en
lui, la mort et I'angoisse.

Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) : Phi-
losophe français, poursuivit dans la quête de soi-
même le secret du bonheur des autres et de leur
compréhension mutuelle, rechercha I 'harmonie
entre les hommes par la crit ique d'une société
corruotrice.

Schopenhauer, Arthur (1788-1860) : Philo-
sophe allemand, promeut une éthique de la déli-
vrance et du salut, fondée sur I 'extinction du
désir, proche du bouddhisme.

Senancour, Etienne Piverl de (1770-1846) :
Littérateur trançais. Ses ouvrages, dans la veine
de Werther, exposèrent son penchant à la rêve-
rie, au fatalisme et à la misanthropie.

Spengler, Oswald (1880-1936) : Publiciste
allemand, auteur du Déclin de l'0ccident (1918),
considéré comme précurseur du nazisme.

(Encyclopédia Universalis,
Larousse et Ouid)

les Aubelges de Jeunesse ut
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A la Libération. les restrictions ont
cont inLlé,  nta is  i l  far - r t  reconnaî t re
c1u'il y ar':rit qlrancl r.r.rêr-ne un peu cle
re l r i t  l r c r t r cn t .  On  t ro t r r  l r i t  r - r n  pc t r
plus f-acilement qui Lln petit petr cle
betrrre, qui un petit peLl cle frtrits.

J ' l t i  er rêtÉ r lc  tarr rpcr  :  j t .  r r r t ,  : r r is
r-t-rariée. les enflrnts sont lrrrir 'és. I-e
l réton lve i t  d isper t r .  on torr rn lcnr ,  l i t
à retrouver une nctrtrriture n<:lrntale.

Le l réton Ét : r i t  t rnr .  r r t .c t 'ss i t i ,  née
des circonst:rnces.'

Ia mixité

' . lc soLrtiens qLle a cettL. époclLre-ll i .
i l  v  r r re i t  Lrn rcspect  entre f i l les c t
g a r ç o n s .  I l o n ,  j e  c l i s  p a s  q u ' e n
dehors, i l  n'y en avait pus qlri p:rr-
t a i en t  ca r .npe r  t ous  seu l s  t c tus  l es
c leux .  n ta i s  au  se in  c l r - r  g r ( )L rpe .
c1r-rancl il y ar.ait un cantp avec 5. (r.
10 gars. rien ne se passait.

On éta i t  canraracles.  c lens tor- r te
l 'acception du mot.

C'est pcrrt-êtrc le pllrs lteau sour.e-
nir que 1 ai. On ar.'ait l tear,r c<tr,rcher
sor-r.s les tentes quancl il y avait plus
de places clans les Aultcrges, entre
garç\ )ns ct  l ' i l lcs .  i l  ne se p: rssei t  r ien.
I l  fuut  appuver l l ) -c lesstrs .  Trop de
gens  on t  con fonc l t r  l es  Aube rges
llvec Lln centre cle c<l-rclteries. Et je
suis polie. c2rr l)oLlr beatrcoup nous
n ét ions qr- re c les p. . .

Et ça ce n'est pas vrei !

Q r - ranc l  un  coup le  se  f o rn ra i t ,
c  é t a i t  u n  C O U P I - 8 ,  ç a  f i n i s s a i t
clevant Monsieur le Maire. I l y a eu
cles cérénronies organisées. des gars
qui s'étaient c()nnlls aux Auberges.
e t  ( l u i  s e  s o n t  m a r i é s  e n  s l t o r t .
cler' 'ant l 'Eglise. avec tous les copains
autoLl r .  I -es sacs à dos l i  côté de
I 'aute l . "

Après les Auberges

" J ' a i  r encon t ré  n ton  mar i  aux
Auberges.

On a continué encore un petit peu
quancl on s'est installé à Argenteuil.
On  a  q t r i t t é  V incennes  e t  Espé ro

Une sociale, humaine et politique

R o t t t e s .  t t o I - . . J d t u .
Dat.  11.  ( ; l )R.  ( l t t r tu-

nt t les r lc  lc t  l?ot t le.
sirtrili-C'L.\1.

perce que ça faisait trop loin. I l y
avuit lrn foyer à Argenteuil ()n y a
été une ou cleux f<ris. Et très r.ite il r,'
a cr-r le travuil. les enfânts qr.ri sont
arrir 'és. on avait autre chose zi faire.

On lr continr-ré l ' i  czulper n()Lts-
r lûnres.  penclant  les vacances.  On
cst festé Penclant lrn certain tenrps :)
prcnclrc lt()s certes. Nlais mon mari
avxit 10 uns cle ph.rs que ntoi. l l  ar,ait
pr tssé lu  l in t i te  c l 'âge c lepuis long-
te l )1ps .  F -n  f a i t  i l  n ' é ta i t  p l t r s  c l es
Aulrerges.

C'est pour Çu qLle pollr cantper. ()n
prenait n()tre- carte aux Arnis cle la
Natr.rre. clui i ' tuient en cluelque srtrtc
un relar()Llpeutent cle r. ' ieux Ajistes.

I lo i -nrêntc j  é te is  f rappée par  la
limite cl 'âge. On clr.rittait les Aul>erges
quancl on cléltessait les 25 ans.

On notrs to lere i t  cn(( ) re,  mais en
fait c'était un moLlvelnent de jeunes.
Les vier,rx dehors !

On a cont inué pour I 'espérant<t .
On avait acqtris assez cle c<tnnais-
sances pour le parler cc>uraltlment.
Pendant notre Voyage cle noces. en
Hollande, noLls avons rencontré cles
espérantistes, on avait tor-rs les deux
notre fanion avec l 'étoile verte. On
s'est tr()uvé arrêté dans la rr,re par
cles gens : "Ah espérantistes l"

I ls  nous ont  emmenés chez eux et
on a bavardé. On a passé la nuit."

Conclusion

"Les Auberges! ça a été pour moi
coll lme une seconcle famille. .J' l '  ai
fait l 'rrpprentissage cles n]i l le et Ltne
c()l-np()sântes cle la vie.

Alrssi bien ûtanger cles courgettes
c1r-re l 'existence cles cartes rollt ie\res.
je n'en ar. 'ais jantais vlr, je ne savais
nrême pas (lue ça existait.

Ou cles éléments tal>olrs cornnre la
sexualité.

Et  je  n 'éta is  pas la  seule.  I l  i 'ar - r t
reposer le c()ntexte cle l'époc1ue. Les
enfants étaicnt tenLls clans Lln car(': ln.
I -es Ar . rberges.  per- r t -êt re aussi  les
scouts. c'était une ()Llvertl lre si,rr les
réalités de la vie."

(3) Lespérento est rrne langue internationlle.
c réée p : t r  le  D( )c teur  Zamenhof  en  l i JU7.  ( les t
( leYenu L ln  ln ( )uventen t  in te rna t i ( )nâ1.  ( labV
(l()etz a,trit mernbre clu SAT-Aniikaro. orgrrnisa-
ti()n espa,rantiste très :i gaucltc. xlrlant fairc de
l  espérenro  un  ins t ru lment  dc  l ib i , ra t ion  c les

1rcuples.
( . 1 )  J u s r l u  e n  1 9 , i 9 .  I e s  r t r a r c h a n d i s e s  s o n t

rrtionnécs. Chacun a ses tickcts clc plin. r ' iancie.
tx l ) i rc .  c tc . . .  qu  i l  t : r t r t  p réscnter  l tour  : rc l re tc r .

Qt rand on  n  e  n  a  p lus .  i l  fau t  a l le  r  lu  rnarché
noir. l.cs prix ne s()nt bien sfrr pas les rlônrcs.

(5) Les classes d âgc étâienr répanics en .l l . -J2.
.f-i. -f+. Chaque c:ltégorie aYait clroit : i  cles rlr iOns
''rdaçrtées . N0rrs étions t()us J3, et nous avions
clonc des tickets pour un petit bout de cliocolat
par mois et 1,'+ cle l itre <le lair par jour l '

(6) La pr>udre d cïuf atait en vente l ibre.
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LE 1+)
DU FRONT

l lais lévénement le plus inrpoftxnt lcste la
nranifestation popuhile. l l  s ugit de fêter la
v ic to i re c lu Front  Populr i re.  Deux c léf i lés
s organisent. Le preurier. va cle la Concorcle h
la nre Saint-Antoine par lu rue de Riroli. Le
seconcl cor.r.rposé plus spécialcurent cl organi-
sations svn(liclles enrprunte le lloulevard cle
Cluronne lusqu à h Bastille prr lalenr.re cle
la Républiclue, Des centaines cle milliers cle
personnes, sur cles kilomètres. manitèstent
leur joie. I)ans les rues pavoisées on chante.
ChaqLre arrêt est l'occasion de danser ou cle
former spontanément des tarandoles, Pan-
cartes. panneaux. banderoles sont lrrandis au-
clessr,Ls cles têtes. Un char représentant la prise
de la Basti l le et un eutre le bal musette a
Ialel sont cle la fête. Des femmes et des
enfunts sont coiffés dLr bonnet phn'gien ou
clrapés cle rouge. \laurice l)ommanget - duns
son livre Hisloire du tlrupeutt lr.rllge - prétend
qLr'il v aurait eu 2 000 clrapeaux rouges clans
les cleux uranifestatrons,

Place cle la Rastille

Le 1+ juillet 1936 à Paris peut êtrc considé-
ré comme la grancle fête dLr Front Populeire
et la plus importante manifestation l) ce jour
avec plus d un million cle participants. Ce suc-
cès s'explique par les résultats obtenus sur le
plan social clans les semaines pLécéclentes
gr jcc i  Lrnc r lc l ion rc \ rndic l l i te  t igot t r t ' r ts t '
et au-r décisions législatives prises par lc uou-
vernement nouveller.nent en place.

Le matin, c est le traditionnel défi lé des
nil itaires oir les Perisiens conteûrplent le

' ' nouve l le  a rmée en tenue kak i .  c lé f i lan t
t l r r  r tn t  l r  t r iL lunc  d  l r r  )nncur  c r igce  sur  l : t
berge de Ia Seine au niveau clu Petit Palais, A
côté cle Léon Rlum en jaquette et haut-de-
fo rme .  le  v ice-prés ident  de  la  Chambre .

.TacqLres Duclos en costume marron et cha-
peau feutre. Les soldats sont ovationnés pxr
dc's ouvriers. le poing levé. Ser"rls quelqLres
fnscistes tenclent la main. Xlais contrairement
h l année précéclente on déplore peLr cl'inci-
clents et aucun de grave,

Si. du nldti,t cltr ll.ltrillet
des attciert
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Tout le peuple parisicn cst uni dans la joie.
"Notre par t i  déclare solennel lement  que
I'heure n'est pas à la rér'olution socialiste,
mais à l'effort comruun de tous les Républi-
cains" avait déclaré \laurice Thorez à Ia
conférence nationale clu P.C. au gymnase
Huyghens. Jacques Duclos. de son côté, salue
la mémoire de Jeanne d Arc et fait applaudir
Jeanne Hachette. Ce besoin d unité, on le sent
dans les défilés : les trois flèches socialistes et
la faucille et le niarteau. enblème du commu-
nisme se retrouvent sur le même drapeau
rouge, lequel voisine avec le drapeau tricolo-
re. On chante kr .llaneillaise aussi bien oue
l'lnlenntiutrttle \lais on chlnre aussi les âirs
à la mode comme f(,1./ tq très bien Madame
la ,l[arquise.

A la Bastille. r'ingt gran& portraits rendent
hommage aux "granù ancêtres", de Voltaire à
Jaurès. A la Nation. autour de la place, des
bannières, dont cenaines portent la fleur de
lys, représentent les provinces de France. Un
gigantesque drapeau tricolore enveloppe la
statue et parmi les immenses photos on voit
une effigie de léon Blum et un bas relief sur
leauel on reconnaît le camarade Staline. Une
fraiernité à l'image de la fête de la Fédération,
en 1790, dont on fête justement l annrversaire
ce jour là.

Sur la tribune officielle, les orateurs se suc-
cèdent, Victor Basch, le président de la Ligue
des Droits de I'Homme, Edouard Daladier. le
ministre de la Défense, Jacques Duclos, vice-
président de la Chambre des députés et Léon
BIum qui s exclame Amis. restons touiours
unis". On applaudit les ministres socialistes,
puis des mill iers de ballons rouges sont
lâchés, à la grande satisfaction du public.

On se soucie peu, ce jour là, des conflits
du travail. Il reste encore 50 000 grévistes
dans 350 entreprises, mais il y en avait, au
milieu du mois, plus de 100 000 dans plus de

1 000 entreprises occupées. Qu'importe, les
ouvriers ont déjà obtenu satisfaction du côté
des revendications les plus pressantes, et sur-
tout, avec les "congés payés" qui restent à
jamais le symbole des conquêtes de "J6".

La joumée est belle dans l'ensemble. C'est
à peine s'il a plu dans la soirée, au moment
où le feu d'artifice embrase le ciel. Des com-
munistes se retrouvent au Stade Buffalo où,
sous la présidence de Marcel Cachin, ils orga-
nisent une fête de nuit dans laquelle les
grands épisodes révolutionnaires sont évo-

qués. Dans Paris, on danse sur les avenues,
aux canefours et sur les places publiques.

Ce jourJà, le bonheur était dans la rue.
Comme à Paris, d'autres manifestations

analogues connaissent le même succès. A
Marseil le, on dénombre plus de 150 000
manifestants, 100 000 à Lyon, 50 000 à Nantes
etc. Grâce au Front Populaire, la France
connut ce jour-là les plus formidables mani-
festations de masse de son histoire.

G.P.

-". 
!

t t i i i t t t i r t ' s

UILLET
POPULAIRE

Lafoule à la Nation, peut-être un million de pelsonnes.

A la Nation, à la tribune : (de g. à d.) Mme Blum, Léon Blum, Tborez, Salengro, Violette, Pietre Col
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... une lettre oubliée dans an livre de l'Ecole llormale d'Evreux

ENG 9-5-36
Il est onze heures et je dis ouf ! Cette semaine terminée met jin,

cher Oncle et chère Tante, à une période d'environ 20 jours de
travail surintensif, Avant d'aller plus loin, je m'excuse de ce
nombre écrit en chiffres et de ce néologisme. Oui, et ce travail
m'occupa d'autant plus que, depuis un certain temps, j'en avais
perdu l'habitude. Grâce à la gentillesse d'Hélène et pour des rai-
sons bien spéciales, vous avez eu d.e mes nouvelles la semaine der-
nière et la promesse de celles-ci.

Avant de reprendre I'ordre chronologique, je vous annonce
quoique vous le sachiez déjà, l'élection de notre professeur de
sciences au siège de la circonscription contre M. Chauvin ex-
député-maire d'Evreux. Deux dimanches de suite, je ne suis pas
rentré dîner le soir pour rester jusqu'à 2lh aux résultats.
Dimanche dernier, j 'étais avec un inst i tuteur qui a suivi
M. Dupont partout et lors de la proclamatinn du résultat j'étais à
quelques mètres du nouveau député. Inutile de vous dire le délire
de la foule qui l'a porté en triamphe jusqu'à ln préfecture, ayant
(sic) refusé auparavant de communiquer les résultats officiels.
Rentré ici, j'apprenais la bonne nouvelle, qui fut accueillie favo-
rablement par tous, excepté le Directeur soucieux de radicalisme.
Je suis resté seul dans la salle de coopérative jusqu'à trois heures
du matin notant les résultats reçus par TSF. Mes camarades
n'avaient pu dormir réveillés par les "Vive Dupont" crépitant
d'un peu partout. I* lendemain au réveil,je leur annonçais que la
loi de deux ans était désormais du passé et ils comprirent. Mais un
devoir m'incombait : envoyer nos félicitations au nouvel élu à
I'insu du Directeur,

Et voici le texte de cette lettre :
Monsieur,
Au nom de vos anciens élèves, actuellement en 3ème année, je

vous exprime nos plus vives et sincères félicitations. Tous applau-
dissenf au succès du premier élu socialiste de I'Eure, qui fut notre
prolesseur.

Jeunes, nous mettons tous nos espoirs en la cause que vous avez
si ardemment défendue. Aujourd'hui, nous ne pouvons être que vos
enthousiastes admirateurs : demain nous serons des vôtres.

Pour Ia 3ème Année

Et j'eus aussi mon petit succès auprès de mes camarades. Je me
croyais une dizaine d'années plus vieux aux lendemains de mon
élection. Mais je suis très sceptique car mon oncle m'a dit que ce
n'était que les ratés qui brtguaient les sièges électoraux. Jeudi, le
corps enseignant offrait un banquet à M. Dupont et demandait à
M. Menanteau que l'EN fut représentée, Il évita de s'engager
mais pour me permettre d'y assister, il donna à tous la sortie de 7
heures. Il était censé ignorer mes occupations. J'étais à Ia gauche
de M. Dupont ayant à sa droite le doyen des instituteurs du dépar-
tement. Il prononça une petite allocution dans laquelle il nous
disait sa confiance de voir appliquer dès que possible le program-
me minimum du Front Populaire et son hostilité à la réforme des
EN dans le sens prévu par MM. Doumergue et Laval.

Si je prends ainsi parti, c'est, et vous vous en doutez pour me
connaître beaucoup, dans mon intérêt. Dès que je verrai
M. Dupont je lui parlerai pour H. de la place de sumeillante à St-

Germain. Et dans un an et demi, je compte sur lui pour ma nomi-
nation dans Ia Seine.

Maintenant revenons à I'intimité même. Je vous quittais le 18
avril et à mon arrtvée je trouvais tout le monde en bonne santé.
Maman a longuement tournoyé autour de la fameuse question,
mais j'ai rapidement pris les devants en lui disant "qu'elle ne
s'occupe pas de cela, qu'elle aurait tout le loisir de le faire à temps
voulu". Cela a suffi et depuis aucune allusion. Le dimanche
matin, j'ai dit à papa pourquoi je partais à une heure ! Avec lui,
c'est on ne peut mieux, car il reçoit sans demander de précisions.
Pendant la journée que j'ai passée à Ménemille j'étais très gai. Je
reçois cette semaine une lettre de maman me disant :

I) Que Bérangère était allée passer une semaine à Gasny,

2) Que M. Quidet était de très mauvaise humeur car partout ses
candidats ont été battus à "plate couture". Signe des temps !
Maman est extrémiste et papa compte déjà sur les prélèvements
sur les revenus supérteurs à 70 000 F pour se faire rembourser ses
I 200 F.

Pour la famille actuelle, le rideau est abaissé et je passe à la

famille future. I* 19,je rencontrais Hélène quifort heureusement
n'avait plus mal aux dents. A notre arrivée à Evreux, nous appre-
nons le décès de mon camarade de première année, décédé au
sanatorium. Il faisait un temps magnifique et après avoir mis
notre valise en lieu sûr, nous allions en forêt, Germaine n'arivait
que le soir. Tous les Dimanches, nous sortons régulièrement de
12h30 à 17h sauf Dimanche dernier. Ces demoiselles avaient trou-
vé le moyen d.e se faire coller. Quand H, me l'a appris samedi à
midi, cela ne m'a pas mis de bonne humeur, Le lendemain, H. et
Germaine se sont détachées de la promenade et le mal n'était qu'à
demi. Poumeau était avec moi. H. et moi avons laissé G. et Pou-
meau et nous les avons rencontrés à 3h. Ensuite, j'allais au
dépouillement.

Comme elle a dû vous le dire H. allait jeudi à la première com-
munion de son frère. Etant obligé de sortir hier à midi, je I'ai ren-
contrée et la nouvelle à retenir est que son père viendra passer un
Dimanche après-midi avec nous. Naturellement nous n'irons pas
au bois. Saufimprévu de dernière heure, nous sortons demain. In
semaine prochaine, nous avons quelques rencontres en perspecti-
ve. Mercredi, en soirée, il y a concert vocal et nous savons déjà
que ln directrice sera absente. Vendredi, il y a une conférence de
M. Demangeon, Directeur de l'Institut National de Géographie,
archéologue I malheureusement je ne pourrai y assister, car nous
avons une épreuve de tir de ftxée pour ce jour. Et alors Dimanche
viendra...

Cependant, pour revenir plus précisément à moi, je n'accorde
plus à ces préoccupations I 'exclusivité d'antan. L'examen
approche et j'y songe très sérieusement. Par suite de nos ren-
contres quotidiennes, je n'ai qu'une lettre à faire et vice-versa,
D'autre part pour pouvoir sortir le Dimanche, je me tiens en
d.edans de la règle de conduite et de travail. Je ne prend.s plus part
aux discussions élèves-professeurs et mon travail est fait à l'avan-
ce. Il y a longtemps que ma composition française que j'ai remise
à I'instant, était prête à l'avance. Signe de temps sans doute car le
29 juin est bientôt.

26



ette lettre datée clu 9 rnai
7936 n 'z t .  jamais at te int
son clestin:rtaire puisque
je l 'ai trour'ée. i l  1' a lrne
q u i n z a i n e  c l  a n n é e s ,

or-rbliée ou égarée clans r.rn lil're de
la bibliothèqr.re cle l 'Ecole Normale
cle Garçons.  r t rc  Seint -Ciernra in,  à
Ev reux  (E r r r r ) :  e l l e  p résen te ,  me
semble-t-i l . rrn intérêt certain car elle
traite inciclcuurlcnt cle la vie. cle la
n ' renta l i té  et  c les corr .  por tements
polit iqr-res cles Normaliens à la veil le
c lu Front  I )opula i re.  Mais qr . r i  est
l 'auteur cle cette lettre. aclressée à
son clncle et à se tante. n()n termi-
née et non signée ?

Denis Brochard a été pr isonnier
cle guerre, mais I ' instituteLrr a "mal

tourné" comme le d isent  p la isam-
rnent ceux qui pensent exclusive-
ment à I'enseignement : la guerre et
la captivité en ont décidé aLltrement,
ce qui ne plaisait pas à ses parents
dont la fierté était de voir le petit
paysan devenir instituteur ; pendant
sa  cap t i v i t é  -  comme beaucoup
d'autres prisonniers - il occupe ses
loisirs forcés à des travaux universi-
t a i r es  e t  passe  une  capac i t é  en
droi t  I  en 7949,  on le  t rouve t ra-
vaillant en Inclochine dans Lln orga-
nisme adminis t rat i f  e t  i l  poursui t
j usqu 'en  1971  une  ca r r i è re  chez
Michelin où il a gravi tous les éche-
lons pour clevenir "Directeur Géné-
ral des Plantations au Vietnam". Mais

Michelin I'a remercié, il est rentré en
France très affecté et ayant beau-
cor.rp de mal à se réadapter à la vie
de la métropole. S'i l  avait pensé à
ses anciens collègues de I'ENG, nul
doute qu'i l  eût trouvé auprès d'eux
un  v ra i  r écon fo r t .  I l  a  eu  t ro i s
enfants : une fille et deux garçons
médecins.

Le texte intégral cle la lettre cle
Denis Brocharcl révèle des qualités
de sty le et  L ln cer ta in nombre de
points qui méritent un commentaire

approprié, notamment les espoirs de
1936 .  Je  remerc ie  en  pa r t i cu l i e r
Monsieur Marcel Luquet (M.L.) de
Vernon,  ancien de la  promot ion
1936-1939, qui a répondu avec plai-
s i r  à  mes  ques t i ons  e t  évoqué
I ' a tmosphè re  qu i  r égna i t  a l o r s  à
I'Ecole Normale.

Les camfrrades
de Denis Brocbard

On peut le constater, I'ENG n'était
ni une prison. ni une caserne mais
les sorties étaient réglementées pour
le ieudi, le dimanche et en fin de
mois.

"Nous avions "sortie libre" tous les
jeudis de 13h à 17h. C'était I 'occa-
sion d'une promenade en ville avec
arrêt au "café de la Poste". C'était
aussi la rencontre attendue avec les
normaliennes qui, elles, ne sortaient
qu 'en rang sous I 'ce i l  a t tent i f  des
s u r v e i l l a n t e s . . .  C ' e s t  a l o r s  q u e
s'échangeaient les lettres des norma-
liens aux normaliennes et vice-versa.
En effet, le courrier officiel était sur-
veillé et chacun devait déposer dès
son entrée à I 'Ecole Normale une
l i s te  de  ses  co r respondan ts
autorisés : toute missive suspecte
était ouverte et lue dans le bureau
du directeur.

9 Mai 1936

Pboto aérienne de I'ENG. Au premier plan, cour d'bonneur, bâtiment principal et derrière
gymnase datanT de 1887. A droite, constntctions datanl de 195O-55.

