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EN DERNIÈNC PAGE: .
Des ours
pyrénéens
au temps
des inventaires
Alors que des éleveurs des
Pyrénées font de la résistance
contre I'implantation des ours slo-
vènes, la photo de dernière page
nous ramène à une actualité cente-
naire. l létait alors aussiouestion de
résistance dans les vil lages de
I'Ariège mais en compagnie des
ours, et contre les agents du fisc
chargés de procéder aux inven-
taires dans les églises.
La loi de séparation des églises et
de l'État de décembre 1905 pré-
voyait I'inventaire des biens détenus
par les églises. Une circulaire, des-

. tinée aux fonctionnaires de
I'Enregistrement, déclenchait la
révolte des opposants à la loi avec
notamment la phrase: n Les agents
chargés de l'inventaire demande-
ront I'ouverture des tabernacles ,.

" Brutalité aussi inutile que mal-
veillante " déclare le député socia-
liste de la Loire Aristide Briand qui
voit bien la provocation contre la loi
qu'i l a présentée et soutenue
devant les assemblées. Et effective-
ment, une campagne d'opinion se
développe alors contre les fonction-
naires de l'État considérés comme
des profanateurs.
Les premiers inventaires menés en
province se déroulent sans autre
opposition que des protestations de
principe, position d'ailleurs défen-
due officiellement par les évêques.
Mais le climat dégénère après les
inventaires dans les églises pari-
siennes qui prennent des allures
insurrectionnelles sous I'action de
quelques irréductibles. Dès lors,
inspecteurs du Trésor et serruriers,
accompagnés de gendarmes et
militaires voient hommes et femmes
s'opposer physiquement à leur
entrée dans les églises.
La photo de dernière page publiée
par L'lllustration du 31 mars 1906
nous montre donc deux ours proté-
geant le curé qui s'apprête à lire sa
protestation. La légende nous
indique: u après quoi... l'inventaire
a eu lieu tout de même. Les oursa-
liers n'avaient pas voulu prendre sur
eux de démuseler leurs bêtes. " Le
texte note que l'action se passe à
Mont jo ie,  pet i te commune de
I'Ariège et que la jeune fi l le qui a eu
I' idée de faire ainsi défendre son
église a été emprisonnée pendant
cinq jours pour avoir violemment
pris à partie le commissaire de
police.
Des actions moins folkloriques ont
marqué d'autres régions. Des
affrontements dans une commune
en Flandre causent la mort d'un
manifestant. Violents incidents
aussi en Haute-Loire pendant les-
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quels les gendarmes se servent de
leurs armes, blessant quatre mani-
festants. À Montregard, un manifes-
tant qui menaçait un brigadier a été
grièvement blessé par balles. l l
meurt trois semaines olus tard.
Un débat à la Chambre suite à ces
drames entraîna la démission du
président du Conseil Rouvier rem-
placé par le radical Sarrien. Pour
sauver sa loi de séparation, Briand
entre au gouvernement contre l'avis
de son parti et demande à
Clemenceau de partager égale-
ment les responsabilités du pouvoir.

C'est  b ien vu.  Clemenceau, le
laique intransigeant, féroce adver-
saire de toute polit ique de " recul ',
devenu ministre de l ' ln tér ieur,
demande aux préfets de ne pas
recourir à la force. Et de s'expliquer
par une phrase restée célèbre:
n Nous trouvons que la question de
savoir si l'on comptera ou ne comp-
tera pas des chandeliers dans une
église ne vaut pas une vie
humaine ".
La situation s'apaise et les élections
de mai renforcent la gauche ratifiant
ainsi la loi de séparation.

rr Les bostilles, elles sont dons nos têtes D

En ce mois de juillet, on ne pouvait manquer d'évoquer l'anniversaire de la prise de la Bastille, que les lecteurs
de Gavroche gardent à l'esprit, mais peut-être pas tout à fait de la même manière qu'un autre grand passionné
d'histoire, Dominique De Villepin, qui s'exprimait ainsi le mardi 25 avril dernier à la Sorbonne, au lendemain de
la crise du CPE: < En 2006. nous ne cessons de construire des bastilles. lzs bastilles. elles sont dans nos têtes. >
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SOMIVIAIRE N" I47
P. 413 iuillet 19}6,b dimonche devient iour de repos obligotoire
Le 14 juin dernier la cour d'appel de Versailles ordonnait la fermeture le
dimanche des magasins du centre commercial Usines Center de Villacoublay
(Yvelines). Petit rappel de la loi de 1906 qui interdit de faire travailler les salariés
le septième jour. Une loi aujourd'hui peut-être en sursis.
> Par Alfred PETIT

P. n ooût I 914: Lesuicide de l'lnbrnotionole
Conscients de I'imminence d'une guerre de grande ampleur, les différents
mouvements ouvriers européens réunis dans la Deuxième Internationale,

résolument pacifistes, furent pourtant incapables, non seulement d'empêcher la
Première Guerre mondiale, mais même de s'y opposer.

> Par François ROUX

P. 6 Courbet et lo Commune: Représenlotions phobgrophiques,
identificotion et mystificotion

Quelle a été la véritable implication de Gustave Courbet dans les événements
de la Commune? Entre rumeurs, affirmations péremptoires, photographies

" d'après nature ' et photomontages déjà très répandus à l'époque, la vérité
est difficile à extraire du mythe.

> Par Joël PETITJEAN

P. 14 frt sons-culoties de lo Drôme en effurvescence (l 799-17941
En I'an ll de la République (1793), les sans-culottes organisés en sociétés tentent
d'insuffler une vague de démocratie et d'égalité dans la société. Exemple avec
ces révolutionnaires de la Drôme, représentants du pouvoir populaire, qui
influencent jusqu'aux députés de la Convention.
> Par David VINSON
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P. 24 Uoccident minier, miroir des relotions â:onomiques et socioles
Les catastrophes font partie de la vie de I'industrie minière et dans ces drames se
révèlent les conditions de travail des mineurs. Des accidents qui amènent à
s'attarder sur des notions aussi variées que la formation des ouvriers, la sécurité,
le rendement, la révolte, le traitement médiatique ou encore le recours à la religion.
> Par Jean-Louis ESCUDIER

P-. 4l t chronique m6diolique de JJ. ledos -P. 4? Eo-nngs builles -P. 44 À lo poge
P. 49 Æonnemànt - P. 50 fomofeur de livres - P. 5l À lire

P. U |e regord sociol de Pout-l,ouis Courier
Soldat de Napoléon, traducteur lettré d'ceuvres de I'antiquité grecque, Paul-Louis

Courier (1772-1825) est issu d'une famille de la bourgeoisie aisée. Pourtant, il n'en
est pas moins I'auteur de pamphlets engagés prenant la délense des paysans, où

il se présentait comme I'un des leurs pour s'opposer à I'ordre établi.
> Par Frédéric-Gaël THEURIAU
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13 ju i l le t  1906

[e dimanche devient jour de repos obligatoire
Aujourd'hui ,  le Code du Travai l  prévoi t  que , ,  le repos hebdomadaire doi t  être donné le
dimanche >. C'est en ces mêmes termes que la loi du 13 juil let 1906 imposait le repos domini-
cal. Un large consensus existait sur le principe mais circulaires et jugements divers furent
nécessaires pour rendre cette loi applicable dans les faits.

Un député, un seul sur 576 s'est-il opposé au vote de la 1oi sur Les opposants à cette loi avançaient des arguments qu'on retro-
le repos hebdomadaire le dimanche promulguée le I 3 juillet uvera énoncés à chaque avancée sociale depuis lors, le principal
1906 ? Le Journal officiel du 1 I juillet I'indique en précisant que étant qu'en faisant une loi contre le patron on lèse surtout les inté-
sur 576 votants, 575 ont voté pour et I contre. Résultat rectifié rêts de ceux qui devraient en profiter: < Si I'on ruine le patron, on
quelques pages plus loin: les votants, cette fois au nombre de 547 , ruine en même temps I'employé et I'ouvrier r. Un discours encore
ont tous voté pour I'adoption. bien présent aujourd'hui, beaucoup entendu lors du vote de la loi

Déjà, à 1'époque, les quelques députés présents à I'assemblée sur les 35 heures, qui, s'il avait été suivi en 1906 et après, ferait
votaient précipitamment pour les absents, ce qui, parfois entraî- que I'ouvrier travaillerait encore 7 jours sur 7 pour assurer la
nait des erreurs et des rectifications. richesse du patron et donc la sienne !

Cette loi approuvée sur tous les bancs de I'assemblée a toute-
fois connu de réelles difficultés dans sa mise en pratique, obli-
geant juges et ministres à préciser et corriger la copie initiale.

Une chose était de reconnaître la nécessité, selon le député rap-
porteur de la proposition, o d'accorder à tout travailleur un jour

de détente, ce qui lui permetTra de se constituer une nouvelle
réserve deforces et defaire aussi les aurres jours de la semaine un
travail plus fécond ",1'apphquer dans les faits en était une autre. I1
fallait notamment préciser toutes les dérogations rendues nécessai-
res pour que le repos dominical o ne soit pas préjudiciable au
public ou compromette Ie fonctionnement normal de l'établisse-
ment >. Difficulté aussi d'avoir une réponse claire sur la question
de savoir si le jour de repos doit être ou non payé par le patron.
C'est oui pour I'employé travaillant à la semaine ou au mois. C'est
à voir pour celui payé à la journée, à l'heure ou aux pièces. Les
jugements rendus sont divers et contraires selon les situations mais
fe plus souvent respectueux de la logique o que l'ouvrier ne soit
payé que pour le travail founrl ". Ainsi cet extrait de jugement :
<< attendu, en définitive, que le salaire n'est que la représentation
d'un travail effectivementfait, et non pas le prix du repos; qu'en
conséquence, en payant six journées, le patron paie , non partie du
salaire, mais le salaire tout entier, dit que le demandeur n'a pas
droit au salaire qu'il réclame pour le jour de repos > .

Dn r,,c, RÉvorurroN À 1906
Déjà sous I'Ancien Régime, le repos du dimanche et des jours

fériés existait ,  fondé sur la prédominance du culte cathol ique.
Sous la Révolution, les jours fériés se trouvèrent annulés par la
Const i tu t ion  du  3  septembre  1791 pu is  par  I 'a r t i c le  7  de  la
Déclaration des Droits de I'Homme,le24 janvier 1793.Le calen-
drier républicain institué par le décret du 18 floréal an II, créa les
fêtes décadaires et un autre décret du 3 brumaire an IV établit en
outre sept fêtes nationales et annuelles. Le repos n'était toutefois
pas obligatoire jusqu'à ce que la loi du 17 thermidor an VI impose
l'observation des décadis et des jours de fêtes nationales.

Mais les habitudes étaient là et le peuple - surtout dans les
campagnes - avait des difficultés à s'adapter au nouveau calen-
drier; le dimanche restait pour lui un jour de fête, conforté en ce
sens par les prêtres dont I'influence restait présente. Des mesures
furent prises pour rendre obligatoire le respect du calendrier répu-
bl icain, puis pour interdire bals et spectacles les dimanches et
autres jours de fête de I'ancien calendrier (arrêtés du 14 et l7 ger-
minal an VI). Enfin. la loi du l7 thermidor an VI ordonna la fer-
meture des boutiques, magasins et ateliers et la suspension des
travaux dans les l ieux publics sous peine d'amende et même
d'emprisonnement.

Lor nu L3 ruuBr 1906
ÉmslrsslNT LE REpos HEBDoMADATRE EN FAVEUR DES EMpLoyÉs nr ouvnrnns
Le Sénat et Ia Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier : II est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même employé ou ouvrier dans un établissement industriel ou
commercial ou dans ses dépendances, de quelque nature qu'il soit, public ou privé, lai'que ou religieux, même s'il a un caractère
d'enseignement professionnel ou de bienfaisance .
Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche.
Tbutefois, lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public
ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut ête donné, soit constamment, soit à certaines époques
de I'année seulement, ou bien:
a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement'
b) Du dimanche midi au lundi midi;
c) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinTaine ;
d) Par roulement à tout ou partie du personnel.
Des autorisations nécessaires devront être demandées et obtenues, conformément aux prescriptions des articles 8 et 9 de la présente loi.
( . . . )

Suivent seize articles précisant les catégories d'établissements pouvant donner le repos hebdomadaire par roulement, les modalités de
contrôle et les sanctions prévues.

l
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Devant ces décisions peu tolérantes, les réactions religieuses ne
se firent pas attendre, et le 7 thermidor an VIII, sous le Consulat,
un arrêté des consuls l imita aux seuls fonctionnaires publ ics
I'obligation d'observer les jours fériés républicains, laissant aux
autres citoyens le droit de prendre du repos suivant leur volonté.
Et la loi organique du concordat du l8 germinal an X dans son
article 57 fixa le repos des fonctionnaires publics au dimanche.

Sous la Restauration, le culte catholique est proclamé religion
de l'État. Les mesures autoritaires rétablissent les règlements
antérieurs à la Révolution, interdisant tout travail les dimanches et
les jours de fête rel igieuse, ainsi que I 'ouverture des cafés et
autres marchands de vins pendant les offices. Ces mesures sont
confirmées par la loi du 18 novembre 1814.

À partir de 1830, la Charte ne reconnaissant pas de religion de
l'État, on peut penser que la loi de l8l4 serait abrogée. Or, elle
restera valablejusqu'en 1880 ! Ledru-Rollin I'avait abrogée en
1848 comme contraire à la liberté et à l'égalité des cultes mais,
suite à des protestations, plus ou moins rétablie par une autre cir-
culaire du ministre des cultes. Le gouvemement, dans I'indécision
de savoir s'il fallait abroger ou exiger une application ferme,
laissa à la jurisprudence le soin de régler les problèmes jusqu'à ce
.que la loi tombe peu à peu en désuétude.

Dans le même temps, les nouvelles conditions économiques
poussent au développement du travail le dimanche plutôt bien
accepté par les ouvriers. Ces derniers travaillent une partie du

dimanche et fêtent le lundi dans les cabarets ouverts. Cette cou-
tume ancienne du chômage le lundi devient très populaire entre
1830 e t  1880.  C 'es t  no tamment  pour  combat t re  le  f léau  de
I'alcoolisme et remettre la famille en position centrale avec l'idée
de développer la natalité que les politiques s'accordent sur la
nécessité du repos dominical.  I ls suivent en cela les avis des
médecins hygiénistes recommandant ce repos pour combattre les
effets de la fatigue. Le patronat est également sur cette ligne, pré-
férant voir I'ouvrier dans sa famille le dimanche qu'au cabaret le
lundi, lieu de perdition avec I'alcool mais aussi les discussions
avec les porteurs de dangereuses idées sociales. Tout va donc dans
le sens d'un dimanche consacré à la famille et aux loisirs.

Ainsi, après les lois en faveur des enfants et des femmes, diffé-
rents projets arrivent devant I'assemblée pour réglementer le tra-
vail. Mais il faut attendre le 6 avril 1900 pour que celui du député
Zévaès soit déposé comme proposition de loi qui, après bien des
remaniements, est adoptée par la chambre des députés le 27 mars
1902. Mais la discussion au Sénat va demander encore quatre
années avant qu'enfin le projet déhnitifrevienne devant les dépu-
tés qui I'adoptent sans modification le l0juillet 1906. I

Bibliographie : lz repos hebdomadaire. Étude rhéorique et crilique de la lni du
I 3 juillet l%)6 avec la jurisprudence Ia plus récente par Gaston Bonnefoy.Libmirie

de la Cour de Cassation - 1907.

La loi, les boulangers parisiens... et la journée de pain rassis
Les diff icultés d'application de

la lo i  chez les boulangers par i -
siens font la une de l 'hebdoma-
daire L'llustrationle 13 octobre
1906 avec ce dessin d'un boulan-
ge r  dans  son  fou rn i l  *  t e l  un
athlète antique, se livrant au rude
labeur de la panif ication
classique " et cette question :
" Comment concilier les intérêts
des patrcns, des ouvriers et des
consommateurs ? Question vitale
au premier chef . l l  est aisé de
décréter le chômage des boulan-
gers une fois par semaine; le
chômage des estomacs, c'esf
impossible. D'oit des tiraille-
ments, des conflits, même des
grèves.

" Le système du roulement
semblerait tout arranger; mais la
majorité des patrons, lui repro-
chant, à tort ou à raison, des
i nconvé n ients p rofessionnels,
préfèrent le repos collectif . Ils
viennent d'en faire à Paris, lundi
dernier, un essai dont les consé-
quences ont été d'obliger les
ouvriers à "doublef' les fournées
de la nuit du samedi au diman-
che, la clientèle à s'approvision-
ner pour deux jours, et (chose
grave !) de condamner la popula-
tion parisienne à une journée de
pain rassis.

Le Syndicat de la boulange-
r i e  d e  P a r i s  e x p l i q u e  l e s  r a i -
sons qui poussent les ouvriers
boulangers à refuser le repos
hebdomadaire pour le rempla-
cer par des repos groupés:

n  L 'ouvr ie r  bou langer  n 'a
jamais été partisan d'une jour-
née de repos isolée. En effet,
que fera I'ouvrier de la nuit de
repos qu'on veut lui accorder?
Forcément, en rentrant chez lui
le matin, il devra se reposer,
comme à l'ordinaire, puisqu'il
aura travaillé toute la nuit. Que
fera-t-il ensuite de sa nuit de
repos ?

" Comme il est, en général,
marié et père de îamille, il est
bien probable qu'il ne la pas-
sera pas dehors. l l  restera
chez lui et se couchera; mais
s'étant déjà reposé toute la
journée, il ne pourra dormir de
nouveau, il passera donc une
nuit agitée et aura hâte de voir
le jour se lever pour sortir.

" Et lorsqu' i l  aura passé
toute sa journée dehors, sera-t-
il apte à reprendre son travail
le soir?

En résumé, cette journée de
repos sera pour lui une journée
de fat igue. C'est, du reste,
pourquoi I'ouvrier boulanger ne

" Cette expérience un peu prend jamais une journée de
hasardeuse se poursuivra-t-elle? Les syndicats corporatifs en ont repos seule; quand il éprouve le besoin de se reposer, il prend
délibéré avec le désir et I'espoir de trouver un moyen terme. ll n'en toujours plusieurs journées de suite, dont il profite également
reste pas moins que I'innovation, probablement passagère, a pris pour ses affaires de famille. "
les proportions d'un gros événement, et que le boulanger parisien, Un soutien patronal qui semble bien exprimer I'opposition des
ce travailleur noctume, est devenu l"'homme du jout''. D ouvriers à I'application de cette loi.
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1 3 octobrc 1906: le boulanger dans son fournil à la une de " L'lllustration "
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Gourbet et
la Gommune:
Représentations
photographiquGs,
identification
et mystification

que cenains ont reconnu comme étant Courbet sur une photo
de la démolition de la colonne Vendôme (voir pp. l0-ll ).

Quelle a été la véritable implication de Gustave Courbet dans les événements de la Commune ?
A-t-il participé à la destruction de la colonne Vendôme comme le suggèrent de nombreuses
caricatures ? Est-il ce curieux personnage en uniforme quifigure sur une photographie
de la scène ? A-t-ilensuite été arrêté puis emprisonné sur la base de représentations truquées ?
Entre rumeurs, atfirmations péremptoires, photographies < d'après nature, et photomontages
déjà très répandus à l'époque, la vérité est ditficile à extraire du mythe, et certains détails
des activités du peintre pendant la Commune restent flous.

L'usage des images n'est pas toujours
maîtrisé par ceux qui participent à leur
création, comme par ceux qui les pro-
duisentr. Avant la Commune, Courbet
est déjà dans la boîte à malices des cri-
tiques, des caricaturistes, et de I'opinion
en général2. Dès la Semaine sanglante,
alors que le peintre s'est réfugié chez
son ami Lecomte, I 'opinion fantasme
plus que jamais. On dit et on écrit que
Courbet, celui que I'on va emprisonner
réellement, mais aussi emprisonner dans
les gravures et les photographies, est
mort sur les barricades ou en prison.
Émile Zolalui-même colporte la rumeur
(avant de se rétracter)3. Et I'on peut lire
dans L'I l lustration du 10 juin 1871a:
< Voici sur [. ..1 Courbet des renseigne-
ments que nous avons tout lieu de croire
authentiques. Le peinte d'Ornans n'a
pas été tué au ministère de la marine, il
n'a même pas été tué du tout. Pris dans
les premiers jours de la semaine, il avait
été amené à Versailles, en même temps

$-çrntlumt" u;

qu 'un  cer ta in  nombre  d ' insurgés  de
rang inférieur.[...] Courbet, on le sait,
était très gros; [...] épuisé déjà avant de
se mettre en route , il n'avait pu faire le
chemin qu'avec la plus grande dif f i -
culté. Arrivé à Satory, il voulut à toute

force qu'on lui donnât à boire ; il avait
chaud. Il résulta de cette imprudence
une sorte d'apoplexie qui I'emporta au
bout de quelques heures >.

Avant que son eff igie ne soit  repro-
duite, vers 1900, par la carte postale qui
d i f fuse  de  nombreux  por t ra i ts  de
communards, et même en timbre-poste,
I ' image de Courbet, revue et corr igée
par les part isans de Versai l les, f igure
dans le bestiaire de l'insurrection, Les

fantoche s de I' Internationales .

Counaer ET LA MArsoN
oe Tnlens

Le I I mai l87l , la Commune ordonne
par décret la démolition de I'hôtel parti-
cu l i e r  de  Th ie rs ,  e t  l e  12  ma i ,  e l l e

nomme Courbet  membre  de  la

Commission chargée de s'occuper des
objets qui y seront enlevés6. Le peintre

s'engage avec une certaine indépen-
dance d'espritT dans cette mission de
sauvegarde de I ' importante col lect ion
art ist ique consti tuée par Thiers: 

" [ . . . ]
Dans  la  s i tua t ion  hor r ib le  que

M. Thiers fit à Paris, et malgré moi, il

eut recours à moi malgré cela, par la
voie de M. Bartelemy St Hillaire qui me
demanda (sous la Commune où j'étais

resté pour n'être pas lôche etfaire mon
devoir d'honnête homme) en l'absence
de ces messieurs. Il me demandait de
sauver la maison et les objets d'art de
M. Thiers son ami, j' exécutais ponctuel-

lement ce désir et politiquement j'esti-

mais tous ces objets quinT,e cent mille f.,
ce quifit que sur cette estimationfictive
la  chambre  p lus  ta rd  lu i  a l loue  un
mil l ion sur lequel i l  me doit au moins
cinq cent mille f . pour être dans le vrai.

[ . . . ]  " ,  écrira-t- i l  à Baudry vers 18758.



Mais Courbet semble dépassée: " "/e
rencontrai [ . . . ]  Val lès er lui  dis :  [ . . . ]  je

suis chargé d'une mission très délicate.

Je  sera is  b ien  u ise  que ro t ts  v inss ie :

avec moi che:. M. Thiers, vous me servi-
riez de téntoin. Il t vint bien volontiers.

Quand nous fûmes sur les l ieux, nous

fûmes effrat 'és...Tous les objets d'art

1 . . . 1  é t a i e n t  d i s p e r s é s  [ . . . ]  d a n s  l e s

a l l é e s  1 . . . 1 ;  t . . . 1  d e s  h o m m e s  c h a r -
g e a i e n t  c e  m o b i l i e r  a u  m i l i e u  d ' u n
public nombretrt  !  Je f is venir le pré-

posé à ce déménagement. Je lui deman-
dai s'il avait fait I'inventaire de tout ce
mobi l ie r ;  i l  me répond i t  que non [ . . . ] .
Je  lu i  f i s  de  graves  reproches  é tan t
i r r i té  1 . . .1 .  To t t tes  ces  v io lences  nous

d é p l a i s a i e n t  t  l t  l N o u s q u i t t ô m e s
ces  l ieux  après  avo i r  p lacé  des  sen-

,tinelles à toutes les porres et nous mon-
tâmes en voiture pour nous rendre au
garde-meub le  [ . . . ]  " '0 .

L o r s  d e  s o n  p r o c è s ,  l o r s q u ' o n  l u i

d e m a n d e  q u e l  r ô 1 e  i l  a  j o u é  d a n s  l a
démolition, Courbet répond: o J'ai joué

un rôle de sauveur. Je suis allé à la mai-
son de Thiers ; je voulais remplir mon

devoir.  On m'avait engagé à y envoyer
quelqu'un: j 'ai  préféré t al ler [ . . . ] .  J 'y
a l l a i  a u s s i  l e  l e n d e m a i n  1 . . . 1  m a i s  i l
était trop tard. Des hommes dLt garde-

meLrble 1...1 avaient emballé les ob;":s,

[ . . . ]  i / , r  a v a i r  u n  p r o c è s  v e r b a l  .  J ' a i
aperçu  que lques  bagate l les  en  te r re
c u i t e ,  j e  l e s  a i  r a m a s s é e s .  f . . . f
M.Th iers  n t 'a  d iscu lpé  [ . . . ]  " " .

La photographie qui. notamment pour

des raisons techniques. ne peut véri ta-

blement rendre compte des évé- |)alt
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Dénolition de Ia nctison tle Thiers. La Contntune. A. Datot 1901.

l .  S u r  l a  p h o t o - e r a p h i e  e t  l a
C o m m u n e  d e  I 8 7 1 .  r o i r  n o s  t r a l a u x  :
RecherL l tes  sur  lo  p l to togrup l t i t  e t  l t t
Cut t t r t t r l t r .  l9 l l6 .  mcrno i rc .  M i r i t r i r c  r
l 'université de Dijon: Reclterclrcs sur la
pltotogrophie et lu Contntune, ters une
unaltse thénutique dcs vue.s pltotrryru-

l , h i q t t c . '  , l c  P t r i t  ,  t  d ,  r r ' r  c r t I i r ' t r : .
l 9 l l 8 .  r n é m o i r c .  D . E . A . .  u n i r c r s i t é s  d c
D i j o n  e t  S t r a s b o u r g  I l  :  .  I  8 7 0 -  I  8 7  I
A lbums.  recue i ls  c t  l i r rcs  i l l us t rés  " .  l r r
R e e  h e r c l t e  l t l t o t o q r a l t l t i q u c .  n "  6 .
j u i n  1 9 8 9 .  p p .  l 8 - - r  I  :  "  D u  r é e l  à  l a
m y s t i l i c a t i o n .  L e s  p h o t o - r r a p h i e s
composites de la Commune ". Ta.ttas et
d o c t t t t t e n t s , r r o r r r  / c  c / a s s e .  P a r i s .
C . N . D . P . .  j u i n  1 9 9 3 .  p p .  1 8 - 1 9 : "  L a
C o m m u n e  d c  P r r i s  .  d a n s  F r i z o t
(Miche l .  d i r . ) .  Nout t l le  h i .s ro i re  de  lu
pltotograpltie. Paris. Adam Biro. 199,1.
p. 116: Recherches sur la photograpltie
( l  l o  C t ' i l r t l u t | . .  I q S 5 .  t n É m o i r e .
Doctorirt. universilé Paris-Sorbonne. dir.
Bruno Foucar t  .  Le .y  désqs t re .y  t l t  lu
guerre et ses (rraelJ ru|eges, < repor-
toges  >  e t  po t  t t  o i t s  de  la  guer re  e t t
Frtl i t i  . /,1-i '). Chrlon-.ur-Srônc. mu.ée

Nicéphore  N iépce.  1999.  ca t .  d 'expos i
t ion  sur  h t tp : / /www.museen iepce.com.
Voir aussi : Ltt Conurturte / Puris I 87 | .
Par is .  Nathan.  coJ l .  Photo-poche.  1998:
La  Cor t r r t rune photograph iée  .  Par rs .
musée d  Orsay .2000.  ca t .  d 'expos i t ion .

2 .  é g a l e m e n t  C o u r b e r  e t  l a
Contrnune. Paris. musée d'Orsay. 2000.
ca t .  c l 'expos i t ion .

l .  R . r l r r l p h e  \ À r l t e r  ( .  U n . l o . . i e r
d é l i c a t  " .  L e  P e t i t  j o u r n u l .  O r n a n s .
nrusée Courbet. n' l. été 1989) cite deux
l l l l C l c s  O  b . m l l e  Z O l l  a  U t l  d t t t t L t t l L e

tt t . t t i  la uort  du peiutre C"ur6", ,  , , ,  ' ,

seroi t  at t tpoisott t té datts sa pr isott .  sclot t

les wts, et  qui ,  sLt i l t t t t t  d autreJ, r 'Je/di l

n u t r t  d  u n  c o u p  d e  s o n g . .  ( "  L e t t r e  d e

P a r i s  " .  L e  S l n t o p h o r e  d e  M o r s e i l l e .

3  I  m a i  I  8 7  I  )  :  <  L e t t r e  d e  P a r i s  
" .  

Z c

Séntaphore de Mqrsei l le.  I  I  et  l2. juin

1 8 7 1 .  o ù  l ' é c r i v a i n .  d é c l a r a n t  q u e  l ' a r -

t i s t e  e s t  v i v a n t .  "  i r o n i s e  s u r  l e s  r é c i t s

qui le nort trert t  reîrouté sou.s un l i t .  ou

n t ( n e ç u i l I  d e  I e t i r e  l e u  u v e c  u n  r e v o l -

|er . .  (Walter.  op. c ir . .  n.  3).

1.  L l l lustrat iot t  I  Journal urt iversel.

n '  1 . 1 7 6 .  l 0  j u i n  l 8 7 J . p . , r l $ .

5 .  A n o n y m e .  L e s  J a r t t o c h e s  d e
I ltttertutionale. gravure. B.N. Courbet
ne  l i t  pa .  pun ie  de  l 'Tn ternu t ionr le .

6 .  Ct tu r l \ ' l  ( l  l i l  Co | i lnunc .  t '1 , . ,  i t . .
n .2 .  p .  I  1 .1 .  Le  l0  avr i l .  le  pe in t re  a  é té
é lu  du  V l "  a r rond issement  e t  p rés ident

dc  lu  Fedér r r t ion  de \  rn i \ l cs  dc  Pr r is .
7 .  F r é d é r i q u e  D e s b u i s s o n s  ( "  L e

c i t o ) ' e n  C e u r b e t  " ,  C o u r b e t  e t  l a
Cot r t tnu t te  .op .  c i t . .  n .2 .  p .2 ,1 .  no te ,+2)
p r é c i s e  q u e  l e .  p r é o c c u p u t  t o n '  u r t i . -
t i q u e r  d c  C o u r b e t  . o n t  e o n . i t l e r ë e s
comme déplacées par certains commu
nards .  Lorsque le  pe in t re  p ropose de
c o n \ e r \ e r  l e .  b r o n z e s  . l e  l r . o l l e e t i o n
dans un musée. Protot déclare lors dc la
séance de  la  Commune le  12  mai  :  "  Le
cito\eil Courbet me paruî| porter trop
l o i r t  l e  s e n t i n t e t t t  d e  I  e r l . 1 . . . 1  "  ( c t t é

d u r s  B u u r l - i n  ( C e u r g ( r ) .  H É n r i o t
( G a b r i e l ) .  P r o c è s - t e r b a u t  d e  l o
Ct ,n i l ! ! t l c  de  lR-  L  Id i t i , , i l  ,  r i t iL ] i l t  .
Paris. Ernest Leroux. 192.+. t. I l . p. -360).

8 .  L e t t r e  d e  C o u r b e t  à  B a u d r y .  r ' .

I  87 .1-  I  876.  Ornans .  musée Courbet .
c i tée  dans  Léger  (Char les) .  Courbet  e t
s o n  t e n l p s  ( l e t t r e s  e t  d o c t t t t t e n l s

in l r1 i rs / .  Par is .  les  Éd i t ions  un iverse l
les .  19 .18 .  p .  12 ,1 .  dans  Courbet  f t r tn i -
1 ie r .  Ornans .  musée Courbet .  1980.  pp .

83-8 ;+ .  le t t re  I  1 .12 .  e t  dans  Wal te r .  op .

c i t . .  n . 3 .
9. Ce tait ne constitue pas une preuve

d 'un  échec  t (na l  dc  Courbc t  d rn :  ' r  m i '

s ion :  dans  Fern ie r  (Jean-Jacques) . .  Le
pe in t re  e t  1 'a rch i tec te  " .  L ige ia  /  dos-
s ie rs  sur  1  c r t .  n '  spéc ia l  .11  à '1 .1 .  oc t .

2002- ju in  2003.  p .  1 .16 .  on  l i t  . .  [ . . . ]  l /
etrtrcrître Jules Vtl lès avec lui dqnt une
expétlititn de xateg,arde, réu.ssie " .

10 .  Le i l re  r le  Courbet  i  Ju le .  S imon.
2 .1  ju in  I  87  I  .  Par is .  musée du  Louvre .
cab ine t  des  es tampes.  c i tée  dans  Chu
(Petra Ten-Doesschlte). C o're.V)ondulce
de Courbet .  Par is .  F lammar ion .  1996.
pp .  379-380.  e t  dans  Bordet  (Gaston) .

" Courbet et les écrivains [...] ".Courbet
I Hugo I les peintres et les l i l térateurs,
O r n a n s .  m u s é e  C o u r b e t . 2 0 0 2 .  c a t .
d 'expos i t ion .  p .  218 e t  no te  40 .

I  l .  Mor iac  (Edouard) .  les  Corsc i l . r
cle guerre tle Verxrilles pour Jàire suite it
P a r i s  s o u s  l t t  C o n t t t u r t e ,  P a r t s .

E .  Dentu .  I  t tT  l  .  p .  95 .

i ,  ! l l i f iË'1{1. 1" Ê T; - ;
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OOO nements mouvementés de la
Commune,  se borne à montrer  de la
maison de Thiers quelques vues dans
lesquelles on distingue parfois, en plan
éloigné, des ouvriers au travail. Dans
c e s  i m a g e s  a n o n y m e s .  o u  d u e s  a u x
photographes Léautté et Plaut, on ne
trouve nulle trace réelle de la présence
de  Courbe t .  Comme s i  I ' une  de  ses
motivations était de contourner ces dif-
f icultés techniques, Raudnitz, égale-
ment connu pour ses photographies de

toits, s'adonnant à la boisson, jouant sur
un piano sorti dans la rue - où l'on dis-
tingue aussi une voiture de déménage-
ment -, s'emparant d'objets d'orfèvre-
rie, de sculptures, de tableaux, tout cela
sous l'æil complaisant du peintre tenant
une statue et un cadre.

Couneer ET LA coLoNNE
VeHpôue

Mais l'image de Courbet communard
est surtout constituée par de nombreu-
ses gravures publiées dans la presse et
caricaturant le < déboulonneur > de la
colonne Vendôme :  d,ans Le Grelot
paraît la célèbre caricature de Bertall où
les statues d'Henri IV et de Louis XIV
supplient Courbet, réputé fondre les
bronzes de Par is ,  de les épargnerr3;
Schérer  désigne le peint re comme
auteur de la démolition, en le représen-
tant en << cassel4r de pierres >, allusion
directe au célèbre tableau souvent cari-
caturéra.

En juillet 1870, un chroniqueur de La
Vie parisienne écrit - peut-être mali-
cieusement - que Courbet accepterait
volontiers que sa statue remplace celle
de I 'empereur  au sommet de la
colonne :  < La scène se passe à
Bruxelles, i l  y a trois ou quatre ans,
dans une brasserie, entre peintres,f...)
photographes et hommes d'État [...1.
On parlait des destinées 1...1 qui atten-
dent  notre pays 1. . . )  >.  Le journal is te
rapporte ensui te que I 'on propose à

{)
ù - {;iln0{'Hfl }' fi;

I 'ar t is te de f igurer  à la  p lace de
Napoléon, et qu'après une acclamation
générale, il en accepte I'idée'5.

Le  l 4  sep tembre  1870 ,  à  l a
Commission des arts, Courbet souhaite
lire sa proposition de démolir la colonne
Vendôme. Cette proposition, dont la
discussion est reportée à la séance du
18 septembre, n'est pas approuvée16. Le
peintre y suggère que les panneaux de
bronze entourant le monument soient
entreposés au Palais de la Monnaie, aux

munard Vallès, dans Le Cri du peuple
du 4 avril I 871 , est le premier à deman-
der la destruction totale du monument2o
.  La décis ion de démol i r  est  pr ise le
12 avr l l  lors de la  séance de la
Commune. À cette date. Courbet. ne
siégeant pas encore à cette assemblée
( i l  n ' y  se ra  dé légué  qu 'à  pa r t i r  du
16  av r i l ) ,  ne  peu t  s ' y  exp r imer  e t
voter2r. Cependant, sa position, qu'i l  a
peut-être rappelée à des membres de la
Commune,  est  connue depuis 1870.
Dans le procès-verbal de la séance de la
Commune  du  27  av r i l ,  on  l i t :

" Courbet demande que l'on exécute le
décret de la Commune sur la démoli-
t i on  de  l a  co lonne  I . . . l .On  pou r ra i t
[...] laisser subsister le soubassement
1. . .1 ,  dont  les bas-re l ie fs  ont  t ra i t  à
I'histoire de la République lceci est
faux]  , '  on remplacerai t  la  co lonne
impériale par un génie représentant la
Révolution du l8 mars > ; lors de la dis-
cussion, on apprend que des disposi-
t ions ont  déjà été pr ises ;  Gambon
demande  que  o  I ' on  ad jo igne  1 . . . 1
Courbet aux citoyens chargés de ces
travaux > ; Grousset répond que < la
commission exécutive flesl a confiélsl
à  deux  i ngén ieu rs  [ . . . ]  e t  qu ' i l s  en
prennent toute la responsabilité >22.Le
l" '  mai ,  Courbet  re jo int  la  minor i té
opposée au remplacement du Comité
exécut i f  par  un Comité < de Salut
publ ic  "2r .  Le I  I  mai .  à  en cro i re ses
déclarat ions à son procès,  Courbet

aurait démissionné de la Commune2a.
Le l7 mai, il démissionne de son poste
de maire du VIe ar25. On sait cependant
que ,  l e  12 ,  l a  Commune  l e  nomme
membre de la commission chargée des
objets qui seront enlevés à la résidence
de Thiers, et qu'il siège aux séances de
I'assemblée communale jusqu'à la der-
nière, où i l est assesseur, le 21 mai,jour
de I'entrée des Versaillais dans Paris26.

