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EDITORIAL
On n'en finira pas d'évoquer "la fragil ité du témoignage humain".
Certes, on ne peut jamais se fier entièrement à un témoin, fut-i l  oculaire, ni

même à plusieurs. D'abord parce que l 'æil est fail l ible, en ce sens qu'i l  ne voit
parfois que ce qu'i l  veut bien voir. Puis parce que la mémoire est encore plus
fail l ible, et qu'elle aussi trie, déforme, élague les souvenirs les plus récents.

Les historiens savent bien que les récits des témoins d'un même événement
sont variés, et qu'en les comparant, on ne trouve que des concordances disper-
sées,  dont  on n 'est  jamais cer ta in d 'a i l leurs qu 'e l les ne résul tent  pas d 'une des-
cription des faits généralement admise en leur temps plutôt que de leurs prg-
pres souvenirs. Car i l est bien connu qu'un consensus (pour employer un rnbt
à la mode) se forme rapidement sur I 'essentiel d'un événement, donnant nais-
sance à un récit de base sur lequel la plupart des témoins s'alignent, ne contes-
tant en général que les détails (qui ont leur importance).

Encore faut-i l que ces témoignages aient laissé traces écrites. Plus on
remonte dans I 'histoire, moins nombreux sont ces témoignages, et plus diff i-
ci le l 'étude comparative.

"Mais, dira-t-on, reste les documents officiels". Parlons-en ! Figés souvent
dans la forme, rédigés parfois pour faire plaisir au pouvoir, fragmentaires,
épars, i ls n'offrent qu'une vue incomplète et minérale de ce qui s'est vraiment
passé.

"Mais, dira-t-on encore, pour les périodes plus récentes, i l  y a la presse, les
photographies, les fi lms... "

Certes, et c'est plutôt d'un excès de documents que peut soufflr ir I 'historien
des cent dernières années. Encore que, pour la fin du l9'siècle, avant que les
journaux soient i l lustrés par des photographies, i ls n'y allaient pas de main
morte pour créer des images-choc à propos de grands événements. Dans ce
numéro, on verra par exemple comment deux dessinateurs et graveurs diffé-
rents ont représenté un même drame : I ' incendie par des grévistes de la verre-
rie Baudoux, près de Charleroi (page ll). Que voulez-vous, on est artiste ou
on  ne  I ' es t  pas . . .

Enfin la photo vint. Et le fi lm. Dès la fin du siècle (le l9'), Méliés inventait
cent moyens de le truquer... Quant aux photos, on sait par exemple comment
(exemple célèbre, mais i l y en a de plus discrets) la "Bande des quatre" a dis-
paru des photos officielles chinoises, après la mort de Mao...

Devant toutes ces incertitudes, on peut se dire que I 'Histoire n'est pas la
science exacte que certains pensent. Disons que le bon historien, à nos yeux,
est celui qui fait d'une époque, d'un événement, d'une vie, le récit le plus exact
possible.

C'est ce léger frémissement de la vérité qui rend I 'histoire vivante et passion-
nante - comme un bon roman.

G. Potv in

ILLUSTRATION DE COUVERTURE :
Cette lithographie représente une verre-

r ie au 19" siècle semblable aux mult iples
petites entreprises qui existaient en Belgi-
que avant les sanglants événements de
1886 évoqués dans ce numéro.
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MARIAATAIE MARRAINE
ET LE CRAYON ROUGE

Mariages civi ls, enterrements civi ls
sont  b ien  connus e t  répandus.  Les  bap-
têmes c iv i l s  le  sont  mo ins .  Pour tan t ,
nombre de vi l les importantes les prat i-
quent, comme Perpignan dont nous
reoroduisons ci-contre le cert i f icat off i-
c i e l .

Ouel est le sens orécis de cet acte ?
Depu is  quand e t  iusqu 'à  gue l  po in t
s 'es t - i l  répandu ?  Compor te - t - i l  un
ri tuel ? Porte-t- i l  un nom uniforme ? Si
la fonction essentiel le des parrains et
marraines est la même chez les enne-
mis déclarés des curés que dans la
c o m m u n a u t é  c h r é t i e n n e ,  o n  l e
dénomme par fo is  baptême c iv i l ,  bap-
tême laique, ou encore adoption civi le.
Ouant à la référence à un idéal aff irmé,
e l le  compor te  des  var ian tes .  A ins i ,  à
Massy  (Essonne) ,  l ' en fan t  devra  ê t re
élevé "en dehors de toute confession,
dans le seul culte de la sol idari té
ouvr iè re  e t  dans  l 'amour  des  ins t i tu -
t ions lalques et démocratiques de notre
pays" .  Ma is  i l  a r r i ve  que le  fo rmula i re
employé évite toute apparence d'hosti-
l i t é  à  l a  p r a t i q u e  r e l i g i e u s e :  à
Cha l lan t re - la -Pet i te  (Se ine-e t -Marne) ,
parrain et marraine se bornent à s'enga-
ger  mora lement  à  "ouvr i r  à  leur  f i l l eu l
leur cæur et leur maison comme un
second foyer, à respecter les idées et
les  p r inc ipes  des  parents" .

Ouand au r i tuel.  i l  est aujourd'hui
simple à l 'extrême : récitat ion des for-
mu les ,  a l locu t ion  de  l 'o f f i c ie r  de  l 'é ta t
c iv i l  :  un  "gueu le ton"  après ,  comme
lors des oremières communions cathol i-
ques . . .  R ien  de  commun,  à  ce t  égard ,
avec  l 'adopt ion  maçonn ique,  ouver te
au public, mais comportant des inter-
val les de moments secrets, et pronon-
cée dans le temple, avec un apparat
impress ionnant  de  drapeaux,  d 'épées
entrecroisées, de bustes de Marianne
et de tableaux de la Déclarat ion des
d r o i t s  d e  l ' H o m m e  d e  1 7 8 9  ;  à  u n
moment, le néophyte procède à une
absorp t ion  symbol ique de  pa in  ( la  fo rce
matér ie l le )  e t  de  v in  ( la  fo rce  v iv i f ian te) .

Mais, quelle que soit la lormule, La rai-
son, organe de la "Libre-Pensée" (1),
dont les adhérents se recrutent dans un
large éventai l  d'agnostiques, al lant des
mil ieux radicaux aux anarchistes, favo-
r ise et enregistre les adoptions laiques.
Dans sa résidence-maison de retraite de
Saint-Georges-les-Sept-Voies, implan-
tée comme par déf i  dans le bien-

( 1 ) 1 0, rue des Fossés-Saint-Jacoues,
75005 Par is .

Cert i f icat de baotême civi l  extrait  de :
Robert Marquand : "L'Etat civi l  et l 'état des
personnes" ,  Masson 1  977.

pensant Maine-et-Loire, elle organise
au mois de mai, dûment rebaptisé flo-
réal, une fête collective des patronages
civ i ls .

Maurice Thorez trois fois parain

ll est une vil le où la pratique en ques-
tion, maintenant octogénaire, a été
l 'ob jet  d 'une étude approfondie.  l l
s 'ag i t  d ' lvry  (Hauts-de-Seine)  ;  les
auteurs de cette étude sont deux uni-
versitaires. MM. Fouil loux et Langlois.

Etabli en 1 904 - Combes régnant
- sous un maire socialiste, puis socia-
l iste dissident. le tonitruant Jules Cou-
tant, le parrainage civil y fut conforté
par la création d'une "société des céré-
monies civiles", subventionnée aux
trois quarts de son budget par la muni-
cipalité, et qui distribuait aux partici-
pants l ivrets de caisse d'épargne et

dragées : l 'Harmonie locale prêtait son
concours.  Ouand lvry,  en 1 925,  passa
aux communistes, la formule de parrai-
nage devant "le camarade maire"
- c'était Marrane - f it référence au
seul culte de "la défense des intérêts
du prolétariat jusqu'à sa l ibération du
joug de la  bourgeois ie" .  De 1904 à
1968, 522 enfants ont été parrainés
civilement. dans 377 foyers différents.
La prat ique rayonnai t  au-delà d ' lvry ,  où
l'on venait faire baptiser laiquement et
prolétairement ses enfants depuis les
communes voisines. Dans sa meilleure
année  (1  909 ) ,  l e  pa r ra inage  c i v i l
groupa l 'équivalent de 1 6 pour cent du
nombre de baptisés catholiques. On
choisissait de préférence pour la céré-
monie les dates de Noël et du ' l 4 juil let.

Mais la pratique fut bientôt en perte
de vitesse. "Ebauche de l iturgie sécu-
l ière avant  1914,  le  parra inage se rap-
proche ensuite de la fête de famille".

r i rurr . reul  r tÂrç l t t l r
l H a - É p t i l a  - F . . t r â i a

V I L L E  E I E P E F I P I G I N A N

N1

i 2 ô  d i 6 i L e n t  d o n n e n
i l d . ^ . r d i ne  :

6 i l  d l  n o a n ê

â :
,  I Q . .

2 e  E a p t ' o n e  C i v i t  a v e c  p o u aè . . . . . .  que{. . . .  . .
Pan4aLtr  zt
i lonEieut . .
d.eneuaant à

et  l ladane
deûeu ian t  à

l o u t -  d e u x  c o n L e n t a n / '  e t  a c c e p t d n t , t e a r l u e l s  n o ! â  o ^ t  d ë c t a a É .
t ' e n g a g e . n  3 u 4  l ' h o n n e u l .  à  v e i l L c n  e n  t a n t  q u e  b e t c + n  â a , L a  -
t u n  L e u n  l i t L e u l  à  l u i  t e n v i t  d e  g u , L r l e  n o t a L ,  à  l u t  t n c u t '
q u e t  L e t  p n i n c i p e . t  d ' h u n a n i l â ,  d e  1 n d t Q 4 n i l ' Q ,  i t r t c 4 i t 4  d u b

i a  O ë . c t a n a t i o n  d e s  O " o L t t  ' J e  L ' H o n n e  Q t  d u  C i t o q e n ,  a  t €  d l -

l c n d t t e  e n  t o u t 2 6  c i . l c o n 6 t a n c e 6 ,  o ù  s a  v L e ,  t a  t a b e a t f  € t  5 ( n
. i r r d d p c n d a i r c a  l e e n i c r t t  m e n a c î e  â  -

I t l  d f c t a . t o r d  a v c i t  p o u a  ô u t  d ' c t c t c c T  1 1 , r e  a c t i c n  ô i r ' r
r . c i t t a n . t c  . s r :  I a  d c l . t i n I c  d e  c c t . . . . . . c r r . j n r r t  t ' t  , ] c  d (  n n c i  à  { . r
F R A N C t ,  à  t a  f a t . r i c  ,  à  2 a  R . ; p u ô t i q u e ,  u r l  d t i { c n . t c u . t  d é u r , t r t j ,

t i b t t . ' r ô  d e  l c u t e ^  a t  t d c h e s  c o n { e s a i c n n e f  t e a .

I . l o n a i e u n  . . . .  . .  c  t  t l a d a n e

a p a ë . t  a v o i n  ^ ë p o n d u  a ! ! i ' t n a t i v c a e n t  ; 1  t o u t e  5  n o a  q u e ^ 1 . i c û 6 ,
n o u ô  o n t  d ê . c l a n ê  q u c  c ' z t t , l e  L e u n  p n o p a e  t ' o t o n t ê  e t  d I 9 a 9 . ' 5
d e  t o u l e  c o n t n a i n t e  q u ' i l t  o n t  d d o P t ë  p o u a  l i L t e u l . .  t
n o n n € . . . . . . , .  ,  i c i  1 : t i . r e n t . . .

f n  \ o i  d e  q u o i  n o u â  d u c n é  t ë . d i g î .  { c  p 4 ë , 5 c t r . t  a c t ?  e t  a ' v ( ' i l 5

s i g r r é  a v c c  I e a  p a a l i e 6  i n t ë . ^ e L 5 ë 8 6 .

l a < t  à  P t R P i G N A N  L e t  j o u t ' , n o i â  c t  a n  q u e  . i e r s u l  
b

les  Pgne r r  t i r re .  [€  l l ^ rn€  o t  P ter ,a*^^ '  Y /

L t s  P e c r r , r  ! t  t ^ P h À ' t s :

BAPTE,VIE CIVIL
L ' a n  n i l  n c u d  e e  n 1 . . . - . ,  . . . ,  ? e . . . . . .

Pan dev dnt  nout , . . - . . . . - . . . . . . . . . . . .
I l a i t Le  de  t a  V i t Lz  de  PERPIGNAN,  on t  conpa tu  .

À l o n ô a c u r r  . e t  M a d a Â e  .  . . . . .
deneu:tant  entenble À : - -  . - . . . - - - . . . .

t"':::::: "'"^ o^* '":o'-":': 
:""i^



En 1  936,  un  coup dur  lu i  fu t  Por té .  Le
17 avri l ,  Maurice Thorez "tendait" aux
catho l iques  une "main"  ina t tendue.  Le
par ra inage c iv i l  d isparu t  de  la  ma i r ie .
Thorez  prés ida i t  a lo rs  la  sec t ion  d ' l v ry
de la  L ib re-Pensée ;  ce l le -c i  l ' exc lu t .
Dans le  même temps,  fu t  l iqu idé ,  Par
fusion avec cette organisation natio-
nale fondée sous le Second Empire, un
mouvement  de  " l ib res  penseurs  p ro lé -
t a r i e n s "  q u i ,  d e  1 9 2 5  à  1 9 3 6 ,  a v a i t
dé fendu une sér ie  de  revend ica t ions .
parmi  lesque l les  l ' i n te rd ic t ion  léga le  du
b a p t ê m e  c h r é t i e n . a v a n t  l ' â g e  d e  1 8
ans.  La  "L ib re-Pensée pro lé ta r ienne"
ava i t  éga lement  o rgan isé  des  "baptê-
mes rouges" col lect i fs avec chants
révolut ionnaires, et des conf érences
sur  les  beautés  de  la  cond i t ion  de  la
femme e t  de  l 'en fan t  en  URSS,  su iv ies ,
b ien  sûr  auss i ,  de  ba ls  popu la i res .

Evanou i  donc  durant  une d iza ine
d 'années à  lv ry ,  le  par ra inage c iv i l  repa-
ra î t  en  I  946,  ma is  i l  es t  devenu passa-
b l e m e n t  p r u d e n t :  s o n  f o r m u l a i r e
n ' invoque p lus  que les  "p r inc ipes  répu-

t;

b l ica ins ,  inséparab les  des  idées  de  pro-
grès  e t  de  l iber t_é" ,  e t  " l ' amour  des  ins -
t i tut ions laiques et démocratiques de
not re  pays" .  C 'es t  a lo rs  que Thorez  f  u t
t ro is  fo is  par ra in  c iv i l .  (2 )

D e  1 9 5 2  à  1 9 6 0 ,  o n  n e  r e t r o u v e
p lus  t race  de  par ra inage c iv i l  à  l v ry .

Oue dit  la loi  ? Oue dit  l 'histoire ?

Le par ra inage es t  enreg is t ré  à  la  ma i -
son commune sur  un  reg is t re  spéc ia l ,
ma is  i l  n 'a  pas  pour  au tan t  d 'ex is tence
léga le .  l l  n 'es t  nu l lement  in te rd i t  non
o l u s .