Carte cle la prcntotiort de tutrnulierts de la prunotion 36-39. AL,ec leur code secrct I.l'.8
tl<ntt la sigrtificcttio,t serait pllttôt éSgrilletrde.
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1936 : RE'VOLUTION

En ce temps-là, ce n'était pas In guerre :

Nous refuisions le monde !

Dnns la fumée des pipes et la chaleur des verres,

Chevelure en broussaille, terribles et paing levé,

Nous chantions à lue-tête :
" Prenez garde ! Prene7 gade !

A la jeune gade

Qui descend sur Ie pavé !"
Et Ia liste était prâte

Des vieillnrds cupides

Que nous ferions monter

Au lmut du cocotier

Avant d( seroutr

Oh ! Oh ! La longue tige

Et de les voir tomher
Ah ! Ah ! Avec Ie ci stupidc

De I'inrrédulité.

Douze pinces régnants,

Un Pape, sept archevëqws,

CeN miilistres et autant d.e curës,

Mille dcux cent onze fuputés,

Soiwte+rois gércraatc

Un miral de lafbtte,

Quinze ambassadeurs

Et v i ngt-! r o i s d i re ct e u r s

tlc pison Saw compter

Dcux dictateurs
- Iln Duce et w Fuhrer - !
Tous les galonnes

D'Amériqw Larine.

T rent e -quat re di gnitaire s

De I'ordre de Iajarretière,

Qunto ne di re cte ur s d' u sine

Gavés da sang des proléraires,

Vingt eryloitateurs dc nègres

Et trois priaces arabes !

La liste n'était pas close

De ceux que rcus avions à I'enrre rouge

Cochés sur notre liste noire !

Dans la fumée fus pipes et la chaleur dcs venes,
Pw ossez de guillotincs !

Aux armes dtoyens,

Ecrasons Ia vermine !
Debout les dunnés dt Ia tene,

Fonnezvasbataillons !

La raison ronne en son cratère,

Ahreuve nos sillons !

Aw armes citoyens,

Debout ! Et demain

L'lwemationale sera Ie gmre humain !

Les cheveux en broussaille et Ie vene à Ia mnin,
Noas chantions noTre espoir et refaisions le monde !

M. luquet
tw5
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Sor t i e  l i b re  éga len ren t  chez  l es
"correspondants"  le  c l imanche c le
11h30  à  21  h .

Enfin, "grande sortie" chaqr-re fin
c le l -nois  du sal rec l i  rn id i  aLt
clirnanche soir 21h (gare aux retarda-
taires : i ls risquaient une heure de
col le  ! ) "  -  (M.L.)

Denis Brocharc l  qui  pense . i  " la

famille fr-rture" rencontre Hélène. et
Pourneau, Germaine lors de ces sor-
ties. Selon Marcel LLlquet, Hélène est
I a  f i  l l c  r t u  c o t r p l e  H o v n a n i a n  q u i
avait fui le génocide arménien ; elle
a v a i t  s u i v i  l e s  c o u r s  c l e  I ' E c o l e
c l 'Appl icat ion de Par is-Bat ignol les
avant cle rentrer à I'ENF d'Evreux.

On a connu, en d'autres temps, ce
phénomène d 'appel  aux départe-
ments p léthor iques.  QLlant  à Ger-
maine Jansens, c'est une calnarade
d'Hélène venue à Evreux en même
temps  que  ce t te  de rn iè re .  Hen r i
Pourreau était de la rnême promo-
t i on  q r - re  B rocha rd  e t  pass ionné
d'aviation ; i l  devait quitter I 'ensei-
gnement pour faire r-rne brillante car-
rière dans I 'Armée de l 'Air. Nul de
ses camarades ne I'a revu.

Utelques actiaités
particulières
des normaliens

En clehors de la fête annuelle cle
l'Ecole Normale qui se déroule :,i la
Bourse dr-r travail : chorale - chants
ftrlkloriques - pièce de théâtre, il 1. a
aussi le bal qui se déroule ar-r ciné-
ma Victor-Hugo, anirné par le "1azz"
de i 'Ecole (tel "Serge et ses boys" -

Serge Jumelle) ; on peut aioLlter "la
fête clu tilleul" dont la clleillette est
suivie d'une soirée poético-musicale.
(M .1 . )

Denis Brochard signale plus préci-
sément les conférences (dont celle
du géographe M. Demangeon) et
aussi les épreuves cle tir organisées
dans le cadre de la Préparation Mili-
taire Supériellre i cette préparation
cles aspirants était donnée à I'EN par
des gardes rnobiles d'Evreux (disci-
pline, rnan<ruvres, exercices phy-
s iques)  et  des of f ic iers de Rouen
(théorie) ; parni les exercices, une
épreuve de t i r ,  à  laquel le  D.  Bro-

cl-rarcl fàit  el lusion. avait l ietr Llne ()Ll

deux f ir is par an.

Le directeur de lBl,{
"sottcigux

de radical:isme"

De 1936 à 1940, l:t pror.t.to 3J-36 a
connl l  t ro is  d i recteLrrs :  NlonsieLl l
PALJLIN. .Nlonsieur COSTES et NIon-
s ieur  MENANTtsALI  :  to l ls  répon-
claient au r.nême surnom : le BED !
"Le prer-nier qui le porta fut NIon-
sieur PAULIN : on fredonnait alors
Lrne chanson populaire : "La fi l le de
I l éc lou in "  :  o r ,  Mons ieu r  PAUL IN
avait nne fllle ! Il devint le "Bédor"rin"

et, par contraction, le "Red" (M.L.).

Amusante étvmologie !
I l est difï ici le cle savoir la réaction

cie Monsierlr IIE\A\TEAU lors de
l'élection de André Dr-rpont. Denis
Brochard oppose peut-êt re fac i le-
ment le Directeur raclicul ar,r profès-
seur socialiste.

Monsieur Lr-rquet précise ar-r sujet
du Directeur :

"Toujours "nrodéré", i l  est vraisem-
Lrlable qu'i l  se sentait plus proche
des rac l icaux que des socia l is tes,
mais profondément la ïque,  i l  n 'a
jarnais abordé en c lasse les pro-
blèr'nes pLlrement politiques. Jar.nais
je ne l'ai entenclu prenclre parti pour
te l le  ou te l le  format ion.  I l ien que
sacliant à quoi s'en tenir sur l 'adl-ré-
sion de lzr quasi totalité de ses nor-
rnaliens au Front Populaire et leur
appartenance aux Jer:nesses Socia-
l istes. i l  n'a jarnais lait l) cluiconque
qr"relque remarqlle que ce soit."

I l  est  ér ' ic lent  que N{onsier- r r
MENANTEAU ne por,rvait appiaudir
à la  v ic to i re c l 'Ancl ré Dupont  < iu i
n'était pas son candidat.

Ia aictoùre sociakste
d'André Dupont
contre le radical
Georges Chauuin

La let t re de Denis Brochard est
suffisamment explicite : il a participé



activement :i la cantpagne ch-r candi-
da t  soc ia l i s te  And ré  I )upon t ,  son
p ro fesseu r  de  sc iences  ;  i l  déc r i t
I 'atmosphère de joie :i la suite de sa
victoire ar-rx Législatives et dit son
espoir  pour  laveni r .

k triomphe d'André Dupont
"Ancl ré I )upront  avai t ,  c l isent  les

mauvaises langues,  qr . r i t té  I 'EN et
Evreux u la rentrée 1936, pour un
poste "(lans le micli (?)" suite à de
louches  n ran (Euv res  de  Georges
Cl'rar.n in. I-es deux hommes devaient
s'affronter aux élections cle 1936. A.
Dupont. leader du PS et candidat du
Front I)opulaire l 'emporta. Et c'est
v ra i  que  son  t r i omphe  " cons idé -
rable" (c'était son mot fétiche) fur
accueilli dans la joie et particulière-
ment chez les jeunes, dont les nor-
maliens et d'autres qui n'avaient pas
oubl ié  leur  ancien prof"  (M.L.) .  Et
c'était pour eux l 'occasion de chan-
ter leur espoir et de refaire le monde
(cf. le texte de M.L. "7936 : Révolu-
tion").

Le Front Populaire qui regroupait
toutes les forces de gauche remporta
une grande victoire avec son triple
mot d ' ( ) rdre :  " le  pain,  la  paix ,  la
liberté". Lorsqu'on iette un regard
ré t rospec t i f ,  on  ne  manque  pas
d'être surpris par la durée réduite du
Front Populaire et par I'ampleur de
ses réformes; on peut retenir celles
qui ont le plus marqué les classes
populaires :

-  réformes économiques et
sociales : relèvement cles salaires,
sema ine  c le  40  heu res ,  congés
pavés, office national ch-r blé, etc...

- réformes scolaires :
. avec Jean Zay, prolongation de

la scolar i té  obl igato i re.  j r " rsqu'à 16
ans.  s tatut  c le I 'enfance c léf ic iente.
clér'eloppen"rent des Llor-rrses. abais-
senrent cle l 'âge de la retraite à 55
ans p()ur lcs instituter.rrs l

. uve(' I-éo Lagrange, larges sub-
venti()ns sportives ;

. r 'ers lu création du CNRS etc...

Bien i 'r ' iclentment, Denis Brochard
n entre pes clans les clétails. ntais i l
cite ce c1r-ri l ' ir.rtéresse directement :

. Le pr()iet cle réfbrn're cles EN de
MM.  DOU\ , lERGUE e t  LAVAL  es t
v ivernent  c( )ntbat tu pLr isqu ' i l  c l imi-
n l rc  le  nonl l r rc  c lc  p l : rccs rn iscs at r
concours i poLlr l 'Etrre, ce nombre
passe cle 25 à l1 |
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e La réforme fiscale qui tend à
taxer plus lourclement les grosses
successions et les revenus supérier.rrs
à 70 000 F et déià son père c()mpte
en bénéficier.

o "La loi des cleux ans était désor-
rnais du passé".

Il s'agit de la prolongation de la
clurée du Sen'ice Militaire obligatoi-
r e .  d e  1 8  m o i s  à  d e u x  a n s .  L e s
jeunes 'n ' ava ien t  guè re  app réc ié ,
d ' a u t a n t  p l u s  q u e  I ' o u v r a g e  d e
GIONO : "Refus d'obéissance" avait
contribué à créer un certain antimil i-
tarisr.ne parmi les normaliens.

Dès sa sortie de l'EN, Denis Bro-
chard accomplit ses obligations mili-
taires et Dandevil le le voit, en 7937,
e n  t e n u e  c l ' a s p i r a n t .  C e  q u ' i l  n e
sava i t  pas ,  c ' es t  que  l a  c l asse  36
allait être rappelée au moment cle la
crise de Municl-r Q9-30 septembre
1938) et de la cléclaration de la gr.rer-
re 7939,  s i  b ien que le pauvre D.
llrochard, fait prisonnier, allait don-
ne r  8  ans  c le  sa  j eunesse  à  l a
' 'Patrie".

[]ear.rcoup d'autres commentaires
pourraient être f;rits sur la lettre cle
Denis Brocharcl. En tout cas. en ce
c1r.ri rne concerne, normalien cle la
pr()nrotion 7946-1950 en Loire-Atlan-
tiqr,re et directeur cle I'ENG d'Evreux

de 1972 à 1984, j'ai pris plaisir à lire
cette lettre ; nombre cle souvenirs
ont sLlrgi du passé, et toutes les EN
étant un peu sur le mêrle rnodèle,
j 'ai retrouvé les mêmes situations ; et
c'est avec un pell de nostalgie que
j'ai vu leur évolution et leLlr dispari-
t ion ; i l  y avait alors une solidarité
organique entre les norrraliens qui
app rena ien t  à  ense igne r ,  à  com-
p rend re ,  à  v i v re ,  c ' es t - : i - d i r e  à
découv r i r  l e  p r i x  des  va leu rs
humaines : justice, solidarité, laïcité,
etc. . .  On peut  se demancler  s i  les
"p ro fesseu rs  d ' éco le "  so r t i s
aujourd'hui des IUF'M ont le même
esprit.

Au fa i t ,  Denis Brocharc l  qui  se
ûtontre ici r-rn socialiste peu clésinté-
ressé  e t  r . r n  adep te  c l u  "p i s ton " .

n ' a - t - i l  pas  eL l  r a i son  de  c lu i t t e r
I'enseignernent pour un n.rétier ph-rs
lucratif ?

SeTgeJOUIN

Pour en savoir plus :
.  tsRL\FlT.Jcan-Paul  :  Hist<>irc c lu Front

Populai re (  l93i-19.18) PUF- Col lcct ion Que-
Sais- .Je ? Par is,  1991.

. DESANT'I l)ominique : L internationalc
communiste (clupitres sur les F'ronts Popu-
la i res)  Cul ture,  Art ,  Lois i rs.  1969.

. LETHIFIRRY Hugues (scrus le resp()nse-
bi l i té c le. . . )  :  Fcu les Ecolcs Norrra lcs (et

les IUFN{ ?)  L Harmattan.  Par is.  1994.
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DUPONT André

Né à Bemay le 24-05-1894. Décédé le 3O-05-1982 à Aix-en-Provence.

E.N. d'Evreux 19l0-13. Guerre l4-l8,lieutenant, Croix de guerre. I citation.

Instituteur. Reçu 1921 au concours du CAP des E.P.S. et E.N. (sciences).
Enseigna 1922-35 à I'E.N. d'Evreux, puis nommé à Draguignan.

Militant syndicaliste et socialiste depuis sa jeunesse. Cons. mun. d'Evreux
1934-1945.

Elu député lère circ. d'Evreux 1936, au 2ème tour.

Dans le courant "pacifiste" derrière Paul Faure.

Ne prend pas part au vote du 10-07-40 (embarqué sur le "Massilia" vers
I'A.F.N.).

Maintenu dans la S.F.LO. 1944, avec suspension de tout mandat pendant la
durée d'une législative, mais suit P. Faure au Parti socialiste démocrate.
Enseigne au Lycée Turgot à Paris jusqu'à sa retraite.

Retiré à Beaumesnil (Eure) : maire 1953-59, puis cons. mun. encore quelques
années.

I1 avait réintégré le P.S.

Fiche redigée par André Caudron, journaliste à Nord-Eclair



ZO T''AXA,
écrivain panphlétaire

et journaliste
Iibertairen,

Né Alphonse Gallaud,le 24 nai -1.864 à Paris,
dans une famille aisée - son père est ingênieur
de [a ville de Paris -, le futur Zo d'A><a, après des
études au collège Chaptal, prêpare Saint-Cyr.
Engagé dans un régiment de cuirassés, il part
ensuite dans les chasseurs d'Afrique. Mais
I'aventure n'a pas les couleurs escomptées. Le

ieune homme s'y ennuie fort et, premier coup
d'éclat, il déserte en eûlmenant la femrne de son
supérieur. Sa vie durant, il sera constamment et
violemment antimilitariste et manlfestera à
chaque occasion sa solidarité avec les victimes
de I'institution militaire. Réfugié à Bruxelles, il
devient iournaliste aux Nouaellcs du Jour. Mais
la vie sédentaire ne lui sied guère, et il part en
Suisse, puis en ltalie. Amnistié en 1889, il rentre
à Paris.

Zo d 'Axa a  un  peu p l t t s  de  r i r tp , t  t t t t s .  (Contmun iqué Par
Mnrc Béatùce Amac)

elon Jean Grave, "ce fut
dans les mi l ieux l i t té-
ra i res de Montmart re
qu'il fit son apparition, et
commença  à  se  fa i re

remarquer dans quelqLtes pet i ts
cénacles où i l annonça son inten-
tion de publier un jountal". Hêsita-t-
il entre le royalisme ou I'anarchisme,
comme I'indique Grave, qui le range
parmi "les originaux qui uinrent
tâter de I'anarcbie". Manifestement,
i l  n 'y  avai t  guère de points com-
muns entre Zo d't'xa et le "Pape de
la rue Mouffetard" I Malgré leurs per-
sonnalités opposées - Lucien Des-
caves parle de "chevalerie errante"
pour I'un, et de "roture sédentaire"
pou r  I ' au t re  -  G rave  reconna î t
cependant à Zo d'Axa un tempéra-
ment d'aristocrate et le mérite de
publier de très bons articles.

En mai 1891, Zo d'Axa publie le
p rem ie r  numéro  de  L 'Endeho rs .
"organe essentiellement littéraire cle
I'anarchie" (Flor O'Squarr) qr"ri tire à
six mille exemplaires. Lucien Des-
caves ,  j eune  éc r i va in  e t  f u tu r
membre de I 'Académie Goncourt .
connut Zo d'Axa à cette époque et,
dans ses souvenirs, en brosse un
portrait admiratif : "Attec sa barbe
rousse taillée en pointe, Zo d'Axa
ressemblait à un mousquetaire tra.-
uesTi en ciuil. Il était beau, il était
braue, il était sarcastique et d'une
indépendance à nulle aurre pareille.
I l ne mâcbait pas plus à ses amis
qu'à ses aduersaires ce qu'il croyait
être la uérité... la sienne. il était cle
toute sa personne en debctrs .  I l
n'attendait pas la prouocation pour
tomber en garde, Aussi ind@endant
qu'incapable de calcul, il obéissait à

ses intpulsictns, sans en deuoir comp-
te à personne. Sous le pauillon par-
lant L'Endebors, il auait .frété à ses
risques et périls ce baleau de petit
tonnage cbargé de torp i l ler  une
société corrompue."

Une gravure d'époque représente
la salle <le rédaction clu journal, ins-
ta l lée dans un sous-sol  de la  rue
Bochard-de-Saron, près du Boule-
vard Rochechouart : aux côtés de Zo
d'Axa se tiennent notamment Jean
Grave,  August in Hamon, Bernard
Lazare, Charles Malato, Octave Mir-
beau. Des hommes atrssi divers que
Tr is tan Bernard,  Georges Dar ien,
Lucien Descaves,  Sél>ast ien Faure,
Félix Fénéon, Emile Henry, Camille
Mauc la i r ,  P ie r re  Qu i l l a rd ,  Em i l e
Verhaeren y écrivent également. A
tous, Zo d'Axa offre une tribune où
l'on peut "s'exprimer sans eupbé-
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Zo d'Ara, et lournaliste llbertaire

reclotttable pctlémiste que uail lant Mazas ci Jérttsalem. L'()uvrage est
escrinteur et Don Juan irrésistible". très bien accueilli par la critique, de
Au bor.rt de trois mois, fatigué d'une Jules Renard à Octave Mirbeau en
vie morne sur les Llords de la Tamise, passant par Laurent Tailhade et
i l  décic le de par t i r  pour  un long Georges Clémenceau.  Jules Renarc l
périple qui allait I 'amener à traverser écrira, par exemple, que "sott l i t,re
I'Etrrope, puis à poursuivre vers le .fait aimer son caraclère". Insouciant
Proche-Or ient .  Au mi l ier . r  de cet  c l 'une carr ière l i t téra i re.  Zo d 'Axa
étrange voyage, i l  se den.rande si dirige l 'éphémère quotidien anarcl-ri-
"profitant des suspicions gouuerne- sant La Renaissance (dêcembre

mentales et bénéJicianT d'expulsiot'ts 1895-janvier 1896), où il écrit ar-rx
successiues - forces locomotrices clui côtés cle F'élix Fénéon, Mécislas Gol-
tctus erttraînent cl'un bot.rt à l'autre berg, llernard Lazare, Laurent Tail-
des pa-ys, ot't ,7e pourrait cnlec un pelt hade, Michel Zêvaco, puis il reprend
de bctnne uctlonté réussir le tour du sa vie de voya!{eur...
mondel"Mais, en décembre 1892, i l  En octobre 1897, au milieu des
est  arrêté à Jaf fa par  le  consul  de tumul tes de I 'a f fa i re Dreyfus,  Zo
l'rance qui, manu militari, le rapatrie d'Axa tente une nouvelle expérien-
sur un bateau des Messageries mari- ce. Il publie "à chaque occasion" Lct
times en partance pour Marseil le. Feuil le, et s'explique :
Arrêté à son arr ivée,  i l  passe "Nous aussi ,  nous pctr lerons au
quelques jours dans une prison mar- peuple: et pas pour le flagonter, lui
seil laise avant d'être transféré à Paris, promeTtre merueil les el monts,
où i l est incarcéré à Sainte-Pélagie, f leuues, frontières naturelles, ni
refusant de signer une demande en même une republique propre ou des
grâce. Libéré le 1e' juil let 1894, jour candidats loyaux ; ni même une
des funérailles du Président de la réuolurion préfaçant le paradis ter-
République, Sadi-Carnot, exécuté le restre...
24 juin à Lyon par l'anarchiste italien Toutes ces antiennes équiualentes
Santo Caserio, il est aussitôt mis au se psalmodienl cauteleusement - ici
Dépôt, le temps de I'enterrement. nous parlerons clair.

En prison, il a écrit le récit de son Pas de promesses. Pas de trompe-
voyage et de ses pérégrinations, De rie. Nous Causerc)ns des faits diuers,

Tiré du litre "Rauachol. Un saint nous est né .t". Textes établis et rassemblés par Pbilippe
Oriol, Paris, I'Equipement de la Pensée, 1992.

mismes discrets ,2i peureuses réti-
cences". Dans Le l.igaro,.lules Huret
écrit : "L'Endebors est un .fournal
bebdomadaire qui publie, toutes uio-
lences décbaînées. des écrits ctnlr-
cbisfes, des critiques liftéraires ultra-
modernes ; c'est I'asile de réfractaires
comme Georges Darien, et de ptrrs
poètes co,nme Henri de Régnier et
Saint-Pol Roux. Le directeur, Zo
d'Axa, est un uail lant. " Selon Paul
Adam, "Zo d'Axa est ut1 journaliste
de ualeur" et ses articles "offrertt

d'excellentes et justes diatribes contrc
l'inicptité elu temps" (Entretiens poli-
tiques et littéraires, tome VI, n" 37,
25 février 7893),

Logiquement, L'Endehors est bien-
tôt poursuivi. L'auteur d'un article,
Louis Matha le gérant, et Zo d'Axa
son t  condamnés  chacun  à  m i l l e
francs d'amende. Dans Ie numéro
suivant, Zo d'Axa commente : "Trois
mille francs c'est pour rien. " Et i l
administre une nouvelle volée de
bois vert à la magistrature ! Après
I'arrestation de Ravachol et de ses
compagn()ns, en mars 1892, L'Ende-
bors ouvre une souscription "pour
ne pas laisser mourir de faim les
miocbes dont la Société frappe
implacablement les pères parce qu'ils
sont des réuoltés". Zo d'Axa est arrêté
sous I ' inculpation d'association de
malfaiteurs et emprisonné pendant
un mois à Mazas. L'Endeborc conti-
nue de paraître pendant sa clétention
grâce, notamment, à Félix Fénéon.
Peu après, un autre article entraîne
c le  nouve l l es  pou rsu i t es .  Sans
attendre une nouvelle arrestation, Zo
d'Axa t raverse la  Manche.  Les Ler
jtrin et 5 iuillet 1892, il est condamné
successivement à dix-huit mois de
prison pour provocation au meurtre
et au pillage, puis à deux ans de pri-
son et deux mille francs d'amende
pour le nrêrne motif.

Exilé avec Matha, il trouve un refu-
ge tenp()raire chez Charles Malato,
parmi la nombreuse émigration révo-
lutionnaire dr.r qr.rartier français de
Londres. Son hôte en brosse le por-
trait d'un "écrivain et cavalier errant".
"drapé dans une cape de couleur
sombre et coiffé d'une façon cle Som-
brero, sous les larges bords desquels
on ne distinguait que des flots de
barbe rutilante" : "Zo d'Axa eût ptt
reuendiquer pour armes la plume,
l'épée et la guitare, car il était aussi
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nous montrerons les causes la.tentes,
î'tous indiquerons des pourquoi.

Et  nous débinerons les t rucs et
,tous nommerons les truqueurs, gens
de politique et de sctc, g4ens de lettres
- tous les jean-ficbtre.

Notts dirons des cboses très simples
et ttous les clirons simplement."

Sur une s imple page f igure,  au
recto, un dessin de Maximilien Luce,
Steinlein, \ù7ilette, etc., et, au verso,
un article de Zo d'Axa. Qu'on luge
du ton à propos c le I 'a f fa i re qui
enflamme les passions des dreyfu-
sards et cles antidreyfusards : "Si ce
mensiettr ne fut pas traître - il fut
cap i t a i ne .  Passons . "  Ce la  ne
I'ernpêche pas, bien au contraire, de
fustiger les faussaires de l'état-major
("En youe... faux !") et les glapisse-
ments antisémites de Ia Libre parole
("Drumont  et  Vacher") .  Mais son
coup de maître reste l 'élection du
candidat de La Feuille: un âne bap-
tisé Nul. hissé le iour de l 'élection
sur un char et promené dans Paris
sous les acclamations des badauds.