Le 16 mai a l ieu la destruction de la
colonne Vendôme. Une foule considé-
rable mais filtrée, composée de mem-
bres de la Commune. de fédérés et de
curieux, accède à la place où se déroule
une grande fête révolut ionnaire.
Certains spectateurs emportent un sou-
veni r ,  une preuve de leur  présence :
o Vingt mille personnes se précipitent
autour des débris [...]; [on] cherche à
s'emparer de [...] bribes de bronze, de

fer ou de pierre. >21 <fDes] dessinateurs

ruines de Paris après Invalides ou au Carré
I'insurrection, réalise, L'image de COUfbet MarignyrT. Mais il ne
en photo.graphie sté- 

COmmiunard est surtout 
précise pas si.ces pan-

réoscop lque ,  une  - - - - - -  
- - -  

- - : -  
neaux  dev ra ien t  ê t re

reconstitutiontendan- COnStitUée paf de tbndus ou conservésr8.
c ieuse de cet  événe- nOmbfeUsgs gfavufes Sans p lus de succès,

ifi);!,"irli,',ï,0i, 
publiées dans la presse courbet demande au

. et caricaturant 
gouvernement I'autori-

reprodul t  un dessrn et  .  
-  - - : , : - - - : - - ' -  

sat ion de < déboulon-
des figurines en argile lg < débOUlOnngUf )) ner >> la colonnere.
montrant des commu- dg la COlOnne Vgndôme. Pendanr la Commune,
nards dansant sur les le iournaliste et com-



Ittcolonne après sachute." L'lllustration >, l87l

prennent ldesf croquis ,r28. Ils rencon-

trent des photographes comme Andrieu,

Appert et Disdéri montrant le monu-
ment avant ou après sa chute. Franck

réa l i se  un  gros  p lan  de  la  tê te  de  la

statue de Napoléon2e. Braquehais, qui

photographie les ru ines de Ia
Commune, s' intéresse également à la
populat ion d iverse réunie p lace
Vendôme. Sociologue avant I 'heure, i l
rapporte l'événement par une suite de
portraits collectifs < datables > (colonne

non échafaudée,  puis  échafaudée,  et
enfin détruite).

Le  l 6  ma i ,  Cou rbe t  v i en t - i l  p l ace
Vendôme ? Esril déjà venu contribuer
aux préparat i fs  de la  démol i t ion ?
Viendra- t - i l  p lus tard voi r  le  OOO

12.  Raudn i tz  (Ju les) ,  Le  sac  de
l'Hôtel Thiers, Le sabbat rolge, B.N.
Vue extraite de la série le sabbat rouge
c o m p r e n a n t  d o u z e  i m a g e s  a u x  t i t r e s
provocateurs  fa isan t  comprendre
l ' in ten t ion  de  Raudn i rz .  s inon ses  op i -
nions : exploiter commercialement des
images en en faisant des objets de pro-
pagande sa t i r ique .  La  vue s té réosco-
pique s'y prête parfaitement.

I  3 .  B e r t a l l .  L e  c i t o y e n  C o u r b e t  /
Humble  supp l ique des  hommes de
bron:,e cle Paris qui demarulent ù ne pas

êt re  fondus .  Le  c I toyen Courbet
denande à réJ|échir. N'y a-t-i l  pas un
mol-en d'arriver à la fusion des partis ? ,
gravure parue dans Le Grelot,30 avril
I  8 7  I  ,  C a r n a v a l e t .  C o u r b e t  l i e n t  l a
colonne à I 'envers en guise de canne (i l

vient. le 27 avril, de demander I 'execu-

tion du décret ordonnant la démolit ion
du monument).

14. Schérer (Léonce), Courbet démo-

lisseur de la colonne Vendôme, gravtre
portant la mention imprimée " L'homme
qui élait un jour appelé à démolir lq
Colonne devait commencer par être cas-
seur de pierres r,série Souvenirs de la
C o m m u n e , p l . 2 l , l  a o û t  1 8 7 1 ,  B . N .
Courbel, ZeJ casseurs de pierre,1849,

tableau présumé détruit.
l5. ln Vie parisienne, 2 juil let 1870,

p .  5 3 2 .  c i t é  d a n s  D e s b u i s s o n s . , t p .  t  i t . .

n .  7 ,  p .  20 .
16 .  Desbu issons .  op .  c i r . ,  n .  7 ,  p .  I  l ,

oùr I'on cite Commission artistique pour

la sauvegarde des Musées nqlionaux.
Procès-verbal tle la séance du l4 sep-
tembre 1870,Pais, Bibliothèque d'art et
d'archéologie, carton 46, dossier XIII, et

Procès-verbal de la Réunion des ortistes

Isalle Gerson, près la Sorbonne] tenue
d imanche 18  septembre  1870,Par is ,

Archives nationales, F l2l 5342.
17 .  l c  Pet i t  journa l ,op .  c i t . ,n .3 .
18. walter, op. ci1., n. 3.
19. Courbet, " Adresse de Courbet

aux  membres  du  gouvernement  de  la
D é f e n s e  n a t i o n a l e ,  1 4  s e p t e m b r e
1870 , ,  cop ie  manuscr i te ,  A .P.P. ,  Ba

1020, n' l8; Courbet, " Pétit ion au gou-

vemement de la Défense nationale datée
d u  l 4  s e p t e m b r e  1 8 7 0  " ,  b r o u i l l o n

manuscr i l  non  au tographe mais  s igne
pa Cnurbet, B.N.

20 .  Va l lès  (Ju les) ,  dans  Le  Cr i  du
peuple, 4 avril 1871, cité dans Bordet,

o p .  c i t . , î . 1 0 ,  p .  2 1 8 .
21 .  Wal te r ,  op .  c i t . ,n .3 ,  e t  Bordet .

op. cit.,n.10, note 39. Le décret relatif à

la démolition ptrâît le 13 avril.
22. Journal officiel. 28 avril 1 87 1 .

cité dans Walter, op. cit., n. 3.

23. Walter, op. cit., n. 3.
24. Waltet, op. cit., n. 3.
25. Courbet et la Commune. op. cit.,

n .  2 ,  p .  I  1 4 .
26. J ournal ofiîciel, 22-24 mai 181 l.

cité dans Walter, op. cir., n. 3.
27. Rouquette (hles), Histoire de la

Commune révo lu t tonna i re ,  Par is ,

Librairie des vil les et des campagnes,
s.d., p. 358. Affimations peut-être exa-
gérées.

28. Rouquette. op. cit., n. 27, p. 353.
29 .  Franck .  Tê te  de  la  s ta tue  de

Napo léon I " ' ,  co lonne Vendôme,

Carnavalet, carton spécial Documents

historiques. La tête est montrée dans un

décor neutre.
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OOO monumen t  dé t ru i t  ou  pou r
quelque autre raison ? Si présence il y
eut, I 'artiste fut-i l  acteur ou seulement
spectateur ? Ces questions - non réso-
lues - sont importantes: cette symbo-
lique présence serait un fait utile autant
à I'Histoire qu'aux entreprises de mysti-
f ication. Au procès du peintre, voici la
r u m e u r :  M .  D u c h o u ,  c o n c i e r g e  ( ! ) ,
déc la re  qu 'on  o  l u i  a  d i t  avo i r  vu
Courbet, dans I 'après-midi du 5 mai

Iinitialement, la démolition était prévue
ce jour-là1, monter le long de la colonne
sur une immense échelle >30. Vers 1875.
I'artiste déclarera: " [...] J'ai sauvé la
colonne même dans sa chute (à laquelle
je n'ai pu m'opposer, on ne s'oppose
pas à deux mill ions d'individus), c'est
ntoi qui ai fait mettre les fascines pour
prévoir les dégâts et les brisures, et' 
j'étais tellement sûr de mon action que
j'ai écrit à M. Jules Simon, si on peut
me prouver que j 'ai détruit la colonne
je me charge de la relever à mes frais
[ . . . ]  " t ' .  Cet te af f i rmat ion -  d i f f ic i le-
ment  vér i f iab lerr -  ne peut ,  e l le  non
plus. suffire à prouver que Courbet s'est
rendu  p lace  Vendôme,  a  f o r t i o r i  l e
16  ma i .  Fau t - i l  c ro i re  davan tage
Castagnary qui, douze ans après l 'évé-
nemen t ,  éc r i t  que  o  Cou rbe t  y  é ta i t
naîurellement, mais en spectateur >31?
En 1948, Charles Léger affirme que, le
16 mai, o Courbet et ses amis [présen-
tèrent l  leur  cor te à la  sent inel le  qui

[éta i t ]  à  la  barr icade fermant  la
place ", mais, malheureusement, i l  ne
ment ionne pas ses sources3l .  Moins
a f f i rma t i f s ,  Rodo lphe  Wa l te r ,  pu i s
Viviane Alix-Leborgne ont considéré
que,  s i  présence de Courbet  i l  y  eut ,
celle-ci a dû être discrèter5. Un rédac-
teu r  d ' une  pub l i ca t i on  du  musée
Courbet a écrit - sans citer ses sources:
o On est sûr qu[e Courbet] nefut même
pas présent le 16 mai t. . .1 . t. . I malgré
les sol l ic i ta t ions de Verntesch et
Vuil laume, craignant qlt 'on ne I 'assas-
sine par représail les.1...) et i l  ne figure
sur aucune pholographie ,36.

A - t -on  t rouvé  dans  des  pho tog ra -
p h i e s  l a  t r a c e  d e  l a  p r é s e n c e  d e
Courbet place Vendôme ? Cela serait si
sa t i s fa i san t  pou r  l es  h i s to r i ens ,  l es
auteurs de romans historiques et cer-
ta ins mi l i tants -  s ' i ls  voula ient  b ien

Place Vendôme, statue de Napoléon l"' rent'er-
sée , Bruquehais, Saint-Denis, musée d'art et

d'histoire. Cliché L Andréani.

I l l  - r;urrl lHl, r '  r l ;

s 'a t ta rder  à  ce t te  ques t ion .  Impat ien ts

de reconnaître Courbet. des amateurs de
p h o t o g r a p h i e  c h e r c h è r e n t  d a n s  d e s
images que lques  ind iv idus  barbus .  I l

n'en manque point dans les vues de bar-

r i c a d e s  d e  l a  C o m m u n e .  n i  d a n s  l e s
photographies réalisées place Vendôme.

Mais i l  ne suff i t  pas de porter la barbe
pour ressembler à CourbetrT. Durant les

années soixante et soixante-dix, Helmut
Gernsheim, de façon catégorique, puis

' e - 1  €  * æ
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Jean-Claude Gautrand. avec davantage
de prudencers,  ont  été parmi  les pre-
miers historiens à diffuser une proposi-
tion - dont on ignore I 'origine - d'iden-
t i f i ca t i on  de  I ' a r t i s t e  dans  une
photographie réalisée près de la statue
de Napoléon I " '  renverséere.  Plus ieurs
auteurs,  dont  Wol fgang Baiersr0.  ont
repris cette identif ication sans précau-
t i on  e t  sans  l a  con f i rmer .  En  1984 ,
D o n a l d  E .  E n g l i s h r t  f i t  r e m a r q u e r
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qu'une < comparI ison prudenre > de
portraits de Courbet et de celui évoqué
par ces différents auteurs mettait en évi-
dence, tout au plus, ùne < vague ressetn-
b lance > .  À  I 'a ide  d 'agrand issements .
n o u s  a v o n s  p r o c é d é  à  c e t t e
meme compara lson,  e I

no t re  conc lus ion
e s t  i d e n t i q u e .
I l  s e m b l e
cependant
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qu 'une é tude par  des  spéc ia l i s tes  de
I'identification serait utile et permettrait
de clore la discussion - et I 'on s'étonne
que ce travai l  n'ait  pas été entrepris. I l
est curieux également que 1a tenue ves-
t imenta i re  du  supposé Courbet  n 'a i t

suscité quelque attention. Nous
a v o n s  s o l l i c i t é  I ' a v i s  d e

Christian Méry, spécia-
l iste des uniformes :

le personnage porte

un  kép i  ( numéro  117 )  de  so lda t
( mobile >; or, le képi o ne semble pas
adapté > à Courbet  qui ,  durant  la
Commune, ne porta pas l 'uniforme; le
pe rsonnage  po r te  auss i  une  capuche ;
s'est-il < affublé de cette coiffure pour
se  p rémun i r  d ' éven tue l l es
représai l les ? "42.  Ci tons à nouveau
Viv iane Al ix-Leborgne43:  < De toute
manière si présence [de Courbet] l/ y
eu t ,  e l l e  f u t  d i sc rè te  > r .  Commen t
comprendre alors que 1'artiste, même
o déguisé >, se soit risqué à poser près
du monument dont i l  avait proposé la
démolition ? Si, contre toute analyse, le
personnage repéré se révéla i t  ê t re
Courbet ,  ce lu i -c i  aura i t  inscr i t  dans
I'image une signature bien imprudente.

Le << oÉgouLoNNEUR ))  FtcHÉ
De I'Histoire à 1'affabulation, il n'y a

qu'un pas. Internet transmet des faits
autant que des rumeurs entretenant le
< mythe Courbet >: on y lit, à propos de
la colonne Vendôme, que l'on < fit cir-
culer des photographies truquées 1...1
montrant [l'artiste] serrant la main des
destructeurs >aa. Certes, la Commune
donna l ieu à quelques photo-  OOO

- lU .  Mor iac .  op .  c i r . .  n .  I  l .  p .  Q5.

3l Lettre de Courbet à Baudry, op. cil.. n. 8.
32 .  Wal te r ,  op .  c i t  . ,  n .  3  I  Fern ie r ,  op  .  c i t  . ,  n .  9  ,

p . 1 4 6 .
33. Castagnary (Jules-Antoine). Gustave Courbet

et la tolonne Vendôme. plaido.ter pour i ln ami mort,
Paris, E. Dentu, 1883. cité dans Walter, op. cir., n.3,
note 37.

34.Léger,op. cit.. n. 8, p. 139.
35. Walter. op. cir., n. 3: Alix-Leborgne (Viviane),

" Courbet et Castagnary, une amitié indéfectible ",
Ligeia (op. clt., n.9). p. 121. Walter a précisé que, le
l6 mai. la position de la minorité dont faisait partie
Courbet était précaire.

36. Le Petit journal. op. cit., n. 3.
37. Anonyme, Place Vendôme, statue de Napoléon

I"'renversée. Saint-Denis, musée d'Art et d'Histoire.
Voir le sixième personnage en partant de la droite.
Braquehais. Banicade place Vendôme, B.N. Voir le
personnage levant son bras droit.

38. Gemsheim (Helmut et Alison).The History ol
photography,New York, St Louis, San Francisco, Mc
Graw-Hi l l  Book  Company,  1969,p .274 e t  p l .  l5 l ;
Gautrand (Jean-Claude). 

" 1870-1871 Les photogra-
phes et la Commune >>, Phokrciné-revue, fév. 1972,
p .  6 1 .

39. Anonyme, Place Vendôme, statue de Napoléon
I", renversée. coll. Sirot-Angel. Voir le personnage
portilt un képi, vers le milieu du second rang, sous la
quatrième fenêtre en partant de la droite.

,10. Baiers (Wolfgang), Geschichte der Fotografie,
Munich. Shimer / Mosel, 1977, n' 120.

,11. English (Donald E.), < Polit ical uses of photo-
graphy in the Third French Republic, l87l-1914 ",
S t u d i e s  i n  P h o t o g r a p h y ,  n ' 3 .  M i c h i g a n .  U M I
Reseuch Press. Diane M. Kirpatrick, 1984, p. 70.

,+2. Lettre de Christian Méry,20 mai 2002.
43. Alix-Leborgne. op. cit., n. 35, p. l2l.
44 .  www.coppoweb.com/merson/chron iques /

fr.commune.php3. consulté le 23 mai 2002.
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OOO montages ; mais ces dernières
images de Courbet, fort improbables, ne
nous sont pas montrées, et I'auteur ne
peut citer aucune source. Maxime Du
Campas a livré un témoignage tenant,
lui aussi, à la fois de I'Histoire et de la
rumeur : << Les f ...1 barricades [...] de
la Place Vendôme [...] furent reprodui-
tes 1...1. I l n'est alors, si mince l ieute-
nant ,  s i  p leutre général ,  qui  ne soi t
costumé [...] pour se placer [...] devant
un objectiff... l . t...1 ce fut une grande
imprudence. Ces photographies ne res-
taient pas toutes à Paris; beaucoup
prenaient le chemin de Versailles et ser-
virent 1...1 à faire reconnaître bien des
coupab les  [ . . . ]  " .S 'appuyan t  su r  ce
texte et sur I'identification incertaine
diffusée par plusieurs historiens, pour-

. rait-on un jour prétendre sans autre
preuve que Courbet fut arrêté grâce à
cette image de la colonne Vendôme, ou
bien que cel le-c i  permi t  d 'étayer  sa
responsabilité directe dans la démoli-
tion du monumenta6?

La question peut, en effet, être posée:
en I 87 I , l'identification policière grâce
à des photographies n'en est plus à ses
débutsaT; dès I'insurrection, les autori-
tés de Versail les, puis les différents
pouvoirs en place tentent de systémati-
ser I'emploi de la photographie comme
outil de catalogage et de recherche des
communards, particulièrement de ceux
cherchant à s'enfuir. La police achète
des centaines de tirages, les fait repro-
duire, les communique à des fonction-
naires surveillant les lieux de passage.
Nous n'avons pas trouvé, pour confir-
mer le propos de Du Camp,la trace de
I'uti l isation de portraits collectifsas;
mais on conserve des albumsae et des
dossiers de portraits individuels. Un de
ces albums comprend un portrait de
Courbet par Carjats0, avec ce signale-
ment manuscrit; < Courbet [...] / de 48
à 50 ans / Grand / Gros / Vouté / mar-
chant dfficilement à cause de douleurs
dans le dos / Cheveux longs grison-
nants / Air d'un paysan goguenard /
assez  ma l  vê tu  > .  Ap rès  l e  j eune
homme romantique photographié en
1853 par Defonds et Laisné, après le
peint re s i  souvent  car icaturé,  bouc
émissaire parmi les réalistes, voici le
< déboulonneur > fiché. L'ami Carjat
vit-i l  cet album - qui, vraisemblable-
ment ,  ne contr ibua pas à arrêter
Courbet  ? Un autre ouvrage est
conservé aux archives de la préfecture

l2 - c,nntltrru ll" u;

de police5r. On y trouve le même por-
traits2 et la fiche suivante:. < Courbet
[ . . . ]  né à Ornans (Doubs)  le  l0  ju in
1819  /  Membre  de  l a  Commune
(6" arrondt) / Condamné le 2 Tbre l87l
par le 3" Conseil de guerce t...1 ,à t...1
6 mois de pr ison et  500F d 'amende
[ . . . ]  (auteur  de la  démol i t ion de la
Colonne Vendôme) / Dernier domicile
rue Hautefeuil le N" -32 ,. Dans une
coupure de journal  datant  de 1874,
collée au début de I 'album, on l it que
Courbet ,  à  cet te date,  << voyage en
Italie >. On sait que l'artiste a franchi
la frontière suisse le 22 juillet I 87353 et
qu'il sera surveillé par la police fran-

çaise5a; Pierre Chessex55 précise qu'un
dossier de dizaines de notes provenant
de  Su i sse  es t  conse rvé  aux  mêmes
archives de la préfecture56.

Couneer AU TRorsrÈME
Coruset DE GUERRE

Dès la fin de la Commune, on réaf-
firme que la photographie < contribue à
l'Histoire >>. Or, cette << Histoire >> sert
surtout la propagande de I'ordre (r)éta-
b l i .  On dresse par  la  photographie
I' inventaire des << crimes > des seuls
insurgés. Aux vues de ruines habile-
ment  commentées s 'a joutent  des
compositions acerbes dénonçant nom-
mément les < coupables >>. Dans cette
imagerie,le < d'après nature >) se mêle à
I'artificiel du photomontage. Appert est
le principal uti l isateur de cette tech-
nique. Conservateur et opportuniste, il
s ' in t i tu le < peint re-photographe >,
< photographe de la Maison de
l'Empereur ,, ,, du corps législatif >,
mais aussi < expert près le Tribunal de
la Seine >. C'est sans doute à ce dernier
titre qu'il photographie de nombreux
communards empr isonnés à
Versail les5T. Mais Appert est surtout
connu grâce à sa série de dix montages
intitulée Crimes de la Commune.L'une
de ces images illustre la répression. On
y reconnaît Courbet figurant parmi les
accusés58. L'instant est solennel car, le
2 septembre, les < principaux membres
de la Commune >> sont fixés sur leur
sort. Et voici I'artiste. entraîné dans le
mouvement de I'Histoire par la franche
expression de ses convictions artis-
tiques et polit iques, rangé parmi les
coupables de toutes sortes, et enfermé
dans une photographie. I

Ordre drfis leqr

rE 3u cosssrr- DE t;t iËRnË A vERSÂu"LEs,

45. Du Camp (Maxime),lzs convulsions de Pqris,
Par is ,1878.

46 .  Aucun é lément  ne  f igure  dans  les  a rch ives
relatives à I 'mestation de Courbet (A.P.P.), ni dans
les pièces sur son præès.

47. Voir Phéline (Christian), I'mdge accusatrice,
A.C.C.P., coll. les Cahiers de la photographie, 1985.

48 .  Notons  cependant  qu 'Adr ien  Huar t ,  dans
< Chronique du jov >, Le Charivari, 2l juii let l87l,
p.4, rapporte qu'un individu ayant posé près d'une
baricade fut reconnu dans I'image, puis anêté. On ne
sait quel crédit accorder à ce texte.

49. Gimon (Gilbert), < Les communuds trahis par
la photographie >>, Prestige de la photographie. no 8,
janv. 1980, pp. 142-149,reprod. L'auteur ne donne
pas le lieu de consewation.

50 .  Car ja t  (E t ienne) ,  Courbet ,  car te  de  v is i te ,
A.P.P (?).

5l . Les membres de la Commune , album de 89
cartes de visite et de fiches signalétiques mmuscrites,
A.PP., n' 173.

52. Carjat, Courbet,carte de visite, Les membresJoëI PETITJEAN



( CLÉMl:Nr.
placés les accusés : I  Tnrseuur.

(  I t Ë R I ( É .

Counerr, P,rnsxr. Funn-rr.
IlÉclui. Ctt,urpy. Lullrr:n.
Àssr. Ung:rw. Brt.t-tcrR,rr.

LECTURE DL' VERDICT DE CONDÂIIINA1'ION FAITE AU.t( ACCUSÉS LE SÂ,\IEDI 2

de la Commune,A.P.P., pl. 17.
53. Courbet familier, op. cit., a.8, p. 77 et bil let

1 1  . 2 ,  p . 1 9 .
54. Bessis (Henriette), < Courbet en Suisse sur-

veil lé par la police française >, GaTette des Beau.r-
A r r s ,  o c t .  I 9 8 1 ,  p p .  l l 5 - 1 2 5 ,  c i t é  d a n s  S a n c h e z
(Gonzalo J.), " L'apothéose de Courbet en 1882 : une
réhabil itation polit ique relayée jusqu'aujourd'hui 

",
Ligeia (op. cit., n. 9), p. 48.

55. Chessex (Piene). 
" Courbet en eldorado: les

années d'exil en Suisse / 1873-1877 >, Ligeia (op.
cit., n. 9), p. 83, note 12.

56. A.P.P., Courbet Ba 1020.
57 .  Nous n 'avons  pas  t rouvé de  por t râ i t  de

Courbet pæ Appert.
58 .  Apper t  (Eugène) ,  Le  t ro is ième Conse i l  t le

Guerre à Versailles jugeant les principaux membres
de Ia Commune, séance clu 2 septembre, Crimes de la
Commune,Camavalet, série Histoire, T4 C. On dis-
tingue Courbet sous le montant droit de la fenêtre de
gauche. L'image ressemble fort à Carjat, Courbet,
carte de visite. coll. Stor.

VnnutrnE.
Drst:.c,llps. Grioussur.
Jor,irou, It,rs'rour.

StrPTEllBRE, A NEtiF IlttuRES DU SOIR (Nonde lllutlrë\.

ln Commune. A. Dayot 1901.

L'ensemble de notre travail sur Courbet et la photographie (rapports entre la photo-
graphie, la peinture et le réalisme ; reproductions photographiques des Guvres de
Courbet; utilisation, par Courbet, de nus, de portraits et de vues photographiques;
Courbet photographié et ses relations avec certains photographes comme Nadar ou
Carjat; rapports ente Courbet,la Commune et la photographie) a été effectué à I'in-
vitation de l'lnstint Courbet er avec I'aide du musée Courbet à Ornans (Doubs). Nous
remercions ces institutions, ainsi que Marcel Pochard, Michel Woronoff, Jean-Jacques
Fernier, Renaud Bueb et Carine Joly. lz présent article est un aperçu très partiel de
notre recherche. Nous sommes également redevobles des travaux de Gaston Bordet,
Frédérique Desbuissons, Jean-lacques Fernier, Christian Méry et Christian Phéline.
Merci à Michel Rose d'avoir bien voulu relire ce texte. Abréviations utilisées : A.P.P.
(Paris, archives de la préfecture de police): BN. (Paris, Bibliothèque nationale de
France, département des estampes et de la photographie); Carnavalet (Paris, musée
Carnavalet, cabinet des estampes et de Ia photographie).
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Ci-dessus:

1"'mai 1793,

manifestation contre

la Convention.

< La Révolution

française >, A. Dayot.

Page de droite:

Procès-verbal de

I'assemblée de 42 socié-

tés populaire s, Valence,

24,25 et 26 juin 1793.

Archives de la Drôme,

L i l04.

l . Anonyme du printemps
1793,  Réponse à  I '  imper t i -
nente question: mqis qu'est
ce qu'un sans-culotte ? , dans
le dossier constitué par J.-8.
Vingtrinier. achives nationa-
les ,  c i té  par  A .  Sobou l ,  Les
sans  -  c  u lo t te  s  par  i  s i  e  n  s  de
l' an I I. Clavreuil, | 962.

2 .  L e  l 0  a o û t  1 7 9 2 , u n e
insur rec t ion  popu la i re  par i -
s i e n n e  p r e n d  d ' a s s a u t  l e
palais des Tuileries où réside
Louis XVI, qui, sous la pres-
s ion  des  insurgés ,  es t
suspendu de  ses  fonc t ions
pu I'Assemblée législative et
emprisonné à la Bastille.

t a
| | - t ;N t0 f i l u I ' l t ;

. .T Tn sans-culotte, messieurs les coquins ?
<< U C'esr un être qtui va toujours à pied, qui

n'a point de millions, comme vous voudriez tous
en avoir, point de chôteatu, point de valets pour le
servir, et qui loge tout simplement avec sa femme
et ses enfants... Il est utile car il sait labourer un
champ,forger, scier,limer, couvrir un toit,faire des
souliers et verser jusqu'à la dernière goutte de son
sang pour le salut de la République et, comme il
travaille, on est sûr de ne renconter safrgure ni
au café de Chartes, ni dans les tripots où l'on
conspire, ni au théâtre. Le soir il se présente à sa
section. . . pour appuyer de toute sa force de bon-

nes motions...Au reste un sans-culotte a toujours
son sabre pour fendre les oreilles à tous les mal-
veillants. Quelquefois il marche avec sa pique
mais au premier bruil de tambour, on le voit partir
pour  l 'armée des Alpes ou pour I 'armée du
Nord >t. L'anonyme qui s'exprime ainsi au prin-
temps 1793 met en lumière la figure idéalisée des
sans-culottes, ces révolutionnaires issus du peuple
urbain et rural qui portent le pantalon, se distin-
guant par là même des nobles et des bourgeois
adeptes de la culotte. Ces militants populaires qui
s'imposent sur la scène révolutionnaire durant
l'été 17922 appartiennent pour la plupart au monde

(( Manifeste u pout une République démocratique et sociale:

Les sars-culottes de la DrOme
en efferuescenGe (17es.1 7s4l
En I'an ll de la République (1793), les sans-culottes organisés en sociétés
tentent d'insutfler une vague de démocratie et d'égalité dans la société.
Exemple avec ces révolutionnaires de la Drôme, représentants du pouvoir
populaire, qui influencent iusqu'aux députés de la Convention.



de la boutique, de I'artisanat3 et, pour les campa-
gnes, au salariat agricolea. Regroupés dans des
clubs et des sociétés populaires, lieux privilégiés
de sociabilité politique qu'Albert Soboul qualifie
o d'organisations de base du mouvement popu-
laire "s. les sans-culottes prennent progressive-
ment le contrôle des assemblées électorales pri-
maires (telles les 48 sections parisiennes)6. De fait,
par le biais de ces organes specifiques, un mouve-
ment populaire << autonome > tend à se constituer
en contre-pouvoir, concurrençant les autorités
instituées.

Alors que la France républicaine est assiégée
pa r  I 'Eu rope  coa l i sée ,  que  l a  gue r re  c i v i l e
menace (troubles royalistes en Vendée, insurrec-
tions fédéralistes des révolutionnaires modérés
appartenant pour I'essentiel à la bourgeoisie pro-
vinciale), le mouvement sans-culotte impose les
revendications du peuple dans les débats poli-
tiques et participe aux luttes de pouvoir au som-
met de l 'État. Les aspirations portées par les
sociétés populaires de I'An n (1793) mettent en
évidence la s i tuat ion a larmante d 'une
République menacée par les difficultés écono-
miques et sociales (chute des cours de I'assignat,
hausse des prix...) imputables tout autant aux
guerres, aux mauvaises récoltes successives qu'à
la politique de libéralisation du commerce et des
prix init iée dès août 1789.

Dans ce contexte, le " peuple français > et en
particulier les sans-culottes de Valence et de
toute la Drôme sont en effervescenr.: . En 1793,
leur . manifeste > pour une République démo-
cratique et sociale répond aux aspirations popu-
laires, mais également aux stratég.ies et intérêts
des élites polit iques parisiennes. A l 'aube de la
Terreur, quelles sont donc les revendications des
sans-culottes ?

À partir de I 'exemple drômois, un des hauts
lieux de rassemblement des sociétés populaires
en 17937, i l  est possible d'aborder I 'esprit et le
corps de cet te révolut ion < par  le  bas > et
d'esquisser un tableau des doléances populaires
sur les plans culturel, polit ique et socioécono-
mique, qui forment un véritable projet de régéné-
ration de I'homme.

ExpÉnrueruTEn uN IDÉAL RÉvoLUTroN-
NAIRE : NAISSANCE ET MANIFESTATIONS
D'UN MOUVEMENT POPULAIRE

De prime abord, le comportement politique et
les formes de sociabil ité constituent le ciment
d 'un mouvement sans-culot te marqué par  la
diversité sociale et des intérêts parfois contradic-
toires. Les émeutiers des journées révolution-
naires du début de la Révolution vont, au gré des
événements,  s ' imposer dans les inst i tu t ions
légales et promouvoir une pratique polit ique
sinon autonome, du moins spécifique par ses
modalités d'action directe. Les sectionss et les

sociétés populaires constituent
a ins i  l es  ce l l u l es  de  base  de
I'engagement et du militantisme
de ces républicains avancés.

Dans le nouveau département
drômois,  les premières expé-
riences d'organisation polit ique
s'ébauchent dès les années 1790-
1791 avec la < société des amis
de la constitution >> et < la société
des surveil lants >e, affi l iées au
c l u b  d e s  J a c o b i n s  p a r i s i e n s .
Progressivement un maillage de
plus de 250 sociétés populaires se
met en p lace dans le
départementro, ce qui en fait une
réelle organisation de masse, un
puissant contrepoids aux pou-
voirs institués à l'échelle locale et
nationale. Dès 1791, les militants
de ces sociétés cherchent  à
s'organiser en réseau à partir du
système de I'affiliation, de la cor-
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En 1793, la France
est menacée par les dffi-
cultés économiques et
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du cours de I'assignat,
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des prix.
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L I 104, < Assemblée géné-
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laires >.

19. Ce mouvement révo-
lu t ionna i re  rad ica l  des
années 1 793-94, extra-pade-
mentair€, entretient I 'agita-
tion à Ptris en réclamant des
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Robespiene. Appanenant au
monde in te l lec tue l  (à
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"  le  curé  rouge >>

Jacques Roux), les Enragés
rendent cohérentes les reven-
dications populaires. De fait
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menace pour le Comité de
sa lu t  pub l i c  e t  Robesp ier re
qui les font mêter.
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OOO n i r  l es  t r oupes ;  d ' au t res ,  t e l
Champ ionne t ,  s ' engagen t  ;  d ' au t res  en f i n
< offrent à la patrie, leurs fi ls équipés et
armés >). Ces sociétés qui étaient initialement
des organes de diffusion d'idées et de débats ten-
dent donc à devenir des instruments de mobilisa-
tion de I'opinion.

Ainsi en 1793, alors que le gouvernement est
proclamé < révolutionnaire jusqu'à la paix ,,
que des mesures d'exception et la Terreur sont à
I'ordre du jour, les sociétés populaires vont se
muer en courroies de transmission du pouvoir
révolut ionnaire par is ien,  avec le  r isque que
celui-ci en perde le contrôle. En effet, en multi-
pliant les congrès fédérateurs, en instituant des
comités centraux,les sans-culottes du Sud-Est de
la France s'érigent en réseaux autonomes et
locaux d'action et de mobilisation des masses. Si
en juin 1793, l 'assemblée de 42 sociétés popu-
laires de la Drôme, du Gard, de I'Ardèche et des
Bouches du Rhône,  qui  se t ient  à Valence,
affirme son indéfectible soutient au gouverne-
ment révolutionnairera, dès septembre, le ton
change.  Les 7-8-9 septembre 1793,  Valence
accueil le une nouvelle assemblée de 7l socié-
tésr5, essentiellement des départements du Sud-
Est, auxquelles se sontjointes des délégations de
Paris, de la Nièvre et du 3" bataillon des volon-
taires nationaux en campement près de Lyon. À
travers les débats et les arrêtés de cette assem-
blée se fait jour une volonté des militants de
contrôler la vie politique (l'assemblée gén&ale
des 7 l  sociétés < décrète >,  < arrête >)  et
d'imposer leur volonté à I 'appareil gouverne-
mental (la Convention nationale et le gouverne-
ment sont ainsi < invités à décréter >, << invités
d'ordonner "). S'érigeant en < missionnaire de
la liberté rr16, I'assemblée adresse ces revendica-
tions aux députés de la Convention et les met en
garde: < Hâtez-vous donc, interprètes des veux
du peuple... Depuis 1789, un grand nombre de
mandataires du peuple ont trahi leurs serments,
et pas un seul n'a reçu la peine due à son crime
de lèse-nation. N'aurions nous détruit I'horrible
préjugé de la royauté que pour ériger en brevet
d'impunité, en respect et en soumission aveugle,
les mandats que le peuple a donnés à ses égaux?
Non législateurs ! >t7 . En appelant à < la grande
médecine nationale >, le pouvoir populaire en
gestation qui se pose comme légitime fait valoir
ses prétentions à une régénération de I'homme
en société, vaste projet culturel sous-tendu par
une quête obsessionnelle du bonheur.

( LA GRANDE MÉDECINE NATIONALE,' :
AMBITIONS CULTURELLES ET RÉGÉNÉRA.
TION DE L'HOMME EN SOqÉTÉ

L'ar t ic le  I  de la  Déclarat ion des dro i ts  de
I'homme et du citoyen de I 'an I (26 juin 1793)
affirme qve < le but de la société est le bonheur

commun; [que] le gouvernement est institué
pour garantir à I 'homme la jouissance de ses
droits naturels et imprescriptibles >. Ce principe,
mobilisant et justifiant une politique de Terreur,
n'en constitue pas moins un horizon pour les
révolutionnaires de I 'An II qui s'activent, au
quotidien, à mettre en pratique cet idéal de puri-
fication. Pour faire triompher < la vertu r, des-
sein utopique et identitaire de la morale popu-
la i re.  les sans-culot tes s 'at tachent  d 'abord à
épurer la société. Ainsi la déclaration finale du
congrès de Valence de septembre 1793 décrète
que les sociétés popula i res remett ront  aux
commissaires de la Convention délégués dans les
départements < la liste des ennemis implacables
de la Révolution >> et qu'ils seront mis en arresta-
tion. Au nom du peuple vertueux et pour son
bonheur, des mesures sont prises porrt < purger
Ies Communes et les administrations des conte-
révolutionnaires qui les infectent rrrt : délivrance
par les sociétés popula i res de cer t i f icats de
civisme, établissement d'une liste des suspects,
surveillance et contrôle des institutions locales.
La suspension des lois ordinaires est ainsi justi-
fiée par < la grande médecine nationale ) visant
à assainir le corps social, à l'épurer de I'hydre
bicéphale de o la  contre-révolut ion > et  de
< l'aristocratie ), une aristocratie nobiliaire, clé-
ricale mais également financière et bourgeoise.
En reprenant la rhétorique etle < programme
radical> des < Enragés >>le, le mouvement sans-



culotte s'engage sur la voie d'un antagonisme
social paradoxal au regard de sa composition très
h é t é r o g è n e 2 o .  M a i s  i l  c o n v i e n t  d é s o r m a i s ,
comme I 'ex ige  le  comi té  cent ra l  des  soc ié tés
populaires de Drôme méridionale et des départe-
ments voisins, non seulement de << réprimer les
criminelles tentatives des ennemis de la liberté >,
mais aussi de lutter contre ( I'esprit d'incivisme

ou de modérantisme >2t.