Cer ta ins  mai res  re fusent  cependant
de  le  cé lébrer ,  e t  i l  n 'es t  au  pouvo i r  de
personne de  les  y  cont ra indre .  Appe lé  à
se  orononcer  encore  en  1  982,  le  min is -
tè re  de  l ' l n té r ieur  déc la ra  qu ' i l  n 'ex is te
pas  de  documents  en t ra înant  ob l iga-

12) Libre pensée et religions laiQues en France.
ln t roduc t ion  de  J .M.  Mayeur  -  S t rasbourg ,  CER-
D I C  o u b l i c a t i o n s ,  1 9 8 0 .

Maùanne marraine

Un baptême social iste dans l 'une des pre-
mières municipal i tés conquises par le Part i
ouvrier français :  Boulogne-sur-Seine (deve-
nue Bou logne-B i l lancour t )
(Gravure  ex t ra i te  de  "L 'Ega l i té " ,  éd '  G i rau l t
e t  Ravmond,  1  890)

t ion .  Pour tan t  la  L ib re-Pensée a  vou lu  le
ra t tacher  à  une lég is la t ion  sacra l i sée  :
ce l le  de  la  Révo lu t ion  f  rança ise  de
1 789.  En fa i t ,  le  p remier  baptême c iv l l
c o n n u ,  q u i  r e m o n t e  a u  1 3  j u i n  1 7 9 0 ,  a
eu l ieu  à  S t rasbourg ,  sur  l ' au te l  de  la
Pat r ie ,  réun issant  un  en fan t  de  parents
ca tho l iques  e t  un  en fan t  de  parents
lu thér iens .  On cé lébra  d 'abord  une dou-
b le  cérémonie  re l ig ieuse mix te  ;  pu is
l 'au te l  re t i ré ,  on  dép loya  le  d rapeau de
la  Fédéra t ion  au-dessus  des  mar ra ines  ;
serment fut prêté alors à la Patr ie, à la
Lo i ,  au  Ro i ,  sous  la  "voûte  d 'ac ie r "  des
épées des  gardes  na t ionaux .

l l  s 'ag issa i t  donc  d 'une cérémonie
syncrétiste, à la fois rel igieuse et révo-
lu t ionna i re ,  nu l lement  d 'un  ac te  an t ic lé -
r i ca l .  C 'é ta i t  le  temps où  s 'é labora i t  la
Const i tu t ion  c iv i le  du  c le rgé  qu i ,  d isa i t
A lber t  Math iez ,  "ava i t  pour  bu t  d 'un i r
l 'Eg l i se  à  l 'E ta t  dans  un  mar iage de  ra i -
son  où  l 'E ta t  aura i t  exercé  les  d ro i ts  du
mar i ,  y  compr is  les  d ro i ts  de  cor -
r e c t i o n " .

La  lo i  du  20  septembre  1792,  qu i
remet ta i t  aux  mun ic ipa l i tés .  e t  non p lus
aux curés, la tenue des registres d'état-
civi l .  changea peu de choses à la prat i-
que du  baptême.  En revanche,  la  ten ta-
t i ve  de  déchr is t ian isa t ion ,  l ' i n t roduc t ion
d u  c a l e n d r i e r  r é p u b l i c a i n  ( o c t o b r e
1 793) ,  in te rvenue ensu i te ,  v isèren t  à
en mod i f ie r  le  sens  e t  le  r i tue l .  La
cocarde et le bonnet rouge remplacè-
ren t  l ' eau  e t  le  se l  ;  l ' au te l  de  la  Pat r ie
supp lan ta  ce lu i  de  l 'Eg l i se .  C 'es t  en
tan t  que dé légués de  la  Révo lu t ion
qu 'ag issa ien t  par ra ins  e t  mar ra ines .  l l
s 'ag issa i t  donc ,  non d 'une négat ion
athée de  la  re l ig ion ,  ma is  d 'une re l ig ion
autre, d'une rel igion de substi tut ion. l l
a r r i va i t  d 'a i l leurs  souvent  que les
parents ,  m isant  sur  les  deux  tab leaux ,
accoup la ien t  baptême c iv i l  e t  baptême
catho l ique t rad i t ionne l .

Certains adeptes de la Libre-Pensée
s i tuent  à  la  da te  du  20  pra i r ia l  an  l l  (8
j u i n  1 7 9 4 )  l ' o r i g i n e  l é g a l e  d e  l ' a c t e .  L e
2O pra i r ia l  es t  le  jour  de  la  Fê te  de  I 'E t re
Suorême.  Ma is  r ien  dans  le  dérou le -
ment  de  la  cérémonie ,  n i  dans  le  d is -
cours  de  Robesp ier re  qu i  l ' i ns t i tua ,  ne
se ré fè re  au  baptême c iv i l .

Auss i  b ien ,  la  vague,  un  moment
impétueuse mais  de  cour te  durée,
d' imposit ion de prénoms empruntés à
l 'An t iqu i té  g recque e t  romaine  (Ana-
c h a r s i s ,  A n a x a g o r a s ,  B r u t u s . . . . )  o u
reprenant les patronymes des héros et
des martyrs contemporains (Voltaire,
Mara t ,  Lepe le t ie r ) .  ou  encore  exa l tan t
les  ver tus  c iv iques  (Ega l i té ,  Cons-
tance) ,  s 'accommodai t  du  vo is inage
des no,ns de baptême tradit ionnels. La
pra t ique en  ava i t  é té  léga l i sée  par  la
convent ion  du  24  brumai re  an  l l  (24
mars  1  7  93)  sur  la  p ropos i t ion  de
Romme,  un  des  pères  du  ca lendr ie r
révo lu t ionna i re .  E l le  fu t  dé la issée après
T h e r m i d o r ;  l e  1 1  g e r m i n a l  a n  l l  ( 1 " '
av r i l  18O3) ,  le  Consu la t  deva i t  l ' i n te r -



ct te qalon rougp

dire,  avant  d 'abol i r  le  ca lendr ier  républ i -
ca in lu i -même,

Un temps durant  '1797-1798),  la
"Théophilanthropie", favorisée pal
certains membres du Directoire, avait
établ i  un cul te de la  "Rel ig ion
naturelle", excluant l ' idée du péché ori-
ginel. Les cérémonies étaient célébrées
dans les églises parisiennes, tendues de
draperies portant ces mots : "Liberté
des cultes. Adorez Dieu. Chérissez vos
semblables. Rendez-vous uti les à la
Patrie". Le baptême s'accomplissait
suivant un rituel précis : à la fin d'une
fête le chef de famille, considéré
comme un "prêtre né", un "pontife
naturel", déclarait les noms et prénoms
de l 'enfant en l 'élevant vers le ciel.

Un baptême au "Bar de la Rotonde"

Longtemps éclipsé ensuite, le bap-
tême civique connaît un renouveau
dans les années 1 860. l l  est contempo-
rain de la poussée du scientisme et de la
crit ique des Evangiles. l l  s' insère dans
la lutte contre une église catholique
solidaire de la conservation sociale et
du pouvoir.

Dans ce que Sainte-Beuve appelle "le
diocèse immense de la l ibre pensée"
(sans majuscule), toutes les nuances
existent, de la philanthropie resurgie et
du journal La Liberté de pensée de Char-
les Fauvety. déiste, au panthéisme et
l 'athéisme radical. Ainsi Fauvety établit
un projet d"'Eglise unitaire" fondée sur
une "religion laique" à quatre cérémo-
nies dont I'une : I'adoption avec parrain
et marraine, remplace le baptême chré-
tien. La Libre-Pensée (avec un tiret et
des majuscules), dont le journal com-
mence à paraître en 1866. fera un
devoir à ses adeptes de refuser de subir
"ces simagrées ridicules du vieux
temps qu'on appelle baptême, première

communion, confirmation, bénédiction
nuptiale, etc.". "La famille, déclare le
congrès de la Libre-Pensée de septem-
bre 1 881 ,  n 'a,  au point  de vue de l 'édu-
cation philosophigue et religieuse,
aucun droit sur I 'enfant, et ne peut,
conséquemment,  lu i  inculquer  des
notions théologiques condamnées par
la science". Mais, bien qu'i l  existe une
"Société du baptême civil", ce sont
davantage les enterrements civils que
la Libre-Pensée s'efforce de populari-
ser.

On doit pouvoir étudier de près la
pénétration du parrainage civil dans les
mairies. A Boulogne-sur-Seine. une des
premières municipalités conquises par
le parti ouvrier de Jules Guesde, eut l ieu
à la Noël 1890 un "baptême so-
cialiste" collectif de garçons et de fi l les
âgés de plusieurs années et porteurs de
bonnets phrygiens et  d 'écharpes.
Cependant, à Draguignan, en juin
1901 , l e  bap tême  a  l i eu  au  ba r  de  l a
Rotonde, local de la Libre-Pensée,
"avec toute la pompe voulue". toasts
et apérit if d'honneur, la séparation des
participants étant "un peu tardive".
Dans le Tarn, l 'étude exhaustive de M.
Faury {3) montre que le phénomène n'a
été qu'épisodique, même dans la
période virulente des banquets du Ven-
dredi Saint, et dans celle des "fêtes de
la Raison", et de la "Noël humaine".

De nos jours, la Libre-Pensée se
plaint d'avoir un succès insuffisant aux
grands médias publics, en dépit des
70 000 adhérents qu'elle déclare. Cer-
tes. elle participe à l 'émission de
France-Culture "divers aspects de la
pensée contemporaine", mais c'est en
vain jusqu'ici que les Libres Penseurs
ont demandé une "case" à la télévi-
sion. On leur a objecté leur peu de

(3) Jean Faurv : Cléricalisme et anticléilcalisine
dans le Tan (1848-19OOl, Dublicarions de t'uni-
vers i té de Toulouse,  1 980.
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représentativité, face aux 80 ou 9O o/o
de baptisés chrétiens que compte la
France. Aussi la Libre-Pensée a-t-elle
tenté une offensive de représailles sur
le terrain même de l 'adversaire : elle
demande à ses partisans jadis catholi-
ques d'écrire aux autorités de leur l ieu
de naissancg pour se faire rayer des
registres baptismaux.

On connaît en partie les réactions de
l 'Egl ise i  e l les sont  d 'une grande
variété. De l 'évêché de Limoges, par
exemple, est venue une réponse favo-
rable à la demande de radiation : "Dieu
respecte trop votre liberté pour que
nous n'en fassions pas autant". En
revanche, M. de Carcassonne déclare
que le "sacrement du baptême marque
celui qui le reçoit d'un caractère ineffa-
çable et I ' introduit définit ivement dans
la famille des enfants de Dieu". Ouant
à Mgr Etchagaray, évêque de Marseil le,
i l  a répondu qu'i l n'appartenait pas à la
hiérarchie d'une seule nation de pren-
dre position sur un problème qui inté-
resse l 'Eglise universelle, et que par
conséquent i l  transmettrait la requête à
Rome. l l s'est trouvé enfin un prêtre à la
fois prévenant et pratique - et peut-
être en outre malicieux - pour avertir
le correspondant qu'i l  n'aurait plus
désormais de visa pour les Etats ara-
bes, qui exigent le certificat de bap-
tême comme preuve de non-judéité...

Toujours est-il que le baptême anti-
clérical n'a pas supplanté le baptême
chrétien ni même entraîné sa régres-
sion. La minorité des parents (2O pour
cent au plus) qui s'abstiennent de por-
ter leurs bébés à I 'Eglise ne l 'ont pas, en
grande majorité, remplacé. l l  reste
cependant que, moyennant une démar-
che accomplie en toute simplicité,
Mar ianne cont inue,  d iscrètement ,
d'être marraine.

Jean RABAUT

ENRICHISSEZ-VOUS POUR 50 F !
Vous aimez I'histoire populaire. Voici I'occasion de satisfaire votre gourmandise. Nous vous proposons I numéros de la revue d'histoire
populaire LE PEUPLE FRANçAIS qui est I'ancêtre direct de CAVROCHE. Pour la modique somme de 5O F vous disposerez de près de
400 pages de textes gravures et photos...

1 irnvbr-mcn 1978 . Une grève à Aubin {1869). . Les guerres de religion en Normandie (16.).
. Les ouvrièr€s et l' industrie de gusrre en 1914
1 9 1 8 .
. La déchrislianisation de l'An ll.
. La conquête du Dahomey (189O-1892).
. La guerre de Vendée (lll).

No 8 octobr.déccmbo 1979 lépuirél

No 9lanvbr-mare 198O
. Les lycé€s impériaux.
. Les universités populaires.
. 1 9O9, la guerre des boutons.
. Les gueules noires du Calvados au 1 8. siècle.
o Le Théâtre de foire {l 7!}.
. La coruée royale.

No 1O avdl-iuin 198O
. Du pain dur sur la planche (1 944-l 949).
. L'affaire des chaumières (1854).
o Le maléfice de l'aiguillene (16. et 17.).
. Les femmes et la commune.
.  Les grèves de 1 91 7- l  91 8.
. Mineurs en grève à Decazeville (1886).
o Eugène Le Roy.

. Les abandons d'enfants sous l'Ancien Régime . Leé sergents recruteurs (l 7.).

Les I numéros pour 5O F Chèque à l'ordre d'Editions Floréal.
Commande et règlement à adresser à : Editions FLOREAL, BP 872,27OO8 Evreux Cedex

o La grève de 1 9O7 à Fiers.
o Malades et médecins (1 7. et 18.).
o Les grèves d'ouvriers agricoles (été 1 936).
o Eugène Pottier.
o L'affaire du canal de Suez (1 956).
No 2 avdl-juin 1978
. Le séquestration des cadres.
. Oes étudiants dans les usines en mai-juin 68.
. Les révoltes de la faim l1 789-1 792).
. Ecrire l'Histoiro : les manuels scolaires.
. Lâ guerilla d6 Groletti ( l7.1
. Mouvements populaires en lsère (1870-1871).
o La médecine populaire (17. et 181.
. La guere des Teucouleurs (1 9.).
No 3 juillcr-.ôptcmbrc 1978 (6puir6l

No 4 ociobrod6cambr. 1978
. Le bourrag€ de crân€ de 1914-1918.
. 1096 la croisado populaire.
. Louise Michol.
. La iustice à l'auberge.
. La colonisation de la Guyane (1 7.)
. Une coutume amouteuse : le maraichinage.

l{o 5}rrubr-maru 1979
. La ligue du Midi (187O).
. L'école primaire (17. et 18.)
. 1 935, la riDoste aux décrets-lois Laval.
o Les mineurs de Montcoau (19.).
. Le marais vernier : une communauté rurale.
. La révolte des vignerons champenois de 1 91 1.
. La Vendée : qui étaienl les Vendéens ? (l)

ilo 6.vr*iuh 1979
. La c.oisade des ménagères (19.).
. Les ouvriers agricoles provenceaux (18.)
o Des colons en Guyane (18.)
. E. Monier : un capitaliste éclairé.
. L'école de village au 18. siècl€,
. Une coopé.ative ouvriàre (1902-19O4).
. La Vendé€ : pourquoi la guerre ? (ll)
. 1825,les tisserands du Houlme.