Quand les forces de l 'ordre inter-
v i ennen t ,  Zo  d 'Axa  déc la re  :
"N'insistons pas, c'est maintenant
un candidat <tfficiel. " N'avait-il pas
présenté le bourricot comme "ar?
âtre pas lrop sa|ant. un sage qui ne
boil que de I'eau et reculerait deuant
un pot de uin. A cela près le tlpe
accompli dtt député mctjoritard."

A I 'aube d'un siècle nouveau, Zo
d'Axa, fatigué de tant de combats,
arrète La Feuille et reprend sa vie
errante sur  les t ro is  cont inents.  I l
cnvoie s implement  ses impressions
de voyage à différents journaux et
écrit dans L'Ennemi du peuple, diri-
gé par Emile Janvion, qui paraît du
1" août 1903 au 1er octobre 1904.
Ar,rx États-Unis, il se rend à Paterson
où, selon ses propres termes, 'des

âtadés du Vieux Monde s'en uont
a.ffiiter des couteaux et mâcbonner
des balles de plomb contre la quiétu-
de des rols". Dans un faubourg de

Jersey City, il rencontre la veuve de
I'anarchiste italien Bresci qui abattit
le  ro i  d ' I ta l ie ,  Umberto I " t ,  le  30
iuil let 1900. La Reuue blancbe des
frères Natanson publie son récit en
septembre 1902.

A son retour en France, il s'installe
à Marseille où on le rencontre "flâ-
nant sur la Canebière ou parcourant

Zo d'Axa, écriyain pamphlétaire et journaliste libertaire

Poftrait de Zo d'Axa ertrait de "Parmi nos
piorlniers", numéro 51.

en bicyclette la Corniche ensoleillée"
(L. Carnpion). Sollicité en L)77 par le
rédacteur en chef de L'Ordre, Emile
Buré - "renégat notoire mais journa-

liste de talent" selon Mualdes -, pour
écrire ses mémoires, Zo d'Axa lui
répond : "Ce n'est pas par basard
que.ie n'écris jamais et si d'ailleurs il
me prenait quelqtte uain plaisir à
penser tout baut, je ne serais pcts
rétrctspectif. C'est au présent que je
parlerais et trop en debors, croyez-le.
des ronrc;ns de I'Union Sacrée, car je
suis le même, malgré le poil blanc et
le silence... " Toujours réfractaire, "ni

la guerre de 191,4-1918, ni la dictatu-
re bolchévique n'obtiennent ses suf-
f rages" (1.  Campion) .  En 1921,  de
passage à Paris, il publie son dernier
article dans Le Journal du Peuple
pour répondre à une insanité journa-
listique. L'homme a vieil l i , mais la
p lume  es t  t ou iou rs  auss i  a l e r te ,
superbe :

"... me taire ne suffirait peut-être
pas à me présen,er de I'bonneur de

figurer comme repenti (...) Les der-
niers amis de L'Endebors et de La
Feui l le  connaissent  le  sens d 'un
passé que le présent n'entend pas
renier. Pendant un bon bout de cbe-
min, contre les laicleurs du temps,
nous auons réagi ensemble. On nous
traitait d'anarcbistes, l 'étiquette
importait Peu. (...) Qu'est-ce donc
uiure si ce n'est passer, selon sa ncttu-
re. un moment ? I'aime Ie matin sur

les routes procbes ou lointaines, et
sans stylo, sans a.utre ambition ni
but que de comprendre la journée
claire en debors des mirages flot-
tants, en debors ainsi que toujours, à
des feuilles d'écriture près. . . "

Après une tentative ratée de suici-
de en 7927, Zo d'Axa, qui demeurait
71 Promenade de la Corniche, met
fin à ses jours le 30 août 1930 à Mar-
seille. La veille de sa mort, il avait
brûlé presque tous ses papiers...

Contrairement à la prévision de
Victor Méric, le nom de Zo d'Axa ne
s'est pas encore inscrit "en lettres
flamboyantes" dans les anthologies
cle nos grands écrivains et pamphlé-
taires. Raison de plus pour, modes-
teu ren t ,  r appe le r  sa  mémo i re  en
attenclant une possible, mais tardive,
r e c o n n a i s s a n c e  d e  s e s  q u a l i t é s
d'écrivain et de la rectitude morale
d'une cles figr,rres les plus originales
et les plus attachantes de I 'anarchis-
me "fin de siècle 

'. 
. .
ChadesJacquier

Guvres : Zo cl Axa. De -llazas à .lérusalem,
Paris. Chamuel écliteur. 1895 (le même livre a été
éd i t é  à  I l r u re l l c s  sous  l e  t i t r e  de  I e  R ra r rd
tnmafth: Endehttn. Paris, Chamuel éditeur, 1896;
Les Feuilles. Paris. La Société libre d'édition des
gens dc lettres. 1900 1 Endeborc, textes rassemblés
et présentés par J.-P. Courty, Paris, Champ libre,
19-4 : La Feuille kêimpression dans son format
originrl cle la collection complète des 25 numéros.
Iti9--1899). Saint-l)enis, Le Vent du Ch'min, 1978.

Sources : .fournaux cfiês'. Dict ht t ttdire hiogra-

1i l t i t7ue du noutenrct t l  outr ier . f rar tçais 1871-
l()11. PÀris. Editions ou\,rières: Lucicn Descaves.
Soutettirs cl utt oun. Paris. Les Eclitions cle Paris.
19+6 ; Georges Darien, L Ettneni du peuple. prê-
cédé de Crèrr la démocratie.1 Plris. Champ libre,
l9a2; Jean CrL\\'e. Quarattte o,N de pro\al|attde
dnarcbiste, Paris, Flammarion. 197.1 : Jean Maitron,
Le llotnenrctû atnrcbiste en l'rartce. r'ol. I. Paris,
François Ntaspéro.  1915 :  Char les \ la lato.  Lcs

.kt.t'eusetés de l'exil, rêêc|., Mauléon, Acratie, 1985 I
Ffor O'Squarr. Les Coulisses de IArnrchtt'. rêêd.,
Par is.  L lntsomniaquc.  lgc)U: . l r , : t t t  L H:r lper in,
l'élix Fértéon, Paris, Galliniard, l99l r Olivier Bar-
rot /Pascal  Ory.  La Rett te b lat t t l r t ' .  I ' r r is .  t .GE
10,/18.  1993: Jules Renard.  . lor t r t t r t l  1ul l7-1910.
Paris, Rd)ert Lafkrnt, coll. Bouquins. I993, Pensée
( ' l  Act ion.  n"  35-.16.  yanv.- ju in l (X)t i .  Zo d 'Axa.
mousquetaire-patricien cle lAn:rrtltie (anicles de
A. Barcelone,  Léo Cantpion.  Hcnt  Dav.  Victor
Méric. Pierre Mr-raldès. ctc. ) i Rrn\cignements de
Marianne Enckell (CIR{-Lru:.rnnc t

( l )  C c l  J r l i ( l c  c s t  l l  r c r . r r r n  r t t t t c  r l  t o t t t p l e t t c

r l  unc not icc précét lenrnrcnt  prruc c lans la part ie
'Auleur\ '  r lc  I r r t r rLuc rr r l lc t t i l .  . l f t l rsei l / r 'X)É :  un
dest in cul turel ,  \hrsei l lc .  Édi t ions Via Valer iano,
1995, 301 p. Je rcnrcrcie r\lnte tséarrice Amac pour les
renseignements et illustrations fournis. Durant les
m<>is de juillet et août 1D6 se dénrulera une exposi-
t ion consacrée à Zo d Axa au Centre nat ional  et
Musée Jexn Jaurès. 2 place Pelisson {J1100 CASTRES,
Té1. 63.  72.  01.  01.
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Les
Expériences
Françaises

Victor Serge
obsenrateur
lucide
des années 4o-45

L'articlc de Victor Serge, Les
Expérience s française s paru
d.ans Partisan Reaieut, (uolu-
me XII, N'2, 1945) est écrit
alors qu'il se trouae depuis
1941 en exil au Mexique (I).
En obseraateur de la aie poli-
tique internationale, Serge a
per ses contacts, auec les mùli-
tants de la gauche française,
eu de nombreuses informa-
tions qui lui permettent d'être,
bien qu'éloigné, un obseraa-
teur lucide des éaénements
qui s'y déroulent (2). Cin-
quante ans après sa première
publùcation aux Etats-Unôs,
son texte, publùé pour ln pre-
mière fois en français, mérô-
tait d'être connu.

Sylvain Boulouque

ppression, pi l lage, rat ion-
nement et terrel lr  avalenl
rendu l 'humil iat ion natio-
nale encore plus difficile à
supporter. Je suis porté à

croire que le lendemain de la défàite
rrne majori té de Français crLlrent en
une réconciliation avec les vainqueurs
qui sen.rblaient alors invincibles et atr
besoin d'r.rne "Révolut ion nationale",
qni serait réactionnaire dans ses insti-
tut ions pol i t iques, mais plogressiste

dans ses innovations économiques. Le
pacte Molotor-Ribbentrop alors obl i-
gca i t  l cs  conr rn t rn is tes  à  encour lp le r .
ou du moins à tolérer cet état d'esprit.
La dési l lusit-rn arr iva vers la f in de
1 9 4 0 ,  q u a n d  c e r t a i n e s  p e r s o n n e s
constatèrent durant l'hiver les réstrltats
d'une pol i t ique de pi l lage en France.
Les premières tentatives cle Résistance
remontent  à  ce t te  époque.  En ju in

7947, Ia guerre soviéto-allemande bou-
leversa tout; la "Révolution nationale"
du Maréchal Pétain s'enfonça dans le
discrédit et la panique alors que le PC
(3), retrouvant ses forces, orientzl son
cxcel lenle organisation vers trne résis-
tance contre l'occupation nazie. A par-
tir du moment où les Etâts-Unis entrè-
rent en gllerre, certains cercles offi-
ciels cle Vichy s'efforcèrent de jouer

un double jeu et l 'homme de la rue
commença à penser que la Deuxième
guerre mondiale se terminerait de la
même manièrc quc la prcmière.

Un refus complet de collaborer avec
I 'ennemi  -  e t  avec  les  au tor i tés  au
pouvoir - signif iai t  un suicide, sous
une domination totalitaire. Aussi long-
temps qu' i l  fut possible d'entretenir
quelques illusions, une forte minorité
de Français collaborèrent sincèrement
avec  les  A l lemands,  tand is  qu 'une
majorité se résigna à la collaboration.
La nécessité était de vivre, de travailler
et d'éviter d'être envoyé en camp cle
concent ra t ion .  La  France,  avec  son
esprit  cr i t ique et son bon sens entra
donc dans une ère de duplicité. J'avais
vu la naissance de ce mai en Russie,
clurant les années 1927-1930, lorsque
I ' a b s o l u t i s m e  s ' i m p o s a .  M e n s o n g e s
ofÏciels, réserves morales et résistance
clanclestine devinrent alors banals. Ils
font part ie des traits fondarnentaux
des rég imes to ta l i ta i res ,  lo rsque les

Scns r 'hcr( hcnt i  se rJssurcr cn ér 'o-
qLlant une préclestination historique
qui, à long terme, est bénéfique.

En F'rance, les classes aisées ont, en
généra l ,  é té  compla isântes  avec  le

nazisme : la seule façon de consern'er
leurs usines, leurs affaires et ler.rrs for-
tunes intactes était de s'associer avec
l " ' O r d r e  N o u v e a u " .  A  p r é s e n t .  c e s
mêmes classes sont sorties de I'occu-
pation al lemande avec leurs équipe-
ments pillés et hors d'usage, avec leur

fortune investie dans de la mauvaise
monnaie et avec une expression de
trahison sur le visage. Les organisa-
tions cl'extrême-droite ont disparr,r de
I 'Ac t ion  f rança ise ,  roya l i s te ,  dont  le

d i r i g e a n t  C h a r l e s  M a u r r a s  a  é t é
condamné à  perpétu i té ,  jusqr . r ' i l ux

groupes d':lventuriers venant des ban-
l i e u e s  i n d u s t r i e l l e s  q u i  i n c l u e n t

Jacques Dor io t  e t  Pau l  Mar ion .  les

deux anciens membres clu PC. Cer-
tains "Cagoulards" qtri étaient en train
de préparer  une consp i ra t ion  sem-
blable ar-r coup d'Etat de Franco en
E s p a g n e  c o m b a t t i r e n t ,  c e p e n d a n t ,
avec ardeur dans les forces gaullistes

et dans la Résistance, et une partie de
la classe capitaliste misa sur de Gaulle,
c e  c i è s  l e s  p r e m i e r s  t e m p s ,  e t  i l s
:lvaient cles espoirs raisonnables por.rr
le futur. Mais dans I'ensemble, la Fran-

ce continue à évoluer vers la gauche.

La classe moyenne a été ruinée et
s'est rapproché de la classe ouvrière, à
travers les privations s'est ainsi recréée
une r,rnité. Dans les premiers temps de
la  dé fa i te ,  on  pouva i t  en tendre  les
réfugiés de tous bords exprimer des

opinions sensées à propos de ceux
qui étaient tenus responsables, à pro-
pos des réformes structurelles néces-
saires ou de l'éminence de la révolu-

tion; une sorte de conscience socialis-
te  à  i ' é tendue p lus  impor tan te  que
celle des militants socialistes était donc
n é e  e n  q u e l q u e s  j o u r s .  A  p r é s e n t

Jacques Maritain ut i l ise volontiers le
mot de "révolution" et le programme

économique du MRP n'est pas sensi-
blement différent de celui du PS ! Cha-
cun réalise que la reconstruction de la
France ne peut pas être accomplie par

un retour vers le passé, que ie capita-
lisme agonisant de la fin de la Troisiè-
me Républiql le est maintenant bien
moft, qu'une Vaste politique de natio-

nal isat ion et des mesLrres de sécurité
sociale sont cles principes fondamen-
taux et nécessaires pol lr  une écono-
mie dir igée et planif iée. Pourrait-on
aclmettre que les complices du nazis-
me pu issent  conserver  leur  cap i ta l ,
reconstrtrire les régions dér,astées pour
le profit d'entreprises privées qr.ri ont
fait banqueroute et ne pas se pâsser
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de l'aide de I'Etat, peut-on admettre
que la presse soit vendue à des cartels
corrompus, que les importations et les
exportations ne soient pas contrôlées ?

La seule nécessité pousse la France
à être sur le seuil d'une transformation
économique profondément révolution-
naire. Lorsque les prisonniers de guer-
re et les ouvriers encore retenus en
Allemagne retourneront chez eux, ils
n'auront pas peur de parler franche-
ment après avoir vu de près les résul-
tats d'une économie planifiée. De ce
fait, il sera probablement difficile de
défendre très vigoureusement I'ancien
ordre économique et il sera tout à fait
évident que la réinstallation d'une dic-
tature néo-fasciste et réactionnaire
devrait être établie. Dans le cercle du
Général de Gaulle, nombreux sont
ceux qui sont favorables à une écono-
mie planifiée. le grand capital pourra
ainsi se préserver dans la direction de
cette nouvelle économie, et maintenir
en sa possession la petite et moyenne
propriété dans les installations produc-
tives.

La Résistance était loin d'être un
mouvement révolut ionnaire dans
I'acception socialiste du mot. Il s'agis-
sait d'un mouvement national regrou-
pant des hommes de tous les horizons
politiques au sein d'un programme de
sauvetage immédiat, ce qui excluait le
conservatisme traditionnel, mais qui
n'écartait pas complètement les ten-
dances totalitaires. L'idéologie d'un
seul parti national et social demeure
vivace parmi les hommes de gauche et
de droite et même parmi quelques
communistes. Les rangs de la Résistan-
ce étaient grossis par des jeunes qui
ne voulaient pas être envoyés en Alle-
magne. Ils défendaient leur droit élé-
mentaire à vivre. Ils compromettaient
ceux qui les soutenaient par générosi-
té ou par devoir. Avec l'aide des offi-
ciers gaullistes et de l'appareil commu-
niste clandestin qui possédait des res-
sources financières et d'armement, ils
devenaient une armée organisée, dès
lors qu'i ls sentirent que le nazisme
était condamné.

Le Gaullisme, à la naissance duquel
j'assistais à Vichy, fut tout d'abord un
idéalisme confus fondé sur la plaisante
attitude que quelqu'un, à Londres ou
ailleurs, ne se rendait pas, continuait
le combat. Cela devint cependant rapi-
dement une vaste conspiration natio-
nale. Selon les déclarations officielles
du Parti communiste, l'organisation de
la résistance communiste commença
un mois avant que les nazis attaquent
l 'Union soviétique, évidement sous

los Erp6rlences Françaisos

ordres directs de Moscou. le plus pro-
bable est que la difficile situation des
Balkans poussa alors I'URSS à envisa-
ger comme nécessaire la création d'un
mouvement d'opposition à I'intérieur
même des pays sous le joug nazi. Dès
que les armées allemandes franchirent
les frontières russes, les communistes
formèrent leurs premiers groupes de
partisans et de guérillas. Plus tard, ils
constituèrent le "Front national" gaul-
liste qui ne parvint jamais à obtenir le
commandement parmi le mouvement
gaull iste clandestin. Sa force, néan-
moins, résidait dans une organisation
cohérente, dans la loyauté d'un grand
nombre d'ouvriers et d'intellectuels,
dans les victoires russes ainsi que dans
le vieux mythe révolutionnaire. De
plus, I'anti-bolchevisme, avec ses effu-
sions de sang, se discrédita lui-même.

Tandis que le PS se divisait entre les
avocats pro-nazis de la reddition, (Spi-
nasse,  Chassaigne ,  Zoret t i  e t  les
autres), entre une tendance à I'adapta-
tion résignée (Paul Faure) et entre un
mouvement pour une résistance sou-
terraine (Max Dormoy), le PC dans
son unité changea de l igne : d'une
politique de neutralité bienveillante à
l'égard des nazis, elle s'orienta vers
une froide hostilité et enfin vers une
guerre ouverte contre le nazisme. Tout
cela en dépit d'un manque de popula-
rité, d'emprisonnements, d'intrigues
diverses et de pelotons d'exécutions.
L'importance de cet aspect des choses
doit être souligné afin de montrer
comment ce parti totalitaire par sa
psychologie et ses méthodes d'organi-
sation apporte un nouvel élément à
I'histoire.

A l 'époque de la l ibération de la
France, le PC disposait de troupes
puissantes au cæur du mouvement de
la Résistance. Les socialistes, cepen-
dant, avaient des milices armées seule-
ment au Nord de la France ; partout
ailleurs dans le pays, ils avaient rejoint
des organisations multiples qui étaient
souvent sous le commandement du
PC, ce qui les menait mal à I'aise.

La Résistance pouvait-elle espérer
obtenir le pouvoir et devenir la base
d'une révolution ? Elle n'avait ni les
chefs indispensables ni le soutien du
peuple. La Résistance exigeait iuste
des sanctions et ceci inquiétait une
grande major i té  de Français qui
n'avaient pas lutté visiblement et acti-
vement contre le nazisme. La Résistan-
ce était divisée. Les radicaux socia-
Iistes, les hommes de droite, tous
admettaient I'héroïsme des commu-

nistes mais redoutaient leur possible
prise du pouvoir ainsi que leur poli-
tique de renégats. Le PC se nommait
lui-même le "Parti des fusillés", le véri-
table parti national et de plus le parti
des victoires de l'armée rouge et de la
future influence de I'Union soviétique.
Mais avec les troupes alliées sur le sol
français, le PC ne pouvait plus recourir
à un coup de force et n'avait pas inté-
rêt à semer des troubles. Les commu-
nistes proc lamaient  leur  dro i t  à
conserver leurs armes mais consenti-
rent à voir leurs groupes armés trans-
férés vers une police auxiliaire. Après
tout, leur intérêt vital était d'obtenir
des positions stratégiques au sein des
forces de police.

Une  m ino r i t é  b ien  d i sc ip l i née ,
appuyée par une puissante organisa-
t ion,  peut  fac i lement  contrô ler  un
grand nombre d'hommes bien inten-
tionnés qui, pendant un certain temps,
peuvent  même ne pas s ' imaginer
qu'ils sont complètement sous contrô-
le. Sous la pression du PC, qui agissait
par l'intermédiaire de la Résistance, les
instances élues de Paris furent rempla-
cées par un conseil municipal placé
sous la présidence du communiste
Langevin. Ce fameux jour où Paris fut
libéré, deux quotidiens, l'Humanité et
Ce soir furent vendus dans les rues. Il
faut reconnaître que la presse poli-
tique la plus forte est détenue par le
PC. Une partie du maquis espagnol,
dans le Sud de la France était sous
influence du PC qui au nom de la
'Junta suprema de Liberation" et de
l"'Union nationale" essaya de parvenir
à contrôler I'entière colonie des espa-
gnols exilés, sans succès. Néanmoins
le docteur Negrin, seul détenteur lêgal
de la réserve d'or - qui est désormais
dans les coffres moscovites, a de quoi
considérer le débat comme ouvert. Le
"Free German commitee" fut finale-
ment reconnu par les FFI et autorisé à
utiliser le matériel radio.

Le Maquis de la région de Limoges
se trouvait sous le commandement
mutuel  de l 'écr iva in communiste
André Malraux et du compagnon de
route André Chanson (4). On décou-
vrit que parmi les auteurs de la littéra-
ture clandestine française, un homme
comme Lou i s  A ragon  j ou i t  d ' une
incroyable influence. Cet Aragon est
celui qui écrivit une propagande infâ-
me lors des procès de Moscou, qui
masqua les crimes de son parti durant
la guerre d'Espagne et même en Fran-
ce par exemple, il cacha I'enlèvement
et le meurtre de Rudolf Klément à
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Paris en 7938 (5). Ce même Aragon à
I ' audace ,  au  j ou rd 'hu i  d ' ex ige r
qu'André Gide soit mis au ban de la
société. En même temps, les cercles
artistiques furent informés que Picasso
avait officiellement rejoint le PC ainsi
que des scientifiques tels Joliot Curie
(6) et Langevin. ce qui procurait au PC
une aLlra intellectuelle. Les tendances
communistes prédominaient aussi au
sein de la CGT où le poste de secrétai-
re général échut à Benoît Frachon du
Comité exécutif. Etc...

Mais,  au Front  nat ional ,  qui  éta i t
tout à fait sous influence communiste
s'opposait le Mouvement de libération
na t i ona le  qu i  comp te  que lques
anciens et actuels membres de la Droi-
te, comme d'Astier de la Vigerie (7),
de nombreux socialistes et syndica-
listes et une minorité de pro-commu-
nistes ; et ce mouvement décida de
ren fo rce r  l e  PS ,  en  l e  re jo ignan t
comme un seul homme. Les entités
pro-communistes réagirent en suggé-
rant  l 'émergence de deux groupes
importants de la  Résistance.
Jusqu'alors i ls avaient échoué dans
cette tentative. Dans le même temps,
avec la restauration des partis poli-
tiques I'influence de la résistance allait
décroissant.

Le Parti radical a perdu beaucoup
de son prestige, on I'admet communé-
ment, mais il a toujours assez de pou-
voi r  pour  regrouper les é léments
conservateurs. Le PS est réapparu avec
une vitalité renouvelée et a pris le
contrôle des gouvernements munici-
paux de villes du Sud telles Marseille
et  Toulouse et  publ ie  à présent  le
quotidien du parti Ie Populaire; ce
parti peut compter sur la loyauté des
classes ouvrières et ses membres actifs
soulip;nent le fait qu'il s'agit là du parti
le plus tourné vers le peuple, ce que
je tends à croire. Le PS est aussi deve-
nu le port d'attache d'individus de la
classe moyenne qui se sont tournés
vers un socialisme modéré. Le langage
du parti est honnête et ferme, sans
verve ou nouveauté, très prudent, trop
prudent sans aucun doute. Il est appa-
remment très aimable envers les com-
munistes, mais au fond très soupçon-
neux. Les deux partis ont désormais
formé un comité de coordination.

Un peu plus tard, la formation d'un
comité avec une unité organique, dont
la tâche sera loin d'être aisée, était
annoncée. Les socialistes s'interrogent
pour savoir si I'unité possible entre
ceux qui croient en la démocratie et
des totalitaires mènera à autre chose

Ies

qu'à la domination des premiers par
ces derniers.