Au-delà d'un simple opportunisme pol i t ique,

le vocabulaire et le parler révolutionnaire, sym-
boles d'unité, manifestent avant tout le projet de
se défaire d'une culture héri tée et pervert ie. I l
convient donc d'épurer un corps social qui se

définit  (pour part ie) sur des bases culturel les,
mais i l  importe aussi d' instruire et d'éclairer le
peuple. Cela se traduit par I 'envoi de mission-
naires < fervents et éclairés > auprès des munici-
palités et des o sociétés égarées "22 

(le terme de
o tournées civiques, est utilisé). Cela passe sur-
tout par la mise en æuvre, au sein même de ces
organes sans-culottes, du droit  à I ' instruct ion.
Une éducation morale et civique est ainsi envi-
sagée par I 'assemblée des 71 sociétés populai-

res: o La Convention nationale sera invitée de
r é t a b l i r  I ' a n c i e n  b u r e a u  d e  l ' i n s t r u c t i o n
publique...de le composer d'hommes éclairés
qui feront circuler dans les départements des
écrits énergiques, propres à répandre la vraie
morale républicaine ,,2r. Cette régénération des
e s p r i t s  i m p l i q u e  a u s s i  u n e  p é d a g o g i e  p a r

I'image avec la décoration des lieux de réunion
sous les auspices des héros patriotes martyrs (les
bustes de Marat, de Pelletier de Saint-Fargeau
doivent ainsi orner les réunions de la société de
Valence) et des symboles antiques et révolution-
nai res ( inscr ipt ions républ ica ines,  s tatue de
Brutus. déesse de la liberté...). Enfin les enfants
ont la possibilité d'être inscrits comme sociétai-
res et d'intervenir dans les discussions. C'est le
cas le 8 septembre 1793 au congrès de Valence
avec le jeune Jean-Baptiste Teste âgé de l2 ans
et demi, originaire du Gard, qui monte plusieurs
fois à la tribune, exalte I 'assemblée pour être
finalement porté en triomphe jusqu'au bureau
sous les acclamations2a.

L'effort pédagogique, inégal et incertain, aux
modalités floues, s' i l  n'est souvent que simple
déclaration d'intention, participe néanmoins de
I'ambition régênératice sous-tendue par la quête
du bonheur. Le renouvellement de la nature
humaine est donc au ccur de la mentalité révolu-
tionnaire populaire. Cette pensée utopique d'un
bonheur possible, accessible à un homme nou-
veau et ftgén&é, porte en elle les germes de
revendications politiques et sociales. En effet si
la culture politisée de la Révolution (Antoine de
Baecque parle de < politisation de la culture >25)
se donne des pratiques symboliques (des emblè-
mes, des rituels, un langage...), I 'ambition est
bien de réformer la condition de l 'homme en
société. Pour ce faire, la transformation OOa
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OOO des rapports sociaux et politiques passe

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

criantes : < L'égalité réelle ou la mort ,, tel est le
mot d'ordre des sans-culottes drômois de l'An II.

(  L'ÉGALFÉ RÉELLE OU LA MORT )) :

PENSER ET VIVRE T'UTOPIC

Selon Albert Soboul, o la passion de l'égalité

apparaît en dernière analyse comme le trait dis-
tinctif du sans-culotte : l'égalité de fait complé-
ment nécessaire de l'égalité de droit...Cette pas-

s ion  éga l i ta i re  d is t ingue le  sans-cu lo t te  non

seulement du Girondin et du modéré mais du
Montagnard et même du Jacobin, pareillement

soucieux de hiérarchie sociale >26. Mais de quelle

égalité est-il question ? Comment les sans-culottes
interprètent-ils ce concept abstrait eî 1193?

Les militants les plus avancés et les plus actifs
(ceux que I'on retrouve dans les sociétés, dans les
assemblées générales, dans les sections) avancent
et mettent en ceuvre un ensemble d' idées pol i-

tiques visant à I'instauration d'une démocratie

sociétés réunies à Paul-les-Fontaines (sud de la
Drôme) déclarent < se constituer en état et en mis-
sion révolutionnaire jusqu'à la paix > pour veiller
à I'application vertueuse des lois révolutionnaires;
elles réclament également le droit o de surveiller
les municipalités > (par la création de o comités de
surveillance >) et de procéder à I'arrestation des
< mauvais citoyens >21 . Le peuple souverain
entend exercer la totalité de ses droits par le
contrôle de la loi et des élus. La souveraineté étant
inaliénable et ne pouvant être déléguée, les sans-
culottes Guvrent à I'instauration d'un gouverne-
ment direct, se heurtant par là même au pouvoir
central et à ses représentants en mission qui défen-
dent les principes de la centralité législative et de
la représentation nationale.

Deux conceptions fondamentales du politique
s'opposent donc: celle du gouvernement révolu-
tionnaire. centralisatrice. et celle du mouvement
populate, conditionnée par le postulat de la souve-
raineté directe qui se manifeste par la défense de
I'autonomie des sections et des sociétés. Avec les
souscriptions et la formation de o légions de volon-
taires > ,les sans-culottes se donnent les moyens de

leurs aspirations polit iques. Cette force armée
populaire, constituée de citoyens membres des
sociétés,  est  lég i t imée par  I 'ar t ic le  35 de la
Déclaration des droits de I'homme et du citoyen de
juin 1793 qui affirme que lorsque < le gouverne-
ment viole les droits du peuple, l'insurrection est
pour le peuple, et pour chaque portion du peuple,
le plus sacré des droits et le plus inaliénable des
devoirs >. Si la légion des volontaires constituée à
Valence en septembre 1793 est avant tout dirigée
contre ( la ville rebelle de Tbulon rr2s, elle n'en est
pas moins susceptible de constituer, à terme, une
menace pour le gouvernement central. Ainsi la
déclaration finale du congrès de Valence des 71
sociétés populaires incite " les missionnaires de la
liberté > à marcher contre < les traîlres
toulonnais ), mais également à parcourir les cam-
pagnes pour y terrasser le fanatisme, à surveiller
les administrations et à veiller à I'exécution des
lois: " Le peuple bien dirigé sera aussi terrible
qu'il est fort, et un dernier essai de sa puissance
exterminera tous ses ennemis >2e. Les citoyens en

commerce des grains et les prix. L'augmentation

sensible des prix des denrées alimentaires de base
(en particulier des céréales) couplée avec une suc-

cession de mauvaises récoltes provoquent une
crise de subsistance à l'échelle nationale. Jusqu'en
1793,la Drôme connaît une succession d'émeutes

de la faim3O et la question ùt o droit à I'existence >

est au centre des revendications sociales. À Paris,

les < EnragéJ ) et notamment Jacques Roux

s'adressent à la Convention au nom de o l'égalité
des jouissances > etréclament la réglementation

du commerce : < La liberté n' est qu'un vain fan-
tôme quand une classe d'hommes peut affamer

l 'au t re  1 . . .1  L 'éga l i té  n 'es t  qu 'un  va in fan tôme
quand le riche, par le monopole , exerce le droit de
vie et de mort sur son semblable. La République

n'est qu'un vain fantôme quand la contre-révolu-

tion s'opère de jour en jour par le prix des denrées

auquel les trois-quarts des citoyens ne peuvent

atteindre sans verser des larmes. . . Citoyens repré-
sentants, il est temps que le combat à mort que

l'égoi'ste livre à la classe la plus laborieuse de la

société finisse [...] Izs denrées nécessaires à toLts

doivent être livrées au prix auquel tous puissent

politique fondée sur la souveraineté armes se positionnent donc avec
popufaire. Au nom de la raison. de 

LeS SanS-CUl.ttes 
vigueur, face à leurs ( ennemis >

la justice et des droits naturels,le 
--- --":.- potentiels, < les aristocrales >> dont

congrès de Valence de septem- æUVfenI  a la  déf in i t ion s 'étend encore au
bre 1193 revendique donc I'exercice I'inStaUfatiOn d'Un regard des revendications sociales
direct du pouvoir par les sociétés, du gOUVef nement expdmées par les sans-culottes drô-
moins par leurs comités centraux. 

àifeCt. Se heuftant 
t:: en 1793.

En reprenant les mots d'ordre des r" vvjt -: " - -- --" - Dès 1789. les députés et les autori-
< Enragés >, en relayant certaines paf la meme aU tés locales, représentants des élites,
parties du progralnme du club pari- pOUVOif Centfal et à ont imposé une logique économique
sien des Cordeliers,les sans-culottes SeS fepféSgntants libérale engendrant une paupérisa-
drômois exigent un droit de regard 

en miSSiOn 
ion accrue des catégories populai-

sur l 'élaboration, l 'exécution et 
-- 

res et des classes moyennes. Ainsi la
I'application des lois. Ainsi les 43 loi dt 22 août 1789 libéralise le



atteindre )r1. Reprenant ces mots d'ordre, en sep-
tembre 1793,les sans-culottes de Valence exigent,
au nom de l 'égal i té, la mise en place d'un maxi-
mum sur les prix du blé et des subsistances, sous-
tendu par une nationalisation sinon une municipa-
l i sa t ion  de  leur  commerce.  L 'assemblée  des
sociétés populaires demande à la Convention de
décréter que tous les grains sont à disposition de la
République après que le propriétaire aura prélevé
les semences et la quantité nécessaire à sa consom-
mation. Les exploitants agricoles seront rémunérés
selon un prix raisonnable et uniforme32. Le prin-
cipe d'un contrôle des prix et du commerce est
ainsi revendiqué; les modalités de stockage des
excédents et leur redistribution par o l'établisse-
ment de greniers d'abondance > exprimées dans la
déclaration finale: < Il faut organiser, sans délai,
l'établissement de greniers d'abondance, où sera
versé I'excédent de tous les grains nécessaire à la
consommation de chaque commune. Le recense-
ment exact des grains est I'opération préalable

[...] lafixation du prix du grain doit nécessaire-
ment entraîner celle de toutes les marchandises de
première nécessité "33. Si les sans-culottes, compte
tenu de leurs origines sociologiques, ne sont pas
hostiles, dans leur grande majorité, au droit de pro-
priété, ils n'en réclament pas moins sa limitation.
Considérant que le droit à l'existence prime sur le
droit  de propriété, i ls est iment que les récoltes
appartiennent à la nation, qu'elles ne doivent pas
être l'objet de spéculation mais d'une juste rému-
nération de I'exploitant agricole.

Les sans-culottes expriment ainsi leur idéal
d'une démocratie sociale fondée sur la petite pro-
priété agricole, artisanale et boutiquière. Quant
aux  pauvres  e t  aux  ind igents ,  i l s  do ivent  ê t re
secourus par les redistr ibutions, la taxation des
plus riches et les collectes civiques. Un droit nou-
veau à 1'assistance émerge, dans la continuité de
I 'a r t i c le  XXI  de  la  Déc la ra t ion  des  dro i ts  de
l'homme de 1793 : < Les secours publics sont une
dette sacrée. La société doit la subsistance aux
citoyens malheureux, soit en leur procurant du
travail, soit en assurant les moyens d'exister à
ceux qui sont hors d'état de travai l ler >. Dans
cette optique, le congrès de Valence exige par
exemple des moyens pour les familles de citoyens
qui versent leur sang pour la patrie3l.

SuccÈs ET DÉsrLLUStoNS DU
MOUVEMENT POPULAIRE

En 1793-1794, dans un contexte de guerres et
sous la  pression popula i re,  les députés de la
Convention vont voter une série de mesures allant
dans le sens des revendications sans-culottes: per-
manence des sections: création de comités de sur-
veil lance locaux chargés d'établir des l istes de
suspects et de les arrêter, de délivrer des certificats
de civisme; création d'une armée révolutionnaire
pour surveil ler les moissons; instauration d'un

maximum nat ional  des gra ins,
far ines et  fourrages puis d 'un
maximum général f ixé selon les
prix de 1790 augmentés d'un tiers.

Le < projet sans-culotte ,
semble aboutir mais très rapide-
ment (une fois les menaces exté-
rieures écartées), le gouvernement
révolutionnaire va neutraliser 1e
pouvoir populaire, première étape
dans un processus de dépolitisation
du peuple. Les < leaders > sont tout
d 'abord arrêtés et  exécutés
(Jacques Roux par exemple se sui-
cide en prison en février 1794),
puis  les sect ions et  les sociétés
popula i res sont  épurées,  leur
champ d'action limité (en 1795,Ies
comités de surveillance et les sec-
t ions sont  suppr imés).  Enf in la
politique économique encadrée est
progressivement  démantelée :
abrogation de la loi sur le maxi-
mum, déréglementation (rétablis-
sement de la liberté totale du commerce des grains
en 1797) et retour de la spéculation. Les espoirs
sans-culottes d'une république égalitaire et popu-
laire s'évanouissent ainsi sous le coup d'un pou-
voir central revigoré par ses succès extérieurs mais
aussi en raison des contradictions inhérentes au
mouvement populaire lui-même (tel le paradoxe
entre certaines aspirat ions et la configuration
sociologique des sans-culottes).

Cependant les principes et les idéaux exprimés
en 1793 ne meurent pas avec la répression, comme
I'atteste deux ans plus tard Gracchus Babeuf dans
le journal Le Tribun du peuple: < De temps immé-
mor ia l ,  on  nous  répète  avec  hypocr is ie  :  les
hommes sont égaux, et, de remps immémorial, la
plus monstrueuse inégali té pèse sur le genre
humain [...] Nous ne voulons pas seulement l'éga-
l i té inscri te dans les droits de I 'homme, nous
demandons la communauté des biens. Plus de pro-
priété individuelle ; la terre n'est à personne, les

fruits sont à tottt le monde [...1 Nous ne pouvons
plus souflrir que la majorité des hommes travaille
et sue au semice et pour le bon plaisir d'une petite
minorité [...l Disparaissez, réyoltantes distinc-
tions des riches et des pauvres, grands et petits,
maî t res  e t  va le ts ,  gouvernants  e t  gouvernés .
L' instant est yenu de fonder la République des
Égawx [. . .l In révolution n'est pas finie parce que
les riches absorbent tous les biens et commandent
exclusivement, tandis que les pauvres travaillent
en véritables esclaves, languissent dans la misère
et ne sont rien dans l'Ént [. . .l la Constitution de
1793 est la vérirable loi parce que le peuple I'a
solennellement acceotée >1s . J

Gracchus Babeuf:
o Itt Constitution de
1793 est la véritable loi
parce que le pettple I'a
solennellement
ûcceptée - >
< La Révolution

française >, A. Davoî.

32. Archives de la Drôme
L I10 ,1 .  .  Assemblée  géné-
ra le  des  7 l  soc ié tés  popu-
laires ". 

procès verbal. anicle
I I .

33. Archives de la Drôme.
L  I  104.  (  Assemblée  géné-
ra le  des  71  soc ié tés  popu-
l a i r e s  

" .  a d r e s s e  à  l a
Convention nationale.

34. Archives de la Drôme.
L  I10 ,1 .  (  Assemblée  géné-
r a l e  d e s  7 1  s o c i é t é s  p o p u -
laires ". procès verbal. anicle
XII.

35 .  Gracchus  Babeuf :  Le
Tr ibun t lu  peup le .  l5  b ru-
mai re  an  IV  (6  novembre
l  795) .David VINSON
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Conscients de I'imminence d'une guerre de grande ampleur, les différents
mouvements ouvriers européens réunis dans la Deuxième Internationale,
résolument pacifistes, furent pourtant incapables, non seulement
d'empêcher la Première Guerre mondiale, mais même de s'y opposer.

- ;  - '

nier obus t iré. c 'est toute la hiérarchie mondiale
qui apparut bouleversée: la guerre avait propulsé

les  Éta ts -Un is  au  rang de  première  pu issance

économique et mil i taire, tandis que les empires

coloniaux amorçaient un décl in irréversible et
qu'émergeait I 'Empire du solei l  levant. Dans le

si l lage du confl i t  apparurent les fascismes et. au

terme d'une guerre civi le de trois ans, I ' immense

État soviét ique dont la destinée fut ensuite au
cæur de tous les conflits à travers la planète pen-

d a n t  t r o i s  g é n é r a t i o n s .  E n f i n  l a  <  G r a n d e
guerre > a engendré le second confl i t  mondial .

vingt ans plus tard.

::-.',..

i.".
È .

La sëonce du 4 uoût l9ll
it la Chcunbre des dépu-
\és it Paris. L'assemblée
I ote Ir'ec enthoustttsnrc
les plein.s potrt'oirs uu
gouIernentetlt portr
engager la Frattce
duns lu guerre.
o L'illustration ".

L La Serbie. par exemple.
a u r a i t  p e r d u  3 7  %  d e  s e s
mobilisés I

i { } - t ; l t * r *E l l r t r ' r i i

T a Première Guerre mondia le demeure jus-
I - rqu 'à aujourd 'hui  l 'événement géopol i t ique
majeur de I'histoire moderne. Elle a provoqué la
dispar i t ion de t ro is  empires sécula i res ( russe,
turc. austro-hongrois), la ruine des pays bell igé-
rants d'Europe occidentale (Allemagne, France,
Royaume-Uni. Italie, Belgique). et la dévastation
de l 'Europe de I 'Estr. Les gouvernements euro-
péens avaient  pensé régler  la  quest ion du lea-
dership entre les puissances marit imes et colo-
n ia les qu 'éta ient  la  France et  le  Royaume-Uni
d 'une  pa r t .  e t  l 'A l l emagne .  pu i ssance  con t i nen -
tale montante, d'autre part. Mais une fois le der-



Mais la conflagration de 1914-1918 n'a pas seu-
lement dynamité I'ordre international au prix de
l0 millions de morts. Elle a aussi brisé un rêve,
celui des militants internationalistes du début du
XX" siècle : voir les exploités de tous les pays
s'unir pour imposer la paix, désarmer les États et
aboutir à une transformation sociale radicale.

Les par t is  socia l is tes membres de I ' In ter-
nationale reconstituée en 1889 partageaient un
même projet politique, du moins dans les textes.
En 1896, au congrès de Londres, ils s'étaient fixé
pour but de transformer < l'ordre capitaliste de
propriété et de production en un ordre socialiste
de production et de propriété2 [...] >. Sur le
choix des moyens, I'Internationale s'était défini-
tivement rangée à l'avis défendu vingt-cinq ans
plus tôt par Marx contre Bakounine. Les organi-
sations adhérentes, concluait la résolution prise à
Londres, < doivent admettre la participation à la

législation et au travail parlementaire. Les anar-
chistes sont donc exclus3. " Obtenir de l'État une
législation sociale et accéder au pouvoir par la
voie électorale devint la l igne de conduite du
mouvement ouvrier dans tous les pays, à I'excep-
tion notable de I'Espagne et de quelques poches
de résistance, principalement en France, en Italie
et aux Pays-Basa.

Moins de quinze ans après la fondation de la
Deuxième Internationale,la stratégie de prise du
pouvoir par les urnes semblait sur le point de réus-
sir. En Allemagne, là où Karl Marx avait prédit
que se déciderait la victoire de la classe ouvrière,
le parti social-démocrate allemand (SPD) avec
plus d'un million de membres, quatre fois plus
d'électeurs (34 7o des suffrages exprimés), 110
députés au Reichstag et deux millions et demi de
salariés adhérents aux syndicats sociaux-démo-
crates (ADGB), pouvait être considéré comme la
première force politique du pays. Dans tous les
autres pays d'Europe occidentale,la montée en
puissance des partis socialistes légalistes et inter-
nationalistes paraissait irrésistible.

Mais la menace d'un conflit généralisé grandis-
sait en même temps : armes et munitions s'accu-
mulaient dans les arsenaux tandis que les alliances
militaires contraignantes enserraient peu à peu
tous les États dans un réseau inextricable d'ensa-
gements guerriers.

L' lttenrurroNAlE coNFUSE
La stratégie à appliquer pour faire barrage à la

guerre devint rapidement un sujet central des
congrès de la Deuxième Internationale.

En 1914, la majorité des opinions publiques ne
voulait pas la guerre. La perspective d'un affron-
tement entre le mouvement ouvrier internationa-
lement organisé et les gouvernements des États
bellicistes aurait donc pu être considérée par les
leaders de I'Internationale comme une occasion
idéale de parvenir à leurs fins. La grève générale
internationale pouvait non seulement empêcher
la mobil isation, mais peut-être provoquer le
grand basculement vers cette transformation
sociale à laquelle tous les partis socialistes pré-
tendaient aspirer.

Pour cela il fallait commencer par prendre le
risque de l'illégalité et de la confrontation vio-
lente avec les forces étatiques.

Comme tous les programmes du mouvement
ouvr ier  européen depuis 1848,  celu i  de la
Deuxième Internationale reprenait à son compte
la dernière phrase du Manifeste communiste:
< Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! >>
En théorie cela supposait que la solidarité de
classe prenait le pas sur la solidarité nationale. La
guerre entre États représentait par conséquent le
mal  absolu pour  le  mouvement ouvr ier  et
I'Internationale, sous peine de se renier, avait le
devoir de s'y opposer de toutes ses forces. OOO

2. Résolution du Congrès
de Londres en 1896. Cité par
Wol fgang Abendro th ,
H is to i re  du  mouvement
ouvrier en Europe, [Librairie
Franço is  Maspero ,  19671
Éditions La Découverte &
Syos, Pæis, 2002, p. 56.

3. tbid.
4. Pour ne mentionner que

les plus importantes. Ailleurs
(Éta ts -Un is ,  Suède,  pays
d 'émigra t ion  espagno le . . .  )
les  idées  an t i -au tor i ta i res
eurent parfois une influence
profonde sur le mouvement
ouvrier, mais nulle part, sauf
en Espagne (et en Amérique
la t ine  jusqu 'à  la  f in  des
années 20) ,  le  mouvement
libertaire ne pæint à consti-
tuer  des  organ isa t ions  de
masse.
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5.  P ie r re  Mique l ,  La
Grande guer re ,  Fayatd ,
Pris, 1983, p. 83.

6. Wolfgang Abendroth,
op .  c i t . ,p .72 .

7 .  Pendant  ce  temps,  les
incidents gueniers se multi-
p l i e n t :  c r i s e  d ' A g a d i r  e n
l 9 l l ,  g u e r r e  d a n s  l e s
Balkms en 1912.

8. Piere Miquel,làid.
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OOa Le problème de la lutte contre la guerre
fut abordé concrètement pour la première fois en
1907, au congrès de Stuttgart. La délégation
française, soutenue par Rosa Luxemburg, pro-
posa, en cas de mobilisation, d'appeler à la grève
générale et à l'insurrection. Devant I'opposition
des représentants du SPD allemand, qui parlaient
de < pieuse utopies r, le congrès chargea Lénine,
Martov et Rosa Luxemburg de rédiger une réso-
lution consensuelle. La motion votée resta floue
sur  I 'essent ie l :  les c lasses ouvr ières et  leurs
représentants, disait-elle, devaient < tout mettre
en æuvre pour empêcher, par les moyens qui leur
paraîtront les plus efficaces, que la guerre
n'éclate ". Mais quels moyens ? Ceux-ci, pour-
suivait le texte, << varient naturellement selon
l'acuité de la lutte des classes et la situation
politique générale6 >.

Le débat reprit aux congrès de Copenhague
(1910) puis de Bâle (1912), sans que soit arrêtée
une position plus précise7.

À la veille de la guerre, I'Internationale se trou-
vait donc toujours incapable de proposer un mot
d'ordre clair à ses millions de militants.

Ll cnÈve cÉHÉnlle coNDtIoNNELLE
La petite fraction l ibertaire du mouvement

ouvrier français conservait en 1914 quelques
bastions, notamment syndicaux. La CGT, encore
fortement marquée par le syndicalisme révolu-
tionnaire, avait elle aussi réfléchi à la façon de
s'opposer à la guerre, et opté depuis 1908 pour la
< grève générale révolutionnaire >>. Les fédéra-
tions les plus influencées par I'anarcho-syndica-
l isme envisageaient  même ouvertement  des
actions de sabotage des voies ferréesE.

Mais la CGT ne disposait pas de forces suffi-
santes pour s'engager seule dans la bataille. De
plus, sa résolution de 1908 comportait une dan-
gereuse restriction. La grève générale n'était
envisagée que o du point de vue international >,
ce qui excluait pour un mouvement national de
se lancer  uni la téra lement  dans I 'act ion avec
I'espoir d'y entraîner les autres. Cette position
revenait en outre à laisser reposer toutes les
responsabilités sur les organisations ouvrières du
pays le premier touché par I'ordre de mobilisa-
tion, et à s'en remettre à leur détermination pour
affronter la répression. Qu'elles plient devant le
danger et  tous les ra l l iements aux << Unions
sacrées > nationales se trouveraient instantané-
ment légitimés.

Dès les premiers jours du mois de juillet 1914,
il parut évident que la politique autrichienne vis-
à-vis de la Serbie menait à I'affrontement et que
les Empires centraux déclareraient la guerre les
premiers. Les partis et les syndicats ouvriers
autrichien et allemand allaient donc se retrouver
en première l igne. Cinq semaines s'écoulèrent
entre I'attentat de Sarajevo et I'ordre de mobili-

sation générale, ce qui aurait laissé le temps à
I'Intemationale d'organiser la riposte. Elle n'en
fit rien.

Que le mouvement ouvrier allemand fût le pre-
mier à devoir choisir entre la grève et la guerre
aurait pu sembler rassurant. Non seulement le
SPD, tota lement  hégémonique au sein de la
gauche, représentait plus du tiers des suffrages
exprimés lors des demières consultations électo-
rales - et I ' immense majorité des votes de la
classe ouvrière -, mais la puissance de son orga-
nisation en faisait un véritable contre-pouvoir
institutionnel: dans chaque grande vil le alle-
mande le parti éditait un journal et gérait, direc-
tement ou par I'intermédiaire des syndicats, des
coopératives de consommation, des associations
sport ives,  cu l ture l les,  a ins i  que de mul t ip les
caisses d'entraide et des structures sociales de
toutes sortes. Si la grève pouvait réussir quelque
part, il semblait que ce fût en Allemagne.

Personne n'aurait pourtant dû s'y tromper. Si la
social-démocratie allemande n'avait jamais voulu
envisager de recourir à la grève générale, c'est
qu'elle en était incapable, et depuis longtemps.
Bien que le SPD ait régulièrement condamné le
réformisme dans ses congrès, sa stratégie électo-
raliste I'avait naturellement amené, de même que
les syndicats allemands, à s'insérer dans le sys-
tème économique et polit ique du Reich. Une
bureaucratie pléthorique d'élus et de permanents
salariés dont I'objectif n'était plus désormais de
transformer la société, mais plutôt de gérer au
mieux leur rente de situation, faisait carrière dans
le Parti et dans ses organisations. Ainsi, lors des
grandes grèves des mineurs, en 1889 et 1905, non
seulement les syndicats avaient été complètement
dépassés par le mouvement revendicatif, après
avoir été exclus de son déclenchement, mais ils
s'étaient même employés de toutes leurs forces à
le freiner. Au total, la social-démocratie avait
obtenu depuis vingt ans des améliorations consi-
dérables pour la classe ouvrière allemande, et
pour son propre appareil des privilèges substan-
tiels, mais elle s'était par là même indéfectible-
ment liée au système capitaliste. Elle regardait à
présent toute perspective de bouleversement de
I'ordre établi comme une menace contre ses inté-
rêts. La revanche posthume de Bakounine avait un
goût amer.

Vore uruarutnne
Tandis que des manifestations pacifistes par-

couraient  les rues des v i l les d 'Al lemagne et
d 'Autr iche, le  gouvernement  a l lemand t in t  à
s'assurer que les socialistes ne lui feraient pas
défaut au moment crucial. Depuis des semaines,
la propagande impériale martelait que la Triple
Entente, en encerclant le Reich, s'apprêtait à
I'anéantir; que les hordes slaves déferleraient
bientôt sur la plaine germanique; que la France



revancharde ne rêvait que de reprendre l'Alsace-
Lorrainee ; que I 'Angleterre n'aurait de cesse
qu'elle ne soit débarrassée de la concurrence
économique de I 'Allemagne... C'était donc une
guerre défensive que I'Empire des Hohenzollern
s'apprêtait à déclencherr0. Une guerre pour la
survie du peuple allemand. Seuls des traîtres
pouvaient imaginer de s'y opposer.

L'appareil social-démocrate ne demandait qu'à
se laisser convaincre. Le 29 juillet, le chancelier
Bethmann-Hollweg rencontra le dirigeant socia-
liste Sûdekum qui I'assura qu'il n'y aurait pas de
grève générale.  Le 3 l  ju i l le t ,  la  major i té  du
groupe parlementaire était résolue à voter les cré-
dits militaires. Le 1". août, le gouvernement alle-
mand (comme le gouvernement français) décréta
la mobilisation générale. Or, chacun le savait, la
mobilisation c'était la guerre, car la réquisition
des infrastructures et de I'ensemble des moyens
humains et matériels d'un pays interdisait tout
retour en arrière. [,e lendemain. les svndicats don-
nèrent I'ordre de cesser les grèves qui
avaient malgré tout éclaté de façon
spontanée à travers I'Allemagne. Le
3 août, le Reich déclarait la guerre à la
France (il l'avait déclarée à la Russie
l 'avant-veil le) et les députés du SPD
décidaient de se rallier au gouverne-
ment par 78 voix contre 14. La gauche
du Parti rentra dans le rang le jour sui-
vant, I 'ensemble des parlementaires
sociaux-démocrates rejoignant ainsi la
droite pour voter à I'unanimité les cré-
dits de guerrerr.

Le mooÈle ALLEMAND
En France aussi les manifestations

jours p lus tard la  Sect ion f rançaise de
l'Internationale ouvrière, considérant que la
patrie, attaquée, se trouvait en état de légitime
défense, se rallia à la guerre. La CGT lui emboîta
le pas le 3 août alors que les troupes allemandes
entraient en Belgique.

Il n'y eut ni révolte, ni insunections: toutjuste
quelques mani festat ions dans le  nord de la
France, et un petit maquis d'insoumis libertaires
dans la région de Saint -Ét ienne qui  t iendront
quelques jours avant que les gendarmes ne les
capturentr2. Le gouvernement attendait 300 000
défections, on en compta 30000 à peine, des aso-
ciaux pour la plupart. Uanarchiste Louis Lecoin,
qui avait appelé à tuer les officiers lors de la
mobilisationr3 purgeait une peine de cinq ans de
prison depuis novembre 1912. Une poignée de
militants pacifistes s'enfuit en Angleterre, en
Suisse ou en Espagne. Aucun train ne dérailla.

La Deuxième Internationale s'était dissoute
entre-temps sans que personne ne s'en émeuve.

L '  in ternat ional isme survécut  de
façon inattendue à la trahison des
organisat ions du mouvement
ouvrierr4. Dans les tranchées, de part
et d'autre des premières l ignes, bien
plus souvent que I'histoire officielle
n'a voulu le reconnaître, les soldats
fraternisèrent. Ces hommes n'étaient
pas des militants politiques, des intel-
lectuels, ni même des ouvriers, mais
presque toujours de simples paysans
que I'absurdité de la guerre avait fini
par convaincre que leurs vrais enne-
mis n'étaient pas en face d'eux, mais
derrière eux.

Cet antipatriotisme des sans-grades,

9. La loi portmt le seruice
mi l i ta i re  à  t ro is  ans  en
France, votée le 7 août l9l3
après une longue campagne
hostile de la gauche, visait à
rétablir l 'équil ibre entre les
effectifs des mées d'aclive
a l lemande (supér ieurs  de
168 000 hommes)  e t  f ran-

çarse.
10 .  Thomas Mann lu i -

même justif iera la " guerre

d'agression préventive 
".

I I . Karl Liebknecht sera
néanmoins le premier parle-

mentaire européen à s'élever
ouvertement contre la pour-
su i te  de  la  guer re  dans  sa
déc la ra t ion  au  Re ichs tag
contre le vote des crédits de
guene le 2 décembre 1914.

12. Jean-Jacques Becker,
cité par Pierre Miquel : La
grande guerre. op. cit. p. 24.

'13 
. Jean Maitron , lz mou-

vemenî anarchiste en France,
Tome I, Librairie François
Maspero, Pæis,'197 5, p. 31 5.

14. Les partis socialistes
allemand et frmçais ne revin-
rent jamais sur leur position :
e n  s e p t e m b r e  l 9 l 5  à
Zimmerwald, près de Berne,
une conférence pour la paix
rassembla  des  dé légués de
plusieurs pays à l 'appel des
panis sæialistes suisse et ita-
l ien .  N i  la  SFIO n i  le  SPD,
solidaires de leurs gouveme-
ments respectifs, n'envoyè-
ren t  de  représentan ts .  La
CGT mandata  une dé léga-
tion, emmenée par Alphonse

Merrhe im e t  A lber t
Bourderon pour défendre le
pr inc ipe  d 'une <r  pa i r

b lanche , .  Une seconde
conférence se réunit l 'année
suivante à Kienthal, en pleine

bataille de Verdun. Cene fois,
trois députés socialistes fran-

ça is  é ta ien t  p résents ,  ma is
sans I'aval de leur pani.

I 5. Raymond Escholl ier,
Le sel de la terre,Mallère,
Pris. 1926.

1 6 .  J e a n - N o r t o n  C r u ,
Témoins. Essai d'analyse et
de crit ique des souvenirs de
combattants édités en France
d e  l 9 l 5  à  1 9 2 8 ,  P a r i s ,  L e s
E t i n c e l l e s ,  1 9 2 9 .  R é é d .
Presses  Un ivers i ta i res  de
Nancy, 1993.

Le 3 août, le
Reich déclarait
la guerre
à la France
et les députés
du SPD
décidaient
de se rallier au
gouvernement
par 78 voix
contre 14.

pacifistes s'étaient multipliées à la fin du mois de
juillet. Les gendarmes avaient chargé la foule
dans plusieurs villes et la tension montait de jour
en jour .  Mais la  capi tu lat ion immédiate de la
social-démocratie allemande prit totalement au
dépourvu les socialistes français, les plaçant de
surcroî t  dans une s i tuat ion in tenable.  Deux
semaines plus tôt, le 16 juillet, Jean Jaurès avait
fait adopter par le congrès extraordinaire de la
SFIO, contre Jules Guesde, une motion préconi-
sant << /a grève générale ouvrière simultanément
et internationalement organisée >. Peine perdue,
pu i sque  l e  pa r t i  a l l emand  se  soumet ta i t .
Apprenant le 3l juil let que les socialistes alle-
mands allaient voter les crédits de guerre, Jaurès
renonça à la grève et la CGT approuva sa posi-
tion. Le leader socialiste commença aussitôt à
rédiger un appel à manifester pour la paix, à
paraî t re dans L 'Humani té du lendemain.

" Manifester, c'est bien, mais que faut-il faire si
on nous ordonne de rejoindre les casernes ? >
demandaient  les mi l i tants.  Jaurès n 'eut  pas à
répondre. Le soir même il était assassiné. Deux

que des témoins comme Raymond Escholierrs ou
Jean Norton Cru16 ont si bien décrit, disparut
après la < victoire > sous le grand voile pudique
que vainqueurs et vaincus jetèrent précipitam-
ment sur le combat douteux qui s'était livré dans
les tranchées entre soldats et officiers.

À partir de 1923, les partis socialistes et les
partis communistes se l ivrèrent une lutte sans
merci. L'Internationale ouvrière socialiste ras-
semblant  les par t is  réformistes n 'avai t  p lus
d'Internationale que le nom, la social-démocratie
limitant désormais ses ambitions à la bonne ges-
tion du capitalisme. Quant à I'Internationale com-
muniste. vite cantonnée à la défense du < socia-
lisme dans un seul pays ", elle s'illustra par une
just i f icat ion incondi t ionnel le  des cr imes du
régime stalinien et par la persécution acharnée de
ses dénonciateurs.

Jamais une organisat ion in ternat ionale de
masse plaçant la solidarité des opprimés au-des-
sus des intérêts nationaux ne fut reconstituée. I

François ROUX
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Ctttastrplte de Courrières. Les gendannes contiettnenî luJorrle derunt I'entrée d'uneJosse. " L'lllttstat

llaccident minier, miroir des
relations industrielles et sociales
Les catastrophes font partie de la vie de I'industrie minière et dans ces drames se révèlent les
condltions de travail des mineurs. Des accidents qui amènent à s'attarder sur des notions
aussi variées que la formation des ouvriers, la sécurité, le rendement, la révolte, le traitement
médiatique ou encore le recours à la religion.

f'^tette année 2006 voit la commémoration de I'accident minier
\-.le plus meurtrier en Europe. celui qui le 10 mars 1906. coûta
la vie à I 100 salariés des mines de Courrières. dans le Pas-de-
Calais. Dans le cadre du présent art icle. nous al lons aborder
quelques aspects de l'évolution du rapport des hommes à la dan-
gerosité d'un métier en nous référant à un matériau réuni dans le
cadre d'un programme de recherche développé depuis une ving-

taine d'années. notarnment une importante base de données rela-
t i ve  aux  acc idents  min ie rs  survenus  dans  le  monde en t ie r
entre 1705 et 2005.