No 7 iuLi-!.pt mbrc 1979
. La Révolution de 1851 dans la Drôm€.
. Lss délils ruraux (1 79O- 1 81 51.



A propos de "la loi Falloux" -

L'ECOLE DU SECOND EMPIRE
L'exemple des Vosges

Le courrier de Gavroche contenait la lettre suivante, due à M. Moi-
naux, permanent de la Société philomatique vosgienne à la bibliothè-
que centrale de Saint-Dié. M. Moinaux est fils et gendre d'instituteurs.
Il porte allégrement ses 73 ans, puisqu'il s'est laissé entraîner par sa
fougue et que, d'une simple lettre de mise au point, il en est arrivé à un
véritable article...

Nous publions bien volontiers I'essentiel de son texte, qui donne un
point de vue mûrement étudié et documenté sur I'Ecole du Second
Empire, et surtout dans la région vosgienne, peut-être un peu particu-
lière à ce propos.

M. Moinaux regrette d'abord
que le travail "excellent et même éru-
dit" de M. Agard se termine "par un
invraisemblable condensé d'erreurs
et de contre-vérités sur I 'Ecole sous le
Second Empire". l l  poursuit :

Qu'on m'entende bien ! l l  ne s'agit
pas pour moi de réhabiliter Io philo-
soph ie d ra mat iquemen t réac t io nnaire
d'un Falloux (t), mais de rappeler les
heureuses mesures dont sa loi a été
I'occasion en faveur du statut et de la
dignité des maîtres, d'autant plus que
les aspects les plus négatifs de ladite
loi se sont trouvés désamorcés par la
politique subtilement anticléricale de
Napoléon III (deux tiers de bandit,
un, t iers de brave homme !).

Les faits sont là, et d'abord les
principaux qui sont dus à la loi : mise
en place en 1853 d'une caisse des
re t ra i t es ,  b i en  i nsu f f i san tes  au
demeurant ; rappel efficace de I'arti-
cle de la loi Guizot (1833) chargeant
les receveurs municipaux de la per-
ception des rétributions scolaires ;
institution en 1850 d'un traitement
minimum garanti par I'Etat qui allait
souvent au-delà de la simple addition
du fixe de Guizot et des revenus
d'écolage, les revenus fixes d'église et
le casuel faisant I 'objet de disposi-
tions particulières. Je reviendrai tout
à I 'heure sur ces points et je dirai
pourquoi les historiographes ont
commis tant d'erreurs. Avec ou sans
bourse,  on n 'a l la i t  pâS,  sous le
Second Empire, à l 'école normale
pour gagner 175 ou 300 F par an...
même avec des avantages annexes pas
toujours négligeables... dans l 'opti-
que de l 'époque.
'"Une vicîoire du parli de I'ordre dans la querelle
scolaire : la loi Falloux (15 mars 1850)", article de M.
P.A. Agard dans Gqvroche n' 26 (mars-avril 1986).

( I ) Les mots et passages en italique étaient sou-
l ignés  par  M.  Mo inaux  dans  sa  le t t re .
(2 )  l l  y  en  ava i t  dé jà  que lques  d iza ines ,  quand

e l les  fu ren t  " ins t i tuées"  oar  Gu izo t  en  1833. . .

Je crois que beaucoup seront sur-
pris à l 'évocation des faits suivants
qui  sont  à met t re à I 'act i f  de la  pol i t i -
que et de I 'administration impéria-
Ies :
- Suppression dès 1854 des "petits
recteurs" départementaux, véritables
bras droits des évêques (avec trans-
fert, i l  est vrai, de toute I 'autorité dis-
ciplinaire aux préfets).
- Maintien - malgré les appels du
pied de Falloux et de Fortoul en
direction des conseils généraux et les
alertes qui suivirent - de la totalité
des quelques 73 écoles normales (z) de
1850, et d'abord de celle des Vosges
dont certains prétendent qu'elle a été
fermée.
- Echec, sauf dans les régions ou
localités anormalement dévotes, de la
poussée des frères en direction des
écoles communales. Quant à la multi-
p l icat ion ver t ig ineuse des sæurs
d'école communale. elle est à mettre

L'école normale de Mirecourt
C réée  comme annexe  du  co l l ège  en  1  828 ,  e l l e  f  u t  t r ans fo rmée  en  1  864 ,  ag rand ie  en  1  884 .
En  187O,  l ' é co le  no rma le  é ta i t  t r ans fé rée  à  Ep ina l .
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au compte de la multiplication non
moins vertigineuse des classes ou éco-
les spéciales de fi l les (séparation des
sexes et conception alors commune
de ce que devait être l 'éducation des
fi l les).
- Augmentation sensible du nombre
des écoles normales d'institutrices (19
en 1879) et multiplication rapide,
sous Duruy, des "cours normaux",
ces deux types d'établissements pré-
parant les futures maîtresses religieu-
ses ou laïques à un ou deux brevets ;
les municipalités et les établissements
congréganistes étaient de plus en plus
réservés à l 'égard des maîtres et maî-
tresses simplement munis de la "let-
t re d 'obédience".
-  Ré in t roduc t i on  rap ide ,  à  l a
demande  des  mun ic ipa l i t és ,  de
I'enseignement de I 'histoire et de la
géographie élémentaires dans les éco-
les (création du certif icat d'études
par Duruy en 1866 ;  son inst i tu t ion
par Ferry en 1882 prouve tout simple-
ment que les grands législateurs se
recopient).

Ceci dit, i l  convient de relativiser
I ' idée d 'humi l ia t ion qui  s 'a t tache
pou r  nous  à  l ' image  d 'un  i ns t i t u teu r -
chantre, et conduisant ses élèves à la
messe. D'abord cette dernière opéra-
tion n'était concevable que pour les
maîtres des écoles éloignées du centre
paroissial ; et les rappels à I 'ordre
diffusés en ce sens vers 1850 - peu
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L 'école-mair ie de Mandray (Vosges) constru i te en 1853. C'est  un Autre exemple d 'école double :  cel le de Saulxures.  Construr te en
bon  exemp le  d ' éco le  doub le ,  à  en t rée  sépa rée  pou r  chacun  des  1868 ,  ce t t e  éco le -ma i r i e  es t  t ou tou rs  en  se rv r ce .
sexes .

La  mu l t i p l i ca t i on  des  éco les  de  f i l l e s  en t re  1840  e t  1B9O réponda i t  mo ins  au  souc i  r ée l  des  l ég i s l a teu rs  (Fa l l oux  , | 850 ,  
Du ruy  

, | 867 ,  
Fe r r y

1881) de promouvoir  l ' instruct ion des f  i l les qu'à l 'obsession ancestra le de séparer les sexes à l 'é io le.  Malgré quoi ,  beaucoup d 'ècoles rurales,
surtout  en montagne, restèrent  mixtes.

suivis d'effet dans les Vosges - ne
concernaient  que les " inst i tu teurs-
adjoints" des écoles de hameau.
Pour le  reste,  tout  est  t rès contrasté.
Avant  la  Révolut ion,  dans les régions
de v ie i l les t radi t ions scola i res,  les
régents d'école étaient très recherchés
comme pa r ra ins .  Au  19 .  s i èc le ,
I ' instituteur-chantre du vil lage était
en beaucoup d'endroits invité pres-
que rituellement aux repas de bap-
tême , de noces, d'enterrement. Une
coutume, qui s'est prolongée jusqu'à
nos jours, consistait à réserver la
"part de M. Ie Maître" et celle de M.
le Curé quand on tuait un cochon au
vil lage... La laïcisation, accueil l ie
comme une libération semble-t-i l  par
une grande majorité d'instituteurs,
surtout parmi les jeunes, n'a pas été
du goût  d 'un grand nombre d 'autres.
Certains d'entre eux ont demandé
I'autorisation de continuer (en robe
et en surplis) leurs fonctions d'église,
démarche à laquelle d'ail leurs nul
texte ne les obligeait. En 1944, année
de la destruction par faits de guerre
d'une école de hameau vosgienne, on
voyait encore dans le tiroir du bureau
le crucifix que le maire avait décroché
lu i -même,  I ' i ns t i t u teu r  s ' y  é tan t
refusé.

Faut-i l rappeler encore que, sous le
Second Empire, I ' instituteur alsacien
Herr était apparenté par Ie marioge à
une famille de gros industriels ? Cas
extrêmè, certes ! Mais i l tend à prou-
ver que les instituteurs-chantres pou-
vaient ne pas être considérés comme
des êtres minables. En Alsace et en

Ce tableau a été publ ié dans le n"  1 de
L'Ecole (1 3 janvier  1 867).  l l  est  basé sur les
déclarat ions des . leunes conscr i ts  avant  le
" t i rage âu sort" .  l l  témoigne d 'un lent  pro-
grès de l ' instruct ion de base (savoir  l i re et
écr i re)  et  de considérables di f férences entre
départements.

Moselle, quand les Allemands nous
rendirent en l9l8 la plupart de nos
3 403 écoles (du temps de Louis-
Philippe ou de Napoléon III), aug-
mentées de quelques autres, avec
leurs crucifix et leurs bonnes sæurs.
les inst i tuteurs s 'accommodaient
d'autant mieux de leurs fonctions de
chantre ou d'organiste que leur forte

culture musicale en faisait des maî-
tres de chorale et des chefs d'orphéon
appréciés des populations. I l est vrai
que I 'on avait fait d'eux les égaux des
curés en envoyant les ministres des
cultes enseigner chacun leur religion
à l 'école. Solution de laïcisation élé-
gante qui eût évité à des générations
de jeunes campagnards français le
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LES LOIS SCOLAIRES DU 19.  SIECLE
I

An Xl de la République : Dispositions légis-
latives concernant le recrutement des maî-
Ires.

1 8O8 : Décret concernant les écoles nor-
mares.

181O: 1-  école normale (Strasbourg).

1 81 6 : Ordonnance concernant les écoles
normales. Rappel du principe ancestral de la
gratuité scolaire aux indigents.

1818 :  Loi  Gouvion St-Cyr :  Dispense du
service militaire (7 ansl contre engagement
décennal dans l'enseignement.

1833 : Loi de Guizot : Disoositions con-
cernant les écoles normales départementa-
les d'instituteurs, le traitement des institu-
teurs (fixe communal de 2O0 à 4OO F par an
+ produit des rétributions scolaires), le loge-
ment des instituteurs... Conscrits illettrés :
48,83o/o.

1836 :  Loi  de Pelet  { instruct ion des f i l les) .

1838 :  1 ' "  école normale d ' inst i tut r ices.  A
cette époque on recense 53 OOO écoles
publiques et privées. Conscrits illettrés :
44,67 o/o.

1850 :  Loi  d i te de Fal loux:  Reor ise en
main de l'Ecole par l'Eglise. Institution du
traitement minimum garanti annuel de 6O0 F
(Tixe communal de 2OO F + produit des
rétributions scolaires + appoint éventuel
avec l 'a ide éventuel le de l 'Etat) .  Créat ion
d'une caisse nat ionale de retra i tes.  Séoara-
tion des sexes : une école spéciale de filles
dans les communes de 800 habitants au
moins. (lci comme ailleurs, la pratique a lar-
gement devancé la législation). Reprise des
dispositions antérieures concernant la per-
ception de l'écolage par le receveur munici-
pal {souci de dignité des maîtres}... Conscrits
i l le t t rés :  36,050lo.

1862 :  Minimum annuel  de 7OO F aorès
cinq ans de services. 68 OOO écoles oubli-
ques et privées sont recensées. Conscrits
i l ler t rés 29,13% (Vosges :  Ç,27o/ol .

1866 : Création du certificat d'études pri-

maires. Conscrits illettrés : 24% (Vosges :
1 .7 60kt .

1867 : Efforts de V. Duruy en faveur des
écoles normales et des "cours normaux"
d'institutrices. Encouragements aux com-
munes pour la généralisation de la gratuité
scolaire. Création de deux classes d'instilu-
trices (4OO et 5OO F) et de deux classes
d'adjoints (4OO et 5OO F). Les adjointes tou-
chent uniformément 350 F. Une école soé-
ciale de filles dans les communes de 500
habi tants au moins.

187O: Minimum annuel  de 7OO F (8OO F
après cinq ans de services : 9OO F après dix
ans de s.  ;  1 OOO F après quinze ans de s.) .
Les maîtres des écoles temporaires qui sub-
sistent encore sont en général payés pour 5
mois de l'année sur cette base.

1871 : La France oerd les 3 4O3 écoles
d'Alsace-Lorraine.

1875 :  Trai tements de 8O0 F (stagia i res)
et  1 20O F.  Adjoints :  70O F.

1878 :71 600 écoles recensées.  lmpor-
tante loi Bardoux sur les constructions sco-
laires. Conscrits illettrés, environ 17o/o.

1879-83 : Lois de Jules Ferry : Laibité et
obligation : généralisation de la gratuité
(600/o d'enfants étaient déjà admis gratuite-
ment à l'école). Création officielle des écoles
normales déoartementales d ' inst i tut r ices
(laibisation des 19 écoles normales antérieu-
res et  des "cours normaux" devenus é.n.) .
Loi sur les constructions scolaires. 1 école
spéciale de filles pour 4OO habitants au
moins. Fonctionnarisation étatique des insti-
tuteurs et  des inst i tut r ices de 1882 à 1889.
(6 classes de traitements : moyenne 1 2OO
F -  1  3OO F  j usqu 'en  1893 ) .  De  1882  à
'1912 

le nombre des écoles oasse de
75 446 (dont  51 732 écoles publ iques laf
ques) à 82 344 (dont  69 363 écoles publ i -
ques larques).  Conscr i ts  i l le t t rés en 1912 :
environ 3%.

(D'après le bulletin de la Société philomati-
que vosgienne de | 98&.

supplice du catéchisme hivernal dans
des églises glacées. Le Bismarck du
Kulturkampf avait été une sorte de
Jules Ferry sans Paul Bert...

Le législateur propose, le sens de

I 'h is to i re d ispose.  En 1870,  I ' inst i tu-
teur n'était plus celui qu'aurait voulu
Falloux. Vis-à-vis de la cure, les jeu-
nes avaient un comportement plus
assuré que celui de leurs aînés. Et,

L'Ecore du Second Empire

sous différentes formes, la laïcisation
était en marche. A partir de 1871, des
municipalités vosgiennes opposèrent
de nouvelles écoles de filles à person-
nel laic aux établissements purement
congréganistes, sans pour autant
bannir, i l  est vrai, la prière et le caté-
chisme. Mais I 'affaire des crucifix éli-
minés des écoles parisiennes par un
préfet trop pressé n'allait pas tarder à
éclater.
Entre temps, la scolarisation des
enfants avait fait son chemin, très
inégalement selon les régions, mais
sans trop s'inquiéter des décisions
contradictoires du législateur. Et cela
devait continuer. Les courbes statisti-
ques révélatrices des progrès de I ' ins-
truction primaire au l9e siècle, celle
des conscrits ne sachant ni l ire ni
écr i re en par t icu l ier ,  sont  au n iveau
national presque régulières de 1833 à
1890, après quoi elles s'infléchissent.
Le procédé qui consiste à jeter à la
figure du lecteur le taux encore
impressionnant en 1866 des i l lettrés
toutes générations confondues, et
ssns référence aux situalions anté-
rieures et ultérieures, pour condam-
ner l 'école de Badinguet, ne prouve
r ien du tout .