Le Mouvement chrétien démocrate
(MRP) est jeune et vigoureux. Parmi
ses membres, Georges Bidault, Teitgen
et François de Menthon, tous trois
membres du Gouvernement provisoire
français. Cette structure repose sur des
hommes intelligents et désintéressés,
tels ceux qui constituaient le groupe
d'avant €Juerre Fsptit, est soutenue par
des syndicats chrétiens et peut comp-
ter sur un soutien du Vatican.

Les minor i tés révolut ionnaires
d'avant guerre ne sont plus en vogue.
Le Parti socialiste ouvrier et paysan,
fondé en 1938-t939 par  Marceau
Pivert, Lucien Hérard, Daniel Guérin,
Michel Collinet et plusieurs milliers de
dissidents du PS, a perdu le gros de
ses adhérents et de ses chefs, résultat
de crises internes. Maintenant, il n'y a
plus guère que quelques groupes dis-
séminés qui  demeurent .  Les deux
groupes trotskistes microscopiques ont
émergé, mais ensemble ils ne comp-
ten t  que  que lques  cen ta ines  de
membres dans toute la  France,  en
incluant les cinq cents à Paris. Les syn-
dicalistes révolutionnaires, autrefois
très actifs sont maintenant dispersés
dans la CGT et n'ont pas vraiment
repris leurs activités (8). Le groupe
Liberté et Fédérer, composé de
membres de la gauche révolutionnaire
de différentes tendances a seulement
un représentant à l'Assemblée consul-
tative. Il est à noter que l'anti-stalinis-
me a perdu un grand nombre de
membres actifs et qualifiés dont la fai-
blesse idéologique les prédisposait à
la collaboration avec les nazis. De ce
fa i t ,  le  v ieux mineur Dumoul in et
l'équipe bureaucratique Belin-Froide-
val désertèrent tous et se rendirent
vers les nazis : parmi les écrivains des
hommes aussi remarquables que les
deux pacifistes Felicien Challaye et
Emery firent de même (9). Il semble
réellement qu'il n'y ait pas une seule
pub l i ca t i on  f r ança i se ,  peu t -ê t re  à
I'exception de la confidentielle publi-
cation trotskrste La Vérité, qui puisse
se permettre elle-même de critiquer
les régimes totalitaires et la politique
internationale de I'Union soviétique.

Le traditionalisme est I'un des traits
marquants de l'opinion française. Les
anciennes formations polit iques qui
ont ressuscité utilisent à nouveau leur
bon vieux langage du passé ! Peu de
nouveaux noms sont apparus. Il faut
nommer parmi les nouveaux leaders
le secréta i re gênêral  du PS, Danie l

Meyer et  le  cathol ique de gauche
Georges  B idau l t .  Tho rez ,  Marce l
Cachin, Marty, Jacques Duclos, Flori-
mond Bonte, Frachon ont cessé leurs
activités au sein du PC (10). Mais pour
I'instant il n'y a ni régénération idéolo-
gique, ni changement de personnel. Et
les problèmes vitaux de réorganisation
sociale sont à peine mentionnés. La
vie in te l lectuel le  doi t ,  sans aucun
doute, d'abord reprendre et les masses
de comprendre leurs revendications
exprimées à travers les élections et les
act ions syndicales,  et  ce avant  de
mettre en avant les hommes et les
idées. Mais avant toute chose, il s'agit
de faire disparaître les angoisses de
privations, du froid et de la guerre qui
contlnue.

Le spectre de la terreur a disparu. Il
y a eu quelques 155 000 arrestations,
ce qui n'est pas un chiffre impression-
nant et peu d'exécutions. Ceux qui
appelaient à une épuration rapide et
sans merci, soit par vengeance, soit
pour des motifs polit iques (ce qui
n'était rien d'autre qu'une revendica-
tion du pouvoir) se heurtèrent à des
obstac les insurmontables.  Le pr ix
d'une vie demeure sacré en France.
Une exécution est un événement et
après les massacres nazis, ce trait psy-
chologique est profondément sain. En
outre, un tel terrorisme avatt menacé
la majorité des Français qui ne se sen-
tent en aucune façon responsables
d'avoir été assujettis à I 'occupation
allemande et au régime de Vichy.

Enfin, un grand nombre de véri-
tables pro-nazis  ont  déclaré qu ' i ls
avaient joué un double jeu, ce qui est
souvent la véri|é. Une telle situation
implique donc des questions relative-
ment difficiles à résoudre. Les jour-
naux influents qui étaient acquis à la
cause nazie n'ont pas encore été offi-
ciellement confisqués. Chaque capita-
l iste qui est accusé de collaboration
prouve qu'il a "protégé ses ouvriers"
et a produit pour la Wehrmacht seule-
men t  pou r  " sauve r  l ' équ ipemen t
industriel français". Les profiteurs de la
défaite et de la trahison ont conservé
leur butin.

Les nationalisations des mines du
Nord de la France et la direction des
voitures Renault sont des gestes sym-
bol iques.  Les mesures de grandes
envergures de planification écono-
mique et de nationalisation sont enco-
re à I'ordre du jour, mais le gouverne-
ment veut apparemment attendre les
résultats des élections et la fin de la
guerre ; en fait, gagner du temps en
restant indécis semble prédominer
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tout cela, profitant aux survivants de la
bourgeoisie influente et aux profiteurs
des temps sombres. Le gouvemement
français redoute manifestement de
mécontenter les alliés et d'entrer dans
une période de crise interne au cours
de laquelle resterait ouverte la ques-
tion de savoir si le PC tendrait vers la
planification sociale ou vers une res-
tauration maximale du capitalisme. Le
PC lui-même ne connaît même pas la
réponse à cette question et n'a pas le
pouvoir de prendre des décisions à ce
sutet.

Le nouveau pacte franco-soviétique
n'a rien apporté de substantiel dans
son texte bien poli qui n'est seulement
qu'une répétition de celui conclu par
Pierre Laval à Moscou en 1935. Cet
accord était, cependant, considéré par
toutes les par t ies sans except ion
comme un grand succès diplomatique.
L'apaisement du PC fut son principal
résultat, celui-ci en moins de quelques
jours, revint à un langage très modéré.

Pour I 'heure i l est beaucoup plus
question de reconstruire la France
corrune force militaire que de réorga-
niser le pays socialement et économi-
quement. Mais comment sera utilisée
cette puissance militaire et pourquoi ?
L'Allemagne de demain sera écrasée.
L'effort de guerre se justifie ainsi : si
nous ne nous considérons pas cofi[ne
une f lorce mi l i ta i re,  nous r isquons
d'être traités corûne toutes les autres
petites nations. De plus une armée
puissante deviendrait nécessairement
un facteur important dans le cadre
politique intérieur et pourrait même
décider, en cas de guerre civile entre
I'opinion publique et le gouverne-
ment. Les survivants de droite peuvent
espérer trouver de bons postes au sein
du haut commandement et le parti au
pouvoir, agissant en accord avec une
politique étrangère déterminée et utili-
sant des méthodes totalitaires, peut
fonder de hautes espérances sur I'exis-
tence d'une armée forte.

D'un autre côté, il est également évi-
dent que si la France interrompt sa
production d'armes elle ne se fait
aucune illusion sur la possibilité d'une
organisation capable d'assurer sa sécu-
r i tê .  La France sacr i f ie  en toute
conscience ses capacités à retrouver
rapidement un haut niveau de vie.

Pour conclure, permettez-moi de
résumer ce que j'ai énoncé. Première-
ment  aucun mouvement pol i t ique
d'envergure ne pourra se faire connaî-
tre lui-même sans le soutien d'un PC
totalitaire : et s'il se fait connaître à tra-

vers ce parti, il ne manquera pas de
tomber sous sa domination. Deuxiè-
memen t ,  l es  masses  soc ia lemen t
consc ien tes  de  l a  c l asse  ouv r i è re
n'ignorent pas cet aspect, et beaucoup
de leurs é léments sont  prêts à
rejoindre des plates-formes transver-
sa les  avec  l es  modérés ,  qu i  eux -
mêmes incluent beaucoup de conser-
vateurs, car ils sont inquiets du com-
munisme staliniste. Troisièmement, le
gouvernement français tente de ce fait
de gagner du temps et de soigner les
pires maux présents. Il se montre pru-
dent et pense que le destin de la Fran-
ce est lié à des événements mondiaux
dont le dénouement n'est pas encore
en vue. Quatrièmement chacun res-
sent le besoin de transformation socia-
le, de révolution et chacun espère sa
réalisation au moindre coût car l'idée
d'une guerre c iv i le  demeure t rès
impopulaire.

Un retour au suffrage universel lais-
se espérer qu'une large majorité se
prononcera en faveur du changement
décisif des structures économiques du
pays. Mais, dans ce cas I ' influence
modérée du vote des femmes est à
craindre.

S i ,  e t  t ou t  semb le  I ' i nd ique r ,  l e
peuple allemand est réduit finalement
à une complète impuissance, la France
et les voisins méditerranéens, Italie et
Espagne, seront appelés à un vaste
laboratoire social du continent. Des
grands changements que I 'on peut
prévoir prendront probablement place
dans des formes encore inconnues
jusqu'alors, complètement différentes
des luttes sociales qui suivirent la pre-
mière guerre mondiale (11).

Post-scriptum : J'ai reçu des nou-
vel les d i rectement  de France qui
démontrent un état d'esprit assez pes-
simiste. La rumeur court que les forces
alliées sont opposées à des mesures
énergiques de nationalisations et de
planification sociale qui pourraient
satisfaire les réclamations de justice
sociale et donner à la France un pres-
tige nouveau et faciliter le début de la
reconstruction. On peut supposer que
la restructuration de l'économie de la
France sera source de nombreux
conflits et d'importantes pressions.
Des amis m'écrivent ainsi : " Ce sera
une ère de bureaux,  de serv ices
secrets et de carriéristes opportunistes
qui s'offriront de tous cotés". J'aioute-
rai que mes amis n'appartiennent pas
à la catêgories des découragés - au
contraire. I,e iour même de la confé-

rence de Yalta, le [Jouvemement pro-
visoire décida de transformer Dakar
en "une extraordinaire base militaire,
navale et aérienne". Le numéro du 24
février de Pour la Victoire qui publie
cet te nouvel le  cont ient  un remar-
quable article de Jules Romains décla-
rant que les Français qui, après la fin
de la première guerre mondiale, par-
laient de la fin de toutes les guerres
parlent maintenant de la prochaine
guerre. Les Français, aux avant-postes
de la civil isation européenne recon-
naissent maintenant que la fin de la
guerre contre le nazisme et le Japon
n'apportera certainement pas de solu-
tion aux problèmes des rivalités impé-
rialistes, du totalitarisme et de la sécu-
rité internationale ; et i ls constatent
que dans ces conditions les transfor-
mations sociales nécessaires seront
infiniment délicates et périlleuses.

Victor SERGE

( l )  Sur  lex i l  mex ica in  de  Serge,  c f .

Jacques Kergoat. -l I a rc ect u Piuert, Soci.aliste
de gaucbe, Ed. de L.\tel ier, 1994, cha-
p i t r e  1 5 .  E t  a u s s i .  l e s  l e t t r e s  à  R e n é
Lefeuvre, publiées prr les Cabierc Spafta-
czs. Série B. n'l26. Janvier-février 1984,
sous le titre 16 fisillés à Moscou et autres
textes.

(2) Sur la Libération de la France, le
nombre considérable d'ouvrages nous limi-
te à conseiller Jean-Pierre Azéma et Fran-
çois Bédarida (sous la direction), La Fran-
ce des ann'ées noires, Le Seuil, 1993. Ainsi
que celui concernant I'attitude du PCF ;
Ph i l ippe  Buton ,  Les  lendemains  qu i
décbantent. Ie Parti communiste français
à la libération PFNSP, 1993.

(3) Pour abréger le texte nous avons
remplacé les noms des partis par leurs ini-
tiales.

(4) Cf. Michel Taubman, LAffaire Guin-
gouin, Lucien Sony, 1994.

(5) Serge fait référence à I'assassinat de
Rudolf Klément et bien évidement aux
autres militants assassinés par le Guépéou.
C'est à cette époque qu'Aragon composait
son "poème", Ode au Guép1ott

(6) Nous renvoyons à I'article de Stépha-
ne Courtois, Les secrets de Joliot Curie, Le
Monde des débats, avt'.l 7995.

(7) Emmanuel d'Astier de la Vigerie est
déjà devenu communiste à ce moment.

(8) In Rérclution prolétarienne à laquel-
le pense Victor Serge n'est pas encore
repame.

(9) Cf. Philippe Burrin, Lt dâriuefasciste,
Doio| Déat, Bergery, Le Seuil, 1984.

(10) Serge analyse mal le rôle des diri-
geants du P.C.F., même s'ils ne sont pas
sur le devant de la scène, continue à diri-
ger le parti.

(11) Serge pense que le franquisme ne
survivra pas à la fin de la guerre.



A Gaurocbe,

J'ai lu auec intérêt Ie récit de Gaby Goetz sur les Auberges de la Jeunesse Paru dans uotre dernier
numéro. J'ai alors pensé uous faire part de I'efistence de mes liures pour que uous les fassiez connaître
à uos lecteurs.

Apprenti4lectricien à Nantes, je suis entré au,x Auberges en 1944. J'? ai connu Ie formidable entbou-
siasnre de la Libération, la solidarité inconditionnelle des copains, les sorties péd.estres, les uoyages en
stop ; le cantping sans matériel, I'ambiance exaltante, I'interminable répertoire de nos cbants de
rnarcbe. de ueillées, de paix.

L'engagement politique et pacifiste des Auberges m'a conduit à trauailler des années bénéuolement à
tral,ers le monde sur les cbantiers du Seruice ciuil International. J'ai publié cbez Plon ce tour du
monde d'un ouurier qui a découuert les peuples en traaaillant manuellement auec eux dans "Opéra-

tion Amitié" et "Du Kolkhoze au Kibboutz".
Pour suiure l'éuolution d.e la classe ouurière dont je suis issu, j'ai retrauaillé en atelier cornrne O.S. ou

professionnel. J'ai rel.até les dfficultés du trauail moderne, le cbômage et comment les ouuriers perçoi-

uent la "société de I'abondance" dans un liure; LUsine et I'Homme, paru cbez Plon en 1967.
Tbierry Maricourt a signalé rnes liures dans son Dictionnaire des Auteurs Prolétariens, comrne Micbel

Ragon dans son Histoire de la Littérature Prolétarienne.
Enfin, j'ai uoulu témoigner sur ce qu'a étê notre uie de ciuils sous I'occupation dans un liure préfacé

par le professeurJean Fourastié.
Mon père, ajusteur aux Cbantiers Nauak et résistant de la première beure, est arrêté par la police

nçake et liuré à ln Gestapo. Torturé, condamné a.ux trauauJc forcés, il est déporté en Allemagne en
mai 1942. Ma mère, femme d.e ménage, est longtemps bospitalisée pour un inguérissable ulcère uari-
qlueu.x. Je le fus aussi pendant 10 mois pour une pleurésie... Mon frère est tué à I 5 ans lors des uiolents
bombardements américains sur Nantes. Famille de déporté politique, nous n'Auons droit à aucune
allocation...

Trauaillant dans une grosse u.sine métallurgique, elle aussi détruite par les bombardements, mon
a.pprentissage se passe à déblayer les ruines. Comme Tous les citadins de l'époque, j'ai cannu la faim
lancinante, le froid tenûce, les queues interminables, le rauitaillenxent en ca.rnpagne sur des uélos tou-

en Pa.nne, les bombardements aueugles auec les nuits d'însomnie dans les abris auant Ie trauail
du lendemain.

J'ai uoulu transrnettre cette mémoire, raconter cette existence des petites gens, des bumbles dont on
parle si peu dans les communiqués militaires des grands généraux.

Merci d'en parler dans les colonnes de Gavroclte à qui je soubaite le plein succès qu'il mérite. Auec
mes salutations amicales.

Georges I)oaart

Cscniel dç lscteurs

Nous avons feçu une lettre de Georges Douart
que nous nous devons de publier dans son intégralité :

Deux livres sont encore disponibles :

L'LIsine et I'Homme, Plon éditeur, 296 pages, 70 F

Les Ciuils sous l'Occupation, Ed. Hérault,
305 peges i l lustré. 165 F

200 F franco les der"rx ouvrages, nous précise I'auteur

Les cornntandes sont à adresser directement à :
Georges Douart, 36 Av de Limbor-rrg,

69 I  l0 Srinre-Foy-lès-Lyon.
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e Gén('ral Prcne Gallois public un
ouvrage en deux tomes sur les événe-
ments qui ont.conduit. il v a queklues
lnnÉes.  lcs Etet r - [  n is  l  in tcr reni r
milit l irentcnt eontre l lruk l insi t lur

sur le conflit inter-ethnique en Yougoshvie. prr>
voqué p:rr la reconnaissance de l indépenclance
de la Croatie par I'Allemagne. L'ouvrage est solls-
titré : "Essli de géopolitique". C'est le prétexte
cl'un rappel de l 'évolution de l 'ancien emptre
ottoman qui s'étendait encore, au siècle dernier.
des marches cle lEmprre autrichien aux rivages
de la \'ler Rouge et du Golfe Persique. L'rxleur de
pétrole 1, a remplacé les parfums de la Suhlime
Porte. Ln binôme de trois puissances s affronte
auiourd hui sur h région : les Etats-t nis ct l Âlle-
rnagne qui tentent cle contenir les progrès de la
troisième : l'lslam qui y tient - directement ou
indirecternent - la clef des champs pétrolifères et
développe un néo-inipérialisme de nature théo-
cratique. La résistance au nouvel ordre intematio-
nal de la Serbie. comme celle de l'lrak consti-
tuent .  aux yeux des puissances.  des actes
d'insoumission qu il faut mater.

L'ouvrage développe deux thèmes principaux :
limpérialisme de la politique américaine, éven-
tuellement relayée par des vassaux, et les mo,vens
de I'imposer.

Les États-Unis Doursuivent avec obstination
I'ambition des 'Pèies Fondateurs" cui affirmaient
déià. à h fin du X\ll le siècle. leur volonte dc
domination nrondiale sans craindre d'emorunter à
l Autrichc sa clevise impériale , America est
imperare orbi universo" (2). Ce néo-impérialisme
l un imperutif cle sunie écontlmique : prÉscncr
un accès privilégié aux matières premières indis-
pensables. Cette arnbition a été actualisée, on
devrait dire "maquillée". dans la promotion d'un
.Nouvel ordre nnndial" dont les prémices appa-
raissent dès le nrilieu des années 70 à travers des
réunions informelles. telle celle aui réunrt des
crperts cle hlut niçeau au sein de h Conrmis-
sion Trilatérale" (3). La suite. nous la vii'ons. C'est
le redépbiement du libéralisme - autre naquilla-
ge sémantique - qui restaure un nxrdèle écono-
niique ancien quelqu'en soit le prix social à
paver. tr{ais c est une lutre (triste) histoire.

Sans rgnrxer les brutalités de la politique inté-
rieure en Irrrk. le Général Gallois dénonce lebus
de la force anléricxine. en 1990. et en éclaire les
motivations. En réaction aux Drovocutions (Dro-
roquÉes lt. les États-l nis. l ibércs tle l:r nrcnlcc
de l'autre bloc. s'imoosent désormais comnie la
superpuissance capable cle jouer le rôle cle gen-
darnte du rnonde et ils ne s en prilent plr. cn
prn'ilégiant. bien sûr. leurs intérêts (+). De leur
côté. les Allemands. quel que soit leur lttache-
nent à la coopération européenne. ne senrlllent
pas avoir renoncé à imposer leur hégénxrnie à h
\litteleuropa. Dans les deux cas. il s lgit d exclure
du jeu international les états insoumis au nrxu'el
ordre international. Pour la superpuissance antéri-
caine, il importe de conserver l'accès aux sources
de pétrole mais aussi de stopper avant qu'il ne
soi t  t rop tard le  dére loppement de larme
nucléaire par le régime cle Saddam Hussein. En
Youqoslavie. un consensus senble s être établi

Aprqæd'un llm

Pierre M. Gallois <t>

LE S,4AJC
t

DIJ PETP(OLE
BOSN/E

ESS.4r DE CÉOPOLTTTQUE

L'Age d'Homme

pour tenir les Serbes à l écln d un jeu diploma-
tique dans lequel le pétrole:ulh est présent. en
arrière-plan. Sans contester les erlctions serbes.
l'auteur estime que la denonci:rtion d un clmp
plutôt que des autres - croetcs i m;rionté cltho-
lique ou bosniaque à forte conrpo::rnte nrusulml-
ne - réoond à une démarche de tlé.intonl.rtion
dont  les mo) 'ens sont  dÉsorr t t . t r .  n l f r r . fs .1
I échelle de la pllnète de mrnicrr (1.r:l\r nr( )n',pr ts
listiquc. On frénrit. à l irc cefl:rine: t itJl irrnr rgnrr
rées de nos médias habituels : ... Lc æntridc
n'est pas seulement permis, il est reconlniirndr'. il
est même ordonné par les paroles du Tout-Puis-
sant lorsqu'il est nécessaire à la sunie ou à h rer-
tauration du royaume de la nature élue ... t i t '
Des propos qui ne nlanquent pas d éveiller dcs
échos clans h mémoirc des lnoins jeunes.

On s'attardera surtout sur ce qui senible êtrc h
nouvelle arme psy'chologique et la dér'iancc de l:r
conimunication : la désinformation, La restruu;r-
tion du modèle clit "libéral" de société Drssc Diu
ll pcrsulsion. ccst-i-t l irc pxr une pn,p,rrl.rn..l.
qui ne dit pas son nom mais que nous nonrnron\
désinformation. LeuteLu du "Sang clu pétnrlc cn
décrit ainsi les récents progrès : 'le nunirnrcnt
du nouvel instrument d endoctrination - h ti'['r i-
sion cn l occttrrcncc - cxigc;rit un Jpprrntr\\.lu(
A l'école de la guerre du Golfe. gouvernenlcnts
et rnédias eurent tôt fait d apprendre à en cxpkrr-
ter les vastes ressources. Et ce sont les Éréne-
ntents cles Ilalklns qui suscitèrent h plus gigan-
tesqu( rntrcprise cl: désinfonn:rtron qur lit cristc.
Iemportant. et de læaucoup. sur celles que prati-
quaient le Berlin nazi et le \loscou stalinien. A h
cr.rnfusion des démocraties lorscue lon le leur
nppelle. elles srtisirent lussi lr ien quc lo :tut+
craties, et mênre rnieux qu elles, l'intérêt que pré-
sente la rnanipulation cle l 'opinion publique,
D abord en retard sur les movens, elles prirent
rapidement de l'lvance grâce à l'utilisation inten-
sive de l'espace. ectivité dans laquelle elles ercel-
lent. \lais avant h destruction de I lrak. les évé-

nenrents cl'Extrême-Oricnt furent aussi un excrl-
lent terrain d'essai (6). Et. un demi-siècle rupam-
vint. un célèbre journlliste américain avait su jus-
trf ier la nécessaire construction d une 'vérité"

politrquenient convenable. sinon corecte, Sur la
fibrication du consensus. autour de 1921. \\'alter
Lippmlnn décrit ce phénomène comn)e une
rérolution dans l'exercice de la déniocratie : ...
I l  s lg i t  dune technique de contrô le. . .u t i le  et
néccsslire prrce que l intérêt général. celui de
tous. échappe au public qui n'a pas la conpéten-
cc. Le bien conurun doit relever d'une classe
spécialisée [...] lendoctrinement nest nullemcnt
inconiplt ihle rrvec la démocratie. I l est plutôt
coninre certl ins l ont remarqué. son essence
mênre...(-) Tous les movens sont utilisés pour
''satxniser" l lrdversaire : faux témoignages ou
reconstitutions il ectes de guerre présentés au
bénéfice du gcndamre ({J). Toute ambition cle
doni inat ion des groupes sociaux impose le
contrôle des médils. Lrxsque lEtat s'en mêle, il
est ,ustement contesté plr les démocrates avant
d'être finalement recupcré plr lltfairisme dont le
succès dépend de la sountission au pouvoir en
place et. réciproquement. .\insr aux Etats-Lnis :
"2J grandes entreprises industrielles et conlmer-
ciales contrôlaient financièrement - en 1993 -

50 Vo des médias" On sait qu'en France, quelques
grands groupes d'affaires comme Lagardère,
Lyonnaise des Eaux,  Générale des Eaux.
Bou.vgues. et Havas se partagent,ournaux et sur-
tout nouYeaux médias où la déontologie repose
sur la soumission à la ligne patronale. On obser-
le. au gré des alternances. que les vestiges du
'en ice public sont régulièrement épurés des élé-
nrcnts non "politiquement corrects".

l. oulnrse décrit des épisodes de crise dans
une :itu:rtion de conflit diffus mais généralisé. De
nourrl lc. .rnnc\ \ \on[ l l tuvre : la désinfrtnna-
tion p,,u, lcnl(r (lc conr rincre ct. pour sounlettre
lo plu. rcl.cllr.. lc\ I)rr\\ion\ éconontiques. Slns
doutc.,,nrnrc.-nr,Ltr j l .thri t lcs dernières ntais la
nunipulrturn nou. intpose une r'érité unilatérale
qui n c't pcut-i'trc plus h nrilleure, ni pour la
Fr.rntt lrourréc hors cle l Histoire.,,", ni pour les
frlne.rir. sounris. contnie beaucoup d'autres
pcuples i h dure loi du libéralisme,

J. -J .L

t I t [)cur tontes : I-t srnt tlu petrolt lr.rk lrs1l ç]ç gçr 1r r

trtrquc tl.\gc i lH(nnnrt. 199()) l-e \rnq du prtrrlt t lo:nit.

f*l i  l l t  qÉopolitklue (LAge d Homme l()96)
r l )  A .E. l .O. t  .  :  " . {us t r ia  es t  . . '
tlt Cf -Iht Crisis of Denrrrncr'. Rrpon oi thc Cilern:Lbilitt

of l)enncrrcies to thc Trilatcral Crnrnissrrn br l l . Cnrzier. S.P.
Huntington. .1. Wrtanuki (Ncs \i)rk. l()-i) ct l.c nouvcl ordre
inrérieur (l nilersité de Vincennrs. t i l  \ l .r in \|rtru. l9lt0)

l l) E\u[nnt h pxnicipation dr. F-uts-l nis lur dcur guerres
nnnclirlt:. Chudc Julien écrit thns l-t \hndc dipkrnutklur"
(Arri l 1996):' l-cs Eta$ ni)nl prs rlrmis. rl. onl dcs rnlérùh ..