L'opinion retient les grandes catastrophes abondamment véhicu-
lées par la presse. Or. la grande majorité des victimes du travail
minier le sont aujourd'hui comme hier. dans des accidents indivi-
duels. l'éboulement ayant toujours été la première cause de décèsr.
L'accident individuel. dans sa banali té quotidienne. est porteur

d'enseignements que I'accident majeur, dans sa mise en scène tra-
gique. tend à négliger. voire à occulter. A contrario. parce qu'elle
fait offlce d'électrochoc,la " catastrophe > entraîne des modifica-
t ions. C'est donc à un survol de ces accidents des ténèbres que
nous invitons le lecteur avec I'ambition d'y déceler des comporte-

i1 - t , t : r i r i r l r l I ' t i ;

ments sociaux au travers de ce qui est toujours un drame pour

I'individu concemé et ses proches.

La paure À oes ouvRrERS TNTNTELLTcENTS
er peuneux?

Durant des décennies. les ouvriers sont culpabilisés tant par leur
hiérarchie que par les ingénieurs de l'Etat en char,ce du contrôle.
qui  les accusent  d 'êt re à l 'or ig ine de leur  propre malheur.
Inconscience. négligence, indiscipline. absence de courage ou de
sang froid. les reproches sont légion. La suspicion envers les
ouvriers est perrnanente: ils sont accusés de ne respecter aucune
des consignes relatives aux accès aux différents quartiers, de mal
entretenir leurs lampes. Certains procès verbaux fbnt référence à
des ouvriers ivres. d'autres à des ouvriers allant dormir dans des
quartiers désaffectés...

Aux dires de leurs supérieurs, les ouvriers manquent souvent de
présence d'esprit. Ainsi. en 1847. dans la Haute-Loire. la cause
d i rec te  de  l ' i n f l ammat ion  de  g r i sou  es t  a i ns i  ana l ysée  :

" Impnrdence de I'une des victimes c1ui, t'otanî lo flatnme d'une
lampe de sûreté s'allonger, avait sotffié dessus et I'u ensuite jetée
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à terre. Au lieu de baisser la mèche et de changer doucement la
lampe de place , ainsi qu'il était recommandé , il soufrla vivement
sur la lampe à terre >>2. Dans ce même bassin de Brassac, en 1870,
I'explosion qui fait onze victimes (sept morts et quatre blessés), est
imputée au < défaut de présence d'esprit d'une des victimes, qui,
voyant le tamis de sa lampe rougir, a emporté celle-ci précipitam-
ment, au lieu d'abaisser doucement la mèche pour éteindre la

flamme...>3. En 1851, à la Grand-Combe (Gard), un ouvrier
détecte le grisou par I'allongement de la flamme de sa lampe mais
< dans son trouble, il éleva la mèche au lieu de I'abaisser; le
treillis rougit aussitôt et une explosion eut lieu rra : deux ouvriers
sont assez grièvement blessés.

Durant la majeure partie du XIX. siècle, le déséquilibre est fla-
grant dans le traitement des deux parties. Aux employeurs sont
adressées des < recommnndations " parfois accompagnées d'arrê-
tés préfectoraux en matière d'aérage, d'organisation des travaux.
[æs ouwiers mis en cause ne benéfrcient pas d'autant d'égards.Ils
sont renvoyés et parfois poursuivis. En 1873, dans une mine du
Gard, un ouvrier entre dans le chantier avec sa lampe détamisée, il
s'en suit une explosion dans laquelle il est blessé. [æ procès verbal
de I'accident se conclut en ces temes: o des poursuites judiciaires
ont été exercées contre la victime, seule responsable de
I'accident >5.

Le l0 août 1859, une explosion affecte le puits Saint-Joseph à
Ronchamp ; le bilan humain est lourd: 29 morts. la recherche des
causes de I'accident débouche sur une conclusion surprenante:
o La position de de*x ouvriers dont les corps ont été retouvés
enlacés au pied du montage dans lequel I'explosion s'est produite
afait supposer qu'il y avait eu lufte entre ew. Pendant cette lune,
une porte d'aérage placée au bas du montage serait restée
ouverte , et le grisou aurait pu s' accumuler au front de taille >6 . I-n
décès des ouvriers était donc imputé au comportement de deux de
leurs camarades. Conclusion pour le moins hâtive et partiale, mais
qui permettait de se prémunir d'éventuelles poursuites judiciaires
intentées par les familles des victimes, susceptibles de se traduire
pour la compagnie par des indemnités à payer.

Parfois les accidents surviennent à I'occasion d'exercices mal
maîtrisés. Ainsi, le l3 septembre 1873, les ingénieurs de la mine
de Beaubrun dans la Loire < dressaient > quelques ouvriers à
I'emploi de I'appareil de sauvetage Fayol. L affaire tourne mal:
aux dires de I'ingénieur en charge de I'opération, un ouwier perd
connaissance, le second, portant le distributeur d'air pur, < crte au
secours et perdant la tête, jette le distributeur et s'enfuit en ram-
pant, commettant ainsi faute sur faute >7. Pouvait-on raisonnable-
ment attendre d'hommes sans formation une maîtrise de tous leurs
gestes alors même que leur propre vie était en danger certain ?

UH oÉncr cRnNT DE FoRMATToN pRoFESSIoNNELLE

Conséquence directe d'accidents majeurs survenus dans le
Liégeois, alors partie prenante de I'Empire napoléonien, le décret
du 3 janvier 1813 fixe à dix ans l'âge minimum pour travailler

1. Ç. Conus (Mrie-Frmce), Escudier (Jean-Louis),

1997, < Sécurité et transfomations du système produc-
t i f :  app l i ca t ion  à  I ' i ndus t r ie  f rança ise  du  charbon
( 1 8 1 7 - 1 9 8 8 )  > > ,  E n t e p r i s e s  e t  H i s t o i r e .  n "  7 7 ,
décembre, pp. 49-71 .

2. Toutes les références à des procès verbaux d'acci-
dents: Lallemand (Charles), Petitdidier (Jules), 1882,

" Commission d'étude des moyens propres à prévenir
les explosions de grisou dans les houil lères. Analyse
synoptique des rappons officiels sur les accidents de
grisou en France de 1817 à 1881 dressée au nom de la

Explosion de Graissessac ( Hérault) le I 4 février I 877. < Iz Monde illustré >.

dans les mines, impose la déclaration des accidents auprès du
maire de la commune, la prise en charge par les exploitants des
dépenses de secours aux blessés, mais aussi un minimum de pra-
tique de trois ans pour les contremaîtres car le déficit de savoir
technique se fait cruellement sentir dès lors qu'il ne s'agit plus de
gratter les affleurements de charbon mais de développer en pro-
fondeur une extraction de type industriel.

Uinsuffisante formation professionnelle des mineurs se traduit
par des actes dangereux. En 1823,I'ingénieur du Corps des mines
Chevremont se désole de voir des individus ouvrir leur lampe de
sûreté pour allumer leur pipe mais il met cette imprudence sur le
compte de l'inconscience atavique des mineurs: < Il n'existe pas
de classe d'ouvriers qui soit exposée à plus de dangers que les
houilleurs, cependant, il n'est pas d'hommes plus imprudents:

familiarisés dès l'enfance avec toute espèce de périls, ils songent
rarement à la mort qui les menace sans cesse >8. Et Chevremont
de préconiser les systèmes de verrouillage des lampes les plus
sophistiqués sans s'attaquer à la racine du mal, I'ignorance des
hommes. Pourtant, dans I'intérêt de I'exploitation elle-même, il
eût été souhaitable que tous les ouvriers mineurs bénéficient d'une
instruction primaire comme le réclame dès 1824 l'un des collè-
gues de Chevremont,Antoine Delseriès, en charge du département
de la t-oire. Mais,l'instruction primaire ne commencera à se struc-
turer qu'après la < loi Guizot > de 1833, dont les effets ne seront
guère perceptibles avant les années 1850.

Nombreux sont alors les accidents imputables à une mauvaise
manipulation lors d'un tir de mine, opération délicate tra- OOI

commiss ion  >>,  Anna les  des  Mines ,  acc ident  du
l9  févr ie r  1847,  couche d i te  de  la  So le ,  bass in  de
Brassac, Haute-Loire, 6. fascicule, pp. 94-95.

3 .  Acc ident  du  l5  janv ie r  1  870,  concess ion  des
Banhes, bassin de Brassac, Haute-Loire, 6. fascicule,
p .96-97.

4 .  Acc ident  du  l2  oc tobre  1851.  concess ion  de  la
Grand-Combe, bassin du Gard,5. fascicule: pp. 202-
203.

5. Accident du 2 avril 1873, concession de Trélys,
bassin du Gud, 5. fascicule: pp. 202-203.

6. Accident du l0 août 1859, bassin de Ronchamp,
Haute-Saône, 7" fascicule, pp. 58-61.

7. Anonyme 1875, " Note sur deux accidents par
asphyxie survenus les l3 septembre et 15 novembre
1 8 7 4  d a n s  l a  h o u i l l è r e  d e  B e a u b r u n .  A p p a r e i l
Fayol >>, Annales des Mines,7" série. t. VII, pp. 169-
t 7  5 .

8. Chevremont, ( Notice sur plusieurs perfectionne-

ments  fa i ts  à  la  lampe de sûre té  de  s i r  Humphrey .
Davy >>,Annales des Mines,ln série, tome VIII. 1823,
p p . 2 l 0 - 2 1  l .
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Accident du 2 février 1965 à Avion (Pas-de-Calais). < Le Droit Minier >,
n" 2,février 1965.

IOO ditionnellement assumée par un contremaître ou un
ouvrier au rocher. Devant la recrudescence des accidents, i l
devient patent que cette fonction doit relever d'une qualification
spécifique. En France, 1a Compagnie d'Anzin crée la fonction de
boutefeu en 1874 et les autres compagnies suivent plus ou moins
rapidement cene voie.

Les exploitants ont beau jeu d'avancer que la dangerosité de la
mine pèse sur tous, sur l'ingénieur autant que sur le dernier des
galibots. De fait, les victimes sont parfois des gouverneurs et
même des ingénieurs tels Pierre Jabin, tué en mars 1833 à la mine
de Bérard qu'il dirige ou Jean Malinvaud, décédé des suites de ses
blessures lors d'une visite aux houillères d'Epinac en 1836. Dans
le bassin de Champagnac, le 28 mai 188 I , I'ingénieur des mines
Bonnefoy perit avec le directeur de la houillère et trois autres per-
sonnes, pendant qu'il procédait à l'enquête offrcielle au sujet de la
mort d'un ouvrier mineur tué par le grisou trois jours auparavant.
En 1893, I'ingénieur civil Alfred Holtzer est victime d'une explo-
sion de grisou dans les mines d'Héraclée. Le 28 janvier 1907,
I'ingénieur principal des mines de Liévin, Léopold Vaissière, et
I'ingénieur de la fosse 3, Eugène Pelvey, trouvent la mort en ten-
tant de capter du grisou pour les expériences de la toute nouvelle
station d'essais du Comité central des houillères. Le 18 octobre
l9l1 ,I'ingénieurAlbert Baup de la société des houillères de Saint-
Étienne perit dans l'incendie du puits des Flaches avec 2J ouvriers
mineurs. En 1912, Clément Dupont, ingénieur en chef des mines
de la Clarence, dans le Pas-de-Calais, meurt en portant secours à
ses mineurs lors du coup de poussières. Le l".juillet 1933, aux
mines de Courrières, I'ingénieur divisionnaire Pierre Froment perd
la vie en tentant de réparer une cage d'extraction.

Mais, statistiquement, les ingénieurs sont nettement moins expo-
sés au danger que le simple ouvrier. D'une part,la proportion des
ingénieurs affectés aux travaux du fond est nettement moindre que
celle des ouvriers, la plupart d'entre eux relevant des travaux du

- I I t
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Des mineurs allemands participent au sûuvetage dans les mines de Courrières, munis

jour, du service commercial ou administratif ou encore des indus-
tries annexes (agglomération, cokéfaction...). tæ temps de service
de I'ingénieur des travaux du fond lui-même est loin de se dérou-
ler en totalité à l'intérieur de la mine. Plusieurs heures par jour, ses
tâches de conception, de prévision des travaux, de relation avec les
contremaîtres ou avec la direction générale le retiennent en sur-
face. Enfin, à I'inverse des ouvriers à I'abattage, l'ingénieur du
fond n'évolue pas de manière durable en front de taille,là où le
risque d'éboulement et d'explosion est maximal. Indice de cette
relative protection du personnel d'encadrement, parmi les
I 100 victimes du désastre des mines de Courrières.le 10 mars
1906, on ne relève qu'un seul ingénieur, Gabriel Barrault.

La sÉcunrÉ EN coNTRADrcroN AVEc LES ExrcENcEs
DE RENDEMENT

Les ouvriers mineurs sont payés au rendement selon des
modalités variables selon les lieux et les époques. Il s'en suit
que ces hommes rechignent à appl iquer toutes les mesures
réglementaires qui, directement ou indirectement, tendent à
réduire leur cadence. Ces directives concernent la multitude des
fonctions regroupées dans les travaux du fond: l'éclairage, la
c i rcu la t ion  dans  les  t ravaux ,  le  bo isage,  l ' évacuat ion  du
combustible ou encore le contrôle de I'atmosphère. La question
du boisage est bien connue depuis Germinal; en observateur
perspicace, Émile Zola a parfaitement traduit la co1ère des
ouvriers lorsque le contremaître leur inflige une amende pour
avoir négligé le boisage du front de taille: cette tâche, indispen-
sable en termes de sécurité. mais non rémunérée, réduit le temps
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b de leurs appareils respiratoires. < L'lllustration 
",24 mars 1906

productif proprement dit. Pour illustrer le lien direct et perma-
nent entre le mode de rémunération et la sécurité, nous pren-
drons ici I'exemple de l'éclairage.

Dans les mines du Nord, où les couches sont minces, la lampe
de sûreté, dont le premier modèle fut inventé en 1815 par le
Britannique Humphrey Davy, représente un progrès incontes-
table lorsqu'elle est bien entretenue, ce qui est loin d'être tou-
jours le cas. La Compagnie d'Anzin, qui en détient 2000 dès
1825, est le théâtre d'explosions meurtrières, notamment le
2 aoît 1832, lorsque dix ouvriers sont tués au puits Saint-Joseph.
En revanche, dans la Loire, principal centre français de produc-
tion charbonnière de l 'époque, la lampe Davy n'est pas la
panacée car elle éclaire moins que la lampe à feu nu, inconvé-
nient rédhibitoire dans ces exploitations aux couches puissantes.
Certains exploitants commanditent la construction de lampes
dites " â la Davy > de dimensions plus grandes que la lampe ori-
ginelle de Davy; l'éclairage est amélioré mais le maillage moins
serré réduit significativement sa capacité de protection en
atmosphère grisouteuse. Aussi, dès l824,f ingênieur en charge
des mines de la Loire propose au préfet de différer I'usage des
lampes de sûretée. En 1839, William Clanny améliore la lumino-
sité en adjoignant une partie vitrée au-dessous du tamis. En
1882, Jean-Baptiste Marsaut conçoit une lampe à double tamis et
cuirasse mobile qui réduit fortement les risques d'explosion. Dès
lors,le problème n'est plus essentiellement d'ordre technique
mais institutionnel et réglementaire. Il concerne l'étendue plus
ou moins grande des mines ou quartiers de mines classés grisou-
teux, les seuls où I'usage de la lampe de sûreté est obligatoire.

L'AEITATION NÉVOLUTIOI!TVAIRE AU PAYS MIIIIEA.
Aæstâtloq d'émeutlcrs dans los corons

ln grève consécutive à Ia catastrophe des mines de Courrières. " Le
Petit Journal >.6 mai 1906.

De fait, la lampe de sûreté n'est pas devenue universelle. Ainsi,
sur les 9 550 lampes uti l isées par la Compagnie d'Anzin en
l890,2l,9 7o sont des lampes Marsaut,41,6 7o des lampes Davy
et 36,3 7o des lampes << ouvertes >r0. Enfin, avec un pouvoir
éclairant de 0,46 bougie (0"25 watt),la << Marsaut > fait mieux en
la matière que ses devancières mais les mineurs travailleront
encore quelques décennies dans la pénombre, source d'une
maladie professionnelle, le nystagmus, se traduisant par des
troubles de la vision.

Iæs accidents ont d'autant plus de conséquences fâcheuses que
le système de soin est défail lant. Des décennies durant, des
ouvr iers ayant  subi  des t raumat ismes sér ieux (brû lures,
asphyxie, plaies...) seront livrés à eux-mêmes, rejoindront leur
domicile. Nous avons montré par ailleurs combien le concept de
< blessure grave )) est relatif, combien il est dépendant des cri-
tères de sécurité prévalant à un moment donnérr. Que d'ouvriers
renffèrent chez eux par leurs propres moyens dès leur sortie de la
fosse et périrent ensuite ! Parmi tant d'autres, citons le procès
verbal d'un accident survenu le 2 avnl I 853, à Comberedonde,
dans le Gard: " Une explosion se produisit et lui causa O(DO

9. Archives dépanementales de la Loire, S 1627.
10 .  CHM Lewarde.  OP 2054;  Lampes en  usage à  la  C ie  d 'Anz in  le  10  mars

1890.
I l. Ç. Conus (Marie-France), Escudier (Jean-Louis), 1997, ( Les transfoma-

tions d'une mesure: la statistique des accidents dans les mines de charbon en France
( I 833- I 988),>, H istoi re et M e sure. Xll, | 12, pp. 37 -68.

I
I

filln0{'ilti r" I ti - 27



'

â
a;
i

I

ÂTCII}HNT$ il|IIiJIHB$

OO) des brûlures peu graves, a*rquelles il succomba cepen-
dant au bout de huit jours >r2. La formule prêterait à sourire si
elle ne renvoyait à une situation dramatique.

Le sacnrncE DU MTNEUR-soLDAT
La concentration des ouwiers et I'approfondissement des exploi-

tations rendent les houillères plus dangereuses et, dans toute
I'Europe, les accidents majeurs se multiplient. En France,
ll0 mineurs périssent dans I'inondation de la mine de Lalle dans
le Gard en octobre 1861. La Grande-Bretagne enregistre alors trois
catastrophes minières sans précédent : le l6 janvier 1862,
204 morts àNew Hartley dans le Northumberland, le 12 décembre
1866, à Oaks Colliery dans le Yorkshire,36l morts et le 8 novem-
bre 1867, à Femdale Colliery, près de Pontypridd au Pays de
Galles, 178 morts. Le 12 décembre 1867, une explosion fait 89
victimes au puits Cinq-Sous de Montceau-les-Mines. Enfin, la
Saxe est le théâtre d'une explosion meurtrière, le 2 août 1869 à
Burgk dans le bassin de Plauen: 276 ouvriers trouvent la mort.

Pour faire face aux bouleversements générés par I'accident, il
importe au plus haut point d'inculquer à ces anciens paysans mal
dégrossis le sens de la hiérarchie, de l'ordre industriel. Sous le
Second Empire,le patronat minier ne manque pas d'agents de pro-
pagande zélés. C'est évidemment Amédée Burat, secrétaire du
Comité des houillères de France, qui va, ès qualités, argumenter
sur l'urgence à ne pas réformer la moindre loi sociale. Mais c'est
aussi un Louis Reybaud voyant dans le fonctionnement de la
Compagnie d'Anzin un modèle d'ordre économique et socialr3;
c'est surtout le fès prolifique l.ouis Simoninra. Ingénieur civil des
mines diplômé de l'École de Saint-Étienne, Louis Simonin diffrrse
une idéologie recoupant celle des employeurs de l'époque. Le
houilleur accomplit une mission, est habité par une vocation au
sens religieux du terme. Le mineur, < fils vaillant et dévoué de la
sainte Barbe r, aurait mauvaise grâce à revendiquer une améliora-
tion de sa condition matérielle d'autant que I'ingénieur n'est qu'un
capitaine embarqué sur le même navire pour le meilleur et pour le
pire. Simonin s'inscrit pleinement dans la thématique du mineur-
soldat: < En peu de temps, I'armée souterraine est à l'æuvre.
Grâce aux perfectionnements adoptés, les soldats du travail peu-
vent désonnais être portés promptement et sans danger sur leur
champ de bataille >>r5. L'ouvrier mineur se voit assigner une fonc-
tion sociale majeure d'autant plus noble qu'elle n'est compensée
ni par un salaire élevé ni par l'espoir d'un quelconque plan de car-
rière. Simonin accorde une large place aux accidents, à leur repré-
sentation iconographique. [æ mineur est grand parce qu'il subit et
survit à I'accident: < Héros obscur, il marche bravement à la mort,
sans I'espoir d'aucune récompense, d'aucun avancement, avec la
seule satisfaction d'avoir rempli sa tâche et fait jusqu'au bout son
devoir ,t6. Mais, pour lui, les accidents ne sont aucunement liés
aux conditions de travail et aux exigences de production imposées
par le patronat; c'est la nature hostile qu'il convient de dompter et
qui, parfois, se rebelle: < Une lutte où l'ennemi est d'autant plus

terrible qu'il est caché et porte ses coups,dans I'ombre, à l'impro-

viste >ti. Cette représentation du mineur va perdurer bien après la

chute de ce régime politique.

La presse joue un rôle majeur pour véhiculer l'idéologie sur

laquelle se fonde le régime imperial. Ainsi,lors de la catastrophe

de Lalle, le Messager du Midi encense les ingénieurs Auguste

Parran et Ferdinand Chalmeton,lesquels < ont vaillamment payé

de leur personne et de même que, dans une situation dfficile,le
général prend quelquefois le fusil d'un simple soldat pour entraî'

ner les siens au plus chaud de la bataille, de même,les deux hono-
rables ingénieurs, le pic à la main, et couchés sur le ventre, don-

naient à tous, dans les moments les plus périlleux,l'exemple du

courage et du dévouement >>t8. Lorsque, le 14 février 1877, une

explosion de grisou tue 45 mineurs à Graissessac, dans I'Hérault.

le rédacteur du Monde illustré reprend 1 'antienne de la fatalité :

" Une fois encore, le tenible gaz des houillères, le grisou, a fait
dans une laborieuse populat ion de mineurs de nombreuses

victimes, et la science reste muette en présence de ces inéparables

malheurs, ce n'est pas, il faut le craindre, la dernière cataslrophe

de ce genre que nous aurons à déplorer >te.

Cette posture de soumission va perdurer dans la presse conser-

va t r i ce  durant  la  ma jeure  par t ie  du  XX 's ièc le .  En 1934,

L'lllustration conclut ainsi à propos de la double explosion de

grisou de Lambrechies, en Belgique : < Une fois encore, les

forces naturelles ont pris leur revanche. Asservies mais non

domptées, elles ont d'ffioyables rébellions. À chacune d'elles,
I'opinion se cabre, n'admettant pas I'impuissance, même acci-

dentelle, des techniques de protection et de sécurité "20 . Cette
posture n'est évidemment pas neutre et sans conséquence.

Puisque I'accident est fortuit, inévitable, à quoi bon s'obstiner à

en décrypter les causes? < L'administrateur général et les sLtr-

veillants sont également succombés. De sorte que les principaur

témoins de l'accident manquent et on ne sait pas comment il

s'est produit rr2r proclame comme une évidence Iz Monde illus-

tré après l 'explosion qui, le 8 novembre 1867, coûte la vie à

178 mineurs de Femdale Colliery, au Pays de Galles. Mais cette
logique pénètre aussi la sphère judiciaire. Après I'accident de

Courrières, le juge d'instruction de Béthune rend une ordon-
nance de non-lieu le 5 mai 7907 au motif que 

" ces informtttions

n'ont pu, en l'absence des principaux témoins disparus dans la

catastrophe, dégager les causes de celle-ci >22 .

L'acooeru1 FERMENT DE RÉvoLTE
Jusqu'en 1870, le rapport de force est largement en faveur du

patronat. Les ouvriers des mines, inorganisés, peu informés, sont
souvent encore largement tributaires des rapports sociaux préva-
lant en milieu rural. Pour autant, les autorités se méfient des
révoltes dont elles savent les mineurs capables depuis 1833 et la
fameuse < émeute des quatre sou.s )> des salar iés de la
Compagnie d'Anzin. Ce monde des ouvriers mineurs inquiète
d'autant plus les classes bourgeoises qu'elles le mécon- OIO

12. Lallemand (Charles). Petitdidier (Jules), 1885,
< Commission d'étude >, op. cit..5" fascicule, pp. 280-
281.

13. Reybaud (Louis), 1871, " Enquêtes industriel-
les .  La  Compagn ie  des  mines  d 'Anz in  , ,  Revue des
Deu Mondes,livraison du l. 'novembre, pp. 134-165.

14. Louis Simonin est, aujourd'hui, surtout connu
pour son ouvrage 1z vie souterroine..., une édition tra-
duite et adaptée en anglais dès 1869, sera largement
réu t i l i sée  par  p lus ieurs  généra t ions  d 'au teurs .
L'iconographie est encore abondamment reproduite de

28 - t,ttttot,nri I' u;

nos jours, parfois hors de son contexte.
1 5 .  S i m o n i n  ( L o u i s ) ,  1 8 6 7 ,  "  L e  C r e u s o t  e t  l e s

mines de Saône-et-Loire '>, Le Tour du Monde , 1867 .
l" semestre, tome XV, pp. 198.

16 .  Ib id . .p .  l8 l .
17 .  S imon in  (Lou is ) .  1867,  <  Le  Creuso l . . .  ) ,  op .

c i t . .  p .2O2.
18. Iz Moniteur Universel,20 ætobre 1861, p. 1516.
I  9 .  A n o n y m e ,  "  L a  c a t a s t r o p h e  d e s  m i n e s  d e

G r a i s s e s s a c  " ,  L e  M o n d e  i l l u s t r é ,  n "  1 0 3 8 , 3  m a r s
1 8 7 7 ,  p .  1 3 4 .

20 .  Chenev ie r  (R. ) ,  1934.  .  La  sécur i té  dans  les

c h a r b o n n a g e s  > ,  L ' l l l u s t r a t i o n .  n '  . 1 7 6  1  .  2  j u i n .

pp .176-177.
2l . Banère (E.), < Tenible explosion dans une mine

de charbon à Femdale, dans le sud du Pays de Galles >,

Le Monde il lusté, n' 555,30 novembre 1867. p. 334.
22. Cité par Cordier (Nadia), 2OOO. Le Juge et les

ca tas t rophes  min iè res  à  par t i r  des  exemples  de
Courrières 10 mai 1906 et de Liévin 27 décembre
1971,Sémrna i re  d 'H is to i re  e t  de  Soc io log ie  de  la

Justice. Université de Lil le I l. o. 12.
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OOO naissent. À l'inverse du prolétariat urbain, le mineur vit
loin des grandes métropoles, dans des bourgs où il ne se mêle
guère aux autres corporations.

À Lale, en 1861, sitôt informés,le commandant de la place mili-
taire et le chef de la gendarmerie se rendent sur les lieux du drame.
Un détachement du 41" de ligne, envoyé pour prévenir d'éventuels
désordres, ne sera retiré qu'au lendemain des obsèques collectives,
près de trois semaines après l'accident. Evidemment, la presse
conÊre à cette présence une légitimité populaire sinon citoyenne:
< La population tout entière se plaît à rendre hommage à la
conduite pleine de tact de ces excellents soldats et de leur digne
chef, le lieutenant Gardez. kt gendarmerie mérite également tous
les éloges. kt présence de ces brayes militaires a puissamment
contribué à I'ordre si remarquable observé dans la cérémonie

funèbre du 26 octobre >>23. Il est significatifqu'en février 1876,
L'Illustration choisisse de présenter conjointement la catastrophe
du puits Jabin, à Saint-Étienne (186 morts) et une grève des
ouvriers houilleurs en Belgique, près de Charleroi2a. Rendant
compte de la grande grève des ouvriers d'Anzin en février et
mars 1884, Louis Simonin campera encore des mineurs dociles ou
résignés, y compris face à I'accident'. < Ces soldats des houillères
aiment le monde souterrain, vivent yolontiers sous le sol, malgré
les accidents qu'ils ont à combatte, gagnent une assez bonne
journée et généralement sont contents de leur sorl )2s. Ainsi,
lorsque ces ouvriers se mettent en grève, c'est parce qu'ils sont
manipulés par des agitateurs professionnels et extérieurs à la mine.

A partir des années 1880, les ouvriers mineurs s'organisent, se
dotent d'une représentation syndicale et s'impliquent dans la vie
politique, ils sont moins malléables, moins disposés à se fondre
dans le moule patronal. Dès lors, il sera plus difficile de présenter
I'accident du travail comme une fatalité. Très souvent, I'accident
fait office d'exutoire pour toute une série de rancæurs, de frustra-
tions inexprimables dans le rlthme quotidien du favail.

Le 14 mars 1906, au lendemain des funérailles officielles des
victimes des mines de Courrières, les ouvriers de la quasi-totalité
du bassin du Nord se mettent en grève. Dès lors, I'attitude de la
presse conservatrice, jusqu'alors pleine de compassion, se modifie
radicalement. La rédaction dl Petit Journal, qui en mars versait
des larmes de crocodile sur le désastre humain de Courrières,
change de ton dès le 1" avril. Désormais, c'est le gréviste qui
< sème la ruine, après le deuil > car \a o grève est tenible pour
tous et ses effets sont toujours en faveur des industries
étrangères >126. En mai, le discours se radicalise, Iz Petit Journal
appelle à l'éradication des grévistes. Sous le titre < L'agitation
révolutionnaire au pays minier >, la sempitemelle gravure de pre-
mière de couverture représente I'arrestation au petit matin d'un
ouvrier gréviste encore dans son lit. tæ commentaire en page inté-
rieure n'est pas moins percutant: < Des bandes d'anarchistes,
étrangers à la population minière, avaient suscité la révolution
parmi ces travailleurs , placides d'ordinaire . EnJin, la face des
choses a changé ; et I'on a coflré les meneurs . On les a cueillis dès
le matin au saut du lit, et on les a mis hors d'état de nuire. Tbute
une population tenorisée par eta a pu enfin respirer. Mais ce n'est
là qu'une faible partie de la besogne qu'il faudrait accomplir. Il
reste à purger la France des éléments anarchiques qui la souillent
et la déshonorent. Il reste à détruire ces foyers de gréviculture
d'où s'échappent chaque jour des bandes de meneurs qui se
répandent à travers le pays, sont partout où a éclaté quelque
conflit entre ouvriers et patrons et porîent avec eux I'excitation
malsaine à la révolte, au crime et à I'incendie >27. fæ messase sera

.Jfl- çtt'rittlHrr \" u;

entendu par les autorités républicaines puisque, à I'issue d'une
grève de 52 jours, les ouvriers reprendront le travail sans avoir rien
obtenu; au conffaire, ces événements donneront lieu à des poursui-
tes et des condamnations des ouvriers et de leurs syndicats.

L'incendie de la mine du Bois du Cazier, à Marcinelle, aux
portes de Charleroi, le 8 août 1956, est plus complexe dans la
mesure où il renvoie à des contradictions qui traversent la classe
ouvrière elle-même. Parmi les 262 victimes. on dénombre
167 travail leurs immigrés, dont 136 Italiens. L'accident vient
exacerber  le  for t  ressent iment  de ces t ravai l leurs jugeant
indignes leurs conditions de travail et de logement2s. Le malaise
est décuplé par les développements de I'enquête selon lesquels
I'accident pourrait trouver son origine dans la mauvaise manæu-
vre d'un ouvrier italien, ayant mal compris les consignes trans-
mises en français. Il s'en suivit le refus des autorités italiennes de
renouveler les accords d'émigration et les houil lères belges
embauchèrent. . . des travailleurs marocains.

En 1958, à Méricourt, le câble d'une cage se rompt, tombe dans
le puits, entraînant onze hommes dans la mort. Habités par le sen-
timent que tous les moyens n'ont pas été mis en ceuvre pour assu-
rer leur sécurité,les ouvriers se mettent aussitôt en grève. Dans son
discours lors des obsèques,le préfet du Pas-de-Calais, Georges
Phalempin, fait appel à I'unité de la corporation: < Je vous connais
assez pour savoir qu'après ce légitime sursaut de colère, vous
retrouverez votre sang-froid et votre objectivité. En pareille cir-
constance, il ne s'agit pas de sener les poings mais plutôt de ser-
rer les coudes rrze. Mais le fossé se creuse entre les ouvriers du
sous-sol et leurs responsables. Dans un contexte de régression
constante des effectifs, chaque accident minier est vécu par la cor-
poration minière comme une manifestation supplémentaire du peu
d'égard que leur accordent la direction des Charbonnages de
France et les pouvoirs publics. [æs coups de grisou au siège 7 des
mines de læns (21 morts le 2 févier 1965), à FouquièresJes-læns
(16 tués le 4 février 1970) et surtout à Liévin (42 morts et une cen-
taine de blessés le 2l décembre 1974) sont autant de jalons dou-
loureux pour les mineurs du Nord-Pas-de-Calais.

Cet accident de Liévin marque une transformation radicale de
la prise en compte des responsabil ités. Le juge d'instruction,
Henri Pascal, se transporte plusieurs fois, commente abondam-
ment ses investigations devant tous les organes de presse,
inculpe le chef de poste. Mais il va bien au-delà: il développe
une doctrine nouvelle en préconisant le renversement de la
charge de la preuve et la création légale d'un délit de mise en
péril qui aurait débouché sur la responsabil ité pénale des
employeurs et du personnel d'encadrement en cas d'accident de
travail30. C'était là mettre en cause un des fondements de l'ordre
économique et Ie juge Pascal ne disposait assurément ni de Ia
crédibilité ni de I'envergure nécessaires à une telle entreprise. On
sait ce qu'il advint: il fut dessaisi de I'affaire pour ne pas avoir
respecté les règles en matière de procédure et de secret de I'ins-
truction et toute éventualité de réforme juridique du concept de
r isque professionnel  fu t  déf in i t ivement  abandonnée.  En
Lorraine,l'impunité qui caractérisa l'accident du puits Vouters à
Merlebach, le 30 septembre 1976, allait peser lourd sur la mobi-
lisation lors du dernier accident minier majeur que connut la
France, celui du puits Simon à Forbach, le 25 février 1985
(22morts et 103 blessés).

[æs comptes rendus d'accidents témoignent aussi des rapports de
domination qui s'exercèrent dans I'industrie houillère comme
dans le reste de l'économie.



Merlebach, le 30 mars 1925: funérailles des victimes de la catastrophe du Puits Remeaux. < L'lllustration >

Lor ou NoMBRE ou Lor DU PLUs FoRT?
Au XIX' siècle. les diverses << races > sont hiérarchisées dans

les l ivres de géographie comme dans les entrepr ises.
L'évocation du travail minier des Noirs n'échappe à aucun des
poncifs de l'époque. De ces Noirs embauchés dans les mines du
Sud des États-Unis.  d 'abord comme esclaves puis comme
ouvriers libres, Louis Simonin n'a pas une haute opinion: < Le
nègre s'est montré là ce qu'il est partout, un grand enfant peu
capable de longs efforts ni d'une application soutenue, bon
manæuvre mais mauvais mineur >3'. Le périodique de vulgari-
sation scientifique, kt Nature,lrowe dans I'incendie de la mine
de diamants de Beer en Afrique du Sud, survenu le 14 juillet
1888,la double opportunité de pimenter d'une touche tragique

23.  Le  Mon i teur  Un iverse l ,  n '  3061307 .  2  e t
3  novembre  1861.  p .  1570,  d 'après  Ze Messager  du
Midi dr 28 octobre 1 861 .

24 .  Anonyme.  1876.  "  La  ca tas t rophe de  Sa in t -
Étienne ". L' I t I u strqt iott. 12 février. n' I 720, p. I 06 et
I9 février. n' 1721,p.123 et i l lustrations pp. I20-I2l

2 5 .  S i m o n i n  ( L o u i s ) . 1 8 8 4 .  
"  L e s  m i n e u r s

d' Anzin'>, L' I I lu strati on. mars, p. 282.
26. Supplément i l lustré au Petit Journal, l, '  avri l

. # ' € * * * * '
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ses représentations exotiques et d'exalter les bienfaits d'un
colonialisme tout autant économique que politique. Le chroni-
queur insiste sur les actes de solidarité interethniques: o Un
blanc périt dans une tentarive pour sauver ses camarades noirs.
Un noir, qui avait la médaille militaire de la guerre des Cafres,

faillit succomber en portant son maître sur ses épaules >32. Pour
autant, I'ordination des victimes est révélatrice '. poùr La Nature,
< le nombre des victimes est de 2I blancs et de 180 noirs >;
quelques mois plus tard, alors que le bilan humain a été réévalué
à la hausse,  Le Génie Civ i l  sera encore p lus expl ic i te :
< 412 hommes ont péri, dont 42 blancs et 370 nègres >>33. Pour
Haton de la Goupillière, f incendie de la mine de Fangtsé en
Chine, le 19 août l9}'l o a coûté la vie à 2 Européens et )OO

1 9 0 6 .  p . 9 8 .
27 .  Supp lément  i l l us t ré  au  Pet i t  Journa l  ,  6  mar

1906.  n '  807.
28. Isnenghi (Mario). 1986, < Les réactions dans les

médias en Italie " in Dasseto (Felice), Dumoulin (Michel),

1986, Mémoires d'une catastophe : Marcinelle, I août
1956. CIACO. LouvainJa-Neuve. p. 6l-83.

29. Lumières sur la Mine, otgane du groupe Hénin-
Liétud des Houil lères NPC. n' 83. mrs 1958, p. 2.

30. Pascal (Henri), 1976, < Quelques réflexions à
propos  de  la  ca tas t rophe de  L iév in  >>,  Les  Temps
Modernes, no 354. janvier, pp. 1039-1067.

3 1 .  S i m o n i n  ( L o u i s ) , 1 8 6 7 ,  L a v i e  s o u t e r r a i n e ,
Hachene, p. 273.

32. Anonyme, 1888, " Grand incendie de la mine de
Beer  au  Cap (A f r ique du  Sud)  " ,  La  Nature ,no  795,
25 août, p. 205-206.