Voici : 1836, 46,42V0 de conscrits
considérés comme il lettrés totaux ;
1846,  3890 ;  1856,  33,260/o;  1866,
24,32V0. . .  A cet te époque le départe-
ment des Vosges n'affichait que
l ,76Vo de conscr i ts  i l le t t rés,  en tête
d'un peloton de l9 départements, pas
toujours situés au nord de la fameuse
ligne Maggiolo, qlui n'avaient pas
plus de l09o de conscrits i l lettrés. Des
rattrapages s'étant produits, i l  n'y
avait plus eue l79o de conscrits i l let-
trés à la veil le des lois ferrystes, et on
ne voit pas ce qui aurait pu empêcher
la courbe de descendre à 790 en 1890
et de ne plus accuser ensuite de gros
progrès sur une longue période (390
en l9 l l ) .  La gratu i té scola i re déjà

I 
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Celles-sur-Plaine (carte postale du début du
sièclel - Les écoles communales :
1 )  Au  f ond  à  gauche  :  Eco le  p robab lemen t
du  18 .  r énovée  en  1838 ,  désa f f ec tée  en
1 883.  Bât iment aujourd 'hui  démol i .
2)  A droi te :  Ecole spécia le de f i l les en
1838 ,  r eman iée  e t  ag rand ie  d ' une  sa l l e
d ' as i l e  en  185O,  essen t i e l l emen t  aux  f r a i s
du maire Fort ier .  Gratui té assurée pour les
deux écoles par dotat ion Fort ier .  Ecole
encore en act iv i té.
3 )  Eco le  de  ga rcons  de  1883 .  C 'é ta i t  un  de
ces "pala is scola i res" parfo is s i  décr iés de
l 'époque ferryste.  Compte tenu de l 'achat
du terra in avec l ro is immeubles à abat t re,  le
coût  tota l  de l 'ooérat ion se monta à
1 1O O0O F, soi t  au quadruple de ce qu'eùt
normalement coûté une bonne école neuve
reconstru i te à la o lace de l 'ancienne. La sub-
vent ion de l 'Etat  fut  de 36 OOO F. Ecole
encore en act iv i té.

Ë]:r*'** .'
I {i ù .* llx*rl f.*. - j*!'
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L'axetnple des Voqas

effective pour 6090 des scolarisés en
1880 et la loi d'obligation de Ferry ne
semblent pas avoir eu d'influence
décisive sur le mouvement naturel des
courbes de scolarisation et d'alpha-
bétisation. Un instituteur ou un
maire ne pouvaient envoyer, sans ris-
ques pour eux, les gendarmes chez les
parents récalcitrants. Aussi, vers
1920, les cas d'absentéisme saison-
nier à la campagne n'étaient-ils
encore pas rares : le caractère artisa-
nal des travaux champêtres rendait la
contribution des jeunes enfants ren-
table, ce qui avait cessé d'être vrai
dans les mines et à I'usine.

En Allemagne, jusqu'à une date
récente, les écoles n'étaient pas gra-
tuites (même taux d'écolage pour
toutes les familles, quel que fût le
nombre d'enfants). En Alsace et
Moselle, beaucoup d'écoles n'étaient
pas encore gratuites aux approches
de 1930.

Sous le Second Empire, on a relati-
vement peu créé d'écoles, le pays
étant déjà assez bien équipé. L'effort
a porté sur les remplacements, les
agrandissements, les dédoublements.

En définitive, ce sont les écoles nou-
velles ou renouvelées entre 1840 et
1870 environ que I'on retrouve majo-
ritairement dans de vastes régions,

encore en service ou désaffectées
dans les deux dernières décennies.
J'en ai reconnu une même en Corrèze
(53,4590 d ' i l le t t rés conscr i rs  en
1866). C'est que les communes
avaient à faire face à.la double pres-

7

Cette lettre du 29 mars 185O demande la
part icipation d'un "représentant du peuple"
à la collecte "au profit des instituteurs révo-
qués". Les persécutions n'avaient pas
attendu le coup d'Etat du 2 décembre...

sion des démographies et de la
demande d'instruction. Les chemins
de fer en pleine expansion, les postes,
les administrations publiques et pri-
vées réclamaient de plus en plus
d'agents subalternes instruits. Et puis
il y avait le souci obsédant de séparer
les sexes à l'école. Sans subventions,
ou avec des subventions dérisoires,
les municipalités pourvoyaient aux
besoins : elles mobilisaient souvent
les habitants au titre des contribu-
t ions except ionnel les en main-
d'æuvre, en matériaux, en argent. Le
tout était sous le contrôle des com-
missions départementales des bâti-
ments communaux dont le législateur
de 1883 a repris à son compte les nor-
mes de construction : surfaces, cuba-
ges, qualité des matériaux. Et l 'édi-
fice était souvent dans les centres
ruraux une de ces grandes mairies-
écoles dont nos auteurs situent volon-
tiers et de confiance I'apparition à la
fin du siècle.

J'ai gardé pour la fin la question
controversée des traitements des maî-
tres sous le Second Empire. C'est
pourtant bien simple. A partir de
l85l et  jusqu'en 1881, i ls étaient
impérativement établis sur la base du
calcul suivant dans les campagnes :
"fixe" de 200 F + produit des rétri-
butions scolaires de I'année précé-
dente + appoint communal éventuel
avec I'aide édentuelle du département
ou de I'Etàt (ce qu'on appelait
"l'éventuel") = truitement annuel

Cet extra i t  d 'un manuel
de géographie édi té en
1  8 6 O  p a r  H a c h e t t e
montre bien comment
les connaissances incul-
quées aux élèves des
écoles pr imaires étaient
e x c e s s i v e s  D o u r  l e
temps de scolar i té.  On
en v int  assez v i le à une
nécessaire s imol i f  icat ion
des programmes.

.\sln.
| 98. trcr $tl dâprndetrr .t. l. cn|nc.

Nolrs. - l,armi les iles qui rleperrtl ' l rlc
r  Chine, orr  dist inguc trois grant lcs i les ct
rr archipcl jisez considérablc', savoir :
I-il le Tanakai, improprentent ûppelde Sé-

yhuliur ou SrrÂAa/iarr, ct .tussi ')'clrcLu et ffa-
rultu itu N., lougue de 940 kilomritrcs et
separée tlu cotttinertt pur urr canal fort étt'oil.
rlans ccrtaiues do ses partics, nomlld sort-
vcnt Jfarrclc ile I'urtarie, ct miettr d,r fttrnr-
/iui. Les Chinois ne possè(lt'nt que h partrr'
septentrionalc de cettr: i lc, dorrt lc S. apptr'
l i en t  au  Japon (  130) ;

tr'ornnse, à I' lJ., appelée Î/rai-Ouorr pttr
lcs Chirr,lis, {ui n'ett pos.sèdcnt t'tit:lh:lnt'ttl
r luc lu ptr t ie occidcntt le,  où sc t t ' ( lutc l i r

.  r :npi tale,  à l i l r luel le i ls dortrrcrt t  le t t tènre trortr .
it paltie oriettttle, hairitic pitr dt:s srroytg,t'r
ndépeudarrts,  est presr lue i l lcr ,uuue ;

llai-r\arr, uu S., riche eu nliùes d'or t't
l bois prCcicur.

L' ; rrel t ipelr les i les Liou- ' l 'chou, si tué r i  l ' l i .
, lc la rnt;r  l l leuc, e: t  qrt i  f r l rnt t :  r i l t  l ' ( ) .v i l r lnt
, 1 ; , v r i " r 1 l i 1 ' 1 '  t r i h r t t ; t i t ' c , l i :  l l r  l l l t i r r t ' .
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garonti, payable à échéances trimes-
trielles. l l  était de 600 F en 1851.
Après quelques avatars, il passa en
1862 à 700 F après cinq ans de ser-
vice. En 1870, les chiffres furent de
700 F, et 800 F après cinq ans, 900 F
après dix ans, I 000 F après 15 ans.
En 1875, le traitement minimum était
de 800 F (stagiaires) et I 200 F
(adjoints 700 F). Après la fonction-
narisation étatique des instituteurs en
1889 et la création des classes de trai-
tement, la bonne moyenne dut s'éta-
blir à I 200-1 300 F jusque vers la fin
du siècle.

A partir de 1860 (7 ans avant les
interventions de Duruy dans ce sens)
de nombreuses municipalités, lasses
d'établir des l istes d"' indigents"
admis gratuitement à l 'école, aussi
longues que contestables, et considé-
rant le faible rapport de l'écolage,

déclarèrent toutes leurs écoles gratui-
tes : elles versèrent désormais à I'ins-
tituteur, et sans aucune aide, un net
correspondant au moins au minimum
garanti légal. Quant aux chiffres très
inférieurs cités avec tant de complai-
sance par  des auteurs " répu-
blicains", i ls s'expliquent essentielle-
ment par le fait que chacune des
municipalités entretenant à plusieurs
une même école de centre ou surtout
de hameau ne consignait que sa psrt
du traitement sous la rubrique "Trai-
tement de I ' instituteur de..." au
registre des délibérations. Entre 1833
et 1851, le "fixe" de Guizot (200 à
400 F) avait figuré sous la même
rubrique trompeuse pour nous. Et i l
y avait aussi le cas des petites écoles
ouvertes en hiver dans les hameaux
éloignés de l 'école qui leur érait dési-
gnée. Les auxiliaires qui les tenaient

L'Ecole du Saænd Empire

ne recevaient naturellement que le
traitement correspondant aux 3 ou 5
mois de leur activité.

Quoi qu'i l  en soit, ce n'était pas
"le Pérou". En divisant à chaque
époque le traitement moyen normal
d'un instituteur par 365, on obtient
l 'équivalent d'un assez faible salaire
ouvrier. Mais un ouvrier devait
compter avec 52 dimanches et les
jours fériés religieux (le législateur
des années 1880 ne les avaient pas
encore "laïcisés" et rendus ouvra-
bles, avant de revenir 20 ans plus tard
sur sa décision). L'instituteur était
logé et avait, sauf accident, la garan-
tie de I 'emploi. La loi Gouvion St-
Cyr de 1816 I'avait dispensé, contre
engagement décennal, du service
militaire et mis à I 'abri du risque des
expéditions militaires en Crimée, en
Italie, au Mexique, et ail leurs. Pour-
tant certains s'engagèrent en 1870.

A partir de 1830, les municipalités
qui en avaient les moyens prirent
l 'habitude de mettre à la disposition
de I' instituteur des locaux et des ter-
rains de petit élevage et de petite agri-
culture, de toute façon un jardin,
pour permettre "à un fonctionnaire
si uti le d'améliorer ses modestes reve-
nus". Cette formule stéréotypée
apparaît notamment à I'occasion
d'une reconstruction d'école...

Bien sûr, les relations des maîtres
avec les populations n'ont pas par-
tout été empreintes de la même com-
préhension, tant s'en faut, et i l  ne
conviendrait pas d'opposer à des
général isat ions abusives d 'autres
général isat ions abusives en sens
inverse, notamment à partir du
Limousin, de la Vendée, du Finistère,
des Côtes-du-Nord... L'histoire n'est
jamais simple.

Voici donc une opinion différente
sur l'état de I'Ecole en France après
la loi Falloux. I l faut reconnaître que
M. Moinaux, qui connaît bien le
sujet sur lequel il a déjà publié, en
particulier sous les auspices de la
Société philomatique vosgienne, a
des arguments sérieux. Mais on peut
douter qu'i l  convainque tous ceux
qui, s'appuyant également sur des
arguments solides et des documents
irréfutables, affirment au contraire
que la loi Falloux eut un effet néfaste
et durable sur I 'Ecole.

Alors, où est la vérité ? Y a-t-il,
d'ail leurs, une vérité qui s'applique à
I'ensemble de la France ?

Nous reprendrons la conclusion de
M. Moinaux : I 'histoire n'est jamais
simple ; en ajoutant : le débat reste
ouverf . . .
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Extrait du "Choix gradué de 5O sortes d'écritures pour exercer les enfants
à la lecture des manuscrits" par Th. H. Barrau - Hachette, vers 1860.
C'étai t  en même temps un manuel  d 'h istoare.
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Les fours automattques à gaz de la verrer ie Baudoux,  cause in i t ia le de la grève des verr iers,  furent  détru i ts  les premiers lors de la mise à sac de
l ' us i ne ,  l e  26  mars  
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LES GREVES TRAGIOUES
DE 1886 EN BELGIOUE

Dans le dernier numéro de notre revue, dans la série d'articles consa-
crés à I'année 1886, nous écrivions à la fin du texte évoquant "la révolte
des garçons de café" : "En France, ainsi qu'à l'étranger, des événe-
ments beaucoup plus graves se déroulent>. En effet, pendant qu'à
Decazeville se cicatrisent plus ou moins bien les traces du drame que
nous avons relaté, dans toute I'Europe, 1886 sera marqué par des mou-
vements sociaux et des répressions sanglantes.

C'est, en février, Londres qui "bouge" ; le 5 juin, Budapest ; le 25
juillet, Amsterdam (13 morts). Mais avant cela, en mars, la Belgique
avait été ensanglantée par de semblables événements.

Le progrès redouté rence des Etats_Unis se fait plus vive :
les plaies de la guerre de Sécession à

Partout c'est le même scénario, peine pansées, les .,yankees" dont le
que notre époque connaÎt encore : le génie mécanique est légendaire se
progrès scientifique et technique sont lancés à corps perdu dans une
aboutit à une industrialisation plus modernisation et une industrialisa-
rigoureuse, à une recherche de pro- tion foudroyantes ; les progrès des
ductivité accrue avec des effectifs transports maritimes leur permettent
réduits. Tout cela mal préparé, mal en outre d'exporter leurs produits
accepté, car il n'y a pas de solution de dans de bonnes conditions.
rechange prévue pour les nouveaux La crise économique sévit dans
chômeurs, "victimes du progrès". toute I'Europe. Les ouvriers s'inquiè-

Dans le même temps, la concur- tent des perfectionnements mécani-

ques, sachant bien qu'i ls apporte-
ront, dans un premier temps, un
accroissement du chômage. Le phé-
nomène n'est pas nouveau : la pre-
mière moitié du 19. siècle a été mar-
quée par les émeutes des "briseurs de
machines" ; nous avons consacré un
article à ces mouvements dans notre
numéro  23  ( sep tembre , /oc tob re
1985).

Au début de cette année 1886, les
verreries de la région de Charleroi
subissent donc la concurrence de
I'Amérique. Les ouvriers s' inquiètent
aussi de I 'apparit ion de techniques
nouvelles, visant à automatiser cer-
tains postes. Malgré le côté malsain
de leurs conditions de travail ( la plu-
part des "souffleurs" de verre meu-
rent entre 40 et 50 ans, atteints de
graves maladies pulmonaires), i ls
redoutent cette mécanisation qui
équipe déjà les verreries d'Outre-
Atlantique.