(i) -Deroutes de l;r vcrrti 'historrlLrr p,rr Fnnlo Tudjnnn. pré-
sitlrnt crorte

(6) I-e sÉnénl Grlkris crtc. r lrppur tlc *s prcpos. le stript
tl un filn ecrit prr \oln Chonrskr : Lts \lédim et les illusions
nécessains (19931, adlptrtion dt l irulnge du même ruteur
rnrÉricrin : -\hnulactuflng Conscnt (\c\\ \-ork. 19811). Ouvnges
i lirc

(-) Dans les rlnnées l1). lrs industriels américains. rcla,vés plr
les lnnonceurs publicihires. se soucilient cie prcndre en chlrge h
totrrlrté thr componemcnt drs citorcns, producteurs et consontnn'
tturs Cf Snnn Esen : "Cons(iences sous influenc (198Jt. I-c
(iÉnérrl Grlhir désignc lx publicité comme "Cinquième cok)nne .

(lJJ -h 5rng du Jrtnrle : l losnie pp. 5--60.
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MEDIA: APPRENDRE
ACONSOMMER

AVEC PRT]DENCE !
la cbronlque de

Jean-tacqtes ledos

NOIf DE LECTURE
"... l'action psychologique est une

arme de temps de paix. El le n'est
une arme de guerre qu'étroitement
I iée  à  l 'ac t ion  te r ro r is te  o0ur  en
exploiter les effets. [...1

La presse, la radio, la télévision,
les clubs, les conférences, les slo-
gans, les contacts personnels, etc.,
bref, la propagande sous toutes ses
formes, sonl les moyens habituels
de l'action psychologique. La popu-
lation se laisse toucher sans difficul-
tés  ;  e l le  garde  en  e f fe t  l ' i l l us ion
d'être l ibre puisqu'el le pourrait ,  si
elle le voulait, fermer ses postes de
radio ou de télévision ou n'acheter
ni l ivres ni journaux. L'act ion psy-
chologique est l 'arme favorite du
Pouvoir qui dispose en outre des
écoles et des moyens de pressron
administratifs et financiers pratique-
ment i l l imités."

Colonel Roger Trinquier : "Cuerre,
Subversion, Révolut ion" p. 39 (Ed.
Robert Laffont, I 968)

L 'au teur  oub l ie  de  préc iser  que
I'action psychologique tire son effi-
cacité des habitudes passives de
l'auditoire. De nombreux téléspec-
tateurs (-trices) allument leur poste
le matin pour ne l 'éteindre qu'au
m o m e n t  d ' a l l e r  s e  c o u c h e r .  L a
"ménagère de moins de cinquante
ans" en est le modèle - la cible -
que visent les programmateurs, dans
la journée. D'autres sont "accros"
d u  " p r i m e  t i m e "  -  1 9  à  2 2 h  - .
L 'hab i tude engourd i t  l ' espr i t  c r i -
t ioue.

La déreglementation "liberale" n'a
pas liberé les chaînes. Elle n'a pour
objet que de transférer le pouvoir à
des  in te rméd ia i res  compl ices .  La
récente désignation, à la tête de
l'Agence France-Presse, d'un colla-
borateur du groupe Hersant en est
I'illustration. O

INFORMATION :
MEFIANCE,
TOUIOURS !
Avec un masochisme périodique,

les journaux, spécial isés ou non,

:@ûû

publient les résultats de sondages
qui expriment la méfiance des lec-
teurs, auditeurs ou télésoectateurs à
l 'égard de leurs journaux, de reurs
radios ou de leurs télévisions. Le
bounage de crâne est vieux comme
le monde. On a tenté de le renore
présentable en le désignant comme
"action psychologique". En 1968, la
dés in fo rmat ion  commise oar
l 'ORTF, sous monopole gaul l iste,
était la cible des contestataires. Ce
qui n'a pas empêché le Président
Pompidou, deux ans plus tard, de
rappeler aux journalistes de la radio
et de la télévision publiques, qu' i ls
étaient la "Voix de la France", c'es!
à-dire au service d'une information
officielle.

Avec d'autres motivations, les nos-
talgiques des radios commerciales
d'avant-guerre ont commencé dès
les années 50 à réclamer l'abandon
du monopole institué par le gouver-
nement du Cénéral de Caulle, en
1945. Au-delà du souci de recon-
quérir un secteur prometteur de pro-
fits, la gestion privée, était, dans leur
argumenta i re ,  le  seu l  moyen de
garantir l'indépendance des médias,
cel le, en part icul ier, de l ' informa-
t ion. l ls devront attendre plus de
t ren te  ans  la  réa l i sa t ion  de  leur
attente. L'abandon du monopole est
entré dans les faits dès le premier
septennat de François Mitterrand
dont les gouvernements se précipi-
taient dans le "train libéral".

Peut-on considérer que les grands
médias y ont conquis leur indépen-
dance I  Les  annonceurs  pub l i c i -
taires dictent aulourd'hui leur loi ,
une loi qui ne saurait mettre en diffi-
culté le modèle de société souhaité
par des gouvernements, soumts aux
recommandations du Fonds Moné-
taire International et de son relais
Européen.

Le monopole dont jouissait le ser-
v ice  pub l ic  de  la  rad io té lév is ion
était  une disposit ion contraire à la
démocratie. On doit se réjouir qu'il
ait été aboli. Du moins, n'étairil pas
le théâtre de toutes les magouilles
q u i  o n t  c o n d u i t ,  d a n s  u n  p a s s é
récent, directeurs et vedettes devant
les tribunaux. On peut aussi s'inter-
roger sur l 'extension du choix de
programmes al ignés sur le même
impératif de concurrence. fl

L'INFORMATION, C'EST
QUOI, AU IUSTE ?
Information ou propagande ? A

l 'élargissement du choix des pro-
grammes, répond la réserve des
téléspectateurs, et d'une manière
plus générale, des consommateurs
de medias. Si l'information est déli-
vrée par un organisme monopolis-
tique sous la dépendance d'un Pou-
voir pol i t ique, el le a toute cnance

d 'ê t re  p ropagande.  L 'a f f  i rmat ion
d'une information " l ibre" parce que
libérée de cette tutelle est une illu-
sion : les puissances financières sont
tro.p dépendantes des commandes
d'Etat. L'origine des déboires judi-
ciaires récents des cadres du groupe
Bouygues se trouve peut-être dans
le mauvais choix du candidat aux
élections présidentiel les sur lequel
TFI aurait  misé.

Information ou propagande ? on a
tout dit, ou presque, sur la manipu-
lation, tant et si bien que les respon-
s a b l e s  p e u v e n t  c o n t i n u e r  à
maquiller la réalité : le public, scep-
t i q u e  m a i s  p a s s i f ,  n e  s e  d o n n e
même plus la peine de s'interroger
sur  la  va l id i té  des  fa i ts  qu 'on  lu i
communroue.

L a  m a n i p u l a t i o n  n e  c o n c e r n e
d'ai l leurs pas que l ' information. l l  y
a quelques années, Madame Suzan-
ne Citron a publié un livré décapant
sur les idées reçues entretenues par
les manuels d'Histoire de France.
Tradit ions et héros semblent avoir
é té  in te rchangeab les  au  gré  des
nécessités des pouvoirs en place. La
lllè République semble avoir substi-
tué  "Nos ancêt res  les  Cau lo is " ,
défenseurs de l'identité "nationale",
à  la  t rad i t ion  monarch ique se lon
laquelle les rois de France descen-
daient de Priam, le héros de la guer-
re de Troiei. Le lien semble difficile
à  é t a b l i r  a v e c  u n  p i l l a r d  q u ' u n e
autre tradition place à l'origine de la
monarchie française : "Clovis, pre-
mier roi illustre de l'histoire de Fran-
c e  I  L a  m a n i p u l a t i o n  d u  p a s s é
remonte aux moines de Saint-Denis,
historiographes des premiers Capé-
tiens ?**"

Nombreux sont, i l  est vrai,  ceux
qui préfèrent s'abandonner à une
crédulité passive plutôt que de cher-
cher eux-mêmes leurs véri tés. Les
manipulateurs savent exploiter cefte
paresse.  A  ce  souc i ,  une seu le
réponse : la méfiance.

Le décodage s'impose pour repé-
rer les filtres et les pièges. Une émis-
sion hebdomadaire sur "La Cino" :
"Anêt sur image" et un livre de J.-C.
Cuillebaud : "Écouter, voir"**i ont
en tamé ce t te  nécessa i re  péda-
gogie. O

* Voir "CAVROCHE' n' 69/70 (Mai-Août
1 993).

** Article de S. Citron in "Le Monde" 28
tév. I 996.

' r* Le Seuil.

uN EAIN QUt SALTT :
LE BAIN DE IOULE

Rien de plus réjouissant que le
spectacle de notre belle élite, for-
mee à répondre théoriquement aux
épreuves de la vie publ ique voire
quotidienne, que ses contacts avec
le  peup le .  On peut  sour i re  e t

plaindre le ministre, fût i l  Premier,
ou le Président de la République de
corvée au Salon de l 'Agriculture,
obligé d'enfiler un verre de lait sur
une coupe de champagne, une part
de pogne de Valence sur une part
d'andouille de Guéméné, d'embras-
ser les marmots qui puent l 'arôme
synthétique des savons à bon mar-
ché, de toucher la main ooisseuse
qui vient de tripoter la mamelle de
la meil leure lait ière. Après tout, i ls
l 'ont cherché ! Le télésoectateur-
électeur, lui, sourit : sa mémoire lui
rappelle l ' image des peti ts marquis
d ' u n  a u t r e  â g e  b o u c h a n t  l e u r s
narines d'un mouchoir de fine batis-
te au spectacle des croquants. fl

AUTOCENSURE
C'est peut-être difficile à admettre

mais dans une société (apparem-
ment) évoluée, la censure est un ins-
t rument  b ru ta l  e t  v is ib le  oue les
pouvoirs évitent d'employer. L'auto-
censure est le Dremier commande-
ment de tout iournaliste qui vit de
son métier.

A la question d'un auditeur qui se
plaignait récemment, sur "France-
Inter"r, de ne oas entendre toutes
les informations qu'il attend et qu'il
reçoit d'autres sources qui les jugent
importantes, la réponse du rédac-
teur en chef est imparable : il faut
choisir :  on ne peut pas tout dire.
C'est aussi le meilleur moyen de ne
pas évoquer  des  a f fa i res  ou  des
décisions fâcheuses pour le pouvoir
en exercice. L'autocensure établ i t
un consensus qui permet d'occulter
ce  qu i  dép la î t  aux  pouvo i rs  ?  La
mise en examen d'une personnalité
est un événement qu'on ne peut dis-
simuler. En revanche, les lenteurs
d'une procédure dilatoire sont tues.

La réponse à ces manipulat ions,
c'est le refus de la passivité. ll existe
encore ,  en  France,  des  sources
d'information à ne pas négliger : la
surprenante  émiss ion  an imée par
Jean Lebrun sur "France-Culture", le
mat in  à  7  heures  e t /ou ,  chaque
mois ,  "Le  Monde d ip lomat ique" .
Bien sûr, les rédacteurs de ces sup-
ports ont aussi le devoir de choisir.
Du moins leur choix est-il différent
parce qu'insoumis au consensus et,
sans doute aussi, aux mondanités de
l"'establishment". tr

* "Radio Com, c'est vous !", ler Mars,
08h55. On a évoqué dans cette rubrique les
astuces qui permettent aux responsables de
choisir les ouestions des auditeurs et les
réponses. ("Cavroche" n" 83 - sept.-Oct.
I 995).

SPECTACLE
OU INTORMATION ?

l l  existe deux catégories d' inter-
v iouveurs  * :  les  bavards  e t  les
confesseurs. Ceux qui privilégient le

39



Médias: danger de manipulation

spectacle du "numéro" personnel et
ceux oui aident l'accouchement des
pensées.

Les "bavards" sont ceux dont la
longueur des questions ne laisse que
peu de  temps à  la  réponse.  José
Artur, sur "France-lnter" en est le
modèle. Du moins l ' invité at- i l  le
temps de s'exprimer brièvement.
Dans les chaînes de télévision, l'ani-
mateur est au centre de ce qu'il faut
bien appeler le spectacle. C'est lui
qui att ire l 'audience. Les réponses
rmponent peu.

Les  p lus  anc iens  se  rappe l len t
l 'excel lente émission de la télévi-
sion des années 50-60 : "Lectures
pour tous" dans laquelle Pierre Des-
g r a u p e s  e t  P i e r r e  D u m a y e t ,
oosaient. avec une onction de cna-
noine, les rares questions qui pous-
saient l ' invité dans ses retrancne-
ments .  Non pour  le  p iéger ,  ma is
pour qu' i l  se révèle.

On prend p la is i r ,  au jourd 'hu i  à
écouter, sur "France-Culture" les
l o n g s . . .  s i l e n c e s  d ' a n i m a t e u r s
comme Jean Lebrun, autre "chanoi-
ne" poseur de pièges ou, le soir,
comme Alain Veinstein, au-delà de
minu i t .  On c ro i t  dev iner ,  par fo is ,
chez ce dernier comme un soupçon
de sad isme lo rsque le  s i lence de
l'invité se prolonge. L'auditeur tardif
y trouve une radio différente. tr

* Pardon pour l'orthographe : la loi inter-
dit qu'on exprime l'usage !

L'ARGENT DES AUTRES
Lorqu'un journal ou un périodique

ont besoin de stimuler les ventes, ils
utilisent une recette efficace : révé-
le r  le  ch i f f res  de  que lques  gros
salaires. Les vedettes de la télévision
ont  régu l iè rement  d ro i t  à  ce t te . . .
faveur. L'indignation qu'elle soulève
chez les lecteurs est, le plus sou-
vent, hypocrite : ils sont le public de
ces vedettes.

Du temps du monopole du service
public, dont on n'a cessé de dénon-
cer - à tort, à l'époque - les dérives
f inanc iè res ,  la  fourchet te  des
salaires statutaires s'établissait dans
un rapport 1/6 environ. Les journa-
listes avaient ainsi leur statut dont ils
oouvaient améliorer l 'ordinarre en
oroduisant certaines émissions. Cer-
tains ont alors mis leur notoriété au
service de quelques causes publici-
taires. Ce fut l'objet, il y a un quart
de siècle, d'un de ces scandales qui
font vendre du papier. D'autres col-
laborateurs occasionnels - acteurs,
producteurs, réalisateurs et quelques
autres professions - percevaient des
cachets hors normes statutaires. La
contrepartie, c'était l'intermittence
de l'emploi. Les cachets n'étaient,
malgré tout, pas somptueux. Insuffi-
sants, en tous cas pour attirer sur le
petit écran les noms les plus presti-

gieux du spectacle. Ce fut l 'occa-
sion, pour les téléspectateurs, de
découvrir des artistes exceptionnels,
inconnus au f irmament des "stars".
Franço is  Chaumet te ,  récemment
disparu, en fut l 'un des plus bri l lants
représentants.

On hés i te  au iourd 'hu i  en t re  le
s o u p ç o n  d ' h y p o c r i s i e  e t  l ' i r o n i e
l o r q u ' o n  e n t e n d  u n  d é p u t é ,
M. Alain Criotteray, libéral acharné,
s'indigner, après enquête, des excès
que constitue, à ses yeux, le niveau
des cachets garantis par de contrats
l ibrement négociés dans le cadre
d'une économie de marché. tr

L'INFAILLIBILITÉ
DU PAPE CONTESTÉE I

Au titre du devoir de mortification
que la période de Carême impose,
le Pape a conseillé aux chrétiens, au
mois de mars dernier, deux lormes
d'abstinence. La oremière concerne
les nourri tures terrestres à propos
desquelles le devoir de jeûne est
rappelé. La seconde est une innova-
t ion de la doctr ine : le Souverain
Pont i fe  demande aux  f idè les  de
limiter, pendant cette période, leur
assiduité devant l 'écran de télévi-
sion. Panique dans les organismes
de sondages et chez les diffuseurs
qui ne redoutent r ien tant que la
chute des chiffres d'audience ! Jean-
Paul l l  serait i l  devenu un dange-
reux adversaire de l'ordre libéral si
bien établ i  ? A moins que l 'âge ne
perturbe sa lucidité garantie par le
dogme de l ' infai l l ibi l i té ? Le grand
voyageur qu'il est ne doit pourtant
pas ignorer que, dans les pays sous-
développés, le spectacle de la télé-
v is ion  permet  souvent  d 'oub l ie r
q u ' o n  a  f a i m .  C ' e s t  c o m m e  u n
avant-goût de paradis ! tr

UN EMBOUTEILLAGE
PLEIN DE VIDE
Le technico-commercial triomphe

dans les médias. De nouveaux pro-
duits pour la lecture ou la réception
de programmes soi-disant nouveaux
sont proposés à des usagers désor-
mais considérés comme consomma-
teurs. Le dernier gadget à la mode,
c'est la télévision numérique, suivie
de près par la radio de même natu-
re. Crâce à ces nouveaux gadgets,
le téléspectateur et l'auditeur pour-
ront disposer de dizaines, voire de
centaines sinon de milliers de oro-
grammes qu'ils pourront, éventuel-
lement, refaçonner à leur guise. La
rad io  permet  depu is  tou jours  de
recevo i r  des  centa ines  de  pro-
grammes lointains dans la gamme
des ondes courtes. Seuls quelques
aventuriers passionnés en explorent
avec profit les ressources. ll s'agit, le

plus souvent d'émissions dif fusées
par des services publics qui rensei-
gnent sur l'actualité des pays d'ori-
gine. Même lorsque la propagande
s'en mêle, le détour vaut la peine.

Cer tes ,  la  d i f fus ion  numér ique
promet une amélioration de la qua-
lité. A condition que le produit dit
fusé la contienne et que le récepteur
la restitue. C'est loin d'être le cas. Si
les industr iels fabriquent des appa-
rei ls, i l  y a bel le lurette qu'on ne
produit plus ces émissions qui assu-
raient jadis le prestige des vidéo-
thèques.  Le  pro je t  de  té lév is ion
"haute-définit ion" est oubl ié. Pour
remplir les gri l les de programmesr
en tenant compte des exigences de
rentabilité, les diffuseurs achètent à
bas prix des stocks de copies de
films aux couleurs défraîchies, à Ia
déf in i t ion  incer ta ine .  l l  su f f i t  de
r e g a r d e r  q u e l q u e s  i n s t a n t s  l e s
feui l letons qui occupent les heures
creuses des chaînes actuelles.

l l  ne s'agit  plus de donner à voir
mais d'étendre un marché. Aioutons
que la jouissance de cette nouvelle
abondance n'est pas gratuite. Les
nouveaux proSrammes sont acces-
sibles aux abonnés, piégés par des
pub l ic i tés  f la t teuses ,  qu i  do ivent
louer les matériels et souscrire des
abonnements. l l  se trouve encore
des démagogues pour dénoncer le
montant "insupportable" de la rede-
vance : 650 F. en 1996, le t iers d'un
simole raccordement à un réseau
câb lé ,  sans  décodeur  n i  abonne-
ment d'aucune sorte. D

INDÉPENDANCE
ET AUDIENCE

Le 15 mars dernier, Bernard Pivot
a réuni oour son émission hebdo-
mada i re  "Bou i l lon  de  cu l tu re"  ce
qu' i l  est convenu d'appeler un pla-
teau prestigieux pour parler de la
sort ie d'un f i lm consacré à Beau-
marchais dont l'un des descendants
vient opportunément de publier une
biographie r ichement imagée dans
la collection "Découvertes" de Cal-
limard. La vedette du filrn, Fabrice
Lucchini s ' impose comme vedette
de l'émission. Comme touiours dans
ce type d'émission, "tout le monde
il est beau, tout le monde il est gen-
t i l"  et le produit est exceptionnel.
Audience et promotion garanties
a u p r è s  d e  q u e l q u e s  m i l l i o n s  d e
spectateurs.

Le lendemain, à 12h45, sur "Fran-
ce-Culture", autre son de cloche.
Les critiques de cinéma et l'historien
orésent dénoncent l'invraisemblan-
ce historique de l 'adaptation. L'un
des part icipants tente de rappeler
qu'un spectacle doit laisser place à
l'imaginaire. Après tout, Racine n'a-
t-il pas pris des libertés avec l'histoi-
re ancienne et Alexandre Dumas

n'a{-il pas été, avec ses romans, un
bon professeur d'histoire de la Fran-
ce ? Peine oerdue ! La meute est
déchaînée : le film ne vaut rien mats
le massacre ne touche que quelques
centaines de mi l l iers d'auditeurs.

Qui a raison ? Pour se faire une
opinion, les auditeurs-téléspecta-
teurs  n 'on t  ou 'à  a l le r  vo i r  le  f i lm,
Avantage à  "Bou i l lon  de  cu l tu re"
dont  c 'es t  p réc isément  le  rô le  :
vendre le produit.

On s'étonne toutefois que, dans
u n  m i l i e u  a u s s i  f é r o c e  q u e  l ' e s t
devenu la télévision, le produit servi
à l'antenne soit aussi aseotisé. tr

CTNIENA'RES
ET HISTORIOGRAPHIE

Anniversaires centenaires et multi-
centenaires se célèbrent à l'envi. La
jus t i f i ca t ion  es t ,  le  p lus  souvent ,
d'ordre commercial. On s'apprête à
célébrer le quinzième centenaire du
baptême de Clovis comme événe-
ment  fondateur  de  la  monarch ie
dans une France qui n'existait  pas à
l 'époque ! Tant mieux pour le com-
merce du tourisme à Reims ! Qu'on
se rappelle la célébration du deuxiè-
m e  c e n l e n a i r e  d e  l a  r é v o l u t i o n
bourgeoise de 1789. ll est vrai que
l e  r a p p e l  d e  l a  f o n d a t i o n  d e  l a
République, en septembre 1792, a
été évoqué beaucoup plus discrète-
ment. deux cents ans olus tard.

Diverses man ifestat ions s'apprê-
tent à célébrer, en 1996, le cente-
naire de la Radio et la figure emblé-
matique de Marconi. A une historio-
graphie assez pauvre sur le sujet, en
langue française, esl- i l  nécessaire
d ' a j o u t e r  d e  n o u v e l l e s  c o n t r e -
vér i tés  ?  La  rad io té légraph ie ,  la
rad iophon ie ,  la  rad iod i f fus ron  ne
sont oas le fruit d'un inventeur mais
le résultat d'une convergence de
recherches autour d'un phénomène
naturel observé, expliqué, maîtrisé,
reprodu i t .  N i  Her tz ,  n i  Bran ly ,  n i
Lodge, ni Righi n'ont eu le projet de
créer un nouveau moyen de com-
muniquer au moyen des ondes. Le
mér i te  de  Marcon i ,  c 'es t  d 'avo i r
compris, bien qu' i l  n'ait  reçu aucu-
ne formation scienti f ique, l 'usage
commercial qu'on pouvait en tirer.