33. Le Génie Ciri l, 26 janvier 1889.
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aaa 167 Chinois >3a.En 1926,lz Temps annonce la mort de
<< 4 mineurs blancs et ll6 indigènes rr35 dans I'explosion d'une
mine pÈs de Durban, en Afrique du Sud.

Cette différentiation va perdurer jusqu'à nos jours même si elle
change de sens. En 1983, l'heure n'est plus à I'exaltation des pra-
tiques colonialistes; c'est I'insupportable apartheid ethnique et
social que le rédacteur du Monde entend stigmatiser en révélant
que < soixante mineurs noirs et trois contremaîtres blancs ont été
tués par un coup de grisou dans une mine de charbon de Vryheid
(Natal) >136. Trois ans plus tard, suite à un incendie dans la mine
d'or de Kinross, située à une centaine de kilomètres de
Johannesburg, le même quotidien, annonce que " 235 mineurs
(183 Noirs et 52 Blancs) ont été hospitalisés >37. Désormais, la
partition fait, logiquement, la première place à la catégorie la plus
nombreuse, en I'occurrence celle des ouvriers noirs.

Ll pnesse ENTRE SENSATToNNEL ET MoRBTDE
Dans la relation d'une catastophe, la tentation du sensationnel, la

complaisance dans I'horreur, n'est jamais bien loin. Très tôt, les
patrons de presse perçurent tout le parti qu'ils pouvaient tirer de
l'émotion suscitée par les images fortes. Ainsi en 1867, à propos de
la catastrophe de Femdale, au pays de Galles (178 morts): " De
temps en tenqs, un cri de désespoir éclatait . C'était une femme qui
venait de reconnaître son mari, ou une mère sonfils.lci lafoule
s'écartait pour laisser passer quatre hommes qui portaient sur
dew planches mal clouées un cadavre défiguré; c'était celui de
l'administrateur de la mine... Une femme reconnaît le corps
inanimé de son enfant, elle pousse un cri de désespoir et tombe à la
renverse dans les bras de ses atnis. De temps à autre, des fummes
apportent sur leurs épaules des enfants morts qu'ils tiennent par
les jambes, laissant leur tête et leurs bras pendants et les placent
sur des planches où leurs mères viennent les reconnaître.. . >>38.
Certains periodiques sont plus hypocrites. Ainsi, après I'accident
du 4 février 1876 au puits Jabin,le rédacteur du Monde illustré
annonce haut et fort qu'au nom de la discÉtion et de la pudeur, il se
refuse à publier certaines gravures mais, dans le même temps, il
décrit avec force détails macabres ces gftrvures auxquelles son lec-
torat a echappe: < Aujourd'hui nous remplissons un dernier devoir
en représentant I'arrivée des victimes à leur dernière demeure, et
pour ne W pousser au lugubre, rutus nous abstiendrons de donner
les reproductions des intéressants mais trop sinistres croquis que

Courrières, Descente du ministre des Trava*x publics, des ingénieurs et
dejournalistes au puils No 2. " L'lllustration ,,7 avril 1906.

vient de nous adresser M. Leroux, qui comme membre du conseil
municipal, a pu suivre depuis le commencement les péripéties du
drame. Donc, pas de cadwres racornis et grimaçants au milieu des
ùlcombres des galeries, ni ces mêmes débris humains dans la salle
de l'hôpital, où desfemmes et des enfants désespérés cherchent en
vain à reconnaître leur époux et leur père. Nous épargnerons éga'
lement au regard le répugnant spectacle de chevaux brûlés et gon-

flés que les équarrisseurs dépècent pour les rertrer des galeries, où
leur putr{action peut ajouter un fléau de plw "3e.

En 1897 ,Iz Tëmps,que nul ne songerait à classer dans la presse à
scandale, relate en ces termes une explosion aux mines de Carvin:
o Iz chauffeun43 aru,marié et père de six enfants en bas âge,a été
relevé en bouillie. Izs débris informes de son corps ont été retrou-
vés éparpillés un peu partout . Son aide, ôgé de 37 ans, marié et
père de quate enfants, a été projeté à une grande distance.
Transporté immédiatement à l'hôpital de Canin, il y décède "q.
Évidemment, le caractère exceptionnel de l'accident des mines de
Courrières mobilise chaque quotidien, chaque périodique, qui
dé@he un ou plusieurs envoyés s@iaux. Si, comme il se doit,les
sauveteurs sont hissés au rang de héros, le morbide aff'leure sous
toutes les plumes: o À la nouvelle du sinistre, ils sont arrivés de
tous les points du pays desolé. Et ce fut un spectacle saisissant que
celui de lous ces braves attendant dans I'immobilité et le silence
leur tour de danger. Leurs chefs, les ingénieurs, leurs contre-
maîtres, Ies porions, les précédaient et tous ces hommes sont des-
cendus vers la mine mcurtrière, en quête de cadavres; simplement
et dignement, ils se sont acheminés vers I'abîme, pour en tirer du
brasier, où la mort avait entassé ces victimes, de pauvres loques
humaines, où vivaient la veille des ônes amies ,rat.

Au fil du temps, le choc des photos prendra le dessus sur le texte.
Dans ce registre, Paris Match, qui a construit toute sa politique
commerciale sur ce concept (?) journalistique, est un maître du
genre. Dès I'annonce de I'accident de Marcinelle, en plein cceur de
l'été 1956,1'hebdomadaire mande quatre envoyés spéciaux pour
couvrir l'événement. La foule des parents et proches massés au
grillage du charbonnage, les sauveteurs harassés, il ne manquera
dans le numéro du l8 août aucun des poncifs véhiculés par la
presse après chaque accident minier de quelque ampleuÉ2.

Les nescapÉs olns LEs MArNs DE DIEU,
LES VICT|MES DANS CELLES DE L'ÉVÊOUE

L'héroïsation des sauveteurs devient parfois expression de la
volonté divine. L un des cinq mineurs sauvés à l-alle en l86l aurait
dæ,lué à son retour: " J'avais mis ma confiance en Dieu d'abord,
et enmes canarades ensuite, j'étais sûr qu'ils viendraient me cher-
cher ,y't.À t',tgnppe, en Belgique, le 17 avril 1879,l'explosion de
grisou se solde par 121 tués pour seulement cinq rescapés, dont
deux femmes, car, en Belgique,les femmes ne seront définitive-
ment exclues des travaux souterrains qu'au début du XX" siècle.
Des décennies plus tard, I'une d'elles, Iouise lædune, naflera une
énième fois ces nois joun vecus dans l'attente d'un secours, à réci-
ter des .< Pater r. des < Ave > ou encore < Souvenez-vous, ô très
miséricordieuse Vierge Marie ,. Et Louise Ledune d'affirmer
encore au soir de sa vie'. " Celui qui prétend qu'il n'y a pas de
" Bon Dieu" a menti ; il -v en a un et il nous a protégls ,ra. Dans une
société où éducation et pratique religieuse sont omnipÉsentes, une
telle croyance n'est guère surprenante. En revanche, combien de
fois cette ferveur religieuse, ravivee par les conditions dramatiques,
fut-elle instrumentalisee par les médias et les autorités potu renfor-
cer I'ordre social et poliûque?
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Les obsèques officielles sont un temps fort de la socialisation de
la catastrophe. Plusieun milliers de personnes y assistent, d'autant
que le travail est généralement interrompu ce jour-là dans les
fosses de la compagnie concemée, parfois dans I'ensemble du bas-
sin. Des représentants du gouvemement, des délégations ouwières
des différents bassins de production se pressent, se querellent par-
fois sur le protocole.

Aux mines de Lalle, en l86l,le niveau des eaux interdit des
semaines durant toute écupération des corps des victimes. Alors,
le 16 octobre, pour prévenir une éventuelle montée de colère ou
pour aider au travail de deuil, même si l'expression n'existe pas
encore, les autorités prennent le parti d'organiser des funérailles
solennelles à un unique mineur, hissé, en quelque sorte, au rang de
<< mineur inconnu >. Cet infortuné < bénéficie >> d'une solennité
tout exceptionnelle: les diverses autorités, pÉfet du Gard en tête,
assistent à cette cérémonie présidée par Mcr l'évêque de Nîmes.
Dix joun plus tard,les recherches ayant permis d'identifier 21 vic-
times, une nouvelle cérémonie funèbre organisée en plein air
réunit huit à dix mille personnes. Ces obsèques religieuses sont
présentées comme un hommage à toute la corporation. À Saint-
Étienne, en 1876,Ia modesæ église du Soleil, quartier ouvrier dont
sont originaires la plupart des victimes, est décorée pour accueillir
l'évêque et toutes les personnalités.

Par la suite, ces cérémonies religieuses seront à l'image de la
diversité des communautés participant à I'extraction houillère.
[,eur organisation relève d'un large æcuménisme. La plupart des
54 mineurs tués le 26 mars 1925 au puits Reumaux des
Houil lères de Sarre-et-Moselle à Merlebach sont Polonais,
Tchèques ou Sarrois. La cérémonie religieuse est donc placée
sous la présidence de l'évêque de Metz, assisté de I'aumônier
général des Polonais de I'Est de la France; la messe est dite par le
curé de Merlebach et le service protestant par le pasteuÉ5. Évi-
demment, I'ethnocentrisme et les réflexes colonialistes ne sont
jamais bien loin. Ainsi, le 30 juin 1928, at puits des Flaches de
Roche-La-Molière,48 mineurs périssent dans I'explosion de gri-
sou provoquée par un incendie. Quelques jours plus tard,
I'envoyé spécial duTemps livre une lecture bien singulière de
cette manifestation : o À t heures a lieu I'entenemznt selon le rite
musulman des quatre victimes marocaines. Le convoi, dont la
mnrche était scandée par une lugubre mélopée, se renlit directe-
ment du cantonnement des travailleurs marocains au cimetière. À
t heures 30, commença la cérémonie fficielle pour les 44 vic-
times d'originefrançaise et polonaise. Les 44 cercueils recou-
verts de magnffiques couronnes étaient alignés devant l'église de
Beaulieu. La messe est célébrée par le curé de la paroisse et
l'absoute prononcée par I'archevêque de Lyon >40. Telle qu'elle
est relatée ici,la cérémonie officielle commence une fois les
quatre Marocains mis en terre: à eux la lugubre mélopée, aux
autres, les magnifiques couronnes !

En mars 1956, le cinquantenaire de la catastrophe des mines de
Courrières donne lieu à une série de commémorations. Deux des
trois < escapés >> encore en vie, César Danglot et Anselme huvost,

Accident du puits Jabin, à Saint-Étienne,funérailles de victimes.
< Le Monde illustré >, n" 984, 19 février 1876.

reçoivent la croix de la tégion d'honneur des mains du préfet du
Pas-de-Calais. En revanche le troisième survivant, Honoré
Couplet, qui lui a quitté la mine après la catastrophe, n'est pas
dæor{. C'est donc la fidélité au travail minier qui est récompen-
sée et non le courage ou le dévouement. Cinquante ans de plus se
sont écoulés. La commémoration du centenaire a un tout autre
sens. Désormais, la compassion renvoie essentiellement à la
dureté d'un métier d'un autre temps.

Aujourd'hui, la catastrophe minière a migré sous d'autres cieux,
essentiellement en Chine où cinq ou six millions de mineurs
extraient chaque année près de deux milliards de tonnes, un ton-
nage équivalent à I'extraction du bassin du Nord-Pas-de-Calais
durant ses 270 ans d'exploitation. La catastrophe minière devient
un exotisme: pour les uns, expression du peu de cas que les peuples
d'Orient sont censés faire de la vie humaine, pour les auhes, une
des manifestations du sous-développement. Pourtant le taux de
dangerosité des houillères chinoises de nos jours n'est pas plus
élevé que celui des mines des États-Unis dans les années 1920,
lonque I'economie de ce pays devint hégémonique. I
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Le regard
social de
Paul-Louis
Gourier

Soldat de Napoléon, traducteur lettré d'æuvres
de I'antiquité grecque, Paul-Louis Gourier

(1772-1825) est issu d'une famille de la
bourgeoisie aisée. Pourtant, il n'en est pas

moins I'auteur de pamphlets engagés
prenant la défense des paysans, où il
se présentait comme I'un des leurs
pour s'opposer à I'ordre établi.

T  
' e n g . a g e m e n t  

s o c i a l  d e  P a u l -
I - r l ou i s  Cou r i e r  passe  d 'abo rd  à

t ravers les re lat ions qu ' i l  entret ient
avec Pierre-Jean de Béranger.  Si  le
grand chansonnier populaire n'est pas
opposé  au  pouvo i r  sous  l e  P rem ie r
Empire, c'est qu'i l  est bonapartiste. I l
l e  res te ra  t ou te  sa  v i e  du ran t .  En
revanche. i l  deviendra un chansonnier
contestataire dès les premiers élans de
la Restauration et, bien que pour des
raisons différentes, il se retrouvera en
phase avec Courrer.

Paul-Louis Cour ier  est  p lus âgé de
huit ans que Béranger. C'est peut-être
à cause de cela qu ' i l  perçoi t  p lus tôt
les travers despotiques de Napoléon.
Mais en 1198,rl pense qu'un retour en
arrière est possible. A cette époque, i l
par tage encore l 'enthousiasme de la
popu la t i on  f r ança i se  aveug lée  pa r
l 'héroïsme militaire de Napoléon, qui
finit par le hisser à la haute fonction
d e  P r e m i e r  C o n s u l  e n  1 8 0 2 .  S o n
engagement popula i re passe égale-
ment à travers son regard sur la société
changeante vécue et interprétée.

. l  I. i{ - r; i l | t0il i l i \" rt;

D'rttustol.ts eru oÉsruLUSroNS
sous LE Pnenlren Enrtprne

En tant qu'off icier d'art i l ler ie, Paul-
Louis Courier suit  le mouvement des
g u e r r e s r  e n g a g é e s  p a r  N a p o l é o n .  I l
c o n s t a t e  a i n s i ,  e n  1 7 9 9 ,  q u e  l a  v i l l e

de  Rome n 'a  pas  tou jours  de  quo i  se
n o u r r i r .  I l  f a i t  é t a t  à  s o n  a m i  M .
C h l e w a s k i  d ' u n  p e u p l e  m o u r a n t  d e
f a i m  :  <  L e  p a i n  n ' e s t  p l u s  a u  r o n g

d e s  c h o s e s  q u i  s e  v e n d e n t  i c i  [ . . . 1 .
T o u t e s  l e s  d e n r é e s  l e s  p l u s  n é c e s -
sa i res  à  la  v ie  sont  éga lement  inac-
c e s s i b l e s  a u x  R o m a i n s ,  t a n d i s  q u e

plusieurs Français, non des plus hup-
p é s ,  t i e n n e n t  t a b l e  o u v e r t e  à  t o u s
v e n a n t s  [ . . . ] .  L e s  m o n u m e n t s  d e
Rome ne sont guère mieux traités que

le peuple. >2

Les idées sociales de Courier ne sont
p a s  f o r c  é m e  n t  I  à  o ù  l ' o n  s ' y
attendrait  :  dans son æuvre pamphlé-

ta i re .  I l  fau t  consu l te r  pour  ce la  une
< traduction r du grec intitulée l'Eloge

d ' H é l è n e  ,  c o m p o s é e  e n t r e  1 7 9 8

et  1802.  Cet te  æuvre  n 'es t  pas  à  p ro-
prement parler une véri table traduc-

t i o n ,  m a l g r é  l a  m e n t i o n  <  t r a d u i t

d' Isocrate o dans la première édit ion3.

Cour ie r  t radu i t ,  résume,  ampl i f ie  e t
adapte en fonction des préoccupations

d e  s o n  t e m p s .  À  l a  m a n i è r e  d e s
Romantiques, i l  adopte l 'évocation du
p a s s é ,  m y t h i q u e  d a n s  s o n  c a s ,  p o u r

mieux éclairer les événements de son
temps. Voici comment.

Napoléon, auréolé d'une réputation

de répub l ican isme e t  de  g lo i re  p res-

t igieuse, conquiert la confiance popu-

laire tout en adoptant une att i tude de
p l u s  e n  p l u s  d e s p o t i q u e .  C ' e s t  p e u t -

être dans l 'espoir que Napoléon fasse
marche arr ière que Courier publ ie, en

mars  I  803 , l '  E loge d 'Hé lène où  i l  a

i n c l u s  l ' é p i s o d e  d e  T h é s é e .  L e
1égenda i re  ro i  b ien fa i teur  donne en
que lque sor te  une leçon po l i t ique  à

Napo léon dans  le  fa i t  qu ' i l  o  a ima i r
m i e u x  s e  v o i r  l e  c h e f  d ' u n e  n a t i o n

libre et fière, que le maître d'un trou-
peau d'esclave5 ,ra. À travers la f igure

d e  T h é s é e ,  c ' e s t  I '  o  i d é a l  d e  g o u -

v e r n e m e n t  > r 5  d e  C o u r i e r  q u i

transparaît6.

Paul-Louis Courier dcuts les années I 820 (Source inconnue, BM Tours, fonds Caron)



Malheureusement, le texte paraît trop
tard. Courier se remplit de désillusions,
de rancceurs et  de haines.  Quelques
semaines après, il s'affirme résolument
antibonapartiste. Que reproche-t-il donc
à Napoléon ? D'avoir restauré certains
éléments de I'Ancien Régime comme la
mise en place d'une sorte de dynastie,
d ' une  cou r ,  d ' une  nob lesse ;  au tan t
d'éléments que la Révolution française
avai t  souhai té voi r  d isparaî t re.  I l  a
constaté que Napoléon entamait des
compromis avec certains représentants
des classes privilégiées d'avant 1789,
au l ieu de se ranger aux côtés de la
bourgeois ie la  p lus proche du pet i t
peuple. Courier sait de quoi il parle, car,
issu de la bourgeoisie ancienne proche
du peuple, i l  est demeuré un roturier
malgré I'ascension sociale de ses ascen-
dants et  les études qu ' i l  a  poursuiv ies.
Avec la nouvelle répartition des classes
sociales, les bourgeois sont devenus les
nouveaux .  nobles > s 'opposant  au
peuple.  I l  re fuse de tomber dans
I'exploitation de I'un par I'autre.

Son ant ibonapart isme a donc une
couleur populaire, puisqu'i l défend la
cause du peuple.  I l  écr i t ,  en 1803,  les
Conseils à un colonel qui cachent des
propos p lus v i ru lents que I 'E loge
d'Hélène. C'est peut-être le premier
pamphlet de I 'auteur contre le régime
bonapart is te.  Mais,  percevant  sans
doute la  v io lence de ses idées et
pressentant de possibles représailles de
la part du régime consulaire, il choisit la
prudence en ne publiant pas son texteT.
Lui-même était capitaine depuis huit
ans dans I 'arti l leries. Désabusé de ne
pas recevoi r  d 'avancement ,  i l  a  sans
doute composé ses conseils fictifs pour
soulager sa conscience. I l dénonce la

volonté d'enrichissement de ceux que le
l8 brumaire a h issés dans les hautes
sphères et  de ceux qui  s 'a t t i rent  les
faveurs de Bonaparte.

En somme, il faudra tout le Consulat,
c 'est -à-d i re du 9 novembre 1799 au
18  ma i  1804 ,  pou r  que  Cour ie r
comprenne que Napoléon ne changera
pas de position politiquee.

Lorsque Napoléon Bonaparte est
proclamé empereur des Français par le
sénatus-consulte du l8 mai 1804, le nou-
veau régime s 'écar te davantage des
valeurs souhaitées par le régime bru-
mairien. Il singe I'Ancien Régime et se
détourne progressivement du peuple.
Tels sont  les reproches que Cour ier
avance.  Et  sa p lume révol tée prend
davantage d'ampleur lorsqu'il est affecté
à I'armée de Naples, en 1806, où il a la
triste occasion de surprendre les dessous
du régime napoléonien. Dans sa lzttre à
M*** officier d'arti l lerie à Cosenza
(Crotone, le 25 juin 1806), Courier raille
la courtisanerie fondée sur le fait que la
vie de cour s'effectue sur l'exploitation
du peuple : " [. . .] chacun veut ête , non
pas maître, mais esclave favorisé . S'il
n'y avait que trois hommes au monde, ils
s'organiseraient. L'unferait la cour à
I'autre, I'appellerait Monseigneur, et ces
deux unis forceraient le toisième à tra-
vailler pour eux. t to

La remarque de Courier à propos de
l'< esclave favorisé > ressemble fort
au clientélisme parasitaire décrit par
Juvénal dans sa Satire Vt.

La guerre de Calabre achève de le
convaincre et lui fournit la matière de
son  i nd igna t i on r2 .  I l  es t  l e  t émo in
impuissant  des massacres,  des v io ls ,
des p i l lages et  des représai l les per-
pétrés par I'armée française dont il fait

par t ie .  Et  tout  ce la dans un seul  but :
I'enrichissement. C'est le contenu de la
Le t t re  à  Mme** *  (Regg io ,  en
Calabre)  ;  < Me demandez-vous
encore, Madame, à quoi s'occupe le
commandant dans son cantonnement?
S'il est jeune, il cherche des filles; s'il
est  v ieux,  i l  amasse de l 'argent .
Souvent i l  prend de l 'un et de I 'autre:
la guerre ne se fait que pour cela. >tt3

Les  p ra t i ques  qu ' i l  cons ta te  dans
I'armée française à l'étranger se repro-
duisent  également  en France,  ce qui
aboutit au triste constat que le régime
impérial est, dans l'ensemble, régit par
I'argent au détriment du peuple: o Vozs
avez bien d'autres affaires : le cours de
I'argent, la hausse et la baisse, les fail-
lites, ta bouillotte ; ma foi votre Paris
est un autre coupe-8or8e, et vous ne
valez guère mieux que nous. Il ne faut
point trop détester le genre humain,
quo ique  dé tes tab le  [ . . . ] .  " r a  éc r i t
Courier à cette même dame.

Comme il se sent mal dans I'armée, il
démissionne le l5 mars 1809, excédé des
guerres à répétition. Il traduit d'ailleurs
un sentiment général du peuple des cam-
pagnes qui ne supporte plus Napoléon et
qui  le  surnomme I 'Ogre.  Dans son
Pér ic lèst5,  une t raduct ion l ibre de
Plutarque composée le 2l septembre
1809 mais non publiée à cette époque, il
montre le poids du régime despotique de
Napoléon par opposition aux l ibertés
concédées du temps de Périclès. Ses pro-
pos sur  le  s ièc le de Pér ic lès se rap-
prochent de ceux de Savinien Lapointe
dans son ouvrage sur la Politique d'un
prolétaire montmartrois'6 de 1877. Les
deux auteurs défendent les intérêts du
peuple par cette allusion à la république
athénienne. ooo

l .  Courier participe aux campagnes de
1193-1794 sur la Moselle et sur le Rhin: à
c e l l e s  d e  1 7 9 8 - 1 7 9 9  e n  l t a l i e :  à  c e l l e s
de 1803 à 1806 à Naples: à celles de 180?-
1808 en ltalie; enfin à la campagne de 1809
en Allemagne.

2 .  Pau l -Lou is  Cour ie r .  Gayres
complètes, Lettres de France et d' Italie,
L€ttre XIII du 8 janvier 1799. texte établi et
annoté ptr Maurice Allem, Paris. Gallimard,
1951,pp .665-666.

3. Pùadoxalement. son anitude diffère par
la suite dans ses traductions. Le l" décembre
| 807, Paul-touis Courier écrit une missive i
Monsieur de Ssinte Croir où il dénonce les
imperfections des traductem de Xénophon et
où il pÉtend avoir rcstauÉ lajustesF des prG
pos de I'auteur grec dans sa traduction. Les
seules additions qu'il se pemet résident dans
quelques notes en bas de page (Paul-Louis

Coti,er . Du comnàmat de la cavalerie eî
de l'équitation,prélace de Daniel Leuwers,

Par is ,  Bucares t ,  Jérusa lem,  EST-Samuel
Tastet,2005, pp. l0-l l).

4 .  Pau l -Lou is  Cour ie r ,  Gavres
complète s, Eloge d' Hélène , texte établi et
ânnoté pil Maurice Allem, Paris, Gallimrd,
l95 l ,p .292.

5. Louis Desternes, Paul-Louis Courier
et les Bourbons,Moulins, Cahiers bourbon-
na is ,1962.

6 .  L i re  Cather ine  Wunscher ,  
"  Pau l -

Louis Courier et les idéologues >, in Revue
Errope, Paris, septembre 1966, pp. 20-30.
Une anafyse de f'floge d'Hélène est présen-
tée (pp. 26-28).

7. Il sera publié en 1828 dms l'édition de
Bruxelles.

8 .  L i re  Yves  Gandon,  Pau l -Lou is
Courier, wpplément linéraire de la revue
Opéra ,  Par is ,  av r i l -ma i  1929 i  A lber t
Sobou l ,  n  Pau l -Lou is  Cour ie r  e t  la
Révolution française 

", in Actes du colloque
Paul - Loui s C ourier, Y éretz. Société des

amis  de  Pau l -Lou is  Cour ie r ,  l9?4 .  p .  55  :
Rober t  Gaschet r  Les  Aventures  d 'un
écrivain: Paul-lnuis Courier ( 1772-1825),
Puis, Payot, 1928,p. ll1 .

9. Un extrait des conférences (l 'une le
24 mus 1930,I'autre le 26 mrs) de Gérud
Bauer et tiré du "/oarnal de I'Université des
Annales,20 octobre 1930, n" 2 I . montre la
pos i t ion  de  deux  jeunes  l ibéraux  sous  le
Consulat: . Stendhal et Paul-Louis Courier ".

1 0 .  P a u l - L o u i s  C o u r i e r ,  G a y r e s
complètes, Lettres de France et d'ltalie,
Lettre XLII du 25 juin 1806, texte établi et
annoté ptr Maurice Allem, Pris. Gallimud,
1 9 5 1 , p . 7 1 4 .

I l. Frédéric-Gaël Theuriau, Regard sur
la société romoine : commentarii de
I uuenalis Saturis, Tours, FGT, 2003.

12. Lire Georges Dethan, < Paul-Louis
Courier en Calabre >, in Rivista ltaliana di
Studi Napoleonici,s.l., G. Barbèra. ottobre
1965, pp. 2s-30.

13 .  Pau l -Lou is  Cour ie r .  Gtv res
complètes, Lettres de France et d'ltalie ,
Le t t re  XXXVI I  du  15  avr i l  1806.  tex te
établi et annoté par Maurice Allem, Paris,
Gallimrd. 195 I , pp. 704-705.

14. Ibiden.p.705.
15 .  L 'auvre ,  pub l iée  à  Bruxe l les  en

1828, se trouve dans les (Euvres complètes
de Paul-Louis Courier, texte établi et annoté
pr Maurice Allem, Pæis, Gall imard, l95l,
pp.345-3'74.

16. Au chapitre l l l , Lapointe écrit : o [... j

les Athéniens étaient, il y a de ça tois mille
ans, un grand peuple dans un petil Ént. k
plus beau règne de ce peuple héroïque et
très amourew des srts, celui auquel proba-
blement fait ullusion le citoyen Gambena,

fut le siècle de Périclès [...] , (in Frédéric-
Gaë l  Theur iau ,  Sav in ien  Lapo in te  :  Ies
æuvres polit iques.Touru. FGT. 2002). À la
différence de Courier, Lapointe était bona-
partiste, mais il s'agissait de Napoléon IIl.
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OOO Le 2 mars 1812,  le  pamphlé-
taire écrit une Conversation chez la
Comtesse  d 'A lbany t1  qu i  ne  se ra
publiée qu'en 1828 à titre posthumerE.
Cour ie r  a  enco re  une  fo i s  cho i s i  l a
prudence en 1812, car la conversation
condamne  l es  gue r res  e t  l es
conqué ran ts  qu i  songen t  mo ins  à
I 'honneur qu 'aux but ins.  Se rappelant
la guerre de Calabre, Courier écrit une
diatribe contre la guerre considérée
comme un art de tuer. I l rapporte les
propos de la  comtesse sur  la  guerre
injuste: o [...] ceux qu'elle ruine, et le
nombre en eil infini, ne I 'approuvent
nullement. Les orphelins, les veuves,
les parents à qui elle arrache un fi ls
en ôge de payer les soins paternels;
enfin les pères, les mères, les femmes,
les enfants, voilà, comme vous vo\ez,
une bonne partie du monde, sans par-
ler des marchands, laboureurs, arti-
sans ,  qu i  n ' app rouven t  po in t  l a
gue r re ,  que lque  b ien  qu 'on  l a

fasse. ,te
En somme, si Courier reconnaît qu'i l

y  a des causes justes de guerres2o,  la
pol i t ique conquérante n 'en fa i t  pas
p a r t i e ,  p u i s q u ' e l l e  n ' a p p o r t e  a u x
peuples que misère, mort et servitude.
I l  se rapproche à nouveau du poète
Gaillard, non seulement par son par-
cou rs  m i l i t a i r e .  ma is  enco re  pa r  ses
sentiments envers la guerre. Gail lard,
qui était charron de son état, s'engage
dans les guerres de religion aux côtés

36 - tttnnm[ I" n;

des  ca l v i n i s tes  en  I  562 .  l l  r appo r te
d a n s  s o n  G u v r e  p o é t i q u e  q u ' i l  a
ass i s té  e t  même pa r t i c i pé  aux  v io -
lences.  aux vols  e l  aux tuer ies engen-
drés par la guerre. S'i l  reconnaît que la
v ie  de  so lda t  es t  f ac i l e  de  p r ime
abord2l  -  c 'est  pour  cela qu ' i l  s 'é ta i t
engagé -, i l  est f inalement désabusé et
écæuré22. Après deux périodes de rup-
t u r e  a v e c  I ' a r m é e ,  u n  p e u  c o m m e
Cour ier .  i l  rompt déf in i t ivement  avec
e l l e  en  1576 ,  o f f usqué  de  ce r ta ines
pratiques militaires23.

Le paupnlÉrerne DE LA
ResrauRlttor.r

Paradoxalement. mais seulement en
apparence, la Restauration ne satisfait
pas Paul-Louis Courier qui reproche
a u  n o u v e a u  r é g i m e  d e  c o n s e r v e r
l ' a p p a r e i l  d ' E t a t  m i s  a u  p o i n t  p a r
N a p o l é o n .  I l  a s s i s t e  à  l a  s e c o n d e
Terreur blanche2a qui est une réaction
violente et sanglante des royalistes et
des  fana t i ques  re l i g i eux  con t re  l es
revendicat ions du peuple révol té.  En
e f fe t ,  l es  débu ts  de  l a  Res tau ra t i on
sont  d i f f ic i les et  marqués par  une ten-
ta t i ve  des  nob les  e t  des  p rê t res  de
rétabl i r  I 'Ancien Régime.  Paul-Louis
C o u r i e r  n e  I ' a c c e p t a i t  p a s  s o u s  1 e
Premie r  Emp i re  ;  i l  ne  I ' adme t  pas
davan tage  sous  l a  Res tau ra t i on .  Le
pamphlétaire se trouve à Luynes, à la
F i l onn iè re r5 ,  à  l ' époque  des  événe -
men ts ,  où  i l  ass i s te  à  l ' a r res ta t i on  e t

aux maltraitances de paysans inoffen-
s i fs :  "  [ . . .1  une fami l le  qui  laboure le
champ de ses pères est plongée dans
les cachots et disparaît pour toujours.
Détournons nos regards de ces tristes
exemples,  qui  fera ient  renoncer au
bien et douter même de la vertu. ,126

C ' e s t  à  c e t t e  é p o q u e  q u ' i l  p u b l i e
véritablement des pamphlets tels que
la  Pé t i t i on  aux  deux  Chambres . l e
l0 décembre 1816,  qui  mani feste son
opposi t ion aux lo is  qui  touchent  aux
l i b e r t é s  i n d i v i d u e l l e s  d e p u i s
j u i n  1 8 1 5 .  I l  s ' i n d i g n e  d e v a n t  u n e
persécut ion qu ' i l  t rouve in juste.  Des
pauvres gens sont conduits à la prison
de Tours: un cultivateur, un charron,
u n  c h a p e l i e r .  u n  v o i t u r i e r .  u n  j a r -
d in ie r ,  un  menu is ie r ,  un  bou lange r ,
s a n s  p a r l e r  d e s  é p o u s e s 2 7 .  C ' e s t
I 'occasion pour lui de faire entendre
la voix  de la .  pér iphér ie > dans une
argumentat ion qui  v ise à démontrer
que la prov ince n 'est  pas un l ieu de
conspiration : < Toutefois vous vor-ez
que  Luynes  n 'es t  po in t ,  Mess ieu rs ,
comme vous  I ' au r i ez  pu  c ro i re ,  un
centre de rébellion, un de ces repaires
qu'on l ivre à la vengeance publique,
mais le  l ieu le  p lus t ranqui l le  de la
plus soumise province qui  so i t  dans
tout le royaume. Il était tel du moins,
avant qu'on y eût allumé, par de cri-
antes iniquités, des ressentiments et
des  ha ines  qu i  ne  s ' é te ind ron t  de
longtemps. "28

Izs troupes de Napoléon pendant la campagne d' Italie à laquelle participe Courier. Dayot.



Pourquoi  ose- t - i l  se dévoi ler  a ins i ,
alors qu'i l  ne I 'a pas fait auparavant?
Sans  dou te  es t ime- t - i l  que  l a
Restauration est moins sévère avec ses
opposants que le régime impérial. I1
n 'a pas tor t ,  car ,  contra i rement  aux
idées reçues, être incarcéré à la prison
de Sainte-Pélagie sous la Restauration
-  à  I ' i m a g e  d e  C o u r i e r  e n  l 8 2 l  e t
Béranger en 1822 -  n 'est  pas aussi
désagréable2e que sous la Monarchie
de Juil let, comme lorsque de Savinien
Lapointe fut emprisonné en 1834. Les
condamnés de l82l et1822 pouvaient
s ' incarcérer  eux-mêmes à la  date de
leur choix et avaient droit aux visites
quo t i d i ennes .  Ma is  f i na lemen t ,
Courier n'a pris qu'un risque mesuré,
en  1816 ,  en  pub l i an t  son  pamph le t
pour dénoncer des arrestations abu-
sives à Luynes. I l fait un peu comme
Juvéna l  don t  l es  dénonc ia t i ons
n'induisent qu'un courage rétrospec-
tif. C'est pourquoi, même s'il écrit dès
1799 ,  ses  p rem iè res  pub l i ca t i ons
n'apparaissent que fin 181630.

Cour ier  met  souvent  en scène des
hommes  e t  des  femmes  du  peup le
pou r  p rend re  l a  dé fense  des  gens
simples. Il vit en Touraine après avoir
acquis,  f in  1815,  la  forêt  de Larçay
ainsi que la ferme de la Chavonnière à
Y  é r e l z  e n  I  8  I  8 3 r .  C o m m e  i l  v e u t
s 'engager dans une opposi t ion mi l i -

tante contre le régime de Louis XVI[,
i l  écr i t ,  entre le  l0  ju i l le t  1819 et  le
l0 avril 1820, une série de dix Lettres
au rédacteur du Censeut32. Courier se
présente comme le < José Bové > de
la paysannerie de France à laquelle i l
p ré tend  appa r ten i r :  o  Vous  nous
p la ignez  beaucoup ,  nous  au t res
paysans,  et  vous avez ra ison,  en ce
sens  que  no t re  so r t  pou r ra i t  ê t re
meilleur. >33

Le  pamph lé ta i re  ne  sa i s i t  pas
pou rquo i  I ' oppos i t i on  enve rs  l es
Bourbons est  s i  f r i leuse.  I l  ra i l le  la
prudence des chefs l ibéraux qui hési-
tent  à engager une lut te contre les
ul t ras.  Béranger,  qui  n 'a pas encore
rencontré Courier à cette date, fait la
même remarque : (( Combien de fois
n'ai-je pas été obligé de lutter contre
les chefs du par t i  l ibéra l ,  gens qui
eussent voulu me faire accepter leur
tu te l l e ,  pou r  m 'as f t e i nd re  à  l eu rs
combinaisons timides. >3a

L 'esp r i t  d ' oppos i t i on  de  Cour ie r
peut  s 'a t taquer au procureur  du ro i
quand  ce lu i - c i  r ecommande  au
commandan t  de  l a  genda rmer ie
I 'empr isonnement d 'un adminis t ré :
o 1. . .1  I 'homme qu'on empr isonne est
un cul t ivateur .  C 'est  un bon paysan
qui a déplu au maire3s en lui deman-
d a n t  d e  I ' a r g e n t .  C e l u i - c i ,  p a r  l e
moyen du procureur du roi, dont il est

serviteur, a fait juger et condamner
l ' insolent vilain, que ledit procureur
du roi, par son serviteur le gendarme,
afait constituer ès prison. >36

À t ravers I 'exemple d 'un homme
empr isonné,  le  pamphléta i re prend
non seulement la défense de l'homme
du  peup le  ma is  auss i  de  l a  c l asse
paysanne tout entière. Afin d'éviter la
censure.  sur tout  après son empr ison-
nemen t ,  i l  déc ide  de  pub l i e r  à
Bruxelles la Gazette du village (1823),
sorte de faux journal rédigé par des
paysans  tou rangeaux  de  Luynes .
Cour ier  rapporte en fa i ts  d ivers ce
q u ' i l  a  e n t e n d u  <  à  I ' a u b e r g e ,  a u
marché ou dans la rue >31 : la mort
d ' épu i semen t  au  t rava i l  de  P ie r re
Moreau38, I'affaire du curé d'Azay qui
empêche les gens de danser3e, I'empri-
sonnement du cultivateur Paul-Louis
(car Courier parle de lui à la troisième
personne4o) ou encore le  suic ide de
Brisson accablé de dettesar.