L'un des plus importants verriers
de la région est M. Baudoux. I l pos-



bourgs de la vil le, où on tente de
pénétrer dans les locaux de la verrerie
Casimir Lambert. Mais, alertées par

Les grèves tragigues de lM en Belgique

Devant la verrer ie Casimir  Lambert ,  les fem-
mes de grévistes qui  se portèrent  devant les
baionnettes de la garde c iv ique évi tèrent
certa inement un premier massacre.

la décision de grève des ouvriers de
M. Baudoux, prévenues du rassem-
blement projeté, les autorités ont fait
placer à I 'entrée de la verrerie Lam-
bert un détachement d'arti l leurs de la
garde civique, qui croisent la baïon-
nette face aux grévistes survenant.
On est à deux doigts de I 'affronte-
ment ; mais les femmes de mineurs
qui  ont  pr is  par t  au cor tège se je t tent
entre les manifestants et les gardes
civiques. Le pire est évité.

La destruction de la verrerie
Baudoux

Le premier objectif qu'i ls s'étaient
fixé étant inaccessible, les cinq à six
mille manifestants prennent alors la
route de Bruxelles vers Jumet. scan-
dant le cri de "Chez Baudoux ! chez
Baudoux ! "

Prévenu de la "visite", I ' industriel
a demandé du secours à Charleroi.
Cependant, lorsque le cortège des
grévistes arrive à Jumet, i l  n'y a sur
place qu'un peloton de lanciers -

sède à Jumet. sur la route de Charle-
roi à Bruxelles. une vaste usine dont
les bâtiments s'étalent sur 7 hectares.
précédés d'une demeure somptueuse
(les mauvaises langues disent "pré-
tentieuse") qu'on appelle dans le
pays "le château". M. Baudoux a
réussi. Devenu un gros industriel, son
succès porte ombrage aux nombreux
petits verriers de la région, qui ne
feront rien pour I 'aider lors des dra-
mat iques événements qui  vont  surve-
n i r .

f lomme d'esprit moderne, M.
Baudoux n'hésite pas à introduire
dans son usine de nouveaux fours
(fours à gaz, fours à bassin) et i l  les
fait venir des Etats-Unis. Les chauf-
feurs des anciens fours sont devenus
inuti les, avec ces appareils qui fonc-
t ionnent  automat iquement  :  i ls  vont
être renvoyés... Par solidarité avec
leurs camarades.  et  aussi  pour  protes-
ter contre les émanations de gaz,
jugées malsaines, les ouvriers de la
verrer ie décident  de fa i re grève.

Dans cette région fortement indus-
trialisée et ou les mêmes problèmes
affectent d'autres branches profes-
sionnelles, le mouvement va tout de
suite s'étendre. touchant les ouvriers
des houil lères qui viennent grossir les
rangs des verriers en grève. Le ven-
dredi 26 mars, vers t heures du
matin, c'est une foule de plusieurs
mill iers de personnes qui se réunit sur
la p lace de Gi l ly ,  pet i te  commune
proche de Charleroi. On discute un
moment,  puis  on s 'en va vers les fau-

Le  pe lo ton  de  l anc ie r s  qu i  ga rda i t  l a  ve r re r i e
Baudoux  cha rgea  en  va in  l es  g rév i s t es ,  ne
f  a i san t  qu ' acc ro î t r e  l eu r  co l è re .



L ' r ncend ie  e t  l e  p i l l age  de  l a  ve r re r i e  Baudoux ,  vus  pa r  Gé ra rd i n ,  g raveu r  du  Monde  l l l u s t r é ,  d ' ap rès  un  c roqu i s  de  M .  D i ck .  Les  scènes  t e l l es
que  I ' hommage  na rquo i s  r endu  au  p rem ie r  p l an  pa r  des  ouv r i e r s  à  l ' un  des  l eu r s  co i f f é  du  hau t ' de - f o rme  du  pa t ron ,  son t  év i demmen t  imag i
nées .

t rente hommes et  un ot f ic ier .  Les
trente lanciers,  au commandement,
chargent  ts lnrera i rement  les "émeu-
t iers"  qui  r ipostent  en leur  je tant  des
b r i q u e s .  t s i e n t ô t  l e  n o m b r e
I 'emporte ;  submergés,  les lanciers
doivent  se rcpl ier  par  la  route de
Bruxel les,  en emmenant  quelques-
uns d 'entre eu\  b lessés dans l 'échauf-
lourée.  I l  1  a egalement  des b lessés
parmi  les grc iv is tes,  ce qui  n 'est  pas
I 'a i t  pour  calmer leur  colère.  Devenus
maît res de la  s i tuat ion,  i ls  envahis-
sent  la  rerrer ie  d 'a i l leurs abandonnée
et  la  dérastent .  En moins de t ro is
heures,  tout  sera p i l lé ,  mis à sac,
brisé, en commençant par les fameux
fours,  source du conf l i t .  On y je t te
des cannes de souffleurs et des barres
de fer, arrêtant la fusion du verre ; on
coupe les condui tes de gaz.  Enf in,  le
l eu  es t  m is  au \  l ocaux .

L 'us ine ent ièrement  dévastée,  les
mani festants se d i r igent  vers le  "châ-
teau",  où,  on le  pense b ien,  personne
ne les a at tendus.  On ouvre d 'abord
les écur ies,  lâchant  les chevaux dans
la campagne avant  d ' incendier  les
bât iments.  Dans la grande et  somp-
tueuse maison,  on casse les meubles,
la  vaissel le  ,  non sans qu ' i l  y  a i t  quel -
ques actes de pil lage parmi les actes
de l 'andal isnre.  Pour l ' in i r ,  le  feu est
mis également  au "château".

Cette gravure du "Journal  l l lustré"  rest i tue
sans  dou te  m ieux  I  aspec t  du  " châ teau "
Baudoux .  E l l e  r es te  peu  c réd ib l e  quan t  à  l a
vé r i t é  du  rendu  de  l a  man i f es ta t i on .  Les
r l l u s t r a t i ons  du  t emos  é ta i en t  t i r ées  de  c ro
qu rs  p r i s  su r  p l ace  ( l e  p l us  souven t  ap rès
coup )  e t  r edess inées  avan t  g ravu re .  L ' r n te r -
p ré ta taon  a r t i s t i que  y  t ena r t  un  g rand  rô1e . . .

Les fusil lades de Roux

Les événements ont alors pris une
tournure plus dramatique qui va aller
s 'aggravant .  Le soi r  de ce même ven-
dredi  26 mars,  vers 20 heures,  une
grande partie des manifestants se
remet en route, alors que la verrerie
Baudoux brû le encore.  I ls  vont  mar-
cher  une par t ie  de la  nui t ,  se d i r igeant
vers I 'ouest  où se t rouve l 'aggloméra-
t ion de Roux,  qu ' i ls  n 'at te indront
pas avant deux heures. I l y a là une
importante usine, la verrerie du Hai-
naut, devant laquelle se massent les

mani festants.  M.  Monseu,  d i recteur
de l 'é tabl issement .  s 'adresse à eux
pour tenter  de les apaiser  ;  c 'est  peine
perdue : les plus excités vont mettre le
feu à I 'us ine.

Cependant, la troupe a été alertée.
Une compagnie du 3"  chasseurs,  sous
les ordres du capi ta ine Bulot ,  arr ive
au pas de course.  Le commissai re de
Roux se jo int  à la  t roupe et ,  face aux
grévis tes,  lance les t ro is  sommat ions
d'usage,  appelant  à la  d ispers ion.
Croyant que les soldats ne vont pas
t i rer  sur  eux à bout  por tant ,  les mani-
festants ne répondent que par des
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huées. Le capitaine Bulot lance le
commandement fatal : "Feu !". Les
détonations éclatent. Vingt et un
manifestants s'écroulent, dont sept,
tués par les balles, ne se relèveront
plus.

Le même tragique scénario se répè-
tera le lendemain, samedi 27, à Roux
encore où un nouveau cortège se rend
à la verrerie Bougard. Les mêmes
chasseurs accourent ; les mêmes som-
mations sont lancées en vain ; les
fusils tonnent : dix-sept grévistes
tombent, dont huit mortellement
touchés.

Les derniers événements

Le 29 mars, ce sont les charbonna-
ges qui seront le théâtre de sembla-
bles événements sanglants. Venant

du village de Piéton, deux cents
houilleurs licenciés des mines de For-
chies se dirigent vers le puits du Pla-
card, dépendant des forges de Marie-
mont et situé sur la commune de Car-
nières. Certains des manifestants
sont armes de gourdins.

Vers dix heures du matin, les voici
devant le puits, où se trouve un ingé-
nieur chargé de diriger les 150
mineurs travaillant au fond à ce
moment. Le meneur des houilleurs en
grève intime à I'ingénieur I'ordre de
"remonter le trait", c'est-à-dire de
ramener au jour l'équipe qui travaille
dans le puits : "On nous a fait
remonter samedi, il faut que les
autres remontent aussi !" Le puits
est isolé ; les troupes sont cantonnées
à Bascoup, à deux kilomètres de là :
I' ingénieur s'exécute...

Les gràvcs tragigucs de 16 en Belgiqua

Les ru ines de la hal le des étender ies de la
verrer ie Baudoux après le passage de
l 'émeute.

Cependant un employé a été dépê-
ché à Bascoup pour prévenir la
troupe. Le capitaine Neveu, du 7" de
ligne, est envoyé avec une compa-
gnie. Les soldats parcourent les deux
kilomètres au pas de gymnastique.
Arrivés à Carnières, ils s'arrêtent à
cent mètres du puits Placard où sont
toujours rassemblés les houilleurs,
ainsi qu'une foule de curieux. Le
capitaine Neveu fait d'abord dégager
ceux-ci. Puis, avec dix-neuf hommes
et un clairon, il s'approche des
mineurs grévistes. L'officier fait son-
ner les trois sommations et déclare :
"Au nom de la loi, nous allons faire
usage de nos armes ! Que les bons
citoyens se retirent". Dans quelles
intentions le meneur des grévistes,
Emile Royal, s'avance-t-il alors vers
le capitaine Neveu ? Est-il menaçant,
ou bien veut-il parlementer ? L'offi-
cier ne s'attarde pas sur la question ;
i l  re jo int  son détachement et
ordonne : "Feu !" Dix-neuf détona-
tions éclatent ensemble. Les houil-
leurs prennent la fuite, laissant der-
rière eux leur chef mort, atteint de
huit balles, et un jeune de 25 ans,
Arthur Quelen, qui a encore la force
de retenir ses intestins qui s'échap-
pent d'une horrible blessure. Trans-
porté à la cantine, le jeune homme

T
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A la verrerie du Hainaut, la troupe t ire sur les grévistes. Sur la gravure, plusieurs de ceux-ci sont armés et r ipostent :  ceci confirme notre note
précédente sur " l ' interprétat ion art ist ique", parfois aussi pol i t ique.



Las gràvas tragiques

Au  pu i t s  du  P laca rd ,  à
M a r i e m o n t ,  l e  c a p i t a i n e
Neveu ,  du  7 "  de  l i gne ,  v i en t
de f  a i re les t rots somma-
taons  :  l e  d rame  va  à  nou -
veau  ec l a te r .

soupirera avant  de mour i r  :  "Mais
pourquoi  donc les soldars ont- i ls  t i ré
sur  nous '1"

Quelques coups de feu éclateront
encore sporadiquement au cours de
la nuit, mais la répression des grèves
par les forces militaires est terminée.
Les gendarmes à cheval escortent des
centa ines de grévis tes in terpel lés pour
les conduire en prison. Tout le long
de la route, les maisons éparses ont
leurs volets et la porte close. La
population ouvrière de toute la
région est  en deui l .

Pour I 'amnistie

Les verdicts sévères des jurys de
Mons, Namur, Charleroi et Liège
vont provoquer une manifestation
des femmes du pays de Charleroi en
faveur de I 'amnistie. Cette manifes-
tation se déroulera le 9 novembre à
Bruxelles. Un mill ier de femmes
vêtues de noir arrivent dans la capi-

tale par un train spécial qui les débar-
que à la gare du Midi. Parmi elles se
trouvent la vieil le mère d'Oscar Fal-
leur et sa femme, ainsi que la femme
de Xavier Schmidt ; Falleur et
Schmidt  sont  les deux pr inc ipaux
accusés.

Une foule importante accueil le ces
femmes au cri de "Vive I 'amnistie !"
On se rend en cortège à la Chambre
pour y déposer une pétit ion, mais
comme la manifestation n'a pas été
autorisée, les pétit ionnaires ne seront
pas reçues. C'est le conseil général du
parti ouvrier qui adressera en défini-
t ive une lettre au conseil pour I ' infor-
mer que la pétit ion lui serait trans-
m ise . . .

Dans son discours du trône. le roi
Léopold l l devait déclarer : "Des
fa i ts  profondément regret tables,
même abstraction faite de I 'exagéra-
tion avec laquelle on les a rapportés,
se sont passés dans les bassins de
Liège et de Charleroi. Mais la respon-
sabil ité en incombe à ceux qui les ont

\sr .) . !

provoqués par de coupables excita-
I ions,  et  aujourd 'hui ,  messieurs,  que
la just ice a par lé,  j 'a i  cru pouvoir  me

Les corps des'émeut iers tués au pui ts du
Placard (dessin extra i t  d 'une sui te de cro-
qu i s  p r i s  su r  p l ace  pa r  M .  D i ck  gou r  Le
Monde lllustrél .
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montrer clément envers le plus grand
nombre de ces malheureux égarés."
Et le roi signe un arrêté accordant

Croqu i s  p r i s  su r  l e  v i f  pa r  M .
Mars .  A  gauche  :  hou i l l eu r s
e t  hou r l l euses  se  rendan t  au
t r a v a i l  ; à  d r o i t e :  l a  d e s
cen te  dans  l a  " bu re " .
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Dern iè res  rmages  des  d rama t i ques  événemen ts  :  su r  l a  r ou te  de  P ié ton
encad rés  pa r  des  genda rmes .

Les grèves tragiques de lM en Belgigue

passan t  devan t  l es  ga rdes  c i v rques ,  un  g roupe  de  g rév i s t es  a r rè tés ,

i*
i\*i,
T)

remise complète de leur peine à 350
grévistes, remise partielle à 300
autres. Quant à Schmidt et Falleur,
i ls vont subir tout leur temps de tra-
vaux forcés à la maison d'arrêt de
Louvain.

L'explosion de colère des ouvriers,
verriers et mineurs.si elle les a con-

duits à des actes regrettables, a eu
sur tout  pour  eux des conséquences
dramatiques ; et i ls n'ont pu pour
autant retarder I ' introduction des
techniques nouvel les -  n i  le  chô-
mage qui  les accompagnai t  t rop sou-
vent ,  conf i rmant  leurs cra intes.

R. CARRE

In memoriam
Evoquanl dans nolre dernier

numëro lu lragique explosion du
Niobé aa targe tlu Havre, le I I juin
1940, nous regretlions "qu'aucun
mqnument, même une slèle, une
simple pluque, ne c'ommémore uu
Havre le dramalique événemenl.. ."

Ce n'est plus vrai. Le I I juin de
cetle unnëe, (jour anniversaire), une
.ttèle u été inaugurée uu pied du
sëmaphore du Havre, br-tulevard Clé-
menceau, sur un lerrain c'oncëdë ù la
ville par te Pctrt aulonome. La pla-
que de marbre porle ce.s mots : "A
lu mémoire des 800 pas.tugers el
membres de l'équipuge du Niobë,
attaqué el c'r,tulé en rurJe clu Havre
par l'avialion ennemie le I I juin
I 940".