Dans vingt-cinq ans, on ne man-
quera pas de célébrer le soi-disant
centenaire de la oremière station de
radiodiffusion qu'une historiogra-
phie orientée a établi à Pittsburh, en
1920. l l  faut que nos voisins hol lan-
dais se mobil isent, dès maintenant,
pour imposer leur vérité, "la" vériIé.
C'est à La Haye, en 1919, qu'émit,
pour la première fois une stat ion
identifiable oar un indicatif et diffu-
sant régulièrement des programmes
de musique annoncée par un pré-
sentateur. O
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LE TEMPS DES LIVRES
LA
GBANDE
IMPLOSION
par Pierre
THUILLIER

ll est des æuvres dont le succès ne
do i t  r i en  au  ba t tage  p romo t i onne l
médiatique, leur intérêt se transmet de
bouche à ore i l le .  C 'est  le  cas de "La
grande implos ion"  de Pierre Thui l l ier ,
journaliste scientif ique.

On pourra i t  par ler  de l ivre-catas-
trophe. Ni roman, ni récit, il se présente
comme une anticipation des malheurs
auxque l s  condu i t  l a  c r i se  de  no t re
temps,  évoquée imaginai rement  cent
ans plus tard. Dans ce type d'exercice
intellectuel, il existe un risque auquel le
plus célèbre modèle du genre, le roman
d e  G e o r g e  O r w e l l  " 1 9 8 4 "  n ' a  p a s
échappé : l 'erreur d'appréciation. Les
catastrophes n'arrivent pas toujours à
I'endroit et au moment annoncés par la
mécanique événementielle.

P. Thuil l ier dénonce le totalitarisme
qu'impose le modèle de société l ibéral
dont les fourriers seraient les techno-
crates multinationaux : "...ce qui nous a
beaucoup frappés, c'est la volonté sans
cesse affichée de tout orienter et de
tout contrôler de façon consciente."

La cause des dérives de notre fin de
siècle, ce serait la fuite en avant que
provoque depuis deux siècles le pro-
grès des sciences, une idée nouvelle

depuis Condorcet dont l" 'Esquisse d'un
tab leau  h i s to r i que  des  p rog rès  de
l'esprit humain" aurait f ixé le scénario.
En  2O87 , l e  na r ra teu r  de  "La  g rande
implosion" observe en historien que les
citoyens de notre époque "souffraient
parfois durement des pathologies socio-
culturelles engendrées par le culte de la
Modernité et du Progrès, de la Produc-
tion et de la Consommation ; ils avaient
de mul t ip les occasions de constater
combien était destructrice I 'obsession
du  Rendemen t . . .  Ima is ]  i l s  f a i sa ien t
preuve d'une remarquable passivité. lls
g rogna ien t  souven t ,  r evend iqua ien t
lorsque leurs in térêts matér ie ls  leur
paraissaient  menacés,  mais,  f ina le-
ment, acceptaient assez bien I'espèce
de misère spirituelle propre à la "moder-
n i té ' . . . " ,  cet te représentat ion obses-
sionnelle d'une fuite en avant vers le
gouff re.

Le  ca tas t roph i sme  es t  un  thème
récurrent .  Le phi losophe Paul  Vi r i l io
prévoit un "accident intégral inévitable"
dont la première manifestation pourrait
ê t re  un  e f f ond remen t  des  marchés
boursiers. Un article de Jacques Attali,
"La surc lasse" ( "Le Monde" 6 mars
1996),  décr i t  la  mondia l isat ion de la
f racture socia le et  I ' insta l la t ion d 'une
nouvelle hiérarchie de pouvoirs dont le
noyau agglomère déjà les entreprises
les plus riches tandis que se développe
un nouveau prolétariat. Entre les deux,
une classe de techniciens "nomades"
de I'innovation se prépare à jouir d'une
réussite aussi spectaculaire que transi-
toire, égoÏste et insoucieuse de I'avenir.

L 'auteur  de "La grande implos ion"
s 'at tache à reconst i tuer  les étaoes
d'une civilisation développée, depuis le
quinzième siècle, dans I 'univers urbain
où la bourgeoisie attachée aux valeurs
matérielles entretient les moyens de sa

domination. Le renouveau, ce pourrait
ê t re  l a  réa l i sa t i on  de  l a  p rophé t i e
d'André Malraux : "le vingt-et-unième
sièc le sera soi r i tue l . . . "  P ierre Thui l l ier
appe l l e  de  ses  væux  l e  re tou r  des
poètes. Une anticipation dont on se gar-
dera de oréciser I'avènement.

J.-J. Ledos

Éditions A. Fayard (1995), 130 F.

MÉMOIRES
D'EN HAUT
t{tsïolRE
DES
GUIDES DE
MONTAGNE
DES ALPES
FRAN.
çArsEs
par Paul-Louis
Rousset,
auteur-éditeur

Comme le rappela i t  déjà en 1976
dans Le Peuple français (n" 24, p. 18-
19), Dominique Lejeune, " le guide, une
fois reconnues ses qualités, n'apparaît
f inalement que comme une forme parti-
culière du "brave homme" de la société
bourgeoise " .  En fa i t  un auxi l ia i re de
I'alpiniste, voire son domestique.

Est-ce parce qu ' i l  est  écr i t  par  un
guide qui veut perpétuer < un certain
savoi r  et  une mémoire D auprès des
plus jeunes membres de la profession,
que Mémoires d'en haut, tout en appor-
tant de nombreuses informations à peu
près inédi tes,  n 'arr ive pas à sor t i r  le
guide de son enclave alpinistique, celle
des premières et des sommets ? La dif-
f iculté rencontrée à l ire cette histoire
des guides, ne vient-elle pas du rythme
du l ivre qui  fa i t  su ivre,  pour  chaque
massif, un temps sur I'organisation des
guides dans les vallées par une série
de rapides biographies ? Des biogra-
phies finalement assez répétitives, une
fois changés les noms des sommets et
des guides.

N'est-ce pas à deux livres en un que
nous avons à faire ? Toute la première
partie, de loin la plus intéressante pour
le lecteur qui n'est ni alpiniste, ni alpin,
est  une bonne présentat ion sur  ces
passeurs qui, avant les guides de mon-
tagne, vont faire traverser les Alpes aux
voyageurs. Ces marrons, tel est le nom
qui leur est donné en Savoie et en Dau-
phiné du Xlle au XlXe siècle, assurent,
ou t re  l e  f r anch i ssemen t  des  co l s ,
I ' en t re t i en  des  chemins  d ' l t a l i e ,  é té
comme hiver. La description de cette
activité, avec ses contraintes, ses tech-
niques et ses règlements rappelle que
la montagne est parcourue depuis bien
longtemps déjà.
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Mais cet individu, ce montagnard, qui
conduit à travers la montagne son pas-
sager, faut-i l, parce qu'i l  va devant, le
voir déjà comme un guide qui accom-
pagne dans et sur la montagne des tou-
ristes, des alpinistes ? Cette quête de
racines profondément enfouies dans les
lointains de l 'Histoire, n'est-elle pas le
signe de la crise identitaire qui affecte
les guides d'aujourd'hui, plus alpinistes
que  mon tagna rds  ?  P lus  A lp in i s tes
qu'Alp ins. . .

Renaud de Bellefon

Grenoble 1995, 365 p. (Prix non indi-
qué). 4, Allée de Ia Grande Vigne, 38240
Meylan.

UNE JEU.
NESSE
POLONAISE
1923-1946.
DATNÉE
CHANCE
OU DOIGT
DE DIEU ?
par Stanislas
Likiernik

Le temps des liwes

t ion demeure d 'une ampleur  inégalée.
Mais les sacrif ices consentis ne reçu-
ren t  pas  l eu r  l ég i t ime  récompense
puisque Staline imposa son gouverne-
ment à la Pologne. La guerre se clôt sur
un paradoxe cruel : En 1939 les All iés
sont entrés en guerre pour défendre
I' intégrité territoriale de la République
polonaise ;  en 1945,  i ls  ont  accepté
qu'e l le  devienne un État  sate l l i te  de
l'URSS qui avait contribué à sa destruc-
tion. Voilà ce qui constitue I 'arrière-plan
de I'engagement de Stanislas Likiernik.

Mais s'il fait allusion aux événements
polit iques, son récit à la première per-
sonne  es t  avan t  t ou t  ce lu i  de  son
propre itinéraire durant ses années de
tourmente. l l  doit être lu comme une ini-
tiation à I'histoire de la Résistance polo-
naise,  t rop méconnue des Français,
t o u j o u r s  e n c l i n s  à  c o n s i d é r e r  l e u r
propre histoire comme la seule digne
d'être exemolaire.

Jean-Louis Panné

L'Harmattan, "Mémoires du XXe siècle",
1996,255 p. : 140 F.

avaient conduit un capitaine SS, fait pri-
sonnier, à Oradour même.

Mais I 'originalité de son livre est de
replacer les meurtres collectifs commis
non seulement par les SS, mais aussi
les soldats de la Wehrmacht (l 'auteur
c i te  p lus ieurs d i rect ives de OKW, le
haut  commandement a l lemand),  dans
le cadre des théories militaires dévelop-
pées par les hauts états-majors alle-
mands. Pascal Maysounave illustre son
propos de nombreux exemples emprun-
tés à la guerre conduite par les Alle-
mands aussi bien en Belgique mais sur-
tout  en URSS. On peut  seulement  lu i
faire un reproche, au demeurant mineur
ca r  i l  ne  reme t  oas  en  cause  sa
démonstration, à savoir : I 'oubli de la
guerre de la  Pologne te l le  qu 'e l le  fut
menée oar les Allemands oui se l ivrè-
rent à des représailles contre les civils,
leur  agression de septembre 1939 à
peine engagée :  20 000 polonais de
Pomérélie sont assassinés et 300 vil-
lages détruits.

Le grand mérite et la grande originali-
té de son travail est de resituer le mas-
sac re  d 'O radou r  dans  l e  cad re  des
théories sur la . guerre totale " telle
que  l es  conçu t  dès  1917  l e  géné ra l
Ludendorf. De quoi s'agit-i l  ? De mobil i-
se r  non  seu lemen l  t ous  l es  moyens
mi l i ta i res,  économiques et  psycholo-
g iques ,  de  subo rdonne r  à  l a  gue r re
toute la polit ique ("la polit ique globale
doit être au service de la guerre") mais
aussi  de s 'autor iser  à perpétrer  des
actions de terreur destinées à briser la
résistance de l'adversaire. La . guerre
tota le .  s ' inscr i t  dans une st ratégie
générale de l'état-major allemand. Mais
Ludendorff (1865-1937) lui attribue un
object i f  encore p lus f rappant  :  "  La
guerre et la politique servent la conser-
vation du peuple, mais la guerre reste
la suprême expression de la volonté de
vie raciale. " Voilà ce ou'écrit Luden-
dor f f  -  considéré comme le mei l leur
cerveau de I 'Armée allemande en 1914-
1918 - dans son livre Die Totale Krieg
(Munich, 1935; Flammarion, 1936) sur
la base de son expérience de premier
quart ier -maî t re général  des armées
a l l emandes  ( f onc t i on  spéc ia lemen t
c réée  pou r  l u i )  du ran t  l a  gue r re  de
1914.  Son engagement aux côtés du
caporal Adolf Hitler lors de la tentative
de putsch de Munich (novembre 1923)
n'a donc rien de vraiment étonnant.

En remontant aux origines des justifi-
cations idéologiques des crimes, Pascal
Maysounave montre que le massacre
d'Oradour provient de théories homi-
c ides  qu i  p récèden t  l e  naz i sme  l u i -
même mais dont ce dernier s'est nourri.

Editions Lucien Souny, 1996, 298
pages,25 F.

Fils d'un officier de I'Armée polonaise
en garnison à Garwolin, petite ville au
sud-est de Varsovie. Stanislas Likiernik
reço i t  une  éduca t i on  ca tho l i que  e t
patriotique traditionnelle. La découverte
des or ig ines ju ives de sa fami l le  ne
remet en cause ni son catholicisme ni
sa perception de la société polonaise.
Avec I 'agression nazie,  sa s i tuat ion
change : il doit en principe se soumettre
aux lois raciales imposées par les nazis
mais n 'en fa i t  r ien.  Contra int  à une
semi -c landes t i n i t é  e t  mun i  de  faux
papiers, il rejoint presque naturellement
les rangs de la résistance nationale. Lui
et ses compagnons vivent les activités
secrètes comme autant de jeux où se
mêlent défi et exaltation. Après avoir
fait ses preuves, il est intégré fin 1943
au Kedyw (Groupe de diversion et de
sabotage) qui mène des actions mili-
taires d'envergure contre I'occupant.

Stanislas Likiernik participe aux com-
ba ts  de  I ' i nsu r rec t i on  de  Va rsov ie
(1er août-2 octobre) au cours de laquel-
le il est blessé à deux reprises. Sa des-
cription de l'âpreté des combats et de la
sauvage r i e  des  t roupes  naz ies  qu i
incendient la ville et massacrent systé-
matiquement les blessés, suscite une
constatation. Dans des conditions poli-
tiques défavorables (c'est l'armée rouge
qui approche par I'Est), cette insurrec-

oRADOUR,
PLUS PRES
DE LA
vÉRITÉ
par Pascal
Maysounave

C'est une pure coïncidence si le livre
de  Pasca l  Maysounave  pa ra î t  au
moment où la  presse annonce qu 'un
ancien Waffen SS français de la divi-
sion Das Reich qui est responsable du
massacre d'Oradour, réclame la pen-
sion auquel i l  prétend avoir droit, d'un
point  de vue adminis t rat i f .  A- t - i l  é té
encou ragé  dans  ce t te  ha l l uc inan te
démarche par la déclaration de Fran-
çois Mitterrand qui rendit hommage aux
combattants de I'armée allemande, SS
compris ? Nous n'en savons rien.

Non seulement Pascal Maysounave
reconstitue le déroulement de la tragé-
die qui frappe ce paisible vil lage l imou-
sin plutôt acquis au régime de Vichy
mais il déconstruit également les théo-
r i es  f a l l ac ieuses  dé fendues  pa r  l es
anciens officiers SS qui, à partir d'hypo-
thèses non vérifiées quand ce n'est pas
de mensonges purs, ont tenté de justi-
f ier le massacre de civils, en préten-
dant, notamment, que des maquisards

O*oooo*,
PLUS PRÈS DE LAVÉRITÉ
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ECRITS
par Alexandre
Jacob

Alexandre Jacob est né à Marseil le le
29 septembre 1879.  Dès son adoles-
cence.  i l  est  oroche des mi l ieux anar-
chistes qui publient le journal de propa-
gande L'Agitafeur. Victime d'un provo-
cateur, i l  est condamné à six mois de
pr ison et  c inquante f rancs d 'amende
pour fabrication d'explosifs. A sa sortie
de pr ison,  i l  est  en but te à des pres-
sions policières auprès de ses patrons
qui lui font perdre deux emplois succes-
s i fs  et  tout  espoir  d 'en conserver  un.
Jacob chois i t  donc l ' i l légal isme et ,  le
1er  avr i l  1899,  i l  déval ise le  mont-de-
piété de Marseil le avec deux complices
en simulant une descente de police à la
recherche d 'objets volés.  Durant  p lu-
sieurs années, Jacob et ses amis com-
met ten t  cen t  c i nouan te -s i x  cambr io -
lages dans toute la France, consacrant
10 % des " recet tes"  à la  propagande
anarchiste et  révolut ionnaire.  F inale-
ment, Jacob est arrêté le 21 avril 1903,
suite à un cambriolage raté à Abbevil le.
Ap rès  un  p rocès  à  Amiens ,  pu i s  un
autre à Orléans, Jacob est condamné
aux travaux forcés à perpétuité et part
pour le bagne en janvier 1906. l l  y l ivre
un  comba t  auss i  acha rné  qu ' i néga l
contre l 'administration pénitentiaire, ten-
tant plusieurs fois de s'évader et retour-
nant contre elle ses propres règlements
en mul t ip l iant  les requêtes auprès du
ministère des colonies.

A la suite d'une campagne de presse
en  sa  faveu r  des  j ou rna l i s tes  A lbe r t
Londres et Louis Roubaud, de Francis
M i l l i o n ,  d i r e c t e u r  d u  q u o t i d i e n  d e  l a
C.G.T. de Léon Jouhaux, Le Peuple, eI
de l 'ancien médecin des oénitenciers. le
Dr Rousseau, Jacob est, enfin, l ibéré le
30 décembre 1928. l l  s' installe comme
marchand ambulant en bonneterie dans
un pet i t  v i l lage de l ' lndre ou i l  met  f in  à
ses jours le 28 août 1954 pour faire "la
n i q u e  a u x  i n f i r m i t é s  q u i  g u e t t e n t  l a
v ie i l lesse ' .

Alors que trois biographies lui ont été
consacrées. on ne connaissait les écrits
de Jacob que par  les cour ts  ext ra i ts
cités dans ces trois l ivres dûs respecti-
vement à Alain Sergent, Bernard Tho-
mas et  Wi l l iam Caruchet .  Grâce à un
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remarquable t ravai l  de recherche et
d'édition, les deux ouvrages publiés par
L ' lnsomniaoue rassemblent  la  tota l i té
des écrits retrouvés de Jacob. la oartie
la plus importante étant constituée par
l es  nombreuses  l e t t r es  éc r i t es  à  sa
mère  du ran t  ses  v i ng t - c i nq  années
d' incarcérat ion.  De la lecture de cet
ensemble,  i l  ressor t ,  par  un paradoxe
apparent, que la principale leçon à tirer
de cet  i t inéra i re except ionnel  est  que
Jacob était avant toul mÛ oar une exi-
gence morale peu commune. Qu'on en
juge par  cet  ext ra i t  d 'une let t re à sa
mère du 8 févr ier  1916 :

"Nous avons fait ce que nous avons
pu,  s incèrement ,  sans fard n i  arr ière
p e n s é e ,  e t  i l  i m p o r t e  p e u  c e  q u e
d'autres pensent  ou ne pensent  pas.
Lorsque, comme nous, on en est arrivé
au soir de la vie et qu'en scrutant aux
tréfonds de notre conscience, on peut
f r a n c h e m e n t  s ' a v o u e r  q u e  I ' o n  n ' a
jamais t rahi  quelqu 'un et  toujours res-
pecté la parole donnée, cela dépasse
de beaucoup toutes les vaines approba-
t i ons  d ' au t ru i .  Sans  I ' honneu r ,  ce t t e
forme de I 'honneur, je n'estimerais pas
qu' i l  va i l le  la  peine de v ivre.  Pré jugé,
disent quelques-uns ; possible. Mais ce
préjugé m'est cher, je puis dire nous est
cher, et quoi qu'i l  puisse nous en coûter,
continuons à l 'arroser de nos joies et de
nos peines afin que, robuste, i l  vive en
nous jusqu'à notre dernier souffle."

C. Jacquier

(2 volumes,2 C.D.  inc lus) .  Par is ,
L' Insomniaque éditeur, 1 995.

VILLAGES
EÏ VILLA.
GEOIS AU
MOYEN
AGE
par Robert
Fossier

I t ( ) ! I_Ri I  (  ) \ \ tul

Vnucns [T lrrrÀGnors
lu MoynuÂcr

Des  te r ro i r s  ce rnés  de  bo i s  ou  de
landes, sur lesquels une agriculture de
type archaique s 'épuise à nourr i r  les
hommes ,  qu i  son t  d ' a i l l eu rs  en  pe t i t
nombre : les sociétés agraires des dix
siècles du Moyen Age sont fondées sur
les efforts de générations et de généra-
tions de travail leurs de la terre. Voici les
"v i la ins"  de toute l 'Europe présentés
dans leurs v i l lages,  au mi l ieu des res-
sources naturelles, dans leurs travaux
e t  dans  l eu rs  j ou rs ,  dans  l eu rs  l i ens
avec les maî t res,  dans leurs peines,
leurs maladies et leurs ioies.

L'homme de la vil le ne comprend pas
et méprise le rural, qui le lui rend bien.
Mais les paysans sont  b ien p lus nom-
breux, à la différence de nos sociétés
du XXe s ièc le,  et  les mutat ions de la
campagne sont puissantes quoiqu'iné-
gales selon les terroirs, par conséquent
fortement contrastés. Cette comolexité
est le meil leur signe de la vitalité pay-
s a n n e .  L a n c é  a u t o u r  d e  l ' a n  m i l ,  l e
mouvement v i l lageois s 'est  poursuiv i
j usqu 'au  X lXe  s ièc le  e t ,  pa r  ce r ta ins
t ra i ts ,  jusqu'à nous,  c i tadins,  descen-
dants de paysans.

Une autre manière de découvr i r  le
Moyen Age.

Editions Christian, Collection Vivre
I'histoire, 5 rue Alphonse-Baudin 7501 1
Paris, 163 pages, 1 15 F.

LA MARNE
ET LES
MARNAIS À
L'ÉPREUVE
DE LA
SECONDE
GUERRE
MONDIALE
par Jean-
Pierre Husson

En  é tud ian t  l a  rencon t re  en t re  l a
Marne et  René Bousquet  pendant  la
Seconde Guerre Mondiale, Jean-Pierre
Husson orésente avec conviction et fer-
m e t é ,  u n e  v i s i o n  r e n o u v e l é e  d e s
années noires de I 'occupation, dans un
département  qui  est  passé sans état
d'âme du oétainisme à la résistance.

Evi tant  de tomber dans la  déoarte-
mentalisation. i l  déoasse le cas marnais
et l ' inscrit dans la durée. En amont, les
traumatismes et les séquelles de la pre-
mière guerre mondiale, fracture essen-
tielle, ont fait ressentir l 'occupation alle-
m a n d e  d e  1 9 4 0 - 1 9 4 4  c o m m e  u n
moindre mal .  Tout  au long de I 'entre-
deux-guerres, la persistance du pacifis-
me, la dominante rurale, le poids de la
v i g n e  e t  d u  c h a m p a g n e ,  m a i s  a u s s i
l ' impact du radicalisme qui, sous la hou-
letle de Paul Marchandeau, a organisé
des combinaisons avec la droite clérica-
l e  e t  l es  néo -soc ia l i s tes  condu i t s  pa r
Marcel Déat. oermettent de mieux com-
prendre comment le régime de Vichy a
pu être perçu par  beaucoup,  au moins
dans  un  p rem ie r  t emps ,  comme une
période d'accommodation, voire d'oppor-
t un i t és .  En  ava l ,  l ' épu ra t i on  qu i  a  é té
sévère pour les "lampistes", les jeunes,
les femmes,  les ét rangers,  et  souvent
b ienve i l l an te  à  l ' éga rd  des  no tab les ,
const i tue un des pr inc ipaux enjeux du
pouvoir et de mémoire de l 'après-guerre.
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L 'excep t i onne l  i t i né ra i re  de  René
Bousquet ,  cata lyseur  du ra l l iement  à
Vichy,  est  étudié à par t i r  de sources
inédites, ainsi que le soutien quasi una-
nime apporté par  les Marnais à leur
ancien préfet lors du procès de 1949
devant la Haute cour de Justice, qui a
fé l ic i té  chaleureusement  le  préfet  et
"blanchi" I'ancien secrétaire général à la
Police, responsable de la déportation
des Juifs de France.

Ce livre se orésente comme une his-
toire totale, appuyée sur un va-et-vient
département-région-nation. Cette étude
révèle la comolexité mais aussi I 'ambi-
guïté des rapports entre maréchalisme,
pétainisme, vichysme, collaborationnis-
me d'une part, et la résistance d'autre
par t .  E l le  démontre la  pesanteur  des
cont inui tés,  mises en év idence sur  le
p lan pol i t ique,  par  I 'enracinement  du
notabil isme centriste, nourri par I 'anti-
commun isme ,  e t  su r  l e  p lan  écono -
mique, par la pérennité des organisa-
tions agricoles et vit icoles i l lustrée par
le succès du CIVC (Comité interprofes-
sionnel du vin de Champagne).

Presses Universitaires de Reims, Villa
Douce, 9 bd de la Paix, 51097 Reims
Cedex. Deux volumes (490 et 182
pages), 180 F.

fiESPA.

GNOLS
ROUGES..."
UN
ilAOUIS DE
RÉPUBLI.
CAINS
ESPA.
GNOLS EN
CÉvENilES
(1939.
19461
par Hervé
Mauran

t i r . (  r ! 1 (  l i l r

Un m.qtia
d e r apt bllcain3 ctp.gnol 3

a, câ.êrras

Ce l i v re  re t race  avec  pass ion  e t
rigueur une page oubliée de notre his-
toire.