On peut à nouveau établir un paral-
lèle entre Courier et Gaillard à propos
de la danse.  Dans un d ia logue f ic t i f
avec  l e  méné t r i e r  Ma thé l y ,  Auge r
parvient à le convaincre du mal engen-
dré par la danse. I l appuie son argu-
mentation sur des textes bibliques et
des  au teu rs  anc iens .  Auge r  sub i t
I ' i n f l uence  ca l v i n i s te  qu i  souha i t e
interdire la pratique : < De la 11a

I  7 .  Cour ie r  rencont re  la  comtesse à
Naples en I 8 I I . C'est la veuve de Charles
Stuan.

18. Édition de Bruxelles.
19 .  Pau l -Lou is  Cour ie r .  Guvres

complètes, Conversation chez la Comtesse
d'Albory) , texte établi et annoté par Maurice
A l lem,  Pr is .  Ga l l imad.  1951,  p .  591.

20. Dans la note en bas de page n" 25 de
la traduction de Xénophot, Du commande-
ment de la cavalerie (traduit entre I 804
et  1807 mais  pub l ié  en  l8 l3 ) ,  on  re t rouve
I'idée de " 

guene utile , ou inutile. En effet,
Courier explique que le chef militaire grec
ne parvenait pas entièrement à inciter les
Athéniens à l ivrer batail le malgré l 'uti l i té
d'une guene < dans les circonstances où sa
Répub l ique se  t rou ta i t ,  (Pau l -Lou is

Courier, G,uvres conplètes, texte établi et
mnoté pr Maurice Allem, Pris, Gallimrd,
l95 l, p. 98 l, note 25).

2l. Lire Auger Gail lard : cuvres com-
p/èles, publiées, traduites et annotées par
E r n e s t  N è g r e ,  P U F ,  P a r i s ,  1 9 7 0 ,  p . 9 8 ,
v. 56-61 (traduction p. l0l) : < Quant au
souldat, el tey bouno despenso: Tous les
jours a forso pa, forso carn, Et atambé del

fourmatge de Biarn. Quant es de my, n'ey
pas loc de me plange : Tous lous jours ey lo
per l i c  an  I ' i range,  Amai  lou  tour t  e t  lo
grasso alauzello r (Le soldat fait bonne
chère : tous les jours il a beaucoup de pain

et de viande et aussi du fromage de Bém.

Quant à moi, je n'ai pas l ieu de me plain-

dre: tous les jours j 'ai au menu la perdrix
et I 'orange, ainsi que le tourd et la grasse
alouette).

22. Lire Auger Gail lard : æuvres com-
plàtes, publiées, traduites et annotées par
Emest Nègre, PLrF, Pris, 1970, p.99, v. 85-
86 (traduction p. l0l):. $ç qy'sy ssç7yh,
que ieu so! pla lratlat , Nou crejstz pas , aquo
n es pas vcnat " (Ce que j 'ai écrit. à savoir
que je suis bien traité, ne le croyez pas, ce
n'est pas vrai). Ces vers font référence à la
prise de Mas Grenier par les protestants,
dont Gail lard, en mai 1594.

23. Ltre Auger Gail lard : cuvres com-
plàtes, publiées, traduites et annotées par
Emest Nègre, PLIF, Ptris, 1970, p. 127, v.8-
9 (traduction p. 128): * Me cal pana tout
oquo que ieu mangy ; Mas que, Mousur,
aqueste tens so porto , (ll me faut voler tout
ce que je mange ; il est vrai, Monsieur, que
c'est un produit de notre époque). En 1573,
Auger est en garnison à Buzet. I l avoue à
Monsieur de la Roque qu'il doit voler pour
vivre, mais i l ne dérobe que ce qui lui est
nécessaire, contrairement aux abus qu'i l
constate.

24. Elle fait suite à la défaite de Napoléon
I "  à  Water loo  le  l8  ju in  l8 l5  e t  dure
jusqu'en 1816.

25. ll a conserué ce domaine de son père
Jean-Pau l  qu i  I 'a  acqu is  en  1778 (Pau l

Atbelet, Trois solitaircs : Courier, Stendhol,
Mérimée,Pns,Gallinrd, 1934, pp. 6l-62 ;
Jean Guil lon, < Biographie de Paul-Louis

Courier >, in Revue Europe, Pais, septem-
bre  1966,pp .3144) .

26 .  Pau l -Lou is  Cour ie r ,  Guvres
complètes , Pétit ion aux deux Chambres,
texte établi et annoté par Maurice Allem,
Pris, Gall imud, 1951, p. 6.

27 .  On dénombre  env i ron  s ix  cents
ar res ta t ions  en  Indre-e t -Lo i re .  rég ion .
comparativement à d'autres, où les pour-
suites sont modérées.

28.lbiden,pp.9-10.
29. Béranger écrit dans Ma biographie,

Par is ,  Pero t in ,  1857,  p .  203:  o  I 'ava is  à
Sa[nte-Pélagie une chambre chaude, saine et
sufisamment meublée, tandis que je sortais
d'un gîte dégsmi de meubles, exposés à tous
les inconvénients du froid et du dégel, sans
poêle ni cheminée [. . .] , .

J0. C'est pourquoi Auguste Vitu qui pré-

tend que la réputation l ittéraire de Paul-
Louis Courier est surfaite, écrit dans les
Ombres  e t  v ieux  murs ,  Par is ,  Pou le t -
Malassis et de Broise, 1859, p. 254, que les
( écrits de Poul-Inuis Courier doivent donc
être réputés d'autant plus v[olents qu'i ls
s'appliquent à la période la plus libérale de
la Restauration ). Il poursuit en montrant
que Courier a défendu les paysans parce
qt'il a < vu les paysans non tels qu'ils sont,
mois comme il désirait qu'i ls fussent ,
(p.259). I l conclut sur le fait que les pages

de Paul-Louis Courier sont le produit de
I'all iance o d'un grand lalent et d'un petit
esprit D (p . 2'13) .

3l. Courier s'y installe le 8 septembre.
32 .  Pau l -Lou is  Cour ie r ,  Gavrcs

complètes, lrttres au rédacteur du Censev,
texte établi et annoté par Maurice Allem,
Paris, Gallimard, 195 I, pp. 1047.

3 1 .  P a u l - L o u i s  C o u r i e r ,  G r v r e s
complètes , Iattres ou rédacteur du Censett ,
Lettre I, texte établi et annoté par Maurrce
Allem, Pris, Gall imed, 1951, p. 11.

34. Béranger, M a bio grap hie, P aris,
Penotin, 1857, pp. 188-189.

35. L'article d'Aimé Dupuy, < Maires
ruraux sous la Restauration d'après Balzac,
Stendha l  e t  Pau l -Lou is  Cour ie r  " ,  in
L '  In fo rmat ion  h is to r ique,  Par is ,  J . -8 .
Bail l ière et Fils, septembre-octobre 1952,
n' 4,pp. l4l-l42,rappelle la dénonciation
du pamphlé ta i re  concernant  le  mar re  en
quesûon.

36 .  Pau l -Lou is  Cour ie r ,  Grvr?r
complètes , Izttres au rédacteur du Censetr ,
lÆtûe IV, texte établi et annoté pil Maurice
Allem, Pris, Gall imud, 1951, p. 17.

37. Yves Blavier, " Paul-Louis Courier,
un < vigneron > pamphlétaire (1772-1825) >,
in Revte Gavroche, Evreux, Floréal, mai-
août 1990, n" 5l/52, p. 15.

38 .  Pau l -Lou is  Cour ie r ,  Grvres
complètes,Gazette du vi/lcge, texte établi et
mnoté pr Maurice AIlem, Paris, Gallimrd,
l 9 5 l , p . 1 7 8 .

39. Ibidem,p.179.
4A . Ibiden , pp 180-l8l .
4l. Ibidem.p. 182.
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conférences,Journaldel 'Univers i tédesAnnales,20octobre 1930,n '21,p.435)

OO)  danso  nou  ve  que  tou t  dom-
matge >12, déclare-t-i l . C'est la raison
pour laquel le  i l  aura i t  abandonné le
violon pour la plume. Il est diff ici le de
dire si le poète baroque est sérieux ou
s ' i l  se met  à la  p lace d 'un opposant  à
la danse pour ironiseras. Le l ien entre
le  v i o l on ,  l a  danse  e t  l a  re l i g i on  se
retrouve dans la Pétit ion pour les vil-
lageois que I'on empêche de danser de
Courier, pamphlet composé huit mois
après sa sortie de prison. I l encourage
la  danse  don t  un  p rê t re  ca tho l i que
d 'Azay  dénonce  l es  mé fa i t s .  Se lon
Cour ie r .  l a  danse  es t  un  dé r i va t i f
nécessaire pour le peuple{.

Les onrcrHES soclALES
DE COURIER

En 1821 ,  le  pamphléta i re écr i t  son
Simple discours où i l laisse entrevoir
sa sympathie pour  le  peuple qui  t ra-
va i l l e  e t  qu i  sou f f re .  I l  expose  sa
vis ion manichéenne de la société et
son  ave rs ion  pou r  l a  nob lesse  de
coud5. Il s' inscrit donc dans le courant
des luttes sociales et paysannes. Dans
le Procès de Paul-Louis Cour ier ,  i l
s ' i d e n t i f i e  à  l a  c l a s s e  p o p u l a i r e  :

"  Mais je  suis  du peuple :  je  ne suis
pas des hautes classes, quoi que vous
e n  d i s i e z ,  m o n s i e u r  l e  p r é s i d e n t :
j ' ignore leur  langage,  et  n 'a i  pas pu
I'apprendre . >46

D'où vient l ' idée que Courier est du
p e u p l e  ?  S i  I ' o n  p r e n d  l e s  c r i t è r e s
habituels qui définissent les écrivains
d 'exp ress ion  popu la i re ,  sa  ca r r i è re
m i l i t a i r e ,  son  pa rcou rs  sco la i re  e t
même son origine sociale proche, tout
i n te rd i t  de  l e  c l asse r  pa rm i  l es
écrivains d'expression sociale car ses
parents appartiennent à la bourgeoise
a i sée  e t  qu ' i l  a  f a i t  des  é tudes .  En
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ou t re ,  sa  f ausse  modes t i e  l e  pousse
parfois à arborer des titres. certes issus
d e  l a  p a y s a n n e r i e .  m a i s  q u i
témoignent  d 'un cer ta in patr imoine :

" Paul-Louis Courier, vigneron de la
Chavonnière, bûcheron de la forêt de
Larçay, laboureur de la Filonnière, de
la Houssière, et aulres l ieu-r [...1. "47

En  e f f e t ,  l e  <  v i gne ron  >  n ' es t  pas
désa rgen té  :  ap rès  son  mar iage  l e
12 mai  1814.  i l  achète un domaine de
258 hectares (une partie de la forêt de
Larçay)  et  une bât isse à VéretzrE ( la
Chavonnière est une sorte de ferme). Il
faut  remonter  p lus en amont  dans la
g é n é a l o g i e  d e  C o u r i e r  p o u r
comprendre sa démarche d 'écr iva in
social et non d'expression sociale.

La  Bou rgogne  a  f ou rn i  p l us  d ' un
homme célèbre au rang desquels se
trouvent Adam Bil lautae, Alphonse de
Lamar t i ne50 ,  Edga r  Qu ine ts r ,  Lou i s -
Eugène Hat ins2,  Savin ien Lapointe5r ,
Camille Doucetsl ou Pierre Larousse55.
Paul-Louis Courier. s' i l  est né à Paris,
pu i se  ses  o r i g i nes  soc ia les  dans  l e
Sénonais.  Le p lus ancien membre de
la famille connu est Michel Courier. I l
était charpentier au vil lage de Soligny
au XVII. siècle.

S o n  f i l s .  P i e r r e  C o u r i e r ,  a v a i t  l a
même p ro fess ion  à  l a  f i n  du  s ièc le ,
ma is  exe rça i t  en  p lus  l a  cha rge  de
< lieutenant de la prévôté de la terre de
B o u y  r  p o u r  r e n d r e  l a  j u s t i c e  à  l a
place du seigneurs6. Ayant obtenu une
i n s t r u c t i o n  s u f f i s a n t e .  i l  d e v i e n t
ensui te l ieutenant  de just ice en p lus
d 'ê t re  marchand  de  bo i s ,  ce  qu i  l u i
permet de la isser  un cer ta in pécule à
ses cinq enfants.

L'un d'entre eux est Jean Courier. le
grand-père de Paul-Louis.  I l  pousse
olus lo in le  commerce de bois et  de

c h a r b o n .  A f i n  d ' a c q u é r i r  p l u s  d e
p ro f i t ,  i l  s ' i ns ta l l e  à  Pa r i s .  en  1718 ,
pour mieux surveil ler ses affaires. Son
ascension sociale se poursuit tant et si
b i e n  q u ' e n  1 7 1 9 ,  o n  l e  q u a l i f i e  d e
o bourgeois de Paris ". Cependant, i l
n ' e s t  p a s  d é v o r é  p a r  I ' a m b i t i o n . l l
revient. en 1123. sur sa terre natale où
il devient procureur fiscal.

I l  aura sept  enfants,  dont  Jean-Paul .
le père du pamphlétaire. Né en 1732. i l
baigne dans le domaine agricole tout
e n  p o u r s u i v a n t  d e s  é t u d e s  q u i  l e
condu i sen t  à  l a  f acu l t é  de  d ro i t  de
Paris en 1755. Il s' intéresse aux lettres
grecques.  En 1768,  i l  est  en Touraine
et possède de nombreux domainessT.

Paul-Louis Cour ier  est  donc l 'hér i -
t ier  de cet te ascension socia le depuis
s o n  t r i s a ï e u l .  C ' e s t  p o u r q u o i  i l  s e
cons idè re  du  peup le  e t  qu ' i l  r enou -
vel le  sa prétent ion d 'apparteni r  à la
paysanne r i e ,  en  av r i l  1823 ,  dans  ses
Réponses  aux  anon lmes5E :  "  Né
d'abord dans le peuple, i 'y- suis resté
pa r  cho i r . l l  n ' a  t enu  qu 'à  mo i  d ' en
sor l i r  comme lont  d 'autres qui ,  pen-
san t  s ' ennob l i r ,  de  f a i t  on t  dé rogé .

Quand il faudra opler suirant la loi de
Solon, je serai du porti du peuple, des
paJ'sans comme moi . ,5e

Il choisit de vivre en restant proche
d e  s e s  o r i g i n e s  m o d e s t e s  p a r  s e s
ancêtres.  C'est  sans doute pour cela
q u ' i l  s ' i n t é r e s s e  a u x  c o n q u ê t e s
sociales qui marquent la France depuis
1789. Son enfance est avant tout mar-
quée par une éducation campagnarde
tourangel le .  I l  fa i t  les < quatre cents
coups  >  avec  l e  f i l s  du  c los ie r  e t  se
p r o m è n e  d a n s  1 a  r é g i o n  o ù  i l  p e u t
obse rve r  l e  l abou reu r ,  l e  v i gne ron ,
I 'artisan ou le marinier des bords de la
Loi re.  I l  par le d 'a i l leurs du t ravai l  de
la terre dans ses Lettres au rédacteur
dn Censeur:  o Je vois  des laboureurs
aux champs dès le ntatin, des ntères
occupées du soin de leur famille, des
enfants qui apprennent les îravaux de
leu r  pè re  [ . . . ] . " un

L o r s q u e  C o u r i e r  a c q u i e r t  l a
Chavonnière, i l  adopte immédiatement
la vie paysanne comme pour marquer
u n e  r u p t u r e  a v e c  s o n  a n c i e n n e  v i e
militaire lassante. Dans la Gazette dLr
v i l l age6 t  (1823 ) .  i l  p ré tend  te r rasse r
ses  a rpen ts  de  v ignes ,  aPpor te r  du
gazon, de la terre de bruyère et de quoi
s e  c o n s t i t u e r  u n  b e a u  f u m i e r  P o u r
enrichir sa terre. En deux ans, i l  aurait



obtenu un cépage de fort bonne qua-
l i t é .  En  ou t re ,  Cou r i e r  dé fend  l a
pomme de  te r re  qu i  n ' es t  pas  t rès
r é p a n d u e  e n  1 8 1 8 .  O n  c o m p t e
360 000 hectares de cul ture s i tuée
essentiellement aux environs de Paris
et dans quelques départements du nord
de la France. La commune deYéretz
avait à peine quelques hectares. C'est
pourquoi  Cour ier  se met  en tête de
cu l t i ve r  ce t t e  l égumineuse  e t  de  l a
donner à manger à ses animaux.  Les
paysans des envi rons qui  I 'observent
se mettent à I ' imiter62.

Néanmoins, les portraits de lui ne le
présentent jamais vêtu en homme de
la terre.

L'nettÉtttste
Dans  l e  recue i l  de  con tes  En  ce

t  emp s -  là63,  p lus ieurs h is to i res mises
en scènes par Savinien Lapointe pour
amuser les enfants vantent la supério-
r i té  de I 'acquis i t ion de I 'expér ience
par rapport à la théorie intellectuelle.
C'est, brièvement résumé, le concept
de la < phi losophie socia le > adopté
par le chef de file de la poésie sociale
au  X IX ' s i èc le .  Le  con te  Le  P r i nce
Tête-d'Ane oppose les méthodes d'un
enseignement  théor ique à I 'acquis i -
t i on  p ra t i que  e t  expé r imen ta le  du
s a v o i r .  L ' a u t e u r  l a n c e  u n e  s a t i r e
contre la philosophie théorique, scien-
t i f ique et  posi t iv is te qui  n 'apprend
r i en  de  l a  v i e  quo t i d i enne .  R ien  ne
vaut I 'expérience et la confrontation
par soi-même, même au prix de nom-
b reux  échecs ,  ca r  c ' es t  pa r  l ' échec
que  I ' homme peu t  p rog resse r .  Un
autre conte évoque la préférence pour
une éducation fondée sur I'expérience
e t  non  su r  un  doc te  ense ignemen t

théor ique.  I l  s 'agi t  des By 'ày 's  où la
petite princesse Sémiramis a appris à
l a v e r  l e  l i n g e  a u p r è s  d ' u n e  b l a n -
chisseuse et le jeune prince Balthazar
à  c u i s i n e r  a u p r è s  d ' u n  g a r g o t i e r .
Pourquoi faire ainsi le parallèle entre
Lapointe et  Cour ier  ? Parce que les
enjeux de la traduction de Courier ne
sont pas tant éloignés des préoccupa-
t ions socia les de Lapointe.  Les deux
écrivains prônent les vertus de I 'expé-
rience.

Cer ta ines  t raduc t i ons  du  g rec
comme Daphnis et Chloé de Longus
n e  s o n t  p a s  c h o i s i e s  a u  h a s a r d .
Autrement dit. I 'hérédité et l 'enfance
ont  tant  marqué Paul-Louis Cour ier
que ses choix l ittéraires portent une
empreinte profondément sociale, plus
tout à fait à la manière d'un écrivain
des Lumières mais pas encore totale-
men t  comme un  roman t i que .  Ses
choix en mat ière de t raduct ion sont
mo t i vés  pa r  sa  p rox im i té  avec  l a
nature et  la  terre.  Qui  mieux qu 'un
< paysan >, puisque c'est ainsi que se
présente souvent  Cour ier  lu i -même,
s ' i l  maî t r ise le  grec,  peut  révéler  le
l angage  de  l 'æuv re  de  Longus  ?
Lorsqu' i l  t radui t .  i l  y  met  une par t ie
de son .. moi r> car le roman pastoral
lu i  rappel le  le  monde paysan qu 'un
langage  pu remen t  académique  ne
parviendrait pas à mettre en évidence.
Le  fa i t  qu ' i l  so i t  t ou rangeau  dans
l'âme lui confère une supériorité dans
la compréhension des pratiques et des
modes de pensées paysans,  de sor te
q u e  c e t t e  e x p é r i e n c e  a c q u i s e  a u
contact du monde rural lui sert dans
son procédé de traduction.

Lo rsqu ' i l  s ' a t t ache  a t  Comman-
dement de la cavalerie et de l 'équi-

tation, deux traités de Xénophon, i l
n 'hési te pas à expér imenter  les pra-
t i ques  éques t res  avec  son  p rop re
cheval afin de mettre en évidence les
convergences et les divergences entre
la méthode ancienne et la moderne6l.
Les notes en bas de page rédigées par
Courier sont le fruit de ses observa-
t i ons ,  à  l a  man iè re  d ' un  Fe rd inand
Fauchereau qui composa une Etude
des  p ronos t i cs  (  1873 )  mé téo -
ro log iques  u t i l e  à  I ' ag r i cu l t eu r  e t
fondée sur I'observation de la nature.
Cour ier  écr i t  à  monsieur  de Sainte
Croix: < [Les notes sur le texte] qui
accompagnent la version sont le fruit
de  que lques  obse rva t i ons  que  l e
hasard m'a mis à portée de faire. Vous
trouverez dans tout cela peu de lec-
ture. nulle érudition. mais vous n'en
serez pas surpris, et vous n'attendrez
pas  de  mo i  de  ces  reche rches  qu i
demandent du temps et des livres. >>6s

Ainsi donc - Chrissanthi Avlami le
sou l i gne  -  ce  qu i  f asc ine  Cour ie r ,
< c 'est  la  mise en prat ique des pré-
ceptes de Xénophon sur
l'équitation ,66 .

Une autre problématique apparaît
pa r fo i s  chez  Cour ie r .  I l  s ' ag i t  de
< l 'uti l i té >. Le terme < uti le >, attesté
à la fin du XII" siècle, signifiant < qui
ser t  à quelque chose >,  prov ient  du
latin utilis utilisé dans la même accep-
tion. I l est souvent employé au XIX"
siècle par des écrivains généralement
p rov inc iaux  qu i  j us t i f i en t  I ' i ncon -
testable uti l i té de leur æuvre et mon-
trent tous les avantages d'une lecture
de  l eu rs  éc r i t s  comme le  dé f i n i t
Louis-Eugène Hatin, I 'historien de la
p resse  :  "  J ' a i  donc  c ru  f a i r e  une
æuvre uti le en résumant dans OOC

42.. De la danse il ne nous ûent que dom-
mge ".in Auger Gaillanl: tewres complètes.
Las Obros. publiês. traduites et ilnotées pil
Emest Nègre, PUF. Pris. 1970. p.58.

43. Gail lard revient plusieurs fois sur la
mauvaise réputation de la danse. La tonalité
es t  mo ins  sér ieuse que p la isan te  (Arger

Gaillard: auvres complètes, Its Obros,ptb-
liées. traduites et annolées par Emest Nègre,
PUF, Pris. 1970. pp. 89.95).

,l4. Pill-lruis Courier, (Euvres complèles,
Pétition pour les ûllageois que I'on empêche
de danser,texte établi et annoté par Maurice
Allem, Pris, Gall imrd, 1951, p. 134.

45 .  A lber t  Sobou l ,  op .  c i t . ,  p .  57 ,  le
soulrgne fort bien. Il écit: * Misère d'un côté,
privilège de I'autre. In haine de Psul-Ipuis
Courier pour la noblesse est inextinguible. "

46 .  Pau l -Lou is  Cour ie r .  Gar res
complètes, Procès de Paul-Louis Courier,

texte établi et annoté par Maurice Allem,
Puis. Gall imard. 1951. o. 128.

47 .  Pau l -Lou is  Cour ie r .  Guyres
complètes, Réponses aux anonlmes qui onl
écrit des lettres à Paul-Louis Courrer,
vignercn,Let1tre l.texte établi et annoté par
Maur ice  A l lem,  Par is ,  Ga l l imard ,  1951.
p . 1 4 6 .

48, Yves Blavier.. Paul-Louis Courier,
u n  <  v i g n e r o n ,  p a m p h l é t a i r e  ( 1 7 7 2 -

1825)  " ,  i r  Revue Gar rocàe.  Evreux ,
Floréal. mai-août 1990. n" 5l/52. pp. I l-15.

49. Poète et menuisier de Nevers né en
tû2.

50 .  Écr iva in  e t  poète  né  à  Mâcon,  en
1790.

5 l .  H is to r ien ,  né  en  t803,  à  Bourg-en-

Bresse (Ain). Au XIX' siècle, I 'Ain est un
département de la Bourgogne.

52. Historien de la presse. né à Auxene.
en 1809.

53. Chef de fi le de la poésie sociale en
France, né à Sens, en 1812.

54. Auteur dramatique et secrétaire per-

pétuel de I 'Académie française depuis le
7 avril 1865, succédant à Alfred de Vigny.
S ' i l  e s t  n é ,  e n  1 8 1 2 ,  à  P a r i s .  C h a r l e s -
Camille Doucet fit néanmoins ses études au
co l lège de  Sens.  I l  dev in t  même,  durant
quinze ans, conseil ler général de I 'Yonne
pour le canton de Vil leneuve-l 'Archevêque.

55. Auteu du fameux dictionnaire. né à
Toucy, en I 817.

56. Robert Gaschet. Les Aventures d'un
éc'rivain: Poul-Inuis Courier ( 1772-1825),
Paris. Payot, 1928, p. 8.

57. Ibidem,pp.T-62.
58. Publiées à Bruxelles.
59. Paul-lruis Courier, (Euvres complètes,

Réponses aut anon;-mes qui ont écrit des
lettres à Paul-lnuis Courier, vigneron.lættre
I. texte établi et annoté par Maurice Allem,
Paris, Gallimard, 195 I, p. 154.

60. Paul-Louis Courier. Gtyres

complètes, Itttres au rédacteur du Cersetr,
Lettre VIII. texte établi et annolé oa Maurice

Allem, Pris, Gall imad, 1951, p. 31.
61 .  Pau l -Lou is  Cour ie r ,  Gavres

complètes, Gazette du ui/lage, texte établi et
annoté pil Maurice Allem. Puis, Gallimæd.
l 9 5 l , p . 1 8 0 .

62. L. Marchadier, Paul-Louis Courier,
Tours, 1925, p. 132.

63. Savinien Lapoinle, En ce temps-là.
Paris, Alphonse t emene, I 888.

64 .  Pau l -Lou is  Cour ie r ,  Gzr res
complè tes ,  tex te  é tab l i  e t  annoté  par
Maur ice  A l lem,  Par is ,  Ga l l imard ,  l95 l  .
pp. 983-985.

65 .  Pau l -Lou is  Cour ie r ,  Grurer
complètes, À Monsieur de Sainre Croix,
texte établi et annoté par Maurice Allem,
Pris, Gall imrd, 195 1, p. 304.

66 .  Chr issanth i  Av lami ,  n  Pau l -Lou is
Courier traducteur: rupture d'une tradition

humaniste de traduction >, in Paul-Louis

Courier et la traductiol, actes du Colloque
Intemational, Tours, 1998, p. 46.
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OOO un  pe t i t  vo lume , fac i l e  à  se
procurer,facile à lire, l'état actuel des
connaissances sur un sujet que bien
peu d'autres surpassent en intérêt. >67

La plupart de ces occurrences sont
présentes dans les préfaces, les avant-
p ropos  ou  l es  i n t roduc t i ons
d'ouvrages exclusivement destinés à
s e r v i r  l a  c a u s e  d ' u n  p u b l i c
d é t e r m i n é :  l e s  p r o v i n c i a u x .
L'< uti le > est ce qui caractérise des
écrivains d'expression populaire tels
que Ferdinand Fauchereau. Son usage
v i se  à  sa t i s fa i re  un  beso in  soc ia l
puisque l 'état de la société en faisait
r essen t i r  l e  beso in  depu i s  I ' o rage
révolutionnaire de 1789.

Dans l 'Etude des pronost ics de
Fauchereau, la préface montre I'inten-
tion de ne s'adresser qu'aux cultiva-
teurs dans le  but  de les a ider  dans
leurs récol tes.  À p lus ieurs repr ises,
les occurrences sur  I 'u t i l i té  d 'un te l
traité sont employées. C'est ainsi que
I'auteur ne présente son Etude < que
comme renfermant une étude uti le,
très uti le même, pour qui voudra la
prendre en considérat ion,  pour  qui
préfère l 'uti le à I 'agréable [...] "ut.

Paul-Louis Courier s' interroge sur
I'utilité de sa traduction de Xénophon
dans la lettre l iminaire au Comman-
dement de la cavalerie et de l 'équi-
t a t i o n . I l  s ' a d r e s s e  à  m o n s i e u r  d e
Sainte Croix: < Quant à I'utilité réelle
de ces ouvrages de Xénophon relative-
ment à I'art dont ils traitent, je ne sais
ce que vous en penserez. >6e L'uti l i té
rés ide peut-êt re dans la  par fa i te
connaissance d'un art dans un but de
comparaison entre une pratique ances-
t ra le et  un usage contemporain.  La
démarche de Courier s' inscrit peut-
être aussi dans un désir de remonter
aux sources, ce qui le rapprocherait
dans ce cas de la perspective roman-
tique qui tente d'expliquer I'origine de
tou te  chose  dans  une  vo lon té  de
définir la totalité et dans une connais-
sance de soi .  Cour ier  aura i t  chois i
comme langue source le grec dans la
mesure où, selon lui, c'était la langue
la plus ancienne et donc la plus proche
de  I ' o r i g i ne  huma ine  ca r  avan t
Homère, aucune littérature ne semble
exister de manière écrite-

La ouarntÈME MARcHE
DU PODIUM

Tandis que la p lupar t  des hommes
issus des classes laborieuses tentent de
s 'é leve r  soc ia lemen t ,  Pau l -Lou i s
Courier veut descendre. Bien qu'il fut
officier supérieur d'artillerie, il se pré-
tend ancien canonnier à cheval. Alors
qu'il est un riche propriétaire terrien,
cultivé et lettré, il se présente comme
un simple vigneron et un laboureur.

Lorsqu'en 1823,il est invité à occu-
pe r  un  v i r t ue l  41 "  f au teu i l  de
I 'Académie f rançaise,  les premiers
mots qu'il prononce dans un discours
f ic t i f  inaugural ,  avec une pointe de
persiflage à I'encontre des immortels,
concernent  ses or ig ines paysannes :
< Messieurs, je suis bien fier de me
trouver au milieu de vous, car je ne
suis qu 'un paysan sachant  nouer la
gerbe quand elle est mûre et fouler la
grappe qui  t ressai l le  dans la  cuve.
Tous les moissonneurs et  tous les
vignerons de France et de Navarre
vous sauront gré, messieurs, à vous
qui êtes I 'honneur de la noblesse et
I'honneur des lettres. d'avoir accueilli
un  pauv re  paysan  comme mo i ,  un
homme de r ien abîmé dans l 'é tude,
quand vous pouviez donner ce fauteuil
à tant d'hommes de mérite ayant des
titres - sur parchemin.Ah! Messieurs,
nous ne sommes plus au bon temps où
l'on était soldat sans faire la guerre et
académicien sans savoir lire. Molière
n'écrirait plus aujourd'hui.' "La cou-
tume de France ne veut pas qu'un gen-
tilhomme sache rien faire". Vous avez
tous prouvé qu'un gentilhomme sait
tout  fa i re.  I l  faut  savoi r  gré à
Napoléon, restaurateur des lettres et
des titres, sauveur des parchemins,
d 'avoi r  compr is  son temps,  d 'avoi r
enré gimenté les beaux-arts, organisé
les sciences et les lettres comme les
droits réunis; sans lui la France per-
dait I 'Académie et le blason; mais i l
avait trop de génie pour ne pas recon-
naître que, dans un pays comme le
nôtre, il faut des gentilshommes pour

faire des soldats et des académiciens
avec des gentilshommes. >7o

Les  p ropos  qu ' i l  t i en t  ouv ren t  l a
vo ie  à  deux  fu tu rs  académic iens
vi r tuels ,  d 'or ig ine socia le,  non p lus

modes te  comme Cour ie r ,  ma is
laborieuseTr tels Hégésippe Moreau,
en 1836, et Pierre-Jean de Béranger,
en 1855. Dans les années 1880, le cor-
donnier Savinien Lapointe est égale-
men t  p ressen t i  pou r  en t re r  à
I'Académie, peut-être pour occuper ce
41" fauteuil, ce qui ne s'est pas fait.

La posrÉnrrÉ DE Counren
Paul-Louis Courier n'est pas passé à

la  pos té r i t é  pou r  l ' é tendue  des
mat ières qu ' i l  a  t ra i tées.  Même s ' i l
es t  un  f i n  l e t t r é ,  ses  pamph le t s  ne
regorgent  pas d 'érudi t ion,  y  compr is
sa correspondance et ses traductions
de grec. I l est resté en raison de son
sty le et  de la  grande maît r ise qu ' i l
avait de la langue française, qualité
d'ail leurs nécessaire pour le traduc-
teur  qu ' i l  é ta i t .  Dans ses ceuvres,  la
s impl ic i té  paysanne s 'a l l ie  à la  d is-
crète érudition.

Dans son Essai sur la poésie poli-
tique française?2, Yuri Danilin montre
qu'après les déceptions occasionnées
par I'absence de transformations poli-
tiques à la suite des Trois Glorieuses,
les revendications prennent un carac-
tère socia l .  C 'est  pourquoi  la  poésie
qui traite de la question sociale atteint
son apogée en 1840,  in f luencée,  en
outre, par les thèses utopistes de Saint-
S imon ,  Fou r i e r  e t  Cabe t  pou r  l es
pu r i s tes ,  e t  de  Le roux ,  P roudhon ,
Lamennais,  Sue,  Sand ou Michelet
pour les modérés. Sous la monarchie
de Juillet, I'enjeu est moins de dénon-
cer la duperie politique que d'évoquer
la cause des travailleurs et des condi-
tions de vie misérables.

La  ma t i è re  t r a i t ée .  c ' es t -à -d i re
I 'engagement socia l  de Paul-Louis
Courier, ne signifie pas que le pam-
phlétaire s'est intéressé à la question
sociale proprement dite. Cette notion
apparaît plusieurs années après la dis-
pa r i t i on  de  Cour ie r .  Ses  a t t aques
demeurent profondément polit iques.
Néanmoins, i l  faut reconnaître qu'i l
est le chantre de la cause paysanne, de
même que les romantiques sociaux des
années 1840 défendaient les classes
pauvres face à l'égoïsme des riches. I

Frédéric-Gaël THEURIAU

67 . k Jouml,Pans, G. Baillière, 1881.
68. In Frédéric-Caël Theuriau, Gzvres

complètes de Ferdinand Fauchereau,
Tours. FGT.2002.
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69.  Pau l -Lou is  Cour ie r ,  Guvrss
complètes, A Monsieur de Sainte Croix,
texte établi et annoté par Maurice Allem,
Paris, Gall imard, 1951, p.304.

70. Citation d'Anène Houssaye, llirroile
du 4 I, fauteuil de l 'Acadénie française ,
Puis, L. Hachene et C', I 857, pp. 304-305.

71. Deouis 1634. aucun écrivain issu de la

clasre laborieus n'a rejoint les < imortels ).

72. Danilin, Essai srr la poésie politique

française du XIK siècle, Moscou, éditions
< Science >, 1974,p.38.
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La Chl0niqUe médiatiqUG oe lean-Jacques Ledos
oÉcun FRArrçAts
Évoquer le déclin de la France est I'un des
thèmes favoris de la droite exaspérée lorsque
ses attentes ne sont pas satisfaites. Il reparaît
ac tue l lement  dans  les  mi l ieux  où  I 'on
souhaiterait  prolonger les avantages de la
d iv ine  surpr ise  d 'une major i té  abso lue
obtenue en 2002. En 1925 déjà, avant la
c r ise  de  1929,  a lo rs  que le  car te l  des
gauches, conduit par le radical-social iste
Édouard Herriot, tentait d'élaborer une autre
politique, plusieurs grands noms du capita-
lisme de l'époque avaient proposé un pro-
gramme de réformes dans le cadre d'un
groupe de  ré f lex ion ,  <<  le  redressement
français >, dont le projet était de conjurer la
décadence française. Certains historiens y
ont  dev iné  I 'o r ig ine  de  la  technocra t ie .

Quelques membres de ce mouvement se
retrouveront dans les cercles du pouvoir, à
Vichy, entre l94l et 1944, et tenteront de
réal iser des réformes où paradoxalement
appara î t  une vo lon té  d 'o rgan isa t ion  du
déve loppement  dans  le  <  p lan  décenna l
d'équipement >> lancé en 1942 par le gou-
vemement de Pierre Laval.

À pnopos D'ut DÉBAT suR LA
co|.o]||sAItotr
Dans les années 20,  Octave Homberg,  un
banquier qui occupait alors une position en
vue dans Ie monde des af fa i res interna-
tionales, écrivait dans La France des cinq
parties du monde cet encouragement à Ia
colonisation qu'il n'hésitait pas à confondre
avec une occupation: < Toules les nations

fortes ont des Far West. L'Afrique du Nord
est un champ vaste pour l'énergie française .
Elle appelle lous ceux qui n'aiment pas se
sentir é\ouffés par leurs voisins, jeunes gens
qui veulent s'établir à leur compîe, tenter
Ieur chance [...]. On peut, si on le veut, trou-
ver lous les ans en France quelques cen-
taines de jeunes ménages, courageux, déjà
pourvus d 'une expér ience agr icole,  pour

étendre cet te armature de I 'occupat ion

française en Afrique du Nord 
". C'était aussi

l'époque où un homme influent pouvait don-

ner  en  cadeau à  ses  amis  des  mi l l ie rs
d'hectares dans des territoires lointains.