M. Durctméa, muire clu Huvre,
sr.tulignu Jcrrt justement durunl la
cérémonie que le.s morl.s "pour lu
p l u p a r l ,  n ' 0 n l  p u s  r e ç u  d e
sépullure" (c'est lu mer qui esl leur
tr.tmbeuu). Il e.st d'ailleur.s probuble
tlue rle telle.s .sépultures seraienl
dé.;affectées r.le nos jr,tur.s, "cur c'e
sont des JAmittes enlière.s tlui ctnl ëlë
anéanlies en quelques in,slunl,t" rap-
pela le maire du Havre.

( iavroche ne peut que s'associcr à
ce t  hommage enf  in  rendu.  

G.p .

':.; ., -.'.:.
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LE SUFFRAGE UNIVERSEL EN BELGIOUE

A ce t te  époque les  min is t res  du
gouvernement  de  Be lg ique sont  p lu -
tô t  réac t ionna i res .  Le  peup le  n 'a  pas
encore  conqu is  le  d ro i t  au  su f f rage
un iverse l ,  dans  le  jeune royaume
( f o n d é  e n  1  8 3 0 ) .

Une man i fes ta t ion  ouvr iè re ,  in i t ia -
lement  p révue le  1  3  ju in ,  a  l ieu  f  ina-
l e m e n t  l e  1 5  a o û t  à  B r u x e l l e s .  L e s
dé légat ions  des  prov inces ,  sous  la
condu i te  de  M.  Bourgeo is ,  commis-
sa i re  de  po l i ce ,  von t  dé f  i le r  de  l 'a l lée
ver te  jusqu 'au  bou levard  du  Nord  en
por tan t  des  bann ières  sur  lesque l les
o n  p e u t  l i r e  :  " A  b a s  l ' a r t i c l e  4 7 " ,
" V i v e  l e  s u f f r a g e  u n i v e r s e l " ,

"Amnis t ie  pour  les  condamnés de
C h a r l e r o i " .

De nombreuses  fo rces  de  po l i ce  e t
de  l 'a rmée pro tègent  les  p r inc ipaux
étab l i ssements  de  la  v i l le  ;  les  garn i -
sons  des  pr inc ipa les  v i l les  de  pro-
v ince  sont  cons ignées de  facon à
in te rven i r  en  cas  de  nécess i té .

Le  cor tège,  composé de  1  5  OOO
personnes a  dé f  i lé  pendant  p lus  de  2
heures  avant  de  se  d isperser  à  son
ar r ivée  au  bou levard  du  Jardrn-
B o t a n i q u e .

C e  n ' e s t  q u e  l e  1 4  o c t o b r e  1  8 9 4 ,
sous  le  min is tè re  de  Bur le t ,  que la
Be lg ique f  e ra  sa  première  expé-
r ience du  su f f  rage un iverse l .
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L'ESPERANTO:
un phénomène populaire
autant qu'une langue internationale
._En France,  I 'espéranto est  peu parré,  encore qu ' i r  y  a i t  un act i f  noyau

d'espérant is tes (ou espérantophones) .  Nous sommes toujours persuadés
que le f rancais est  suf f isant  pour  a l ler  n ' importe où,  cer ta ihs y 

" jor tunt  
,n

angla is  p lus ou moins scola i re.
Pourtant  l 'espéranto a,  depuis b ientôt  un s ièc le,  serv i  de l ien cul ture l  à

des masses considérables,  sur  tout  le  g lobe.  l l  y  a aujourd,hui  4 mi l l ions
de_ personnes (dont  près de 2 mi i l ions de chinois)  qui  parrent  ra rangue
créée par  le  D'  Zamenhof  ;  e t ,  compte tenu qu ' i l  faut  d ix  fo is  moins de
19.pr  et  d 'ef for ts  pour  par ler  couramment I 'espéranto que l ,angla is ,
l 'auteur  de l 'ar t ic le  que nous publ ions -  espérant is te ionvaincu -
af f i rme les possib i l i tés d 'avenir  de cet te langue,  vér i table moyen de cul -
ture popula i re.

Ou'es t -ce  que l 'espéranto  ?  Les
réponses tradit ionnellement apportées
à cette question souffrent d'une ten-
dance réductionniste, pour la plupart.
Car l 'espéranto n'est pas seulement
une langue ;  i l  s 'ag i t  d 'un  phénomène
socio-l inguist ique à part entière, et cela
sans que ses créateurs l 'aient doté de
quelque substrat phi losophique ou spir i-
tue l  que ce  so i t .  En  fa i t ,  la  s imp le  in t ro -
duc t ion  dans  le  champ des  conna issan-
ces et des activi tés humaines de cette
langue nouvelle a suff i  pour générer un
mouvement  d 'en thous iasme,  qu i  a
donné une d imens ion  soc ia le  à  I ' i nnova-
t ion l inguist ique. Et c'est ce retentisse-
ment  popu la i re  qu i  a  permis  à  l ' espé-
ranto de se développer et de devenir
ac tue l lement  la  langue aux i l ia i re  de  4
mi l l ions  d 'hommes e t  de  femmes à  t ra -
vers  le  monde (b ien  qu ' i l  demeure
encore quasi inconnu dans certains
pays, dont la France) ;  les autres créa-
t ions l inguist iques sont en effet tom-
bées dans  l 'oub l i ,  vu  qu 'e l les  n 'on t  pas
f ranch i  le  seu i l  des  labora to i res  l ingu is -
t iques .

Le besoin d'une communication opti-
male

l l  fau t  rappe ler  que la  langue espé-
ran to  n 'es t  qu 'un  des  mai l lons  de  la  lon-
gue chaîne des tentat ives de création
de langues.  Depu is  la  le t t re  de  Descar -
tes  à  Mersenne (20  novembre  1629)
où le  ph i losophe dé f in issa i t  la  langue
idéa le  comme "une grammai re  hyper -
s imp l i f  iée  doub lée  d 'un  svs tème de
const ruc t ton  des  mots  min imisant  le
p lus  poss ib le  l ' e f  f  o r t  de  mémoi re" ,
nombreux  fu ren t  les  p ro je ts  v isan t  à
rempl i r  ces  cond i t ions ,  au  1  9"  s ièc le
sur tou t .  E t ,  b ien  év idemment ,  la  o ré-

tention à la rat ional isat ion optimale se
doublait  toujours, dans ces créations,
d'une aspirat ion à offr ir  au monoe un
instrument parfait  pour la communica-
t ion entre individus ; comme si l 'univer-
sal i té n'était  qu'une conséquence de la
simplici té maximale atteinte par une
langue art i f ic iel le, en cette époque où le

lat in n'était  plus assez répandu pour
jouer  son rô le  in te rna t iona l  d 'an tan .

Le seul projet qui obtint quelque suc-
cès avant la naissance de l 'espéranto
f ut le Volapùk, æuvre d'un prêtre
b a d o i s ,  J o h a n n  M a r t i n  S c h l e y e r ,
pub l iée  en  188O.  Cet te  langue é ta i t
douée de certaines des quali tés définies
par Descartes, à un plus haut point que
celles de ses prédécesseurs.

Toutefois, malgré la logique de sa
formation lexicale et la simplici té de sa
syntaxe, el le présentait  un handicap qui
entraîna sa perte au terme de l 'affronte-
ment qui devait l 'opposer, quelques
années plus tard, à l 'espéranto : les
r a c i n e s  d e  b a s e  d u  v o c a b u l a i r e
n'offraient qu'un lointain rapport avec
les langues nationales, d'où un effort
de mémorisation également dif f ici le
pour tous. En ce sens. le Volapùk est à
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classer parmi les langues construites a
posteriori (à partir de langues existan-
tes) "mixtes" (contenant à la fois des
formes naturelles et inventées). Son
vainqueur, I 'espéranto, appartient au
même groupe, mais se distingue du
projet de Schleyer par le choix comme
racines de base des formes les plus
internationales exprimant les idées. ce
qui facil i te la mémorisation - pour les
locuteurs de langues indo-européennes
tout au moins.

Avant de revenir plus en détail sur
l 'espéranto, i l  convient d'évoquer les
autres directions suivies par les projets
l inguist iques (qui  n 'ont  pu s ' imposer)
mis au point entre la fin du 1 9" siècle et
l es  années  1960 .

Outre les langues "a posteriori mix-
tes" déjà vues, i l  y eut des langues "a
posterio ri naturalistes" (dans lesquelles
la part de I ' invention lexicale se voulait
faible, préférant emprunter des mots
aux langues naturelles plutôt que cons-
truire des systèmes de dérivation logi-
quel, telle l ' interl ingua proposée en
' l  951 par  l " ' ln ternat ional  Auxi l iary
Language Association" américaine.

Le fiasco de ces tentatives s'explique
par l 'effort de mémoire qu'elles néces-
sitent : aussi intense que pour les lan-
gues nat ionales.  résul tat  de leur
volonté de ressembler à celles-ci. A
l'opposé de cette tendance naturaliste,
s'inscrivent les langues " a priori" ,
constructions de toutes pièces selon
des schémas plus ou moins logiques.
Etant donné leurs sonorités exotiques,
on comprend qu'elles n'ont guère
trouvé d'écho en dehors du milieu très
reqtreint des l inguistes. Pour nous en
convaincre, voyons comment résonne
le suma, lancé en 1943 par l 'Américain
Barnett Russel, à travers un exemple :

"Sia sui te tima poti pito mote mi !"
Traduction : "elle n'a pas laissé de

message pour vous !"
l l  faut aussi parler des "pasigra-

phies", conventions purement visuel-
les destinées à être comprises par tous,
qui sont plus des codes d'idéogrammes
que des langues, mais qui jouissent
encore d'un certain succès dans les pic-
togrammes visant à transmettre un
message simple à un public ne parlant
pas la langue du pays. Enfin, émana-
tions d'une volonté d'expansion natio-
nale mal canalisée, les "langues natu-
relles simplif iées" ont connu leur heure
de gloire avant la Deuxième Guerre
mondiale, avec des anglais. allemand,
italo-latin ou même français. simplif iés
à l 'usage des étrangers ne pouvant con-
sacrer le temps nécessaire à l 'étude
complète de la langue de leurs interlo-
cuteurs.

L'échec total de ces projets - pour-
tant soutenus parfois par des Etats -
fut en fait riche d'enseignements pour
l 'espéranto que sa dimension populaire
aida à vaincre jusqu'ici tous ses concur-

rents : une langue construite, si simple
soit-elle ne peut s' imposer d'une cer-
taine façon que si elle suscite la sympa-
th ie de ceux à qui  on la  dest ine.  Mais
l ' internationalité des racines ne suffit
pas à éveil ler une telle approbation : i l
faut aussi qu'existe un besoin de com-
munication au-delà des frontières l in-
guistiques, besoin que ne peuvent
assouvir les moyens classiques, et que
les préjugés tendant à mettre en doute
les qualités de facil i té ou de neutralité
polit ique et spirituelle soient balayés au
profit d'une vision exacte de la langue
en question. Nous reverrons ces problè-
mes en abordant les perspectives offer-
tes à l 'espéranto, mais retraçons
d'abord son évolution passée.

La naissance de l'espéranto

L'init iateur de I 'espéranto fut le doc-
teur Lazare-Louis Zamenhof, médecin
et  l inguiste ju i f  polonais,  né en 1859 à
Bialystok, dans la province balte de
Lituanie, partie intégrante de I 'Empire
russe peuplée de Russes, Polonais,
Allemands et Juifs. C'est dans une telle
vil le pluri-culturelle, soumise à toutes
sortes d'influences mais où la haine
interethnique l 'emportait sur la tolé-
rance, qu'est donc né le projet de
l'espéranto.

Zamenhof fut ainsi un l inguiste de
terrain, et non de laboratoire : en tant
que "juif du ghetto", comme il se défi-
nissait lui-même, i l expérimenta direc-
tement les souffrances causées par les
réactions hostiles entre groupes linguis-
tiques qui ne se comprenaient pas entre
eux. La création d'une làngue interna-
tionale fut pour lui le premier pas d'une
démarche de réconciliation qui restait à
entreprendre ; ainsi peut donc se définir
la somme conceptuelle qui présida à la

L'eq&anto : un phûtomàne ppulairc

naissance de l 'espéranto : démarche
désintéressée et altruiste, foncièrement
idéaliste, au profit, non d'une vanité
personnel le ,  mais de tous ceux qui
souffrent effectivement de ne pas com-
prendre et de rester incompris. Une cer-
taine dose de cet idéalisme a certes été
léguée au mouvement en faveur de
l'espéranto, mais l 'évolution des pro-
blèmes linguistiques a induit de nouvel-
les aspirations plus en rapport avec les
besoins actuels.

C'est  en ju i l le t  1  887 qu 'est  publ ié  le
premier  manuel  du "pro jet  espéranto" ,
que son auteur signe du pseudonyme
"Docteur Espéranto" pour s'éviter les
foudres de la  censure russe.  Au manuel
en russe, vont succéder en quelques
mois les éditions en polonais, en alle-
mand,  en f rançais et  en angla is ,  qui  se
répandent malgré l 'hosti l i té de certai-
nes censures nationales.

Le courant d'enthousiasme véhiculé
par ce l ivre conduit à la création des
premiers groupes locaux, mis en con-
tact par Zamenhof lui-même qui publie
un annuaire des personnes prêtes à par-
ler l 'espéranto. Ainsi se forme peu à
peu une véritable culture émanant d'un
groupe humain dispersé mais uni par
une langue commune. En septembre
1 889, est publié le premier journal en
espéranto ; La Esperantisto de Nurem-
berg. Zamenhof édite des dictionnaires.
des grammaires, des ouvrages traduits
donnant une idée de la forme littéraire
où va se mouler la nouvelle langue. En
1905,  i l  publ ie  l 'ouvrage de base Ées
Fondations de I'espéranto. qui fixe en
quelque sorte la forme définit ive de la
langue. A ce moment, le nombre
d"'espérantophones" est déjà assez
grand pour que soit organisé le premier
Congrès international, occasion de
prouver les possibil i tés de l 'espéranto
dans la communication internationale ;

Un rassemblement de " t ravai l leurs espérant is tes" a l lemands,  dans l 'entre-deux guerres.



autant qu'une langue internationate.

cette manifestation eut l ieu à Boulogne-
sur-Mer en août  1905,  en présence de
668 participants venus de 2O pays.
Devant  tant  d 'enthousiasme, les autor i -
tés du pays organisateur - la France -

ont tenu à honorer le fondateur de la
langue en lu i  remettant  la  Légion d 'hon-
neur,  des mains du min is t re de l ' lns-
t ruct ion publ ique Bienvenu-Mart in .

La coutume des rencontres interna-
t ionales s 'est  év idemment développée
avec le nombre des espérantophones,
tout en conservant comme ooint culmi-
nant  le  Congrès Universel  annuel  qui
n 'a été empêché que par  les guerres :
d e  1 9 1 4  à  1 9 1 9  e t  d e  1 9 4 O  à  1 9 4 6 .