En janvier 1939, alors que la guerre
d'Espagne tire à sa fin, près de 2 000
Républicains espagnols se retrouvent
dans onze camos ou centres d'accueil
en Ardèche : Chomérac, Coux, Largen-
tière, La Voulte, Vernoux... Les condi-
tions de vie, pour cette population affai-
b l ie  par  p lus ieurs années de guerre,
composée essentiellement de femmes,
d 'enfants et  de v ie i l lards,  sont  impi-
toyables, d'autant plus que l" 'accueil"
revêt souvent des aspects répressifs.

Plus tard, à I 'automne 1940, plusieurs
centaines d'Espagnols en provenance
des camps du Roussil lon, sont à nou-
veau envoyés en Basse-Ardèche, dans
les environs de Saint-Maurice-d'lbie et
les Salelles. Là, ils sont incorporés dans
un "Groupement de Travail leurs Etran-
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ge rs "  (GTE) .  Le  sys tème  des  GTE,
inventé par le régime de Vichy, donnera
lieu en Ardèche aux pires abus : exploi-
tation éhontée, brutalités, l ivraisons de
main-d'æuvre aux occupants allemands
avant même I'instauration du Service du
Travail Obligatoire en 1943...

Dès 1941, les premiers noyaux de la
résistance espagnole naissent dans la
région d'Aubenas et de Privas, en liai-
son avec les mouvements français ; ils
s o n t  p l a c é s  s o u s  l a  d i r e c t i o n  d ' u n
ancien militant anarcho-syndicaliste et
responsable de premier plan de I 'Armée
Sec rè te ,  Juan  Pu jadas  Caro la .  Su r
cet te base se forme oeu à oeu des
groupes de maquisards espagnols dis-
posant d'une autonomie toujours plus
large au sein même de la Résistance
française, et qui f iniront par s' intégrer
dans  l a  "3e  D iv i s i on  de  Guér i l l e ros
Espagnols" couvrant le Gard, la Lozère
et I 'Ardèche. Avant le 6 juin 1944, ces
unités aguerries s'impliquent dans les
sabotages, les parachutages, les coups
de main en tous genres et, par la suite,
leur rôle s'avèrera décisif dans les com-
bats de la Libération.

Enf in,  le  terr i to i re cévenol  à peine
l i b é r é ,  l e s  c o m b a t t a n t s  e s p a g n o l s
gagnent les Pyrénées, pour tenter de
renverser Franco...

C. Lacour Editeur, 25 bd Amiral-Cour-
bet, Nîmes. 257 pages, 120 F.

LA BOUR.
SE DU
TRAVAIL
ET LES
LUTTES
OUVRIE.
RES
par Pierre
Largesse

Pierre Largesse, dont la vie est mar-
quée par plus de cinquante ans de mili-
tantisme syndical sait de quoi i l  parle.
Son étude sur la Bourse du Travail et
les lu t tes ouvr ières à Elbeuf  (Seine
Maritime) ne se veut pas exhaustive.
El le  couvre la  pér iode 1892-1927,  en
fonction des sources d'archives qui lui
permirent de réaliser ce remarquable
travail, dont la particularité est d'échap-
per aux a priori et au parti pris malgré la
sympathie marquée vis à vis de la CGT.

D a n s  l a  d e r n i è r e  d é c e n n i e  d u
XlXe siècle. on dénombre 8000 salariés
du texti le (dont 44 % de femmes) qui
habi tent  dans I 'agglomérat ion e lbeu-
vienne. l ls travail lent 12 heures par jour
pour un salaire modeste. Le chômage

est une réalité. Avec la mécanisation,
les industriels préfèrent employer des
femmes sous-payées ou des ouvriers
moins qualif iés (la situation n'est guère
di f férente un s ièc le p lus tard ! . . . ) .  Les
patrons pratiquent volontiers le paterna-
lisme et les ouvriers ne sont pas encore
prêts à se regrouper. Mais la conquête
des municipalités par des majorités de
tendance  human i ta i re  pe rme t t ra  de
modifier les choses grâce à la création
de la "Bourse du Travail".

L'auteur nous montre avec précision
cet te évolut ion oui  about i ra à I 'Union
locale des Syndicats. l l  nous décrit les
grandes luttes ouvrières avant et après
la première guerre avec de nombreux
documents à I 'appui.

G.P.
Cet ouvrage est à commander directe-

ment à I'Union Locale des Syndicats de
I'Agglomération elbeuvienne, 2 rue
Henry,76500 Elbeuf, qui en a assuré Ie
financement 146 pages, 115 F franco.

VOYAGE
AU PAYS
DE L'ARBI.
TRAIRE,
LA JUSll.
CE AU TRA.
VAIL
par Yonnel
Liègeois

Ni thèse de droit ni manuel juridique,
ce livre se veut une invitation au voyage
à travers les méandres du droit du tra-
vail en France.

A  B e s a n ç o n ,  e n  j u i l l e t  1 9 9 2 ,  u n
ancien ouvrier des établissement Bour-
geo i s  aba t  hu i t  de  ses  anc iens  co l -
lègues de t ravai l . . .  Cosnes-sur-Loi re,
17 mai  1993,  des tax is  démarrent  de
I ' us ine  SKF  emoor tan t  des  sa la r i és
l i c e n c i é s  d a n s  I ' h e u r e . . .  A  L y o n ,  l e
5 juil let 1994, vingt-cinq policiers inter-
pellent les douze directeurs des Mac-
Donald 's  de la  v i l le  oour  entrave aux
élect ions orofessionnel les.  Tous ces
fa i ts  d ivers ont  un point  commun :  le
non  respec t  du  d ro i t  du  t r ava i l .  Ce t
ouvrage brosse a ins i  un tableau des
graves entorses au droit du travail qui
sont commises tous les jours dans les
entreprises françaises (sécurité insuffi-
sante, l icenciement abusif, entrave au
droit syndical... ). Puis i l donne la parole
aux autres acteurs du droit du travail :
juges, avocats... ainsi qu'à des experts,
permettant  une réf lex ion g lobale sur
l'état du droit du travail en France.

Les Editions de I'Atelier, 256 pages,
120 F. Disponible à la Librairie de
Gavroche.
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LA POLI.
TIOUE
EXPLI.
OUÉE AUX
ENFANTS
par Denis
Langlois

DENIS LANGLOIS

La pr>litique
t .

cxl-)ilqLlce
ItLl\ Cltt:"utts
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L ' i m p o r t a n c e  d ' u n e  é d u c a t i o n
citoyenne des enfants apparaît de plus
en p lus nécessai re.  Le désintéresse-
ment et la lassitude des jeunes face à
la polit ique sont des symptômes préoc-
c u p a n t s  q u i  s e  t r a d u i s e n t  p a r  d e s
ph rases  te l l es  que  :  "Oh  de  tou tes
façons, on ne peut rien faire...", "La poli-
t ique ça m'intéresse pas...".

Cet ouvrage interpelle le jeune et lui
p r é s e n t e  d e s  e x e m p l e s  c o n c r e t s .
L'objectif de ce texte, ponctué par les
dessins impertinents de Plantu, est de
permettre une prise de conscience de
l ' omn ip résence  du  po l i t i que  dans  l e
quotidien et de I ' importance d'exprimer
son opinion, son esprit crit ique, dans la
vie de tous les jours.

Que le jeune se sente responsable,
impl iqué dans tous les aspects de sa
vie, capable de s'engager, voilà le but
de ce petit l ivre qui aborde aussi bien la
question des partis polit iques, que de la
justice, de la guerre, des inégalités...

Les Editions de I'Atelier, 128 pages,
65 F. Disponible à la l ibrairie de
Gavroche.

SPORTS
ET JEUX
par Gilles
Ragache
et Michael
Welply

Le temps des liwes

merc i  pou r  conqué r i r  une  be l l e  aux
cérémonieux championnats mongols de
lut te,  les spor ts  et  les jeux prennent
rac ine dans les c iv i l isat ions les p lus
anciennes.

Le l ivre est superbement agrémenté
d'i l lustrations dues au talent de Michael
Welply.

Que notre "vieux copain" continue à
enchanter nos enfants dans sa collec-
tion à laquelle nous souhaitons longue
vie.

Disponible à Ia librairie de Gavroche.

"MES CAR.
NETS
SECRETS
DE LA lVe"
par Bernard
Lefoft

Avec le recul du temps, la lVe Répu-
blique apparaît de plus en plus comme
une sor te d ' in termède un peu f lou et
p o l i t i q u e m e n t  i n s t a b l e  e n t r e  d e u x
périodes plus typées : la guerre d'une
pa r t ,  l a  Ve  Répub l i que  d 'au t re  pa r t .
Pourtant la lVe fut une oériode active
de Reconstruction, de remise en ordre
du pays et  de réformes nombreuses
dont  les ef fets  se font  encore sent i r
dans notre vie quotidienne. L'ouvrage
que nous propose Bernard Lefort, qui
fut  journal is te par lementai re à "Franc
Tireur' ' , n'est pas une chronique de ces
années de "Baby boom" mais un éphé-
méride, une succession de notes prises
au jour le jour sur l 'actualité polit ique du
moment. On y retrouve anecdotes et
informations sur bien des oersonnalités
qui ont marqué leur temps : Pierre Men-
dès France, Georges Pompidou, Robert
Lacoste, Edgar Faure, Jacques Duclos,
Jacques  Chaban-De lmas ,  Georges
Bidaul t ,  Robert  Buron,  Vincent  Aur io l ,
J a c q u e s  S o u s t e l l e ,  A n t o i n e  P i n a y ,
René Pleven, Gaston Deferre et bien
e n t e n d u  l e  g é n é r a l  d e  G a u l l e  d o n t
l 'act ion marque,  dél imi te même, cet te
é p h é m è r e  r é p u b l i q u e  a u x  d e u x
extrêmes : en 1946 quand il démission-
ne et en 1958 quand il revient, ce que
Bernard Lefort appelle "L'aller et retour
du général". Un livre vivant qui intéres-
sera tous ceux oui ont vécu la oériode.

G.R.

Paris Seuil 1996. collection "L'épreuve
des faits".456 p. 139 F.

REVUES
Liste des revues oue nous recevons :

Les Alpes de Lumière
Revue trimestrielle du mouvement cultu-

rel en Haute Provence. Prieuré de Salaqon.
Mane, 04300 Forcalquier.

Autrefois
Revue trimestrielle du Cercle historioue

d'Aubers-en-Weppes.  Mair ie  d 'Aubers,
59249 Aubers.

Bulletin du Cercle Généalogique
du Personnel de la RATP

1 rue Philidor 75020 Paris.
Cahiers de la Mémoire

Revue trimestrielle d'art et tradition popu-
laires d'archéologie et d'histoire du Pays
Rétais. 15 rue du 14 juil let, 17740 Sainte-
Marie-de-Ré.

Cahiers du Centre Fédéral de la FEN
4 8  r u e  L a  B r u v è r e . 7 5 4 4 0  P a r i s

Cedex 09.
Combat syndicaliste

Mensuel de la Confédération Nationale
du Travai l .  BP 38,  94601 Choisy- le-Roi
Cedex.

La Forge
Organe central du Parti Communiste des

Ouvriers de France. 15 Cité Pooaincourt.
75011 Paris.

La Grande Belève
Mensuel de réflexion socio-économioue.

BP 1 08, 781 1 0 Le Vésinet.
Historiens et Géographes

Revue de I'Association des orolesseurs
d'Histoire et de Géographie. BP 831 , 91001
Evry Cedex.

La Lettre d'Article.3l
L 'ext rême dro i le  :  la  connaî t re pour

mieux la combattre. BP 423,75527 Paris
cedex 1 1.

Mouvement ouvrier
Bul le t in  de I 'Amicale des étudiants et

chercheurs-débutants en Histoire du Mou-
vement ouvrier. Chez Ch. Le Dréau, 46 bd
du Général Leclerc, 921 10 Clichy.

Le Mouvement Social
Bevue trimestrielle fondée par Jean Mai-

tron en 1960. Ed. de I 'Atelier. BP 50. 75621
Paris Cedex 13.

L'Ours
Office Universitaire de Recherche Socia-

liste. 86 rue de Lille, 75007 Paris.
Prévoyance Sociale Passé et Présent
Bulletin trimestriel du Comité Nord-Pas-

de-Calais d'Histoire de la Sécurité Sociale.
109. Le HautPommereau. 59249 Aubers.

Quart Monde
Revue trimeslrielle du Mouvemenl inter

national Atd Quart Monde. 13 rue Maître-
Albert, 75005 Paris.

Le Rire'
Réseau d'information aux Réfractaires.

33 rue Coutellerie, 13002 Marseille.
Sat-Amikaro

Organe mensuel des Travail leurs espé-
rant is les.  67,  Avenue Gambetta,  75020
Paris.

Terres Ardennaises
Revue trimestrielle d'histoire et de oéo-

graphie locales. 21 rue Hachette, 08-000
Charleville-Mézières.

Union pacitiste
Section française de l ' international des

résistants à la guerre (mensuel). BP 196,
75624Paris cedex 13.

Dans sa série "Mythes et Légendes",
c h e z  H a c h e t t e  J e u n e s s e ,  G i l l e s
Ragache  a  o r i en té  ce t t e  f o i s - c i  ses
recherches vers un sujet  qui  ne peut
que ravir les jeunes : les sports et les
jeux.

De Palamède qui  inventa un damier
pou r  t r omper  l a  f a im  au  ro i  O lav  qu i
joua son royaume aux dés ou à Perce-
val qui défia un échiquier magique ; des
cou rses  g recques  aux  j eux  de  ba l l e
mavas ou islandais : des tournois sans
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A NOUS tA VIE I wruy Ronis (,e36-,es8r
Expositions: lO mai au l0 sepbmbre 1996

A nrrus h vie : de I'atdhr aux ianrs heweux, des grèves aux hotnmes &ns h rue : Une etçosilion
dons &ux musêes d'Ile-de-France rêsultat d'un proiet commun conçu en colhborctôon wæ le musêe de h
Résistance tslionole à Chanptgny, l'Ecomusêe & Fresnes, le phaqropln ltlilly Ronis, I'ogence Ropho,
lcs êditions Ho&*e et h xénognphe Potick bvteloup,

1936-1996, i l  v o soixonle ons re
Front Populoire... 194ô1996, i l  y o crn-
ouonte ons les lois sæioles de lo Libéro.
fion... C'est dons l'oplique de commâ
morer. mois surloul de donner ô voir ou
oublic les ohotooroohies des momenrs
les plus forts de"cetie histoire, que ces
exposilions ont vu le iour grôce ou pho
roirophe Willy Ronis,'vériËble "reporter
socror .

Willv Ronis s'esl oiloché, enhe 1934
el 1950, - il trovoilloit olors pour oes
mogozines de gouche comme Regords
et lo Vre ouvrière - ô suivre le monde
ouvrier de l'époque, ou hovoil, dons lo
vie quolidienne mois oussi dons ses
luttes.

C'e$ comme reoorler de tous ces ins
tonls que Willy Ronis o choisi de foire
æs débuts. Ses trovoux, dons ce domoi-
ne, se prolongeront iusqu'en 1954 et
lémoiqnent ouiourd'hui d'un univers ô lo
fois pioche et'lointoin, enhe Zolo el les
occords de Grenelle.

En 1934, olors qu'il prend ses pre
mières oholos. les revendicotions éclo-
tenl ou'orond iour lors de meelinos
oéonh etTe monifestotions mon$res. dn

y voit enhe oulres, des syndicolistes
horonguer lo foule et oppeler ô lo grève.
les usines sonl æcuoées et lo solidorilé
se foroe oufour du ooêle è chorbon oes
oblie; ou d'une vidille coisse sur roouer
le les qrévistes toænt lo belote.

LeiphotoqroDhies de Willv Ronrs æ
reoordànt,oi'r'. l. film des événemenrs
de"cetle époque. Les moments forts des
conflits sonl comme des octes de commu.
nion. Au coude ô coude, Ronis nous
monhe les comorodes du Front Populoire
el ceux qui le suivront oprès-guerre.
[ ' issue de leur combot esl incertoine,
mois lo orève brise lo solitude. les hobi-
tudes e i  les codences.  El le  s t imule
l'espoir et lo joie de vivre. C'est ce qu'o
voulu monher le photogrophe, Tous ces

documenls sont louchonls d'humonité,
rores sur le plon historique et mogni-
fiques sur le plon phorogrophique, tont
por les.codroges que poi lo moîhise de
l0 lumrere.

les lextes du cololooueouvroqe onf
élé confiés à l'écrivoin Ùidier Doeilnckt
qui connoîl lui oussi le monde de l'usine
pour y ovoir trovoillé.longlemps comme
ouvrier. Les orèves el l'usine servent sou-
vent de décàr ô ses romons oui liennenl
outonf de l'ousculfotion sociole oue du
romon policier. ll est posionné por l'his-
loire sociole el o même été surnommé le
"Zolo du ooloi'.

L'ouvràoe ey disoonibh en libroirte
et dons lei 2 Musêàs ou prix & 198 F
nc.

Pour les soixanle premiers numéfos, consulter le N"61, ou à défaut,
nous en demander la liste. Nous rappelons à nos lecleurs que tous
les numéros, saul le N'2 et le N'9, sont encore disponibles.
l{"61
- Les grèves dans le textile (1 920-1936), I'exemple d'Elbeuf.
- La radio en URSS.
- André Gill I'imærtinent. un caricaturiste de la lin du 19e.
- Deux écrivainb sous la Teneur : Jacouæ Cæotte et I'abtÉ Bar-
thélemy.

N"62
- La Banque de France pendant la Commune.
-Vienne : une ancienne tradition ouvrière. Les ouvriers dans

I'industne draoière entre 1 880 et 1 890.
- Les trois âgæ de la lorêt. L'histoire du paysage forestier français.
- Aristide Delannoy, un caricaturNe mdnnnu de la "Belle Epoque'.
- Les Forges de Paimpont (17-19e siècle).
t{"63-64
- Uenlemement des communisles en Franæ (194S1944).
- La lourmente Évolutionnaire. Dæ principes égalilairæ à I'Empire.
- Porlrait et itinéraire de Jean Grave, Son hebdomadaire dura
30 ans.

- Eoucieries et bouchers au XlXe siècle.
- Les peuples de I'Aulnche-Hongrie.
- Les Brésiliens à Rouen en... 1550. A propos de la clnquête de
l'Amérioue.

il"65
- De "Royalæ Atlaires" autour d'une forêt. (1710-1790)
- Les siècles obscurs du Moyen-Age.
- Une déporlation oubliée : Fréjus ler et 2 léwrer 1943.
-ll y a 200 ans, la naissance de h Première République (21-22

Septembre 1792).
- Gus Bofa et le.Salon de I'Araignée"(192S1930).
- Roger Salengro (1 936) - De la calomnie au suicide.
N'66
- Bossel, un officier oendant la C,ommune.
- Piene Martin, militant anardiste de la fin du siècle demier.
- La dsette en BretaEc (1e$-18ôl).
- Le théâtre oooulaire avant Molière.
- Le bouilleur ambulant.
N',67
- Mayne Reid, le Révolutionnaire (l).
- Marie el François Mayoux, instituteurs pacilistes et syndicalistes,
- Justiæ criminelle et supplicæ sous l'Ancien Régime.
-Madeleine Pelletier, mâjæin sæialiste etféminisle (187&1939).
- Les mélails du tabac.
- Les étranoers en Franæ en 1909.
il'68
- la bahille de Montreuil-Bellay le I juin 1793.
- Læ éleclons de 18Æ el la propagande bonapanide.
- fanardisme, faæ cadée de la révolution dinose.
- L'hisloire à la lélévision.

Liste des principaux articles parus depuis
- la coooéralion.
- Les misères et malheun de h ouene.
l{"6970
- Le i er mai et la conouête dæ hurl heures.
- Mayne Reid le Révolutionnaire (ll),
- La fin de I'ancienne Hongrie et les révolutions de 1 918-1919.
- ll y a 25 ans, des alliches sur les pavés de mai 68,
- Chanteurs et ôansons des rues.
N',71
- L'Eglse et I'eælavage
- Mayne Reid le Révolutionnaire (Fin)
- Les crayons de h pmpagnde (1 94S44)
- De l'Ere wlgaire à l'Ere républicaine (1793)
- Les nowelles oasserelles de I'extrême-droite
- Léon Sétlov, fils de Trotsky, victime de Staline.
l{" 72
- Progrès technique et ændrtions de travail dans les mines au XlXe

srecte.
- Vic{or Schoelcher, apolre de I'abolitionnisme (180e1893)
- lmpressions de Hongrie (1993)
- Les demiers sans-culottes (179&1815)
- Boris Sowanne. le oremier désenc'hanté du æmmunisme.
N'73
- La CRISE ou'La misère dans I'abondance"
- Les Espagnols à Paris et sa région en 1 926
-Conditions de travail dans les mines (ll), les accidents dans les
puils (1$ s.)

- Vie et mod d'un réseau de résistance dans le Sud Saumurois.
- La ællaboration dans I'Eure.
N" 74
- J'éhis médecin des Tsiganes à Ausciwitz (l)
- Les Jésuites à Nantes
- Montéhus, la lutte en $antant
- Progrès lecinique et conditions de travail dans les mines du XlXe

(lll), l'éclairage et sæ dangen
- Le goulag chinois, linceul du silence.
N" 7$76
-La vie tragique des ouvriers d'un grand chanlier (Blaizy

1845-1851 )
- 25 avril 1974 : Révolution des @illets, révolution tranquille
-J'étais mâJæin dæ Tsiganæ (ll)
- 1894 : Les oræès anarciisles et la fin des attenlats
- Affaire Dreyfus : Le tætament du colonel Piquart
- L'objætion sans militarivne
N'77
- 1944 les civils dans la bataille de Normandie
- Serviæ militaire : dronhue d'une morl annoncée
- J'éhis médeon des Tsiganes à Ausdrwrtz (fin)
- ll y a 100 ans : Emeutæ xénophobes après l'æsasinat du prési-

dent Camot
- Benaud Jean ou I'histoire oubliée

le N'61
l{'78
- L'Odyssée trag(ue de deux plilæ filles juives.
- "Normandie". oremier du nom à la CGT
- Souvenirs d'Eipagne en guene (1 936.1938)
- L'Affaire Guinguoin
- Marceau Pivert $ocia[$e de gaude'
N" 79
- Poulbot, le père des gossæ
- (1920-1944) Régimes autontaires el ordre nazi en Europe danu.

bienne et balkanioue ( 1 )
- Jean ây, "ministre de l'intelligence'
- Ouelques vérités... sur h Libération
N '80
- Paul Hadol et sa ménagerie I ou le cirque d'un cancaturisle anti-
bonæaniste

- L'Australie. oaradb sæialisle
- Un roman oublié 'Didrer homme du peuple"
- Les insliluleurs ws oar /hssrblfe au beure en 1903
N" 81{2
- Silenæ sur Dora
- Espoirs et rêves d'une leunese à la Libération (l)
- Communisme et Franc-mapnnerie
- Reoconre avec les auteurs : Françob Furet et Stéphane Courtois
- R{fmes autoritaires et ordre nazi efl Europe danubienne et bal-
kanique (fin)
t{' 83
-Maréchai nous voilà ! Le culte de la personnalité à I'usage de la
jeunesse (l)

- Espirs et rèvæ d'uæ ieunese à la LrtÉration (ll)
- La mobilisation économique des lemmes pendant la dernière

guene mondiale
- La décowerle des camp6 | Les silenæs de la Radio
- ll y a 50 am : Hiroshima
N',84
- Jean Rietepin, pète des gueux e|... académicien
- ll y a 70 ans naissait la Révolution Prolétanenne
- Mar&hal nous voilà | (ll)
- J'ai élé témoin à Earcelone
- Le Slruûpl
t{" 85
- De Jeune Force à Vaillant {l)
- La grève générale
- De la guene d'Espagne à Budenwald
- Les milices ouvrières catalanes en 1936
- L'orgniution des Auvergnats de Paris
- Les anarchistes et la guene d'lndodine
N" 86
- Les Auberges de jeunæse (l)
- 1 914-18, la Inobilisation" des enfanls
- Sæiélé et pouvoirs en Hongne (194+1945) (l)
- De Jeune Force à Vailhnt (lll
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Librairie
de GAVROCHE
La Guerre détraque€ ( 1940)
par Gilles Ragache
256 pages, illustré - 40 F.

Contrebandien du sl
pr Bemud Briais
La vie des faux-sunies
au temps de la gabelle
288 pages. illustré - 50 F.