SAGA SOCIALE
Loin des sujets < people >, un réalisateur de
télévision, Hervé Baslé, poursuit son æuvre
d 'évocat ion  d 'au t res  s i tua t ions  soc ia les
moins fut i les mais plus rudes : cel les des
petites gens, artisans et ouvriers. Rappeler
qu' i l  a connu I 'ORTF et ses ambit ions de
cu l tu re ,  c 'es t  le  p roposer  à  I ' i ron ie  des
managers qui n'ont aujourd'hui que le souci
de rassembler les fortes audiences sur des
spectacles où les paillettes de pacotille et les
lumières font oublier la dureté des temps. En
quatre épisodes diffusés de février à mars
derniers, Le cri racontait, à travers 1'histoire
d'une famille de sidérurgistes lorrains, les
luttes ouvrières et la fin d'une activité indus-
trielle dont s'enorgueillissaient jadis les pays
prospères. Loin des plaisanteries de bas
étage et des images suggestives, le profes-
sionnalisme d'Hervé Baslé a créé une émo-
tion justifiée. Mieux: il a fait réfléchir.

QUELLE rODERli l lÉ?
Les médias libéraux consensuels dénoncent,
à travers le monde, le refus des Français de
se soumettre à la modernité que propose la
mond ia l i sa t ion :  p récar i té ,  sa la i res
< maîtrisés >>. remise en cause d'un code du
travail prétendument obsolète: le retour à
l'âge d'or du capitalisme industriel tel qu'il
s'imposait au XIX. siècle. Depuis 1789, les
Français ont montré la voie de la contesta-
tion à un ordre établi injuste. C'est peut-être
dans cette nouvelle insoumission qu'on peut
discerner une nouvelle modernité.

BUsrlrEss
On croit lire une histoire de science-fiction
mais non, le < fait-divers >> se trouve dans
une page reportage du Monde (25 avri l
2006) .  Un s i te  ch ino is  assure  la  vente
d'organes. Il existe une sorte de marché aux
produits frais dont les corps des condamnés
à mort exécutés fourniraient la matière. On
peut, paraîtil, commander selon le planning

des bourreaux. << Décembre et janvier, c'est
la bonne saison > parce que, dit  I 'art icle:
,. Ie nombre d'exécutions est traditionnelle-
ment plus élevé durant les semaines précé-
dant le Nouvel An chinois >. Le site précise
les tarifs: de 62000 dollars pour un rein à
150 000 ou  170 000 pour  un  cæur .  Dans
I'univers libéral, le profit est une catharsis.

MElt l tR, El APRÈS?
Quand on parle de manipulation, on hésite à
d i re  que les  communicants  mentent .
Lexpression d'une vérité partielle dissimule
avantageusement le non-dit .  La pratique
concerne aussi bien le discours politique que
les messages publicitaires. Toutefois, I'abus
pourrait bien avoir suscité la généralisation
du doute chez ceux qu'on croyait passive-
ment réceptifs. Il n'est plus certain que la
langue de  bo is  so i t  conva incante .
L'indifférence voire le mépris à l'égard des
scandales montre l'échec des efforts de per-
suasion, mais fragilise le fonctionnement de
la démocratie.

CATHARSIS LIBÉRALE
On a beau pratiquer le doute systématique,
on retrouve toujours le libéralisme parmi les
causes de perversion de notre époque. Le
sport est devenu un moteur de l'affairisme.
L'industrie touristique y trouve son compte
et pourquoi pas le tourisme sexuel puisqu'il
y a, là aussi,  des profi ts à saisir.  On peut
toutefois évaluer 1'évolution des mentalités
que 1'obligation de profit a développée. À
Berlin, I'entrepreneur d'un supermarché de
la prostitution affiche ses ambitions et ses
perspectives de résultats. I1 peut également
se  vanter  de  c réer  des  emplo is .
Malheureusement, pour ceux qui n'ont pas
compr is  ce t te  modern i té ,  i l  y  a  dans  ce
commerce qu i  s 'annonce f lo r i ssant  des
femmes, en I 'occurrence, qui ne sont pas
toutes consentantes mais houvent un emploi
précaire et rémunérateur. C'est peut-être ce
que les maîtres du l ibéral isme désignent
comme adaptabilité ? Pas de quoi troubler
des investisseurs et leurs actionnaires. I

Petite annonGe...
Petit message de Guillaume Doizy, auteur de I'article < Le des-
sinateur Lavrate et la religion comique > paru dans le No 146:
Dans le cadre d'une thèse universitaire sur la caricature anticléri-
cale, je cherche à consulter les journaux suivants : La Calotte
(1906-1911), ln Mascarade (1880), Iz Grelot (années 1887, 88,
89 et 90 uniquement), L'Internationale (19O4),Iz Diable (1903),
Le Fouet (1899-1900). Merci aux collectionneurs qui auraient de
tels titres ! (guillaumel 849@yahoo.fr)
ou écrire à Gavroche qui transmettra:
BP 863 - 27008 Evreux Cedex (revue@gavroche.info)

Suite à I'article << Les Gaulois et Vercingétorix dans la bande
dessinée en France > paru dans le N" l45,André Simon,
signature appréciée dans Gavroche pour des articles et nom-
breuses notes de lecture, nous signale qu'il a notamment
publié sur le sujet:
< Les Gaulois du PCF >> in Politique d'Aujourd'hui No" 7 et
8, août 198 I .
< Les Gaulois dans la BD >> in Iz Débat, nov. 1981.
Le Mythe gaulois: rapport de la BD à I'Idéologie. Thèse de
3" cycle, Montpellier 1983.
Ve rc in g ét or ix e t I' idé oto gie fr anç a i s e . Édition Imago, 1 989.
Verc ingétorix, héro s républic ain. ÉÀition Tanrsay, I 996.
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Les Luddites
(Bris de maehines,
écononie politique

et histoire)
Vincent Bourdeau,

François Jarrige,
Julien Vincent

Maisons-Alfort,
Editions Ère,

htt p : //www. e d it i o n s - e re. n et/
2006, 160 p., 15 €

pparus en I 8l I dans le comté de
Nottingham, les luddites ces

ouvriers qui brisent les

machines - trouvent leur nom dans la figure
ml,thique de Ludd qui aurait détruit les machines

textiles à lafin du XVIII" siècle. Le mouvement
prend vite de l'ampleur et s'étend aux autres
régions industrielles de I' Angleterre jusqu' en

1816. D'abord présenté comme une révolte

anachronique, ce mouvement est redécouvert à la

fin du XIX siècle par I'histoire sociale anglaise
qui, depuis, en fait un lieu de mémoire conflictuel,

entre des analyses centrées sur la machine elle-
même et les autres sur le contexte social qui voit

son apparilion et son développement, en
particulier E.P.Thompson dans son grand livre sur

La formation de la classe ouvrière anglaise.

Aujourd'hui, cet épisode majeur des débuts de la
révolution industrielle retrouve son actualité,

devenant un symbole militant pour ceux qui se

revendiquent d'un néo-luddisme face à une techno-

saence de plus en plus envahissante.

,12 - çrrnttru[ r. r{;

l ' é m e u t e  q u i  d é f i n i s s e n t  l e  c a d r e  l é g i t i m e
dans lequel  agissent  les ouvr iers.  Loin d 'êt re
de  s imo les  momen ts  de  décha înemen ts  de
vio lence gratu i te ou archaïque,  les émeutes
luddites réoondent à un ensemble de conven-
t i o n s  q u i  p e u v e n t  n o u s  r e n s e i g n e r  s u r  l e s
buts et  la  rat ional i té  des br iseurs de machi-
nes.  En premier  l ieu,  les émeutes luddi tes se
déroulent dans la grande période de recrute-
m e n t  m é t h o d i s t e  q u i  e u t  l i e u  e n t r e  1 7 9 0
et  1830 après le  révei l  re l ig ieux impulsé par
l e  t héo log ien  p ro tes tan t  John  Wes ley .  Ce t
arr ière-p lan re l ig ieux a joué un rô le dans les
modal i tés de I 'act ion ouvr ière en accentuant
ce que E.P.  Thompson appel le  le  "  mi l léna-
r i sme  du  désespo i r  " .  Les  h i s to r i ens  on t
remarqué depuis longtemps ls . parallélisme
marqué que I'on observe entre les mouve-
ments de prise de conscience religieuse,
sociale et politique ,1 .

Le méthodisme était largement répandu dans
les régions industrielles et, même s'i ls ne furent
pas les plus actifs, i l  y eut beaucoup de luddites
méthodistes. Thomoson insiste sur le oaradoxe
du méthodisme à cet te époque2.  Le mouve-
ment de Wesley fut à la fois un instrument de
contrôle social pour les capitalistes cherchant à
d i sc io l i ne r  l a  nouve l l e  ma in  d 'æuv re  i ndus -
trielle, et dans le même temps un mouvement
religieux à base largement populaire.

[ . . . ]  Au  débu t  de  l a  pé r i ode  l udd i t e  en  1811  ,
les émeutes qui ont l ieu autour de Nottingham
s 'appa ren ten t  à  des  émeu tes  f r umen ta i res
c lass ioues .  La  fou le  cho i s i t  a l o r s  d ' a f f i rmer
ses revendications en brisant les métiers à tri-
c o t e r  d e s  b o n n e t i e r s  q u i  n ' a v a i e n t  p a s
r e s p e c t é  l e s  r è g l e s  d u  m é t i e r .  P r o g r e s -
sivement toutefois, la forme des actions luddi-
t e s  c h a n g e  s e n s i b l e m e n t ,  l e  n o m b r e  d e s

émeut iers se rédui t
o a r a l l è l e m e n t  a u
r e n f o r c e m e n t  d e
l ' o r g a n i s a t i o n  d e s
t r o u b l e s 3 .  D a n s  l e
Y o r k s h i r e ,  c o m m e
d a n s  l e  N o t t i n g -
hamsh i re ,  l es  l udd i -
t e s  r e c o u r e n t  d e
p l u s  e n  p l u s  n e t t e -
men t  à  des  ac t i ons
concertées et  o lani -
f iées sur  un modèle
o u a s i  m i l i t a i r e .  A u
cou rs  des  p rem ie rs
m o i s  d e  1 8 1 2 ,  l e s
l u d d i t e s  d u  Y o r k -
s h i r e  c h o i s i s s e n t
d 'a t t aoue r  des  us i -
nes de grande ta i l le
souven t  p ro tégées
et  for t i f iées par  leur

p r o p r i é t a i r e .  C e t t e  s t r a t é g i e  i m p l i q u e  u n e
str ic te préparat ion de l 'a t taque t rès é lo ignée
des rassemblements spontanés des foules du
XVl l l "  s ièc le.  Ains i ,  avant  la  célèbre at taque
d e  l ' u s i n e  d e  C a r t w r i g h t  à  R a w f o l d s  e n
av r i l  1812 ,  l es  g roupes  d 'ouv r i e r s  venus  de
tout  le  comté se rassemblent  la  nui t ,  dans un
champ s i tué à une fa ib le d is tance de la  c ib le.
l ls  sont  une c inquanta ine,  i ls  aura ient  dû êt re
plus nombreux mais le  cont ingent  de Leeds
arriva en retard et ne put participer au combat.
Sous la condui te de George Mel lor ,  un jeune
t o n d e u r  d e  L o n g r o y d  B r i d g e  p r è s  d e
Hudders f i e l d ,  l a  t r oupe  se  me t  en  marche .
Pendant  v ingt  minutes,  les ouvr iers échangè-
ren t  un  f  eu  nou r r i  avec  l es  dé fenseu rs  de
l 'us ine ret ranchés à l ' in tér ieur .  l ls  subi rent  des
pe r tes  sé r i euses  (deux  mor t s  e t  p l us ieu rs
blessés) avant de finalement battre en retraite
sans avoir réussi à briser les machines enfer-
mées dans le bâtiment4.

Dans le Lancashire en revanche,  le  degré
d'organisat ion des at taques luddi tes semble
avoir été plus réduit.
f", 

"ssarts 
contre Les émeutiers mettent

l 'usine de Burton à finalementlefeu
Middleton les 20 et audomicile
21 avril 1812 par dupropriénire
exemole. oui consti-
i;;;ii;;Ë;;;; avant d'être rattrapés

troubles dans le par les militaires

Lancashire, n'attei- qui tuent sept ouvriers
gnent pas le même etenblessent
n iveau de prépara-
tion oue dans re 

beaucoupd'autres'

Yorkshi re.  À la  sui te d 'une échauf fourée,  des
mill iers d'ouvriers se réunissent et bombardent
de pierres la fabrique, ce à quoi les défenseurs
répondent  par  une fus i l lade qui  tue t ro is  per-
sonnes. Le lendemain matin, une foule mena-

çante encore p lus nombreuse se rassemble,
e l le  est  re jo inte à mid i  par  des groupes d 'ou-
vriers et " à Ia tête de cette bande armée était
porté un Homme en Paille qui représentait le
fameux Général Ludd dont le porte-étendard
agitait une sorte de drapeau rouge ,5. Devant
l 'aspect  imprenable de l 'us ine,  les émeut iers
mettent  f ina lement  le  feu au domic i le  du pro-
priétaire avant d'être rattrapés par les militaires
qui tuent sept ouvriers et en blessent beaucoup
d'autres. Cet événement, comme I'attaque de
Radcliffe à Stockport un mois plus tôt, révèle
un niveau d'organisation plus lâche, sans plans
délibérés ni commandements apparents.

1 .  E . J .  HOBSBAWÀ/ ,  .  Me thod i sm and  t he  Th rea t  o f
Revolution ., History Today, Vll, 1957, p. 124.

2. E.P. THOMPSON, La formation de la classe ouvrière,
op. cit., chap. 11 : " Le pouvoir transformateur de la croix ..

3. M. THOMIS, The Luddites, op. cit.,pp.103-104.
4. Sur cet événement, voir par exemple : /brd., pp. 105-106

et E.P. THOMPSON, La formation de la classe ouvrière
anglaise, op. cit., p. 506.

5. Leeds Mercury, correspondance de Middleton,
25 awil 1812, cité in E.P. THOMPSON,
lb id. ,  p.512. JJ
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rendre compte dans notre journal de la marche
de la faim organisée dans la capitale hessoise.
Je me retrouvai nez à nez avec la misère dont
j 'avais  moi-même s i  longtemps souf fer t  sans
en avoi r  conscience.  Je v is  soudain que les
hommes, les ouvriers au nom desquels j 'étais
habitué à parler, étaient depuis des années en
train de mourir de faim. Je le vis de mes prop-
res yeux,  non par  I ' in termédia i re de comptes
rendus de journaux,  fussent- i ls  les miens,  ou
par ouï-d i re:  je  le  sent is  au p lus profond de
mon cæur.

Vers neuf heures du matin, les têtes de colon-
nes approchèrent  du centre-v i l le .  l ls  avaient
marché toute la nuit, enveloppés de couvertu-
res et de sacs, les moustaches, les sourcils, le
bord des foulards oui leur couvraient la bouche
tout blancs de givre car un vent glacé balayait
la plaine de Starkenburg. Eclairés et guidés par
q u e l q u e s  l a n t e r n e s  d ' é c u r i e  q u i  b r û l a i e n t
encore dans le matin sombre, i ls arrivèrent sur
la p lace du château,  c lamant  la  menace de
tous les sans-travail :

Donnez-nous du travail et du pain,
Ou nous vous abattrons !
C'était la seule parole, le seul geste, qui rap-

manque d 'éc lat  du spectac le,  mais combien
parmi eux avaient parcouru, la nuit, ces trente
k i lomètres de marais  dans I 'espoi r  d 'une lou-
che de soupe !
t . . l
La foule des misérables accourus de partout

é ta i t  s i  nombreuse que que lque chose s 'en
trouvait  changé, jusque dans I 'atmosphère. l l
ne s 'agissait  plus seulement des condit ions
d'existence, i l  s 'agissait  de la vie el le-même,
d'une quest ion posée sur le sens de la vie en
général.

Les tramways ne marchaient plus, les f l ics
n'osaient plus intervenir, comme s'ils étaient eux
aussi suspendus à cette interrogation.

N o s  d é p u t é s  p a r l a i e n t  a u t r e m e n t  q u ' à
l 'accoutumée,  une peur  inou ie  sembla i t  les
assai l l i r ,  la sueur coulai t  sur leurs tempes. l ls
luttaient comme s'ils étaient en orésence d'un
peuple priant à genoux sous la menace d'une
inondat ion ou d'un tremblement de terre. l ls
prenaient sur eux la volonté désespérée de
vivre, l 'atmosphère des tr istes demeures où

des milliers d'hommes avaient laissé leurs fem-
mes et leurs enfants affamés, I'exaspération,
les privations, les prières et les menaces, et ils
déposaient le tout devant le Landstag assem-
blé, comme un fardeau énorme que seules les
épaules des nôtres pouvaient porter.

Comme tous sentaient que la situation avail
a t t e i n t  s o n  p a r o x y s m e ,  i l s  é t a i e n t  d ' u n e
humeur  p resque joyeuse.  l l s  a l la ien t  ê t re
entendus. Pendant qu' i ls at tendaient,  grelot-
tants,  épuisés, la réponse du Landstag, une
nouvelle me parvint.

De la  marge l le  d 'un  pu i ts ,  j ' embrassa i  du
regard la foule, tandis que s'approchait la nou-
ve l le  comme un couo de  vent  sur  les  eaux  :
Hitler était chancelier du Reich.

Personne ne quitta cependant la réunion; les
orateurs ne furent oas écoutés avec moins
d'anxiété, et les applaudissements n'en furent
pas  moins  bruyants ,  ma is  je  sent is  qu 'une
espérance errante et désespérée s'éloignait
de  nous ,  comme s i  e l le  s 'é ta i t  a r rachée de
mon propre cceur.

Le deuxième jour de I'accession de Hitler à la
chancel ler ie,  une bande de SA, ivres de vic-
toire, voulut pénétrer dans le Faubourg rouge.
Les nôtres les accuei l l i rent au mi l ieu du pas-
sage souterrain qui isole le Faubourg comme

tière publ iquement,  en les honorant selon les
coutumes qui s 'étaient établ ies au cours des
dernières années pour les obsèques. l l  ne se
passait pas de semaine, en effet, sans échauf-
fourées nocturnes. Les hautbois jouaient la
marche funèbre : lmmortelles victimes, vous
descendez dans la tombe...
Des reorésentants de toutes les associations

prononcèrent  des  d iscours .  Les  drapeaux
s'inclinèrent sur les cercueils. Nous défilâmes
le poing levé devant les tombes ouvertes. Nous
étions encore nombreux

Mais aussitôt la cérémonie funèbre terminée,
beaucoup se hâtèrent de sortir, afin de n'être
point vus en notre compagnie hors du cimetière.
Quand commença la grande peur? Personne

n'aurait pu indiquer une heure, un événement.
Elle se développa lentement, comme une subs-
tance inquiétante qui d'abord ressemble à une
nuée, pèse ensuite lourdement sur les poumons
et devient de plus en plus épaisse et f roide.
Chaque écho du dehors nous déro-
bait un peu de lumière et de chaleur.

G.otg KGL$r

Secet et Yiolente
<m,ffa-ou*.t hnrtfoisl

tecret et violence,
chronique des années
roage et brun (19204945)
Georg K. Glaser
Marseille, Agone,
coll. " Marginales ",
2005, 572 p., 25 €

pelât la lutte politique dont la mar- une porte. Le combat se termina
che de la faim devait être I'expres- par la fuite des intrus, qui durent
sion. Des mil l iers d'entre eux Le deuxième iour laisser deux morts sur le terrain.
étaient venus de loin, de Mayence, , ,,
d'offenbach. de raccessnn de Itttlcr avaient aussi versé leur sang.

Ceux de Worms étaient irrités, et ùlaChancellerie, Jockel fut arrêté le jour suivanl.
i l s  g rogna ien t ,  dép i tés  par  le  unebandedeSA,  D 'après  ce  que nous  pûmes
manque de prévoyance des orga- ivres de victoire, apprendre, la pointe de son cou-
nisateurs. On ne sait qui leur avait voulut oénétrer dans teau é.tait restée dans le corps
promis des cuisines roulantes avec :- : -  1-"--  d 'un des adversaires tués, et
des boissons chaudes et de la rc r auoourg rouge' avait été trouvée par le médecin.
soupe. Sans doute pour quelques- Pour la dernière fois,  nous
uns le mécontentement venait-il du conduisîmes des morts au cime-

DYi#;;::,ffii
retrace l' itinéraire d' un
adolescent a*r prises avec la
violence d'un père futur nazi

et lafaçon dont il trouve un

exutoire dans une révolte violente
contre Ia société en s'engageant

dans les groupes paramilitaires

du parti communiste allemand.

Mais Ia prise du pouvoir par les

nazis l'oblige à I'exil en France,
après qu'il ait vu comment le
communiste s' est retrouvé

impuissant face au nazi. Il trouve

en France un havre de paix

dans une communauté ouvrière

où il pressent que I'homme
du véritable changement social
sera le porteur de l'outil,

non celui dufusil. Enrôlé sous
I'uniforme français, il retourne

en Allemagne comme prisonnier,

menant un combat de chaque
jour pour préserver Ie secret
de son identité. Ce livre se lit

non seulement comme
le parcours initiatique d'un
individu rebelle face à tous les
pouvoirs qui l'oppriment, mais
aussi comme la condamnation

d' une c iv ili sation fondé e s ur
la violence faite a*t choses,
a*r êtres et à Ia nature.
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LA PRESSE CLAf,DESTITIE
JUIUE DATIS LE GHETTO

DE UARSOUTE tglto-r9/r3
de Daniel Blatman

Traduction d9 Nelly Hansson
Editions du Cerf

Paris, 2005

541 p. ,  49 €

Dès la création du ghetto de Varsovie en 1940, I'his-
torien Emmanuel Ringelblum prit I'initiative de collec-
ter des documents sur I'histoire des Juifs de Pologne
sous I'occupation nazie. Le fonds ainsi constitué ras-
semble une importante documentation sur la politique
nazie et sur la vie des Juifs en Pologne occupée de
l94O à 1943. C'est une part ie de ce fonds retrouvé
après la guerre, constitué par la presse clandestine dans
le ghetto, que présente I'historien Daniel Blatman dans
un livre remarquable, En direct du ghetto. Ce fonds
constitué de 250 documents avait été caché dans des
bidons de lait par Ringelblum.

Dans une première partie, sur 80 pages, l'auteur fait
un  h is to r ique généra l  de  la  pér iode l94O-1943 à
Varsovie et dans les autres vi l les de Pologne et de
Lituanie comportant des communautés juives impor-
tantes. 1943 voit  la disparit ion de la presse juive à
Varsov ie  su i te  à  I 'ex te rmina t ion  du  ghet to .  Dès
I 'automne 1939, I 'occupant nazi.  après avoir interdit
toute presse libre en Pologne, comprend la nécessité
d'une < presse > d'informations générales pour faire
connaître ses ordres et diffuser sa propagande; il utilise
à cette f in quelques organes de presse étroitement
contrôlés, y compris un journal destiné aux Juifs. Peu
de temps après est lancée une presse clandestine qui
malgré la période marquée par les succès de I'armée
allemande un peu partout en Europe encourage à la
lutte et à fa résistance. A l' été l94O , apparaît le premier
journal clandestin juif, Biuleqtn, publié par le mouve-
ment Bund qui mentionne déjà les atrocités nazies un
peu partout. Ce thème est évidemment récurrent dans
toute la presse clandestine juive pour faire comprendre
aux lecteurs ce qui est en train de se passer. Cette
presse n'est pas l'æuvre de journalistes professionnels.
I l  y avait une presse juive considérable en Pologne
avant 1939 mais les journalistes étaient partis avant ou
dès I'arrivée des Allemands. ce sont des militants des
part is et mouvements juifs clandestins qui, plongés
dans la clandestinité, vont prendre le relais.

Il y a évidemment des difficultés matérielles propres
à tou te  p resse c landes t ine ,  ma is  p lus  impor tan tes
encore dans un ghetto fermé: peu de machines à écrire,
nécessité de faire venir du papier en contrebande de la
ville . aryenne ". Il y a aussi la répression dont, mal-
heureusement, cel le exercée par la pol ice juive. Au
p r i n t e m p s  1 9 4 2 . p e u  d e  t e m p s  a v a n t  l a .  g r a n d e
action > qui voit la déportation de 300000 habitants du
ghetto vers le camp d'extermination de Treblinka, il y
eut une rafle visant les militants politiques les plus en
vue et notamment les auteurs de la presse clandestine
que la police juive connaissait évidemment. Le tirage
moyen de ces journaux n'atteignait que rarement 500
exemplaires. écrits le plus souvent en yiddish, parfois
aussi en hébreux voire en polonais.

Le livre présente les textes regroupés selon différents
thèmes majeurs: Guerre et terreur - La faim - La vie
quotidienne -Le Judenrat, ce système de collabora-
tion imposé par I'occupant et réunissant des personna-
ges  au  mieux  impu issants  ou  incompétents .  au  p i re
corrompus et prêts à o vendre " leurs coreligionnaires
à n'importe quel prix - Les relations entre les Juifs et
les Polonais qui s'avèrent assez complexes - Les acti-
vités des divers partis et mouvements: s'il y a accord
pour dénoncer la pol i t ique nazie d'extermination, i l
existe entre eux plus que des nuances, par exemple
entre les communistes et les bundistes, dans la pre-
mière  pér iode du  ghet to ,  au  su je t  de  I 'a t t i tude  de
I'Union soviétique. La presse des uns et des autres fait
bien ressort ir  " I 'espoir r des premiers de voir cette
demière entrer en guerre et le scepticisme des seconds,
plus méfiants et plus lucides probablement.

L'auteur conclut en soulignant I'importance de cette
presse comme témoignage de la vie et de la mort des
Juifs dans le ghetto de Varsovie. Elle " consrilue une
voix et un rythme auùenliques et représentatifs de la
société juive qui a vécu et s'est ballue pour sa survie
jusqu'à Ia décision de Ia Solutionfinale ".

Pierre-Henri ZAIDMAN

L|l plesse cldndestine dons Ie ghetto de unrsouie

PremleÉ socllllstes nunlclplux
rr LES SOCIALISTES ET LA UILLE, t89O-l9ll| r

Une fois surmontée la difficile période qui
suit l'écrasement de la Commune,le mouve-
ment socialiste renaissant est confronté à de
nouve l les  cond i t ions  e t  de  nouve l les
approches politiques. La loi du 5 avril 1884
réformant les municipalités confère à celles-
ci. bien que de façon très encadrée par l'État.
une certaine autonomie avec de nouvelles
compétences. Elles deviennent clairement à
la fin du XIX' siècle un enjeu de luttes poli-
t iques  e t  un  l ieu  de  débat  impor tan t .  Cet
aspect peu connu du mouvement social iste
rena issant  a  fa i t  I ' ob je t  d 'un  co l loque le
l3  novembre  2004,  dont  les  p r inc ipa les
interventions viennent d'être publiées par les
Cah iers  Jaurès .  Se lon  les  tendances  du
socialisme, I'enjeu municipal constitue soit
une étape-clé (< la cellule essentielle de la
société future >) soit une simple possibilité
de propagande pour ceux qui subordonnent

l l.t-t - fiilït0t'Hn I" It;

toute lute à la conquête du pouvoir central
( les guesdistes notamment). La montée en
pu issance é lec to ra le  du  mouvement
soc ia l i s te  lo rs  des  é lec t ions  mun ic ipa les
de 1892 et 1896 conduit les mil i tants nou-
vellement élus à construire, dans I'urgence et
souvent sans préparation, une nouvelle iden-
t i té pol i t ique. Devenus responsables de la
gestion municipale, les mil i tants social istes
doivent < prendre possession de l'institution
sans se faire posséder par elle ,.

Le  sor t  des  é lus  des  d i f fé ren tes  v i l les
étudiés lors de ce colloque (Paris et sa ban-
lieue par Juliette Aubrun et Thierry Bonzon,
Saint-Étienne par Jean Lorcin, Roubaix par
Rémi Lefebvre, Sottevi l le- les-Rouen par
Yann ick  Marec)  es t  de  ce  po in t  de  vue
comparable: ils doivent endosser les respon-
s a b i l i t é s ,  l e  s t a t u t  e t  d a n s  u n e  c e r t a i n e
mesure, la notabi l i té de l 'élu local.  I ls sont

t i r a i l l é s  e n t r e  l a  p r e s s i o n  m i l i t a n t e  q u i
réclame une rupture radicale et les obl iga-
t ions  inhérentes  à  leur  s ta tu t  de  no tab les
r é p u b l i c a i n s .  L e u r s  e n n e m i s  p o l i t i q u e s
jouent de ces dif f icultés, en introduisant en
permanence un procès en légit imité déniant
aux élus social istes, peti t  patron passemen-
t ier stéphanois ou bistrot ier roubaisien, à la
fois la compétence et le statut nécessaire à
I 'accomplissement de leur mission. On doit
a j o u t e r  q u e  I ' e x p é r i e n c e  m u n i c i p a l e
cons t i tue  un  dur  moment  d 'apprent issage
très douloureux des réal i tés de la gestion
publique et de la nécessaire prise en compte
du réel.  Nul doute que cette contradict ion
déjà existante pendant la Commune de Paris
est toujours d'actual i té et qu'à I 'heure des
futures échéances électorales. ces très riches
contributions donneront matière à réfléchir.

PHz.
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Hidole et I'Histoire
Joël Dauphiné est non seulement un spécialiste de

I 'histoire de la Nouvelle Calédonie à qui l 'on doit,
en t re  au t res ,  un  ouvrage sur  l ' évas ion  d 'Henr i
Rochefort publié en 20O4 chez L'Harmattan (Gavroche
n' 141-142), mais c'est aussi un chercheur qui, sans se
perdre dans 1'anecdotique, va au fond des choses de
façon détaillée. C'est un historien comme les lecteurs
de Gavroche les aiment. Il travaille et publie, sans faire
de bruit, loin des coteries, en marge des circuits univer-
sitaires. Dans sa dernière livraison, il remet à sa juste
place la légende qui f i t  de Louise Michel, la Grande
citoyenne, un mythe dans lequel la réalité historique
était quelque peu malmenée au profit d'une hagiogra-
ph ie  de  na ture  quas i  re l ig ieuse.  I l  démont re  que
Souvenirs et aventures de ma vie , publié par La Vie
Populaire sous forme de feui l leton en 1905, est un
faux manifeste, < un fatras d'approximations, de
bizarreries, d'  erreurs, d'  inventions, d'  invraisem-
blances, d'énormités même ,,. L'auteur reprend le récit
posthume et le compare point par point, depuis I'arri-
vée de Louise Michel en Nouvelle Calédonie en 1873
jusqu 'à  son dépar t  en  1880,  avec  des  documents
d'archives et les sources documentaires existantes. En
usant du principe de I'enquête policière, il est allé sur
place, a arpenté les sentiers empruntés par la commu-
narde, a mis ses pas dans les siens, visité chaque val-
Iée, humé les odeurs, de telle manière que le moindre
détail cité dans une correspondance ou un rapport le
renvoie à une réalité concrète qui, après qu'il ait vérifié
et recoupé ses informations, lui permet d'infirmer ou
de confirmer la crédibilité de telle ou telle affirmation.
Joël Dauphiné traque la nature fantaisiste du document
incriminé, que certains auteurs, par paresse ou par
complaisance, ont repris sans pratiquer aucune analyse
critique. Il reconstruit les événements, dans la mesure
où les sources mises à sa disposit ion le permettent.
L 'au teur  ne  rédu i t  pas  pour  au tan t  les  mér i tes  de
Louise Michel, son courage et ses qualités humaines,
sa fantaisie et surtout la force extraordinaire de ses
convictions politiques. Il ne ruine pas sa réputation, au
contraire, il la rend enfin crédible. Il rétablit simple-
ment les faits dans leur contexte. Louise Michel était.

comme Joël Dauphiné le souligne avec justesse, une
graphomane, prolixe mais brouillonne, qlui < écrivait à
la diable ", le plus souvent sans prendre le temps de
se relire ou de vérifier les faits et leur chronologie,
emportée qu'elle était par son désir de convaincre et de
faire partager ses indignations. C'est ainsi qu'el le a
affirmé ou prétendu un certain nombre de choses fort
peu crédibles qui contribuèrent à construire sa légende
de son vivant. D'autres fois, ses récits évolueront dans
le temps. Louise modifiera parfois la réalité des faits
au gré de l'évolution de ses sentiments ou de ses opi-
nions, comme ce fut 1e cas pour le soulèvement des
Kanaks  en  1878.  C 'es t  sur  ce  te r ra in  f rag i le  que
Souven i rs  e t  aventures  de  ma v ie  va  cont r ibuer  à
brouiller les pistes avec 1es résultats que I'on sait, au
risque de déconsidérer I 'ensemble de ses actions, au
point de nous faire douter, de page en page, de leur
véracité. Or, comme toujours, les choses sont plus
compliquées qu' i l  n'y paraît et i l  faut se garder de
conclure à l'imposture à chaque anecdote rapportée
dans ses Mémoires et La Commune (1886) ou encore
Histoire et souyenirs (1 898). Ainsi, par exemple, alors
que d'aucuns doutaient de sa véracité, le fameux récit
du partage de son écharpe rouge au bénéfice de deux
Canaques est estimé par Joël Dauphiné comme étant
plausible. << Mais exploitant cette évidente sympathie
de Louise pour les Kanaks, I'auteur [e faussaire] se
surpasse [à ce propos] en multipliant les anecdotes
mensongères >, est-il spécifié dans La Déportation de
Louise Michel.

Le  t rava i l  sa lu ta i re ,  p réc is  e t  comple t  de  Joë l
Dauphiné contribue à une meilleure connaissance de la
réalité historique et de la personnalité attachante de
Louise. Elle gagne en chair ce que la madone perd en
idéalisation coupable mue par un besoin de se créer des
idoles nouvelles en remplacement d'une rel igion à
bout de souffle. Il est donc bienvenu de rappeler que
Louise Michel n'est pas une icône sainte. Par con-
séquent, pour se tenir à bonne distance, il faut impéra-
tivement lire le livre de Joël Dauphiné. Et souhaiter
que son ouvrage connaisse la diffusion qu'il mérite.

Jean Luc DEBRY

tA DÉPORÎATIOII
DE TOUTSE
MICHET
de Joel Dauphiné
Les Indes savantes
152  p . ,25  €

LE LTI'RE ]IOIR
DE LA ÎÉrÉUrSrOn
de Michel Meyer
Grasset
512  p . ,21  ,50  €

Fenêtle sur
Au prétexte de suivre la demande des téléspecta-

teurs, la télévision n'est-elle devenue qu'une poubelle
(trash ?). C'est ce que suggère Michel Meyer dans un
ouvrage qui dénonce les complaisances d'une pro-
grammation que beaucoup réprouvent mais que le
plus grand nombre accepte pour le plus grand profit
des producteurs et des actionnaires, justifiant ainsi le
succès de leur démarche commerciale.

En une génération, la privatisation - dont est victime
le service public de la radio et de la télévision, soumis
à la concurrence - a fait  oubl ier les ambit ions des
pères fondateurs, soucieux d'ouvrir sur le monde de
I'actualité et de la culture une fenêtre qu'il faut désor-
mais garder fermée si I'on veut éviter la médiocrité et
une vulgarité de plus en plus nauséabonde. C'est sem-
ble-t- i l ,  selon I 'auteur,1'opinion des managers, f iers
d'afficher la croissance de leurs bénéfices mais peu
admiratifs des contenus que la logique commerciale

lo médiocrité
les pousse à entretenir. Les adversaires du monopole,
qu 'on  aura i t  cer tes  dû  ouvr i r  depu is  longtemps,
promet ta ien t  d 'é tendre  le  cho ix  des  programmes
offerts. C'est le contraire qui s'est produit. La concur-
rence a établ i  la recherche de l 'audience maximum
par l'uniformisation des contenus sur le niveau le plus
fédérateur, c'est-à-dire le plus médiocre.

Le livre noir de Ia télévision est un réquisitoire qur,
ma lheureusement ,  ne  t roub le ra  pas  la  bonne
conscience libérale des ministres de Ia... culture et de
leurs serviteurs, présidents, directeurs, producteurs ou
animateurs qui peuvent encore aff irmer, sans être
contredits, que c'est pire ailleurs.

JJ LEDOS

M. Meyer a publié en 2004 Paroles d'auditeurs - Un rebeu ne
peut pas mater une meuf de cheri, voir Gavroche n" 134, mars-
avril 2004.
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Poilus m|lis ptls consentonts
Les spécial istes de la Première Guerre mondiale

ont fait justice depuis longtemps déjà de certains des
mythes fabriqués pour les besoins de la cause propa-
gandiste, dont cette image des soldats partant " /a

f leur au fusi l  ,  pour al ler donner leur vie, le cæur
léger, au nom de la patr ie. I l  en va tout autrement
d'une idée en définit ive très proche de cel le-là, ce
prétendu < consentement patriotique > auquel I'his-
to i re  dominante ,  à  l ' év idence,  n 'es t  pas  près  de
renoncer bien que ses défenseurs ne semblent pas
s'être rendu compte qu'en toute rigueur, on ne sau-
rait parler de consentement, même tacite, que là où il
existe une possibilité de ne pas le donner.

Au fond, cette thèse ne << t ient > qu'à condit ion
d'admettre les deux présupposés suivants: le pre-
mier ,  e t  le  p lus  fondamenta l .  é tan t  que l 'É ta t  a  le
droit ,  en somme, de demander au sujet/ci toyen de
donner sa vie sans avoir à lui demander ce qu' i l  en
pense; quant au second, il pose que le fait même que
les combattants n'aient pas choisi de déserter massi-
vement prouverait que, dans leur grande majorité, ils
auraient consenti nolens volens au sacrifice. L'auteur
de La Grande Guerre inconnue monlre très bien par
quels moyens on a fait passer cette thèse pour une
sorte de vérité d'évidence, en rappelant que I'histoire
qui a été présentée de la grande boucherie patriotique
n'a jamais été faite en tenant compte de ceux qui la
subirent véri tablement, les hommes des tranchées,
les poilus, mais du point de vue des dominants, chefs
politiques et militaires, gradés et officiers, bien que
leur expérience de la guerre n'eût r ien de commun
avec celle des premiers.