Expansion et popularisation
de I'espéranto

A l 'occasion de ces congrès mon-
diaux successi fs ,  s ' inst i tu t ionnal ise
peu à peu le mouvement init ialement
composé d'individus agrégés par leur
connaissance de la  langue.  Ains i  est
créée en 1 9O8 l 'organisation interna-
tionale neutre qui existe toujours, avec
pour mission la diffusion de la langue en
ques t i on :  l 'Assoc ia t i on  un i ve rse l l e
d 'espéranto (UEA).  Outre sa fonct ion
d'uni f icat ion des associat ions nat iona-
les, cette organisation f ait of f ice de
"minis tère de la  Cul ture"  Dour une lan-
gue qui ,  év idemment,  ne pouvai t  comp-
ter sur aucune instance nationale pour
la soutenir et la promouvoir.

Un système de délégués crée à tra-
vers le monde une représentation quasi
"d ip lomat ique" de l 'UEA, tout  en con-
servant la neutralité chère à celle-ci :
son action n'embrasse que le champ
culturel sous toutes ses acceptions, et
met en valeur les potentialités de
l'espéranto pour résoudre les problè-
mes linguistiques à sa portée. Une
déclaration officielle règle la question
de la neutra l i té  au sein de I 'UEA, en
disant que "la sérénité des congrès
exige qu'on interdise toute discussion
d'ordre polit ique, religieux ou social au
sein des assemblées générales, réser-

vant ces sujets de controverse à des
séances spéciales organisées séparé-
ment par les tendances intéressées,
sous leur entière resoonsabil ité". En
dehors de cette neutralité au sommet.
les opinions les plus diverses trouvent
donc leur place dans le monde espéran-
tophone. Et ce bouil lonnement d'idées
a peut-être constitué l 'une des chances
de l 'espéranto, puisqu'i l attire ainsi
autant de catholiques que de socialis-
tes, de cheminots que de postiers, de
chercheurs que d'enseignants, de phila-
té l is tes que de comédiens. . .

Alors que le mouvement n'avait inté-
ressé au début que des intellectuels, i l
profita notamment du climat révolu-
t ionnaire des années 1910-20 dans
certains pays d'Europe pour atteindre
de nouvelles tranches de la population.
En effet, une nouvelle société en faveur
de  l ' espé ran to ,  née  en  1921 . l 'Asso -
ciation anationaliste mondiale (SAT en
espéranto) ,  chois i t  le  camp de l 'ex-
t rême-gauche,  amalgamant  l 'aspect

"révolutionnaire" d'une langue née de
l' intell igence consciente des hommes,
à un désir plus ou moins affirmé de bou-
leverser les principes régissant la
société (parmi lesquels les. langues
nationales, bien sÛr). Pour ces recrues
socialisantes ou anarchisantes, la nou-
vel le  langue éta i t  à  la  fo is  une f in  ( l 'abo-
lit ion des "langues bourgeoises") et un
moyen ( l ' inst rument  d 'une compréhen-
sion facile entre agitateurs de différents
pays. voire entre soldats d'armées
ennemies, en partant du postulat qu'un
homme ne peut pas se battre avec un
autre homme s'i l  le comprend - affir-
mation démentie par les faits, depuis la
guerre de Sécession américaine jusqu'à
la guerre d'Espagne, en passant par la
Révolution russe). Grâce à SAT, toute-
fois, des masses se tournèrent vers
l 'espéranto, donnant ainsi au phéno-
mène I'ampleur numérique qui lui man-
quait pour se faire connaître.

Mais on devine aisément qu'une telle
médail le eut son revers. A l 'expansion
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Après-guerre,  l 'espéranto renoua avec la t radi t ion des congrès internat ionaux mobi l isant  des
foules assez imoortantes.
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de SAT,  jusque vers  1930,  succéda la
persécut ion  par  les  rég imes européens
a u t o r i t a i r e s  j u s q u ' à  l a  f i n  d e  l a
D e u x i è m e  G u e r r e  m o n d i a l e  ( a v e c

dépor ta t ion  d 'espérant is tes  non repen
t is  vers  les  camps de  concent ra t ion
naz is ,  no tamment ) .  En  e f fe t ,  comme
cet te  o rgan isa t ion  gauch is te  ava i t  m is
en re l ie f  le  danger  de  l 'espéranto  par
lu i  mème oour  le  ma in t ien  de  l 'o rd re
soc ia l ,  les  rég imes u l t ra  na t iona l i s tes
s 'en  pr i ren t  à  tous  les  espérantophones
sans d is t inc t ion  d 'op in ion ,  pour  s imp le
"dé l i t  de  langue" .  Ma is ,  l ' assoc ia t ion
incr im inée s 'é tan t  auss i  p rononcée
pour  une or ien ta t ion  t ro tskys te ,  donc
ant i -sov ié t ique à  l 'époque de  la  d ic ta
tu re  s ta l in ienne,  l 'URSS à  son tour
in te rd i t  tou te  t race  d 'espéranto  sur  son
ter r i to i re .  tuant  ou  dépor tan t  les  i r ré -
duc t ib les  jusqu 'à  la  f in  du  règne de  Sta-
l ine .  A ins i ,  la  phase d 'expans ion  de
l 'espéranto  par  le  b ia is  d 'une idéo log ie
ex t rèmis te  s 'es t  e l le  poursu iv ie  par  une

4O.  congrès  à  Bo logne,  l ta l re

phase d 'anéant issement  concernant  les
t ro is  quar ts  de  l 'Europe,  du  rég ime h i t -
lé r ien  au  rég ime s ta l in ien .

Au re tour  de  la  pa ix ,  SAT é ta i t  cer tes
quas i -é l im inée (pour  le  p lus  g rand b ien
de la  langue qu 'e l le  ten ta i t  de  promou-
vo i r  s i  gauchement ) ,  ma is  tou te  l 'o rga-
n isa t ion  espérantophone (neut re  ou
d 'au t res  tendances)  se  t rouva i t  dans  un
éta t  vo is in .  De p lus ,  après  les  persécu-

t ions  qu 'ava ien t  encourues  les  gens  de
tou tes  op in ions  par  le  seu l  fa i t  de  par le r
espéranto ,  i l  a l la i t  è t re  d i fJ ic i le  de  susc i -
te r  un  courant  en thous ias te  pour  la  lan-
gue in te rna t iona le ,  sans  compter  les
pré jugés  e t  idées  er ronées en foncés
dans les  op in ions  pub l iques  par  le  mar -
teau des  propagandes fasc is tes  e t  com
munis tes .  Le  mouvement  redémarra
pour tan t ,  en  se  gardant  au tan t  que pos-
s ib le  de  l 'éc los ion  d 'une tendance p lus

f  o r te  que les  au t res  en  son sern .  Sur  de
te l les  bases  neut res ,  an imé du seu l
idéa l  de  la  pa ix ,  l ' espéranto  t rouva un
b o n  a c c u e i l  d a n s  l e s  n o u v e l l e s  o r g a n i -
sa t ions  in te rna t iona les .  Le  oremier  fa i t
marquant  fu t  une réso lu t ion  adoptée

l -  a ^ ^ + ; ' ^ ^ ^ ^  a o n ô r a l c  c { ep d t  t d  u u r r r E r ç r r ç v
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49. congrès à Baugé, Maine-et-Loire

A ins i  o f f i c ia l i sé ,  l ' espéranto ,  à  p ré-
sent toléré partout, repri t  sa progres-
s ron  dans  l ' i n té rè t  de  la  communica t ion
humaine dès  les  années 1  96O,  au
moyen d 'adhés ions  ind iv idue l les  le  p lus
souvent mais aussi oarfois avec le sou-
t ien  d 'E ta ts .  En fa i t .  ce  sont  sur tou t  les
pays dont la langue nationale est peu
répandue qui ont réservé un bon accueil
à  l ' espéranto  :  p rès  de  la  mo i t ié  des
q u a t r e  m i l l i o n s  d ' e s p é r a n t o p h o n e s
ac tue ls  sont  Ch ino is  ;  les  l ycées  hon-
grois et suédois ont introduit cette lan-
gue au  même n iveau que les  au t res  ;  le
gouvernement brési l ien a subventionné
que lques  in i t ia t i ves  pour  la  d i f fus ion  sur
son terr i toire. .  .

A  l ' i nverse ,  les  pays ,  qu i  n 'on t  guère
de problèmes de contact avec l 'étran-
ger  (comme la  France)  pensent  pour
l ' i ns tan t  que l 'espéranto  ne  les  con-
cerne pas, à tort ou à raison selon la
perspec t ive  que l 'on  adopte .  Des
enquètes récentes ont même prouvé
que,  chez  nous ,  l ' i dée  de  par le r  une lan-
gue construite est encore une hérésie
pour  cer ta ins ,  que l le  que so i t  la  va leur
de cette création, tant est fort le poids
des préjugés subsistants.

En revanche,  une nouve l le  é tape
dans l 'o f f i c ia l i sa t ion  de  l 'espéranto
v ien t  tou t  jus te  d 'ê t re  f ranch ie  (novem-

b r e  1 9 8 5 )  q u a n d  l a  2 3 "  C o n f é r e n c e
généra le  de  I 'UNESCO a adopté  une
réso lu t ion  demandant  aux  Eta ts  mem-
bres  d ' in t rodu i re  ce t te  langue dans
leurs  sys tèmes éducat i {  e t  un ivers i ta i re
-  que l le  que so i t  l ' i n tens i té  de  leurs
prob lèmes propres  en  mat iè re  de  com-
m u n i c a t i o n  d a n s  l " ' i n t é r ê t  d e
l ' h u m a n i t é " .  C o m p t e  t e n u  d e  s o n
absence de  pouvo i rs  e f fec t i f s ,  on  peut

s e  d e m a n d e r  s i  u n e  o r g a n i s a t i o n
c o m m e  l ' U N E S C O  n ' e s t  p a s  p l u s  i d é a -
l i s te  que le  mouvement  espérant is te  lu i -
m ê m e ,  q u e  l ' e x p é r i e n c e  d u  " m i l i t a n -

L'espéranto : un phénomène populaire

t i sme"  a  rendu t rès  exac tement  cons-
c ien t  des  procedés à  su iv re  pour  p ro
mouvo i r  sa  langue,  donc  ex t rêmement
réa l i s te .  Examinons  donc  à  p résent  les
perspec t ives  qu i  a t tendent  l ' espéranto
en France e t  dans  le  monde.

L'avenir de l 'espéranto

l l  fau t  sou l igner  tou t  d 'abord  que
cet te  langue es t  un ique dans  l 'h is to i re
humaine :  non seu lement  par  sa  cons
t ruc t ion  consc ien te ,  ma is  aussr  par  sa
to ta le  indépendance v is  à  v is  de  tou t
pouvo i r  po l i t ique  ou  de  tou te  pu issance
économique.  Or ,  tou tes  les  langues
ayant  connu un  déve loppement  mon
d ia l  on t  bénéf ic ié  d 'un  subs t ra t  po l i t i co

économique.  L 'espéranto  semble  donc
condamné à  l 'obscur i té ,  à  mo ins  qu ' i l
n 'appor te  un  avantage déc is i f  en
mat iè re  de  communica t ion .

Env isagé ra t ionne l lement ,  son  aven i r
ne  peut  a ins i  se  dé f in i r  qu 'en  fonc t ion
du serv ice  qu ' i l  rendra ,  du  beso in  qu ' i l

sa t i s fe ra .  Dans le  monde ac tue l ,  la
demande d 'une langue aux i l ia i re  in te r -
na t iona le  ex is te  b ien  mais  res te  occu l -
tée  par  le  rô le  in te rna t iona l  p rédominant
de  l 'ang la is  dans  tous  les  contac ts
ent re  in te l lec tue ls .  BeaucouD de non-
ang lophones que la  conna issance de
l 'ang la is  a  do tés  d 'une d imens ion  in te r -
na t iona le ,  son t  en  e f fe t  t rès  conten ts  à
la  fo is  de  la  suprémat ie  de  l 'ang la is  e t
de leur propre maîtr ise de cette langue.
L 'espéranto ,  seu l  surv ivan t  des  que lque

5O0 pro je ts  de  langues ar t i f i c ie l les  es t
cer tes  le  me i l leur  subs t i tu t  de  l 'ang la is
in te rna t iona l ,  désormais  hors  de  por tée
de tou tes  ses  r i va les  na ture l les  ;  ma is  i l
ne  pour ra  log iquement  s ' imposer  face  à
lu i  oue s i  "son  marché"  évo lue  su f f i -
s a m m e n t .

Cec i  es t  indépendant  de  tou tes  ses
mani fes ta t ions  cu l tu re l les ,  des  que lque

35 000 ouvrages  l i t té ra i res  e t  techn i -
ques  dé jà  éd i tés  en  espéranto .  des
que lque 1O0 revues  para issant  régu l iè -
rement ,  de  même que de  la  d iza ine  de
s ta t ions  rad io  ou i  émet ten t  en  ce t te  lan-
gue.  Cet te  évo lu t ion  pour ra i t  par  exem-
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eutant gu'une langue intemationale.

Un exemole  des  ac t iv i tés  cu l tu re l les  en
espéranto : aff iche du prochain fest ival
international de théâtre et de chansons, ce
mois  de  novembre  à  Par rs .

p le  se  fa i re  par  un  dégoût  généra l i sé
pour  la  cu l tu re  ang lo -saxonne,  qu i  con-
du i ra i t  dans  cer ta ins  pays  au  re je t  de
l 'ang la is  comme so lu t ion  un iverse l le  au
prob lème de la  communica t ion  avec
l 'é t ranger  ;  l ' asp i ra t ion  à  une langue
neut re  condu i ra i t  à  cho is i r  l ' espéranto .
Mais  l ' évo lu t ion  pour ra i t  auss i  ê t re  d i r i -
gée vers  une access ion  à  la  "d imens ion
in te rna t iona le"  d 'un  pub l ic  p lus  la rge
que de  nos  jours  ;  le  tour isme à  l 'é t ran-
ger  se  popu lar ise  de  p lus  en  p lus ,  ma is
sans  que ce la  c rée  de  nouveaux prob lè -
mes l ingu is t iques ,  car  les  "voyages
organ isés"  suppr iment  tou t  con tac t
d i rec t  avec  le  pays  v is i té .  On peut  vo i r
po indre  un  goût  nouveau pour  le  tou-
r i sme ind iv idue l  in te rna t iona l ,  qu i  con-
f ron tera  à  des  prob lèmes de  communi -
ca t ion  un  pub l ic  dont  la  fo rmat ion  en
ang la is  es t  lo in  d 'ê t re  su f f i san te .  P lus
prosa iquement ,  on  peut  auss i  env isager
que cer ta ins  E ta ts ,  dans  une s i tua t ion
budgéta i re  d i f f i c i le ,  ne  pour ron t  p lus
f  inancer  une fo rmat ion  cor rec te  en
ang la is  pour  tous  leurs  in te l lec tue ls . . .
Ouand on  sar t  que par le r  couramment
l ' e s p é r a n t o  n é c e s s i t e  1  5 O  h e u r e s
d 'é tude en  moyenne à  un  f rancophone
et  guère  p lus  de  3OO à 4OO heures  à  un
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Extraits des Actes de la Conf érence
générale de l'UNESCO, 23" session,
nove,nbre 1 985.