Is Grandes Pestes en France
par Monique Lucenet
188 pages, illustré - 55 F.

lÆ Coup d'Etat
du 2 décembre 1E51
par L. Willette
256 pages, illustré - 30 F.

DOSSIERS
D'HISTOIRE
FOPULAIRE:
- Lutts ouvrières - l6e/2ft

siècle
- Les paysm - Vie et lutt€

du Moyen-Age au 1"
Empirr

- Courrières 1906 : crime ou
catastrophe ?

-Les ennées munichoises
(193E/19.())

Les 4 dossiers - 60 F

C'est nous les cânuts
oar Femand Rude
Sur l'insuneclion
lyonnaise de l83l
286 pages - 25 F.

Un maquis d'antifæcistes
allemands en France
(1942-1944)
oar E. et Y. Brès
350 pages, illustré - 140 F.

Carl Heil speeker
contre Hitler
or Eveline et Yvm Brès
189 pages - 135 F.

La Chanson de la Commune
pu Robert Brécy
3 l6 pages - 350 F.

Histoire d€ la littérature
libertaire en France
par Thierry Maricourt
491 pages - 150 F

Henri Poulaille
pu Thierry Mricoun
253 pages - lt5 F

Dictionnsire dæ auteun
prolétariem
par Thierry Mtricourt
215 pages - 129 F

Les commandes sont à adresser à
EDMONS FLOREAL, BP 872,27N8. EVREUX

N'oublie jamais Nicolas
par Gaston Haustrate
288 pages - ll0 F

L'enfer de la charité
pr Gaston Haustrate
214pages - l l 0F

C'est la faute à Rousseau
par Gaston Haustrate
216 pages - ll0 F

La flamme sauvage
par Ludovic Massé
222 pages - 150 F

Enragés et curés rouges
en 1793 : Jacques Roux,
Pierre Dolivier
par Maurice Dourmanget
l7l pages - 90 F

Ls crayons de la propagande
par Christian Delpone
224 pages - 195 F

Barbeles à Argelès €t autour
d'autres camps
oar Frmciro Pons
282 pages - 140 F

La collsboration
dans f'Eure 19tl/ù-1944
par Julien Papp
278 pages - 150 F

Olympe de Gouges,
Ecrits politiques 17 92-17 93
T o m e l - 1 3 0 F
T o m e 2 - 1 3 0 F

Lc dmit de cuissage,
France lE60-1930
pr Muie-Victoire Louis
400 pages - 130 F

Ces barbelés oubliés
par l'Histoirc
ptr Jacques Sigot
35 I pages - l3E F

Le Petit Père Conbes
par Jacques Risse
236 pages - 130 F

Le gôchis audiovisuel
pr J.-J. Ledos, J.P. Jézéquel
et P. Regnier
222 pages - E7 F

Paul Robin (1837-1912)
un militant de la liberté
et du bonheur
par Ch. Demeulenaere-Douyere
478 pages - 308 F

Poulbot le père des gosses
par Fmncis Robichon
I l2 pages illustré - 250 F

L'Etât des prisons,
des hôpitaux et des maisons
de force en Europe
au XVIIIe siècle
par John Howard
599 pages - 2lX) F,

Femmes et citoyennes
ptr Patricia latour
128 pages - 120 F.

Syndicats nous voilà !
par Jean-Pierre Le Crom
4 l0 pages - 190 F.

Le Rouge et le Bleu
pu Roger Maninelli
288 pages - 120 F.

J'avais six ans à Hiroshima
pu Keiji Nakazawa
1,l() pages - 9t F,

La France ouvrière
Tl des origines à 1920 ltO F
T2 1920-t968 lEO F
T3 1968ànosjoum 140F

Unissez-vous !
pu G. Pruvost et P. Roger
272 pages - 120 F,

Deu Républicairu de progrès
pu G. Touroude
154 pages - 90 F.

Naissance de I'Ecole
du Peuple (lt15-1t70)
pr F.-J. Jacquet-Frmcillon
320 pages - 170 F.

Intellectuels et politique
pil Christian Delpone
128 pages - 70 F.

COLLECTION''LA PART DES HOMMES''

Lissagaray, le plume et l'épée
pil René Bidouze
238 pages - 125 F

Jules Guede, I'apôtre et lâ loi
par Claude Willud
123 pages - 93 F

Gmcchus Babeuf avec les
Egaux
par Jean-Mrc Schiappa
265 pages - 125 F

Moi, Clément Duval,
bagnard et anarchiste
pu Mrianne Enckell
254 pages - 125 F

Eugène Yarlin, Chronique
d'un espoir assassiné
pr Michel Cordillot
268 pages - 125 F

Madeleine Pelletier
Une féministe dons
I'arène politique
oa Chdes Soweruine
èt Chude Maienien
252 pages - I25 F

Clara Zetkin, féministe
sans frontière
pu Gilbert Badia
336 pages - 125 F

Léon Sedov, lils de Trotsky,
victirne de Staline
or Pieme Broué
496 pages - 125 F

Renaud Jean,
Ie tribun ds paysam
nar Gérrd Belloin
336 pages - 125 F

Rosa Lurembourg épistolière
pr Gilbert Badia
255 pages - 125 F

Voyage au pays de I'arbitraire
pu Yonnel Liègeois
256 pages - 120 F

La politique expliquée
aux enfânts
pr Denis Langlois
128 pages - 65 F

POUR LA JEUNESSE :
Dam la collection
"Mythes et Légendes"
225 x 285, illustré
Chaoue volume - 65 F
- Là Cheval€rie
- L'ES/pte
- L6 Loups
- L'Amazonie
- Les Gaulois
- Les dragons
- La création du monde
- Les Incas
- La Grèce
- Les Vikings
- Le animaux fantostiques
- Ls oum
- Vers I'Amérique
- L'Europe
- Les Indiens
- Ciel et étoiles
- Les métamorphoses
- Les félim
- Terra de mystère
- Le forêt

- La mer
- L'Orient
- Sports €t jeux

Dans la collection
"Mes premières légendes"
200 x 200. illustrées
Chaque volume - 45 F
- Les Baleines
- Lcs Géants
- Les Fées
- L'Hiver
- Les sorcières
- [æs musiciens
- Les couleurs
- Le printanps
- Les chab
- L'automne
- Lm trrésre
- Lc grands gentils loups
- Le soleil et la lune

Dans ls collection
"Histoires vraies"
Chaque volume - 33 F.
-Le Secret du grand-frère,

une histoire de canuts
- Ila. le Galibot. une histoire

de mineurs
- Le Ruban noir, une histoire

de tissermds
-La Revanche du  p ' t i t

Louis, une histoire de forge-
rcns

- Les cordées de Paris, une
histoire de ramoneurs

- Les jumeaux de Carmaux,
une histoire de veniers

- Frères du vent. une histoire
de mousses

- Les Princes du rire. une
histoire de jongleurs

-Quand la  Char lo t te  s 'en
mêle, une histoire de dentel-
lières

-Le souvetâge du proscrit,
une histoire de typographe

- Le paquet volé, une histoire
de saute-ruisseau

-Les fendeurs de l iberté.
une histoire d'udoisiers.

-L'audace de Nicolas, une
histoirc de cheminots

-Voyage au  bout  de  la
Loire, une histoire de mri-
nleru

- L€ cadeau d'Adrienne, une
histoire de porcelaines

- Fleun d'Ajonc, une histoire
de petite bonne

- Le rêve de bel humeur, une
h is to i re  de  marchand de
livres

- Papillon de papier, le petit
rat de l'opéra.

-La robe de bal, une petite
couturièr€

-Les moutons d'Armel. un
berger de Provence
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de livres

Voici une nouvelle liste d'ouvrages
d'occasion disponibles à la vente.
Nous remercions les lecteurs qui
nous passent des commandes et
rappelons que les prix que nous pra-
tiquons sont très raisonnables...

Assurez-vous, de préférence, que
les livres sont encore disponibles.
Merci !

Balet (J.-C.), Que veut le Japon, que veut la
Chine ? Le drame de l'Extrême Orient. Tenps
Présent 1931, 189 p et un plan de la Mand-
chour ie . . . . . . . . . . . . .  45F
Barbusse (Henri), L'Enfer. Albin Michel s.d.
295 p can. 30 F
Baudln (Iouls), Irs Incas du Pérou. fssaa sar
le Social isme. Libr. Médicis 1944, 188 p
index  . . . . . . . . . . . . . . . .  60  F
Baôa (Henry), t'Epo@ 9r'rtr,. L'agonte d'un
peuple. Berger-Levrault 1916, 226 p ill. (défrai
ch i )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  40  F
Bazin (René), Charles de Foucauld" Plon 1921,
487 p tll. 50 F
Bellugou (Henri), Voltalre et Frédéric II au
t€mps de la Marquise du Châtelet. Marcel
Rivière 1962, 219 p .. . . . . . . . . .  . . . .  50 F
Blanchet (AndÉ), Au pays des Balllla iaunes.
Relation d'un correspondant de guene en Indo-
cbine.Dorian1947,2@ p i l l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 F
Bonnecarrère (Paul), La Guerre Cruelle.
Légionnaires en Algérie. Fayard 1972,
4 3 0  p  . . . . . .  . . . . .  5 0  F

Benoist-Mêchin, Lyautey I'Africain. La Guilde
du Livre Lausanne 1966,320 p . . .. .. 45F
Bonnefon (Chades), Histoire d'Allemagne.
Les Gdes Etudes Hist. Fayard 1939,542 p . i0 F
Bourcier (f,mmanuel), U.S.A-33. L'écroulement
américain. Ed. Baudinière 1933, 253 p (couv.
d é f r . )  . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 3 0 F
Boussand (Huguette), Les Confidences
de I 'E lysée.  Peyronnet  êd .  1953,383 p  i l l .
i ndex  . . . . . . . , . , . , , , , . 5 0 F
Bowier (Paule), L'accession du Congo belç à
I'indépendance. Editions de l'lnstitut de Sociolo-
gie Bruxelles 1965,392 p index 9 0 F
Broué & Témime, Iæ Revolutlon et la Gueffe
d'Espagne. Ed. de Minuit 1961, 542 p index ill.

7 0 F
Brunet (A.),  La civi l isat ion occidentale.
Hachette 1985, 288 p index ,, , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 F
Butler & Young, Goering tel qu'll fut. Fayard
tei2.4ti p 50 F
Carmichael (Joel), Histoire de la Révolution
russe. NRF ldées 1966, 380 p . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 F
Catherine & Thuillier, lntroduction à une phl-
losophie de I'administration. A. Colin coll. U
J76 p index 3 5 F
Champion (Pierre), Paris au temps de Henri
Itr. Calmann-Lér,y 1942,220 p 8 0 F
Chandernagor (Françoise), L'Allée du Roi.
France Loisirs 1982,631 p ................... 50 F
Chades Henry, Lettres inédites de Melle de
Irsplnasse à Condorcet, à D'Alemberq à Gut-
bert, au Cte de Crillon. E. Dentu 1887, 408 p
(lég. défr.) .. 8 0 F
Chaux (Edouard),...et pourtant... voici l'âge
d'or. Ed. Protea s.d. (1933?) 365 p 4 0 F
(Collectlf), A la recherche de la France. Le
Seuil 1963. collection esprit "La cité prochaine",
4 û p . . . . 5 0 F
(Coll€ctlfl, Ia culture ouvrière et I'action syn-
dicale. Ed. du Cerf 1956. 328 p .. . . . . . . . . . . . . . . .  70 F
(Collecttf) ,  L' Indemnisatlon des Spolia-
t lons d'Outre-Mer. Ed. du Scoroion 1964.

Duclos Qacques), De Napoleon Itr à de Gaulle.
Ed. Sociales 1964 .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 F
Duclos (|acques), Unité owdère, rassemble-
ment de tous les patriotes pour faire échec à
la CED. Rapport du 6 mars 195,1. brochure de
96p

252 p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 F
(Collectif), [a Vie Parisienne au XVItre slècle.
Payot 1928,261 p i l l .  . . 6 0 F
Couyba (ch.-M.), Le Parlement fran-
çais. H. Laurens 1914, 200 p. i l l . (couv. lég.
défr.) .... 6 0 F
Debray (Regis), Les Empires contre I'Europe.
Gallimard 1985. 365 p .  4 0 F
Delamare (George), Llbres propos. Cbroniques
à la Radio. Table Ronde 1952. 210 p 35 F Table Ronde 1956,204 p

l 0 F
Duverger (Christian), La conversioh des
Indiens de Nouvelle Espagne. Seuil  1987,
284 p  . . . . . . . . . . . . . .  60  F
Farago (Ladislas), Le 4e Reich, Martin Bor-
mann et les rescapés rnzis en Amérique du Sud.
Be l fond lq :s .  +8  p  i l l  i ndex  . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .  60  F
Faure (Edgar), Iæ serp€nt et l^ totfirc. Ies pro-
blènes de la Cbine Populaire. Jul l iard 1957,
239 p  . . . . . . . . . . . . . . . .  40  F
Faure (Edgar), La Disgrâce de Turgot. Galh-
mard 1961, 610 p i l l .  index .. . .  . . . . . , . . . . . . . . . . . . .  70 F
Feitô (François), L'héritage de lénine. Caster-
man1973,397 p index i0 F
Feraoun (Mouloud), Journal f955-1962. Seuil
1%2,348 p  . . . .  i0  F
Feraoun (Mouloud), L'anniversaire. Seuil 1 972,
143 p  . . .  . . . . . . . . . . . . .  40  F
Ferdinand-Iop (S.), IÉs Colonies françalses.
Leurc commerce, al'enir, importance, ressources.
Encyclopédie Roret 1931, 217 p .. . . . . . . . . . . . . . . .  i0 F
Froment-Guieysse (G.), Brazza, Bibl. scolaire
coloniale 1945,151 p (défraîchi) 30 F
Girard (Iouis-Dominique), Montoire, Verdun
diplomatique. Ed. André Bonne 1948,
5 7 I p  7 0 F
Grandmougin (Jean), Histolre vivante du
Front Populalre 1934-1939. Cercle du Biblio-
ph i le .  479 p  i l l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60  F
Grousset (René), Bilan de I'Hlstoire. PIon
1946,321 p  . . . . . . .  , , . . . .  45F
Grousset (René), Le Conquérant du Monde.
Vie de Gengis-khan. Albin \tichel 1944. 382 p

0 u r

Guil laume (François), Le Courrier des
Audlteurs. Ed. Fournier 19+-. 393 p i l l .  rel.

5 0 F
Hanotaux (Gabriel), Histohe du Cardinal de
Richelieu. Libr. de Paris i899. cartes et plans
dépl. (dos refait)  . . . . . .  . . . . .  .  80 F
Hardy (Georges), Nos grands problèmes colo-
nlaux. Coll .  A. Colin 1929. 2lô p .. . . . . . . . . . . . .  60 F
Harzer, Klaus Baôie et la Cr€stapo en France.
Le Canousel FN 1983, 249 p l|l 60 F
Hauser (E.), Blancs et Jaunes à Chang-Hai. Ia
Nouvelle Edit ion 1945, 274 p ..  . . . . , . ,  70 F
Hervé (Pierre), Ia Rêvolution et les Fétlches.

4 0 F

L'AIIÂTEUR DE IJVRES.



Jacomet (Pierre), Avocats Républicains sous
le Second Empire. Denoêl et Steele 1933. 220 p,
i l l .  r e l .  d  h : r s  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , , , , , . . . . . . . , . . . . . .  1 1 0  F

Jaurès Qean), La guerre franco-allemande
l E 7 0 - 1 8 7 1 .  S c i e n c e  F l a m m a r i o n  1 9 7 1 .
-111 p 4 0 F
Kamm Qoséphine), L'Histoire de Sir Moses
Montefiore. Serr, Tech, pour l'Education 1969,
182 p i l l .  +0 F
Ia Force (Duc de), Histoire et Portraits. P,?-
ntière et deuxième spne.ç. Emile-Paul Frères 1937.
237 +251p . . , , , , , , . . .  100  F
Langevin (Paul), La Pensée et I'Action. Ed
Sociales 1961. 3+9 p 3 0 F
Lascaux (Robert),  Economie Nationale et
Social iste. Rcruc \ lonci ir le 19.1+.172 p .. .  4iF
Laval (Pierre). Laval parle..,, A I'Enseigne du
Cherri  Ai lé le-rs l--  p . . . . . . . .  .  . . .  60 F
Lebrun (François), Histoire des Cathol i-
ques  en  France.  Pr i la t  P lu r ie l  1980,  588 p
inder  ,  ,  35F
Iebois (André), Littérature sous Louis lf]t/. Por-
trutls et Docunteiits. L'Amitié par le Livre 1962.
E o 3 ç ç p  , , , . . .  5 0 F
Legendre (Maurice), Nouvelle Histoire
d'Espagne. Hachene 1938.331 p ,, , , , , , , ,  , , ,  60 F
Le Nabour (Eric), Chades X le dernier roi.
Biograpbiel.-C. Lattès It.)80. r0- p 45F
Léon (Paul), La Guerre pour la Parx,1740-
1940. Gdes Etudes Hist.  Favard 1950, 700 p
envo i  . . . . . . , , , , , , , , , ,  i0  F
Leonhard (Wolfgang), L'Union Soviétique,
apparences et réalités. Ed. du Fuseau 1953.
230 p 5 0 F
Leprince-Ringuet (Iouis), Le Grand Merdler,
France Loisirs 1978, 251 p . . . . . . . . .  . . . . .  30 F
Li l ienthal (David E.),  Construit  pour le
Peuple. T1A. une expérience de la démocratie
anéricaine. Ed. Transatlantique 1945. 248 p
i l I .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  40  F
Londres (Albert), Au Bagne. A. Michel 1927,
28- p ( lég défr.) . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 F
Lucas-Dubreton Q.), La France de Napoléon.
Hachette 1917,301 p ..  .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  i0 F
Meister (Albert), Socialisme et Autogestion,
I'Expérience Yougoslave. Coll. Esprit Seuil
196+.  J99 p  index  . . . . . . . . . . . . .  i0  F
Miche l  Qean) ,  Dora .  J . -C,  Lar tès  1975,
{+ l  p  . . . . . . . . . . .  60  F
Minc (Alain), Le nouveau Moyen Age, Galli-
marcl 1993.251 p
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Mitterrand (François), La paille et le graln.
Chrorùque. Flammarion 1975, 301 p 4 0 F
Monnerot (Jules), Sociologie du Communls-
me. Gall imard 1949,510 p ,,  , , , ,  , ,  , ,  , , , , , , ,  70 F
Mousset (Paul), Quand le temps travaillait
pour  nous .  Réc i t  de  guer re .  Grasset  1941,
302 p
Naege len  (M. -8 . ) ,  T i to .  F lammar ion  1961.
250 n i 0 F
Orleux Qean), Talleyrand. Flammarion 1970.
858 p index rel.  toi le éd . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 F
Patdce (F.), Le Dodore fait la malle. Récits de
Cîpti|ité et d Et,asiort. Farré et Freulon 1947.
187 p  . . . . . . . . . . . . . . . . .  60  F
Peniakoff (Vladimir), Mon armée privêe, Une
pette armée dans la bataille d'Afrique. Gallimard
1953.458 p . . . . . .  . . . . . . . .  60 F
Plat (Armand), La Paysannerie Française. Ed.
dr.r Scorpion 1962.2i0 p .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i0 F
Pouget Çean), Le manifeste du camp no L Les
prisonniers français du Viet-Mittb en 1950.
Fayard 1969. 4a4 p .. . . . . . . . . . . . . . . .  i0 F
PSU, Manifeste du Parti Socialiste Unifié. Tema
act ion  1972.  231 p  . . . . . . . . . . . . . . . . .  30  F

Quinet (Mme Edgar), La France idéale. Cal-
mann Lér - r  1896.342 p  . . . . . . , . . . . . . . . . . . , . . , , , , . , , . ,  50  F
Raffalovitch (A.), "... L'abominable vénalité de
la Presse.,, ", D après les documents des Arcbit'es
r u s s e s  ( 1 8 9 7 - 1 9 1 7 ) .  L r b r .  d u  T r a v a i l  1 9 3 1 .
1i0 p .. . .  70 F
Revel Qean-Frarçols), Comment les Démo-
craties finissent. Grasset 1983,332 p ...... l0 F
Revel Qean-François), Nl Marx Nl Jésus.
R. Laffont 19-0. 26r p . . . . . . .  . . . . . .  . . . . .  .  . . . . . .  30 F
Riedmatten (t. de), Ic Problème social à tra-
vers  I 'H is to i re .  R .P ichon 1957.  464 p

Rony Qean), Trente ans de partt 3 un coûlmu-
niste s' interroge. Chr, Bourgeois 1978,
232 p 3 0 F
Roy Qules), La guerre d'Algérie. Julliard 1960,
) l  i  n- -  Y 3 0 F
Saive (René), Mendès-France. Journal du Parle-
menr 19i6.  112 p . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 F
Sampson (Anthony), Radioscopie de I'Angle-
terre. Seuil 19;3. 193 p
Sampson (Anthony), La Folre aux Armes.
R.  La f fon t  1978.  393 p  . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . .  45  F
Sartiaux (félix), Iâ civillsation. Coll, A. Colin

40 F 1938,224 p

l n o e x , , , , , , , , , , , , , , , , . . , , . , . . . . , . . 7 0 F
Rivoallan (A.), L'Idande. Coll. A. Colin 1914. rel. d. toile
203 p 5 0 F

Schellenberg (Walter), Le chef du contre-
esplonnage nazi pafle, 1933-1945. Mémoires.
Iul l iard 19i7, ;14 p ..  

-0 
F

Siegfried (André), La crise brltannique au
)O(e siècle. Coll. A. Colin l%L216 p .. .. i0 F
Tannenbaum (Frank), Le Syndicalisme. La

40 F Colombe 1957.17i p 4 0 F
Tapié (Victor L.), Ia France de Louis )ûtr et de
Riche l ieu .  F lammar ion  19 i2 ,  561 p  ( lêg .
dé f r . ) . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 iF
Tschuppik (Karl), Françols-Joseph, I'effon-
drement  d 'un  Empi re .  A .  Co l in  1933,
r 5 r p  . . . , . . .  6 0 F
Tracey (Herbert), IÊ Mouvemert Syndical Bri-
tannique. Monographie de la Confédération
Inter, des Syndicats Libres No 2 1954, 115 p

i 0 F
Vidalenc (Georges), Aspects du Mouvement
Syndtcal Français. N{onographie de la Confédé-
ration Inter des Syndicats Libres No 1 19i3, 117 p
i l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50  F
Zegel (Sylvain), Les Idées de Mal. NRF Idées
acrue l les1968,249p .  . .  30 f

Livres ftolaires
Aimond (Ch.), I'Histoire au Brevet élémental-
te. Réstrmé suit'i de 100 sujets de deroirs. De
Gigord 1928 30 F
Almond (Ch.), L'Epoque contemporaine l7E9-
1880. Cl de 3e.De Gigord 1940 10 F
Bernard Q.), Hlstolre Moderne de l7l5 à
1815, Cl. de lère,E. Vitté 1903 40 F
Chaulanges (S.& M,), Histoire de France.
CounMoyen.  De lagrave 1917 . . . . . . . . . . . . . . .  45  F
Colomb (G.), L'Enseignement Scientiflque à
l 'Ecole. Courc Sup. A. Colin 193i , , , , , . . . , , , , , ,  30 l-
Hubault (Gust.), Lectures pour accompagner
le cours d'Histoire de France. Delasraye s.d.

i 0 F
Jarry (8.), Histoire Ancienne. CL de 6e Ed.
L'Ecole (1949 ?) 40 F
Iavisse (Ernest), Rêcits et entretiens familiers
sur I'Histofue de France iusqu'à la Guerre de
Cent ans. Cours élém. A, Colin 1898 i0 F
Manry (A.-G.), Documents d'Histoire. C/. r/e
5e.Delagrave 1971
Pérochon (Ernest), Le Livre des Quatre Sai-
soûs, IiL're de lect. C. Moyen et silp, Delagrave

10 F 1929 5 0 F
Segond (E.), Histoire de France. Ciars contpl
A. Hatier 1913 5 0 F
Selgnobos (Ch.), Hlstolre de la Civillsation.

i0 F Masson 1903 i 0 F
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C0IS0tftlTl0Jf r'rmvie les trrpôrnmun {l tous ler t}rnsommateirrs. du plus bumble village û la plus grande villtr de F}ance.
â ttrafilufir leur union. 0 res$prrer les llenr. qul dolvrut lcs unir a rRveiller r.e.ul d'onlr'e eux çi sont cndonrtis et rl appcler vens
la (ho;rêration lu Jtdr en'rtm immensr de^. illdifienrnts
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