François Roux ne s'est pas l imité aux épisodes,
b ien  connus main tenant ,  de  la  rés is tance la  p lus
extrême à la guerre, c'est-à-dire les mutineries de

1917, les épisodes de fraternisation entre troupes
françaises et allemandes, etc. Loin de les considérer
comme des poussées de fièvre, éclatant à la manière
d 'un  coup de  tonner re  dans  le  p lus  pur  des  c ie ls
d'été, I 'auteur fait  I 'hypothèse qu' i ls ne furent que
les  ac tes  les  p lus  spec tacu la i res  de  la  rés is tance
sourde et permanente menée par les hommes du rang
c o n t r e  l e u r s  c h e f s ,  c o n t r e  l a  m o r t ,  p e n d a n t  l e s
40 mois que dura la guerre des tranchées.

Aux quelques réactions qui ont suivi la publication
de ce livre salutaire, on poura mesurer à quel point
une part ie de la société française est aujourd'hui
encore incapable d'entendre des véri tés de cette
sorte. El les permettent aussi de mieux comprendre
pourquoi on occulta si vite cette vérité sur ce que fut
vraiment la Grande Guerre, une fois la << victoire >
obtenue. I l  est sans doute inuti le de se demander
pourquoi I'histoire dominante tient à ce point à cette
idée d'un < consentement patriotique >> pour autant
qu'elle sert surtout à exonérer, à très bon compte, les
chefs politiques et militaires des deux pays de leurs
responsabilités dans le déclenchement de la guerre,
en laissant entendre que, si  les soldats eux-mêmes
éta ien t  <<  consentan ts  >>,  c 'es t  qu ' i l s  dés i ra ien t  la
guerre autant que leurs dirigeants. En revanche, on
peut s' interroger sur I 'attachement de tant de gens,
aujourd'hui encore, à cette idée que les soldats des
tranchées seraient allés à la mort comme les veaux
vont à I'abattoir plutôt que d'admettre qu'ils aient pu
mettre toutes leurs forces et toute leur imagination à
refuser la guerre qu'on leur avait demandé de faire,
une vérité qui n'est sans doute pas du goût des galon-
nés de tout poil mais qui répond mieux à ce que nous
savons du dur désir humain de vivre.

Miguel CHUECA

LA DICTATURE
DE L'EMOIION

Aueu ou diognostic ?
L'auteur a été responsable de la diffusion des pro-

grammes à TFl. I l  parle ainsi,  vu de I ' intérieur, du
souci d'une chaîne commerciale de télévision de main-
tenir coûte que coûte, au quotidien, sa relation avec un
vo lume de pub l ic  dont  i l  fau t  su iv re  e t  o r ien ter
I'attente, captée comme cible, et I'entretenir sans la
décevoir: <, L'objectif est de capter, presque de cap-
turer, l'attention et de ne pas la laisser s'échapper.
f ...f Le cerveau est tellement sollicité, I'imaginaire
tellement excité, les affects convoqués avec une telle
violence, qu' i l  n'y a plus de place pour un raison-
nement cri t ique. Regarder, c 'est se soumettre., ,  >>
L'aveu est de taille, de la part d'un expert !

Les principes énoncés par Xavier Couture désignent
une clientèle plus soucieuse de divertissement que de
réflexion, plus attentive à la livraison immédiate de
I'information spectaculaire qu'à la compréhension du
monde dans lequel elle vit. Il faut fidéliser cet audi-
toire, peu informé voire modestement instruit ,  en
touchant sa capacité d'émotion.

L'information met en valeur un événement plutôt
qu'elle ne propose une analyse. C'est ce que I'auteur
appelle < I'effet-loupe > qu'il précise ainsi: le public
<< aime toucher; comprendre le monde tel qu' i l  lui
paraît être [ . . .)  i l  faut donc simpli f ier.1.. .1 le "20

heures"  dev ien t  une success ion  d 'exemples ,  de
témoignages, de petits faits I...l la loupe va ainsi pro-
poser au téléspectateur une petite histoire [...] Il se
construit ainsi une ligne éditoriale spontanée faite
d'acceptation inconsciente du système et de la volonté
de réunir le plus vaste public possible. A cela, chaque
journaliste apporte sa propre déontologie, sa propre
garantie I...1 Ce qui gouverne le succès de ces édi-
tions, à l'analyse, ce n'est pas I'information qui y est
transmise, c'est la satisfaction perçue par celui qui la
regarde. ,

Le souci de culture qui animait les pionniers des
années 1950-1970 a été chassé par les séries améri-
caines dont les promoteurs avaient déjà appris, outre-
Atlantique, à trouver un public qu'une dérive progres-
sive vers la violence et l'érotisme a fidélisé.

La réussite d'une tel le entreprise repose en f in de
compte sur la soumission bienveillante d'un public pas-
sif. La classe dominante méprise les programmes de
divertissement que ses représentants jettent à un public
populaire et salue l ' information manipulée dont i ls
esÈrent qu'elle fabriquera une opinion politiquement
correcte. læs Ésultats des consultations électorales mon-
trent que cette ambition n'est pas toujours satisfaite.

JJ.L.
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ljEsp.tgne poul mémoile
Le livre Les Fils de la nuit est un retour sur la guerre

civile espagnole, de la révolution iibertaire à la défaite
du  camp  répub l i ca i n  dans  son  ensemb le .  Re tou r
d 'autant  p lus indispensable qu'e l le est  v ict ime de la
manipulation de la mémoire, des falsifications et des
mensonges,  parfo is prononcés de bonne fo i ,  et  b ien
sûr,  p lus généralement,  de l 'oubl i .  La volonté pol i -
tique des uns, la paresse des autres, sont complices et
la dénaturent au point de nous faire perdre jusqu'au

désir de nous pencher sur cette époque extraordinaire,
la dernière grande révolution sociale et populaire. Ce
dél i tement de la volonté de savoir  et  de comprendre,
d'écouter la parole de ceux qui en furent les héros au
plein sens du terme, serai t  sans aucun doute,  s ' i l  ne
rencontrai t  aucune résistance.  sa deuxième défai te.
Une défaite encore plus cruelle, car les défaites de la
mémo i re  son t  causées  pa r  des  t r ah i sons  impa r -
donnables et nous serions nous aussi les complices des
crimes commis par ses ennemis. Il est donc important
de travailler à en restituer sa nature, ses faiblesses, de
tenter d'en saisir les élans, les soubresauts, mais aussi
de  dénonce r  I ' i gnom in ie  des  p rocédés  u t i l i sés  pa r

ceux qui æuvrèrent à I'abattre ainsi que les errements
coupables de ceux qui, au sein de la CNT, du POUM
et de la FAI, leur facilitèrent la tâche en capitulant lors
même que le rapport de force, certes fragile, demeu-
r a i t  c e p e n d a n t  f a v o r a b l e  à  l a  r é v o l u t i o n .  C ' e s t
pourquoi  la lecture de cet  ouvrage remarquable est
n o n  s e u l e m e n t  i n d i s p e n s a b l e ,  m a i s  v i t a l  .  L e
témoignage d 'Antoine Gimenez (1910-1982) est  écr i t
dans un style simple et vivant. Il nous raconte ce que

furent la révolution espagnole et la lutte antifasciste. Il

leur donne un ton et une voix singulière. La révolution
sera vaincue en 1937, ce récit  nous le rappelle, par
I'action conjuguée des staliniens et des franquistes. La
défaite sera totale, absolue et tragique, et avec I'effon-
drement du front républicain en 1939, qui dispersera
les survivants. Antoine Gimenez - son nom de nais-
sance est Bruno Salvadori - est italien. Il a fui le fas-
cisme au pouvoir dans son pays et dès jui l let 1936 a
rejoint I 'Espagne où i l  a combattu dans la colonne
Dur ru t i .  I l  ne  rend i t  les  a rmes qu 'à  la  v ic to i re  de
Franco. En 1974, ret iré à Marsei l le, i l  entrepri t  la
rédaction de ce récit  en se référant à ses seuls sou-
venirs. Les éditeurs ont pris soin de relever les rares
erreurs qui se sont glissées ici ou là dans la narration,
c o m m e ,  p a r  e x e m p l e ,  l o r s q u e  l ' a u t e u r  é c r i t  q u e
o c'était I'hiver ,, alors que les faits, nous dit une note
de bas de page, se déroulent en réalité en septembre.
C'est dire si la narration est portée par une authenticité
bouleversante. Le l ivre est composé de deux part ies
é g a l e s .  D a n s  l a  d e u x i è m e  p a r t i e ,  d e s  n o t e s  t r è s
complè tes  e t  par fa i tement  l i s ib les  a ins i  que des
not ices  b iograph iques  du  p lus  g rand in té rê t
enrichissent notre connaissance du contexte dans
leque l  se  s i tuent  les  ép isodes  décr i t s  par  Anto ine
Gimenez. Elles peuvent être lues séparément ou dans
la foulée. Jamais lassantes, toujours didactiques sans
être pédantes, portées par un réel effort de synthèse,
engagées bien sûr, elles ouvrent les anecdotes sur des
perspectives pol i t iques plus larges et parfois plus
douloureuses. En un mot, el les charpentent le récit
sans en dénaturer la saveur. Bien au contraire.

JL'D.

rEs Frrs
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GUERRE D'ESPAG]IE

d'Antoine Gimenez
et les Giménologues
L'insomniaque et
Giménologues
558 p. ,  16 €

!A CHEUAUCHÉE
AIIONYME
de Louis Mercier Vega
Postface de
Charles Jacquier
Agone, collection
Mémoires sociales,
Marsei l le,  2006
264 p.,  18 €

Louis Metcier Uegd,
I l  n ' es t  pas  sû r  que  l a  l ec tu re  de  ce  b re f  ép i sode

d ' u n e  v i e  i n c r o y a b l e m e n t  r i c h e  s u f f i s e  à  f a i r e
comprendre le personnage qui se cacha sa vie durant
sous de multiples noms d'emprunt au point de former
à  l u i  seu l  une  vé r i t ab l  e  

"  f édé ra t i on  de
pseudonymes 

". 
Il pourrait même paraître inexplica-

ble qu'un homme qui vécut tant de vies en une seule
ait choisi de n'en relater qu'un chapitre si court, dans
un témoignage dont i l  devai t  pourtant  b ien savoir
qu' i l  serai t  la  dernière æuvre de son existence.  Plus
exp l i cab le ,  en  revanche ,  es t  l e  f â i t  que ,  comme l e
rappel le Char les Jacquier  dans sa post face,  i l  se soi t
décrit dans ce récit sous les traits de deux personna-
ges,  Danton et  Parrain,  dont  les chemins vont  d iver-
g e r  t o u t  à  l a  f i n  d e  l ' é p i s o d e  r e l a t é  d a n s  L c
Chevauchée  anonyme ,  l eque l  ma rque  en  vé r i t é  l a
<< mort >> symbolique de celui qui, sous un autre nom
d'emprunt ,  avai t  été un des compagnons de Simone
We i l  dans  l a  co l onne  Du r ru t i ,  e t  l a  na i ssance  du
ci toyen chi l ien Louis Mercier  Vega..Le choix de se
dépeindre en empruntant  les t ra i ts  et  I ' ident i té de
deux hommes di f férents est  t rès révélateur du par-
c o u r s  d e  c e  l i b e r t a i r e  c o n v a i n c u  q u i .  p a r t i  e n
A m é r i q u e  l a t i n e  a v a n t  l e  d é c l e n c h e m e n t  d e  l a
S e c o n d e  G u e r r e  m o n d i a l e ,  c h o i s i t  d e  r e f a i r e  à
I 'envers le chemin de la < chevauchée anonyme >>
pour s 'engager dans les rangs des Forces f rançaises

ses uies, son æuute
l i b res  e t  qu 'on  re t rouvera i t ,  long temps après ,  au
secrétariat parisien du Congrès pour la liberté de 1a
culture, une collaboration qui lui vaudrait l'étiquette
infamante, et combien injuste, d'< agent de la CIA >.
Mais même s' i ls ne lèvent pas tous les mystères qui
s'attachent à la vie de Mercier Vega, les commentai-
res de Charles Jacquier permettent une meil leure
intel l igence d'un texte étonnamment al lusif  :  sans
cela, le lecteur peu avefii devrait sans doute parcourir
une bonne partie du texte avant de comprendre quelle
est la couleur du drapeau dont se réclament ces per-
sonnages, o minoritaires au troisième ou quatr ième
degré ,, qui évoluent à un moment de I'histoire tel et
dans de telles circonstances qu'ils sont tenus à la plus
extrême prudence. Leur périple nous mène des quais
d e  M a r s e i l l e ,  e n  s e p t e m b r e  1 9 3 9 ,  p e u  a v a n t  l e
déclenchement d'une guerre dont un des protagonis-
tes principaux pressent qu'el le va se solder par une
défaite cuisante pour une France < sans ressort et
sans goût pour la bagarre ",  via la Belgique, puis
I 'Argentine, jusqu'à Santiago du Chil i ,  où le récit  se
clôt d'une manière extraordinairement abrupte mais
pleine de promesses aussi.  Un récit  dense, où, peu
avant de tirer sa révérence, Mercier Vega avait campé
avec bonheur quelques-unes des belles et fortes figu-
res qu'il lui avait été donné de connaître.

M.C.
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Un académicien peut être populaire. Un auteur populaire peut devenir un classique.
Marcel Pagnol répond à ces trois critères. La France entière connaît ses succès au cinéma, la célèbre trilogie:

Marius, Fanny,César, que la télévision ne cesse de rediffuser. On peut donc être populaire, de qualité et générer
des profi ts. A l 'école, les textes de Marcel Pagnol ont pris la place de ceux d'Anatole France. L'une de ses
proches col laboratr ices, script-gir l  comme on disait  à l 'époque, évoque des souvenirs de proximité avec le
< Maître , qui n'en demandait pas tant. En ces temps-là, le marketing n'imposait pas aux producteurs de films ce
que la publicité habitue le public à désirer. < Faire du cinéma >, c'était une affaire de copains, voire de famille: les
techniciens et surtout les acteurs. Derrière les gloires nationales que furent Fernandel et Raimu, Régine Hernou
évoque ces seconds rôles dont on ne célèbre jamais suff isamment le talent: Rellys, Fernand Sardou et René
Sarvil, vedettes de l'opérette marseillaise, Orane Demazis, Pierrette Bruno, Charpin, Blavette et, bien entendu,
l'épouse du < Maître >, Jacqueline Pagnol. Vincent Scotto, I'auteur de 4000 chansons à succès de I'entre-deux
guerres, était un ami de la famille.

Toumer un film, c'était alors travailler avec un plaisir que les professionnels espéraient partager avec le public.
L'avenir leur a donné raison,

En racontant cet épisode de sa vie professionnelle, Régine Hernou nous fait entrer dans la famille avec une
abondance d'anecdotes et de précisions sur l'æuvre de Marcel Paenol.

JJ.L'

Éditions ABM,63. rue du Cordeau.77390 Counomer. E-mail: contact@abm-editions.com

MOIISIEUR
PAGIIOL

ET SON CTAII
de Régine Hernou
Éditions ABM, 25 €

Le neuvième numéro de la revue liber-
taire Offensive traite du thème . culture
de classe ou ( in)culture de masse ". El le
I ' a b o r d e  p a r  l e  b i a i s  d e  t e x t e s  e t  d e
témoignages, en aff irmant fortement la
nécess i té  de  cu l tu res  au tonomes pour
c o m b a t t r e  l a  s o c i é t é  c a p i t a l i s t e  à
I ' e x e m p l e  d e s  B o u r s e s  d u  T r a v a i l  d e
Fernand Pelloutier qui se donnaient pour
ob jec t i f  de  fa i re  la  révo lu t ion  par  la
grève générale. La mainmise de grands
groupes mil i taro-industr iels (Hachette-
Lagardère, Dassault) sur la presse, l 'édi-
t ion ,  la  rad io ,  les  chaînes  de  té lév is ion ,
ne s'est pas produite sans conséquences.
Marie Bové dresse le bi lan d'une culture
de masse formatée en fonction de cibles
à  r e n t a b i l i t é  i m m é d i a t e .  A l e s s i
de l l 'Umbr ia  ana lyse  le  rô le  des  lo is i rs
culturels dans la destruction des cultures
p o p u l a i r e s  t r a d i t i o n n e l l e s .  L e s  c i t é s ,
r e m p l a c é e s  p a r  d e s  a g g l o m é r a t i o n s ,
rassemblent un grand nombre de popula-
tions atomisées en autant de consomma-

teurs sol i taires et dépossédées de toute init iat ive créatr ice.

"  Car  la  LP (avec  la  g loba l i sa t ion) t rouye son o . tygène dans  les  s i tua t ions
sociales de résistance aujourd'hui dffisées au plus profond de notre société post-
moderne. " Cette réflexion de Jann-Marc Rouillan extraite d'une longue lettre sur la
l i t térature prolétarienne précède les récits d'alternatives, passées ou présentes, en
France et dans le monde. En Espagne,.les Athénées libertaires ont préparé le terrain
de la révolut ion espagnole de 1936. A Crenoble, le squat des " 400 couverts >> a
développé ces dernières années toutes sortes d'act ivi tés publ iques, gratuites et hors
de tout contrôle officiel, tandis qu'à Salvador de Bahia, René Bittencourt, maître de
capoeira, valorise auprès des jeunes de son quart ier les prat iques afro-brési l iennes
e t  l e u r s  c u l t u r e s  o r a l e s .  E n  I t a l i e ,  d e p u i s  l e s  a n n é e s  7 0 ,  d e s  c e n t r e s  s o c i a u x
autonomes et autogérés rassemblent une grande part ie des opposit ions au modèle
dominant. Ces luttes, occultées ou déformées, affrontent un écrasant apparei l  à
reprodu i re  le  sys tème e t  à  é la rg i r  I ' a l iéna t ion  à  la  p lanète  en t iè re .  Des  no t ices
bibl iographiques permettent d'approfondir les dif férents sujets abordés dans ce
dossier. S'y ajoutent des art icles sur l 'éducation, l 'écologie et le féminisme, ainsi
que I 'habituel le rubrique sur la < contre-culture " qui prend dans ce numéro un
rel ief part icul ier.

H.F.
Offensive, c/o Mille Babords 61, rue Consolat 13001 Marseille

Le numéro: 3 €. abonnement 4 numéros: l2 €
Site : http://offensive.samizdat.net

George Sond déYollâc

Nous vivons encore sur une image de George
Sand qui nous trompe: celle de la o brave dame
de Nohant ". Il y a bien longtemps pourtant que
I 'historien iconoclaste Henri Guil lemin. décédé
en 1992, lui avait arraché son masque. C'est cette
critique rafraîchissante et lucide de I'auteur des
insipides kt petite Fadene et Lo mare au diable
que les édit ions Utovie ont eu la bonne idée de
rééditer. Et il n'y va pas avec le dos de la cuiller.
D'abord son style que Baudelaire, déjà, exécrait;
ensuite sa o produc'tion littéruire fleuve, plus de
cent cinquante livres, dont Ia presque totalité est
heureusement oubl iée aujourd'hui r.  L'auteur
nous emmène aussi sur les chemins de I 'histoire
passablement compliquée de ses relat ions avec
Musset dont el le s'est jouée sciemment. cynique-
ment, en dissimulant la réalité pour la postérité.

Méthodiquement. il détruit la pseudo-progres-
siste des salons parisiens qui se change en réac-
tionnaire une fois rentrée dans ses terres. Encore
conv ien t - i l  que  les  d i ts  sa lons  par is iens  ne  sont
pas mis en danger par une populace arr iérée...
Cette femme prétendument < l ibérée > hait la
Commune et encore plus les communards: " rrne
émeute de fous et d'imbéciles mêlés de bandits "
écri t-el le dans son Journal (23 avri l  1871) dont
Guillemin présente des extraits significatifs.

Après les couronnes officielles de fleurs et de
lauriers séchés et fanés jonchant le bicentenaire
de la naissance de la dame, un peu d'air frais fait
du bien, au grand dam de quelques-uns de ses
admirateurs. hélas encore nombreux. " Je sois
mointenanr la ductilité, les nréandres de George
Sand "politique" . Partout I' inconsisîance. NoLts
avions bonne mine, les uns et les autres, qui nous
penchions gravement sur la "pensée de George
Send" . Du vent. "

PH.Z.

Henri Guillemin
In face cachée de George Sand
Utovie/tr.g., 11 1 p.. 2005. 26 €
Diffusion différente. 40320 Bats.
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Une sorte de destin
obscur  pèse sur  les
pays de I'Europe dite
d e  I ' E s t  :  u n i f i é s
naguère sous l 'égide
du concept  f lou  de
to ta l i ta r i sme,  accé-
dant ensemble au ciel
c la i r  du  l ibéra l i sme,
i ls n'att irent au pre-
mier  abord  que les
toudstes âgés fatigués
de bronzer  aux

LA HOIUGRTE
tIBÉRÉE
ÉTA1, PouUoIRS ET
SOCIÉTÉ APRÈS LA
DÉFATTE DU ]IAZISTE
(SEPTEiIBRÊ 1944.
SEPÎEIIBRE T94')

de Julien Papp
Presses Universitaires
de Rennes, 2006
368 p.,  20 €

ou b ien  que lques  nos ta lg iques  de
I ' impéra t r i ce  S iss i  e t  de  la  myth ique

Autriche-Hongrie, I'empire de la Cacanie décrit par Musil. Ces peu-
ples, au demeurant sympathiques, malgré leur langue étrange et leur
exotisme désuet, sont en général les oubliés de I'histoire: pris dans les
enjeux d'expansion et de conquête des grandes puissances depuis des
siècles, ils sont à la périphérie des synthèses historiques. qui ignorent
leur forte identité, leur littérature, comme les antagonismes sociaux
violents qui les traversent et les luttes de leurs partis politiques et de
leurs personnali tés historiques. Aussi ne s' indigne-t-on pas assez,
parmi les sourcilleux défenseurs des droits de I'homme occidentaux,
et leur antifascisme d'autant plus déterminé qu'il est rétrospectif, de la
réhabilitation, en Pologne, en Ukraine, voire en Croatie, Hongrie et
Roumanie, des soldats et gendarmes qui se sont battus à côté des
nazis, - réhabilitation au nom de la lutte contre le communisme; on ne
s'indigne pas non plus de la rétrocession des domaines agricoles sou-
vent étendus et des grandes demeures et des châteaux à leurs anciens
propriétaires, revenus de Coblence (pardon, d'Amérique) avec le mot
de démocratie à la bouche (ça osci l le entre Louis XVIII  et Louis-
Philippe), ce qui permet à une bonne partie des prolétaires de se louer
à la joumée comme leurs ancêtres au XIX. siècle.

Sans ignorer les livres qui traitent des origines de la guerre froide,
celui de Julien Papp, à travers le cas de la Hongrie, permet de faire la
part, contre la théorie dominante du destin, de la contingence de I'his-
toire, et de restituer aux acteurs, si humbles soient-ils, leur place dans
une période charnière, celle des années 1944 (militairement et politi-
quement décisive) à 1947 (fin du régime de la coalition et tournant
stalinien). Pour les politiques, de droite comme de gauche, comme
pour les mémoires dominantes,le < total i tar isme > serait  inscri t  in
statu nascendi dès la libération et I'occupation du pays par les troupes
soviétiques. C'est négliger le jeu serré et le machiavélisme des gran-
des puissances dans ce breflaps de temps, comme la persévérance de
déterminations matédelles et morales internes à la Hongrie, pays qui
comme bien d'autres n'avait jamais accédé alors à une période de
< démocratie bourgeoise > significative.

Le livre insiste d'abord sur le lourd bilan de la guerre,
la faillite matérielle et morale du régime Horthy, qui
s'achève, au printemps 44, par I'occupation allemande et
la déportation des Juifs la plus massive et la plus rapide
d'Europe, puis sur la prise du pouvoir à I'automne par
les Croix-Fléchées qui poursuivent la guerre et la chasse
aux Juifs et aux communistes même pendant le terrible
siège de Budapest de I 'hiver, au moment où I 'URSS
accepte les dernières épaves horthystes dans les négocia-
tions. avant de s'arrêter sur la défaite et la retraite mas-
sive des élites vers I'Allemagne au printemps 45.

La libération par les troupes soviétiques signifie aussi
une occupation financièrement lourde, les représentants

matériels parfois mesquins (du boudin pour le petit chien !) dans un
pays ruiné. C'est I'aspect le plus original du ffavail de Julien Papp, que
d'expl iquer comment se mettent en place, spontanément, dans les
communes comme dans les usines, des comités ou conseils largement
représentatifs, qui prennent en charge les fonctions de sécurité et
police, de déblaiement et reconstruction, de remise en marche de la
production comme de secours divers. Les Comités nationaux des gran-
des villes, comme Budapest, prennent une place décisive qu'ils céde-
ront difficilement.

En même temps un Gouvemement provisoire de coalition, pressé par
les Alliés comme par la nécessité intérieure, s'efforce de reconstruire
un État en miettes, et promulgue lois et décrets à un rythme vertigineux
malgré les conflits intemes de ses membres.

Sur un temps ramassé, on a donc affaire à une activité politique, éco-
nomique, diplomatique et financière intense de la part du GP (réforme
de la monnaie, réforme agraire, proclamation de la République malgré
les clameurs de l'Églse catholique, etc.), tandis que le pays se préci-
pite dans une effervescence démocratique comme il en a rarement
connu.

Mais les menaces et les conflits sont nombreux. Malgré l'énergie des
partis communiste et social-démocrate, la victoire du Parti des petits-
propriétaires (droite) aux élections de novembre 1945 rend fragile la
coalition; dans 1es campagnes, la réforme agraire est source de litiges,
dans les usines des antagonismes apparaissent entre pression à la pro-
duction et revendications ouvrières, et la reconversion de petits Croix-
fléchées qui se < blanchissent > en entrant dans les partis de gauche
provoque ça et là des résurgences d'antisémitisme. Enfin, à l'échelle
intemationale, la détérioration des relations entre Soviétiques et Anglo-
Américains limite les marges de manceuvre internes. C'est donc au
détriment de la démocratie directe et de la participation du peuple à la
remise en marche des pouvoirs que l'État se reconstruit, avant même le
tournant stalinien, qui reproduira bien des traits du régime autoritaire
horthyste. Ce livre apporte donc des informations nouvelles au lecteur
français.

Claude NAVARRO

Maldives ou de crapahuter en Himalaya, anglo-américains n'étant pas les derniers à réclamer des avantages
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uamateur un témoin de Mai68. Julliard 1e68, 183 p.

de livres
Vo ic i  une  nouve l l e  l i s t e  d ' ouv rages
d'occasion disoonibles à la vente. Nous
remercions les lecteurs qui nous oassent
des commandes et rappelons que les prix
que nous pratiquons sont très raison-
nables... Assuttz'vous, toutefols, que
ler l lvres aont encore dlsponlbles.
Mercl t

- Alain, Le citoyen contre les pouvoirs. Kra

1 9 2 6 , 1 *  é d i t i o n , 2 3 7  p . T . B . E .  . . . . . . .  l 8 €
- Bastid (Paul), Doctrines et institutions poli-

tiques de la Seconde République. Hachette

1945, 2 volumes (301, 336 pp.) T.B.E. .  .  50€
- Billy (André), Anthologie des polémistes

du 19'siècle. Les écrivains de combat.Les

ceuvres représentatives 1935,276 p. couver-

t u r e d é f r a î c h i e  . . . . . . .  1 5 €
- (Collectif), Cent ans d'Ecole publique et

lai lque en Vendée. F.O.L. 1987, 219 p. nbr.

i 1 1 . . . . .  . . . . 1 5 €
- Cuvillier (Jean-Pierre), Vincent Auriol et

les linances publiques du Front Populaire.

Université de Toulouse 1978, préface d'Alfred

Sauvy xtx, 124 pp.. . . . 15 €
- Deschamps (Léon), La bourgeoisie et le

cléricalisme. Documentation antireligieuse

N'34 avril 1932, Plaquette de 24 p.. . . . . l0 €
- Farge (Yves), Le pain de la corruption.

L'Affaire du vin en 1946.Éd. du Chêne 1947,

l l 8 p . . .  . . . . . 1 0 €
- Fouchardière (G. de la), Le diable dans le

bénit ier. Ed. Montaigne 1926.255 p. .  .  .12€
- Grousset (Paschal), La conspiration du

Généra l  Ma le t  d 'après  les  documents

authent iques .  Le  Cheva l ie r  1869,  175 p .

( q q u e s r o u s s e u r s ) . . . . .  . . . . . . .  1 5 €
- Guerdan (René), La charte du travai l .

Préf. de René Belin. Flammarion 1942, 125 p.

( n . c . ) . . .  . . . . . 1 5 €
- Kerbourc'h (J.-Cl.), Le piéton de mai. Par

e n v o l . .  . . . . . 1 5 €
- Kropotkine (Pierre), Guvres. Maspero

1 9 7 6 ( N ' 1 7 3 ) M 5 p . . .  . . . . . . .  2 0 €
- Lacaze-Duthiers (Gérard de), C'était en

1900... T1: Les laideurs de la Belle Époque.

Souvenirs et impressions. La Ruche Ouvrière

1 9 5 6 , 4 6 6 p . . . . . .  . . . . 2 5 €
- Lénine & Zinoviev, Contre le courant tome

II, 1915-1917. Traduit par V. Serge & Parija-

nine . B .E.D .P.286 p. index (non coupé) . . 30 €
-  Leva l  (Gaston) ,  E léments  d 'é th ique
moderne. Par Ie groupe socialiste libertaire.

La Ruche Ouvrière 1961. 107 p. .  .  . .  .  .  .  18€
- Lorenzo (César), Les anarchistes espagnols

et le pouvoir 1868 - 1969. Seuil 1969,430 p.

b i b l i o g r .  . . . . . . 2 5 €
- (Mai 6E), Les murs ont la parole. Tchou

1968, Carnet oblong 180 p. (4 feuillets reliés

tê te -bêche)  . . .20€
- (Revue) La vie anarchiste. Rédaction à

Bascon (Aisne). Nous offrons N' l0 et I I janv.

f é v r .  1 9 1 3  I ' e n s e m b l e  . . . . . . . . 2 0 €
- (Revue) Documents anarchistes, spécial

Michel Bakounine. No8 avri l  1969 . .  .  .12€
- Simon (N.), Promenade humorist ique à

travers les religions et les dogmes. Auteur,
Bar-sur-Seine (Aube) 1913, 192 p. . . . . . 20 €
- Salleron (Louis), Naissance de l'État cor-
poratif. Dix ans de syndicalisme pa)'san.

Grasset  1942,318 p .  (n .c . ) .  .  .  .  .  15  €
- Ryner (Georgette), Dans la ronde éter-
nefle...,poèmes en prose. G.Ryner est lafille

de Han Ryner et la femme de Louis Simon

fondateur en 1939 des Cahiers des Amis de

Han Ryner. L'Idée Libre 1926,70 p. . . . .20€

LA COMMUNE
- Chamboissier (Léon), La Poste à Paris
pendant le siège et sous la Commune 1870-

lETl Fac Simile de l'édition de 1914. Evope

É d i t i o n 1 9 6 9 , 8 5 p .  . .  . . . . . . . . 2 0 €
- (Collect i f) ,  La Commune de t871. Édi-

t ions sociales 1960, In-4 rel ié pleine toi le.

455 p., nbr. i l lustrat ions dans et hors texte,

b e l e x e m p l a i r e  . . . . . . 4 5 €
- Dalsème (4.), Paris pendant le siège et les

soixante-cinq jours de la Commune. Petit

Journal 1971, relié d.basane, faux nerfs et titre

d o r é s , 4 1 6  p . . . . . . .  . . . 3 0 €
- Delpit (Martial), Le dix-huit mars : Récit

des faits et recherche des causes de I'insur-

rection. Rapport fait à l'Assemblée Nationale

par Ie député de la Dordogne. Techener 1872.

broché, 2 part ies en un seul vol.  (rI I ,  373 +

2 8 4 p p . ) T r è s b o n é t a t  . . .  . . . . . 5 0 €
- Hans (Ludovic), Le Comité Central et la

Commune.  Journa l  anecdot ique par  le

rédacteur de o I'Opinion nationale ,. Lemerre

I 87 I . 258 p. (fortes rousseurs) . . . . . . . .2O €
-  Kpnbob,  Le  Par is  des  communards .

Ouvrage de propagande soviétique imprimé

bilingue (russe etfrançaisl. Agence de Presse

Novost i  1971.  fo rmat  ob long,  non pag iné

(136 p.) nbr. illustrations par Larkravtchenko.

B o n é t a t  . . . . . 2 O €
- Laroche (Alfred), Souvenirs de captivité

d'un chasseur fédéré de la Commune. Cahiers

des amis de la Commune N"4,69 p. . . . . . 15 €
- Maury (Émile), Mes souvenirs sur les

événements des années lE70-1E71, Boutique

d e l ' H i s t o i r e  1 9 9 9 ,  1 0 9 p .  i n d e x  . . . . . . .  1 2 €
- Rossel, Papiers posthumes recueil l is et

annotés par Jules Amigues. Première eI rare

é d i t i o n .  L a c h a u d  1 8 7 1 . 3 8 1  p .  c o u v e r t u r e

refaite. Nous joignons une rare plaquette de

16 p. " Rossel sa vie et sa mort >>. . . . . . .4-5 €
- Rougerie (Jacques), Paris Libre 1871.

S e u i l  l 9 7 l , 2 8 6 p . b i b l i o g r a p h i e  . . . . . . .  l 0 €
- Testut (Oscar), L'Internationale. Premier

ouvrage sur le sujet. Lachaud, Subercaze

1871, relié d. chagrin, dos à nerfs, xv-288 pp.

très bon état, rare . . . .120€
- Vuillaume (Maxime), Mes cahiers rouges

au temps de la Commune. A.Michel 1971,

4 4 2 p . . .  . . . . . 1 0 €
- Vuillaume, Bellenger..., Hommes et choses

de la Commune. Paris Libre (18 mars au

4 avril 1871). E.D.H.I.S. 1968 reprint du seul

t o m e D a r u . é t a t n e u f .  . . . . . . . . . 3 0 €
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Émite Pouget
Xose Villa Quiben
Les éditions libertair€s

1 5 €
La biographie
passionnante d'un
inconnu pour beaucoup.
Pouget fut pourtant
l'étonnant journaleux du
virulent Père Peinard qui
sut montrer une nouvelle
voie au combat libertaire
dans un syndicalisme
d'action avec la création
de la CGT.

Mouvements et sectes
néo-druidiques
en France
Cyril Le Ïbllec

UHartnattan -12150€
Une histoire du néo-
druidisme breton et
français à partir de
documents émanant des
organisations initiatiques
et des écrits de bardes et
druides éparpillés dans
des gtoupements
sectaires hétéroclites.

RAF Guérilla urbaine
en Europe occidentale
Anne Stainer
et Loi'c Debray

L'échappée - 14 €,
Deuxième édition, vingt
ans après la première,
pour cet ouvrage qui
revient sur la pensée et
I'action subversives de la
Fraction armée rouge ou
< bande à Baader >.

Autourde monuments
aux morts pacifistes en
France
Danielle et Pierre Roy

?,o€
Réédition du volume de
1999 enrichi d'un
complément de plus de
trente monuments. Pour
autânt I'ouvrage ne se
prétend pas exhaustif de
monuments sans
pÉsence ostensible de
symbole belliciste ou de
référence religieuse
manifeste. Manque dans
ce recensement un
monument à la
fraternisation de tranchée
à ftanchée, mais c'est
qu'il reste à constmire !
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Nousrfemmes sans
frontière
Thierry Maricourt

LfHarmattan - l7 €
Des femmes d'un
quartier periphérique de
Creil, de toutes origines,
se regroupent en
association pour parler
de leur quotidien avec un
écrivain qui se fait
passeur de mots et de
situations qu'il compare
à ses souvenirs de
jeunesse à la Courneuve.

I/utopie est morte!
Vive I'utopie!

}enis Langtois
Fditions Michalon

r25O€
Une adresse à tous ses
anciens complices
d'esffrance pour
rappeler que I'utopie
reste la seule valeur qui
soit immortelle. Et que
par chance, notre chance,
elle ne peut être
concrétisée. Partant de là,
il ne faut pas se contenter
de courir derrière une
utopie ordinaire, il faut
préférer I'utopie
révolutionnaire, la plus
belle. Plus utopique que
les autres...

Les trous de mémoire
Benoist Rey
Les éditions libertaires

1 2 €
En même temps qu'il se
raconte, I'auteur nous
replonge dans la vie
politique et sociale du
temps de I'emprise du
Parti communiste, de
I'horreur de la guerre
d'Algérie, du
magnifique printemps
de 68 et de ses suites.

ffif*x
{

L'Union
pacifiste
BP 196,756U Paris cedex 13

Mensuel3 €.
<< Peu de journaux, et surtout mili-
tants, tiennent aussi longtetnps...>
remarque I'avocat Jean-Jacques de
Felice dans un mot envoyé au journal

pour lui souhaiter encore une longue vie après quarante
années de bons services pacifistes. Indispensable en effet.

Dissidences
L'Harmattan - 18 €.
La revue Dissidences se fransforme en
collection de liwes avec publication de
dèux volumes par an, poursuivant ainsi
l'étude scientifique des mouvements
révolutionnaires. Dans ce premier
volume, une bibliographie complétée
par des éclairages sur l 'Amérique
latine, les États-Unis et I'Europe.
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