La Conférence générale de I'UNESCO
invite les Etats ,nembres :

a )  A  con t r i bue r  conc rè temen t  à  l a  r éa '
l i sa l r on  des  ob jec t i f s  ass i gnés  à  l a
Décenn re  ;

b1  A  p romouvo i r  t ou tes  f o rmes  de
coopé ra t ron  rég iona le  e t  i n t e r rég iona le
a f rn  r l e  f avo r r se r ,  en  co l l abo ra t i on  avec
les  o rgan rsa t rons  rég rona les  e t  i n t e rna
t i ona les  compé ten tes ,  l e  r en fo r cemen t
de  l a  coopé ra t i on  cu l t u re l l e  i n t e rna t i o
na le  e t  l ' émergence  de  s t r a tég ies  nou
ve l l es  pou r  l e  déve loppemen t  ;

lnv i te le Drrecteur général  :
a t  A  p ren rJ re  l es  mesu res  nécessa r res ,

con f  o rmémen t  a  l a  p rocédu re  é tab l i e ,
pou r  que  l 'Assemb lée  géné ra le  des
Na t i ons  Un res  so r l  sa i s i e  de  l a  ques t i on
de  l a  l J roc l a rna t ron  de  l a  Décenn re  mon
d ra le  du  déve loppemen t  cu l t u re l ,  de
manrè re  à  en  pe rme l t r e  l e  l ancemen t  en
1 9 8 8 ;

b )  A  pou rsu rv re  du ran t  t ou te  l ' année
1986  l es  consu l t a l i ons  e t  l es  négoc ia
t i ons  nécessa r res  avec  l es  E ta t s  mem
bres  e l  l e s  o rgan rsa t rons  I n te rna t t ona les
gouve rnemen ta l es  e t  non  gouve rnemen
ta l es  en  vue  de  l a  mrse  au  po rn l  e l  de  l a
réa l r sa t i on  du  p rog ramnre  d ' ac t i on  j

c )  A  t en r r  comp te ,  dans  l a  m tse  au
po in t  dé f  r n i t i ve  du  p rog ran rn re  d ' ac t i on
concret  pour la Décennre,  des c l t tserva
t rons  f a i l es  l o r s  de  l a  l ) r ésen le  sess ton  e t
des  consu l t a t i ons  men t l onnées  à  l ' a l r néa

L'UNESCO ETL'ESPERANTO

b) cr  dessus et  à soumettre une vers ion
révisée de ce programme d'actron au
Conse i l  exécu t i f  à  sa  124 "  sess ion  ;

d)  A inclure dans le Projet  de pro
g ramme e t  de  budge t  pou r  1  9BB  1  989
124  C lS l  des  d i spos i t i ons  re l a t i ves  à  l a
mrse en ceuvre de la Décennie ;

lnv i te égalemenf les Etats membres et
l e  D i r ec teu r  géné ra l  à  ve i l l e r ,  dans  l es
domaines de compétence de l 'Unesco,  à
l ' a r t i cu l a t i on  de  l a  m l se  en  ceuv re  de  l a
Décenn ie  avec  ce l l e  du  p rocha in  P lan  à
moyen terme et  de la quatr ième Décen
nie des Nat ions Unies pour le développe
men I .

Célébrat ion du centenaire de l 'espéranto

Ia Con[érence gétÈrale,
Considérant  qu'à sa session de 1 954,

t enue  à  Mon tev ideo ,  e l l e  ava i l ,  pa r  sa
réso lu t i on  lV .1  . 4 .422  4224 ,  o r i s  no te
des  résu l t a t s  ob tenus  au  moyen  de  ce t t e
l angue  i n t e rna t i ona le  qu ' es t  l ' e spé ran to
su r  l e  p l an  des  échanges  i n t e l l ec tue l s
i n te rna t i onaux  e t  de  l a  compréhens ion
mu tue l l e  en t re  l es  peup les  du  monde ,  e t
r econnu  qu ' r l s  a l l a i en t  dans  l e  sens  des
ob jec t r f s  e t  des  i déaux  de  l 'Unesco ,

Rappelant  que l 'espéranto a depuis
lors beaucoup progressé en tant  qu' ins
trument de la comoréhension mutuel le
en t re  peup les  e t  cu l t u res  de  pays  d i f f é
ren t s ,  en  pèné t ran t  dans  l a  p l upa r t  des
régions du monde et  la p lupart  des act i
v i t és  huma ines ,

Recortr ra issart t  les grandes possib i l i lés

qu'of f re l 'espéranto pour la compréhen
sion internat ionale et  la communicataon
entre peuples de di f férentes nat ional i
t és ,

Notant  la t rès importante contr ibut ion
du  mouvemen t  espé ran t i s t e ,  e l  en  pa r t i
c u l i e r  d e  l ' A s s o c i a t i o n  u n i v e r s e l l e
d ' espé ran to ,  à  l a  d i f f us i on  d ' i n f o rma
t i ons  su r  l es  ac t i v i t és  de  l 'Unesco ,  a i ns i
que sa part ic ipat ion à ces act iv i tés,

Tenant coir rpte du la i t  qu 'en 1987
sera célébré le centenaire de la créat ion
de  l ' e spé ran to ,
1 . Présente ses félicitations au rnouve
ment espérant is te à l 'occasron de son
cen t i ème  ann i ve rsa i r e  ;
2.  Pr ie le Directeur général  de cont inuer
à suivre avec at tent ion le développe
men t  de  l ' e spé ran to  comme moyen
t l ' amé [o re r  l a  con ro réhens ion  e l t t r e
na t i ons  e t  cu l t u res  d i f l é ren tes  ;
3 .  l n v i t e  l es  E ta t s  membres  à  ma roue r  l e
centenaire de l 'espéranto par des dispo
s i t i ons  app rop r rées ,  déc la ra t i ons ,  ém is
s i ons  spéc ia l es  de  t imb res  pos te  e t
au t res ,  e t  à  p romouvo i r  l ' i n t r oduc t i on
d'un programme d'études sur le pro
blèrne r ies langues et  sur I 'espéranto
dans leurs écoles et  leurs établ issements
tJ 'enseigr ternent  supér ieur ;
4.  Reco;t t ; t tatxJe aux organtsat tons in le l
natronalcs non gouvernementales de
s'associer  à la célébrat iorr  du centenaire
de  l ' e spé ran to  e t  d ' é t ud ie r  l a  poss ib i l i t é
d 'ut i l iser  l 'espéranto comme moyen c le
di f  {user parmi leurs nrernl t res toutes sor
tes r i ' in format ions,  y contpr is  sur les
ac t i v r t és  de  I 'U r resco .
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Asiatique ignorant de toute langue
occidentale, contre les 1 SOO heures
environ qu'un francophone doit consa_
crer à l 'anglais en vue de le parler cou-
ramment (données publiées par l. lnsti_
tut de Cybernétique de l,Université de
Paderborn en RFA), on comprend vers
quelle langue un Etat soucieux de ratio_
naliser son budget éducatif a intérêt à
se diriger. Et si le problème affecte
simultanément plusieurs pays, le choix
multi latéral de l 'espéranto permettrait
indiscutablemerit une communication
optimale.

Pour clore 
"e 

tol, d'horizon, i l  con-
vient de rappeler que deux autres argu_
ments intemporels plaident en faveur
de la "solution espéranto,, : la raison,
qui depuis Descartes nous pousse au
choix d'une langue optimisant la com-
munication tous azimuts ; l,affectivité,
qui nous incite inconsciemment à
recréer le "paradis perdu d,une huma-
nité unie". Ces deux faits ne sont
cependant pas assez forts pour faire
évoluer seuls le problème, puisqu,ils ne
l'ont pas fait jusqu'à présent ; mais i ls
peuvent être des accélérateurs pour
l 'un des scénarios esquissés dans
l'approche prospective du phénomène.

Dans le cas particulier de la France,
on peut espérer une réaction contre le
lent travail de sape que l,anglais fait
subir à notre langue : i l  y a fort à parier
qu'un jour viendra où le franglais sera
unanimement rejeté, et où les Francais
aspireront à une langue conjuguant
neutralité et facil i té, pour leurs relations
avec les pays non francophones où leur
langue est trop peu répandue. La solu-
tion qui s' imposera naturellement alors
n'a pas besoin d'être explicitée davan_
tage (1 ) .

Alexandre ROUSSET

(l ) Sans attendre jusque-là, tous les lectours inté-
ressés par l'espéranto comme solution aux problè-
mes de communication et de discrimination lin_
guistiqus du monde actuel, peuvent s,informer
auprès de son association française neutre (filiale
de I'UEA) qui connaît en ce moment une forte
expansion : l 'Union française pour l,espéranto
4 bis, rue de la Cerisaie 75OO4 paris.
Té r .  { 1 }  42 .78 .68 .86
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BICENTENAIRE DE FRANÇOIS ARAGO
François Dominique Arago est né

le 26 février 1786 à Estagel (pyr.
Orient.). Son père était caislsier à'la
Monnaie à Perpignan. l l  entre à i 7
ans à Polythechnique. l l  est ensuite
secrétaire au bureau des longitudes
puis, en 1806, adjoint à M. Biot,
chargé d'achever la mesure de l,arc
du méridien terrestre.

Revenu en France, i l  entre à l,Aca-
démie des Sciences puis. à 23 ans,
est nommé professeur d,analyse et
de géodésie à l 'Ecole polytechnique.
ll _occupera ces fonctions pendant
2O ans. Devenu, entre temps. direc-
teur de l 'Observqloire où i l donne
des cours d'astrfnomie, i l  remplace
en- 183O Fotirier comme secrétaire
perpétuel de I 'Académie pour les
sciences mathématiques, l l  est alors
élu député des Pyrénées Orientales
9t_ siège à l 'extrême gauche. En
1 848, i l  fait partie du gouvernement
provisoire, où i l dirige le ministère de
la Marine et de la Guerre. l l  inspirera
toujours le respect par sa droiture et
sa modération.

En 1852, i l  refuse de prêter ser-
ment au nouveau régime. l l  meurt
l 'année suivante. François Arago

d'après un portrait peint par Henri Scheffer.

Une bonne idée
pour vos cadeaux de fin d'année,

Pour tout nouvel abonné pour 2 ans(I9g6 er l9g7)
soit du n" 25 au no 37 . .
Nous vous offrons au choix un ouvrage de la col-
lection Floréal dont le tirage est mainienant pres-
que épuisé.
- Les Paysans
- Rase Campagne
- La Révolution culturette de I'an II
- La Guere détraquée

Veuillez abonner aux conditions ci-dessus
I t
M

Adresse :

Veuillez m'adresser I'ouvrage suivant :

Mon adresse

Règlement joint à I'ordre des Editions Floréar, Bp g72,2700g Evreux
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Quand les poysons
se faisaient artisqns
tES BROSSERIES DE L'OISE

Le département de I'Oise, situé au nord de Paris, aux confins de I'Ile-de-France
et de la Picardie, possède, entre autres particularités, celle d'avoir été au cours des
siècles passés un département densément peuplé, tourné à la fois vers l'agriculture
et I'artisanat rural.

Certes, nous y trouvons, comme dans toutes les campagnes, charrons, bourre-
liers, maréchaux-ferrants, ainsi que des commerces d'alimentation. Mais aussi, et
c'est là I'originalité, un petit artisanat perçu comme gain complémentaire à
I'exploitation agricole, et pratiqué en double activité à la mauvaise saison.

Couramment les habitants des campagnes picardes, normandes ou flamandes
filaient la laine, les textiles, s'adonnaient à la céramique, la tapisserie, le travail du
cuir, la boissellerie, la tabletterie et la brosserie.

Les trois dernières activités sont attestées dans I'Oise depuis plus de deux siècles.
Elles semblent avoir pris le relais du textile, lorsque celui-ci se trouva en crise au
début du 19" siècle, Paris accordant alors la préférence aux cotonnades rouennai-
ses et saint-quentinoises, plutôt qu'aux toiles grossières du Plateau Picard et du
Pays de Thelle.

A la mi-19', I ' industrie textile a quasi disparu : la tabletterie et la brosserie se
développent à son détriment. De plus en plus, ce sont les surcharges de population
agricole qui iront grossir les rangs ouvriers ; vers 1880, le statut est modifié : on est
soit exploitant agricole ou salarié agricole à plein temps, soit ouvrier brossier.

La brosserie peut se définir simple-
ment comme la fabrication des bros-
ses de toutes sortes : brosses à che-
l 'eux,  à ongles,  à dents,  à habi ts ,
brosses de ménage, balais, pinceaux,

On trouve mention de cette activité
dans la région dès la moitié du 18"
s ièc le.  Louis Graves ( l ) ,  dans ses pré-

crs statistiques cantonaux, rédigés
entre 1834 et 1852, rapporte que la
commune de Saint-Sauveur, dans le
canton de Compiègne, était le siège
d'une activité brossière remontant à
1765.

L 'auteur  y  dénombre une centa ine
de salariés en l84l et précise que le
travail consistait en la fabrication des

balais et des brosses de ménage. Les
manches (ou montures) étaient réali-
sés en bois de hêtre, fourni par les
forêts voisines de Chantil ly et Com-
piègne.

A partir de 1864, la brosserie de
ménage prend de I 'ampleur autour de
Saint-Sauveur. dans les communes
bordant la vallée d'Automne. et se
propage, semble-t-i l , là où I 'agricul-
ture pauvre ne peut plus "nourrir
tous les bras" . . .  L 'eau de I 'Automne
(affluent de I 'Oise) fournissait la
force motrice des machines.

Simultanément, et sans l ien appa-
rent, le Pays de Thelle, la vallée du
Thérain et le rebord sud du Plateau
Picard, originellement voués à la
tabletterie (2), se tournent vers la
brosserie.

La mutation se fit sans diff iculté.

( l )  Lou is  Graves :  Préc is  s ta t i s t iques  cantonaux :
-  du  canton  de  Compiègne (1841) .  215 p .
-  du  canton  de  Noa i l les  (1842) .  210 p .
-  du  canton  de  Méru  (1837) .  l9O p .
(2) La tabletterie peut se définir comme la fabrication
de petits objets inventés par le goût du jour, la fantai-
sie et la mode. En font partie : les dés, dominos,
jetons, damiers, les boutons, les étuis, coffrets, éven-
tails. tabatières. ou encore les manches de couteaux et
les peignes.

I n t é r i e u r  d ' u n e  u s i n e  d e  b r o s s e r i e  ( i c i  à  G a i l -
l o n ,  d a n s  l ' E u r e )  a u  d é b u t  d u  s i è c l e .
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Dans ce contexte favorable, en liai-
son avec la découverte d'un moyen
de transport rapide (le train), I 'Oise
allait devenir le fer de lance de
I' industrie brossière française. Ses
effectifs croissaient rapidement, pour
atteindre 820 personnes en 1865 ;
1  5 3 0 e n  1 8 7 5 : 2  5 l 0 e n  1 8 8 5 ; 4  8 2 0
en 1895 ; 5 830 en 1905 ; 6 980 en
l9ll... Encore convient-i l de préciser
que tous les salariés n'étaient pas
comptabilisés ; notamment, les fem-
mes employées à domicile à monter
les soies dans les brosses, et qui ne
déclaraient pas leur activité...

Si I'on fait les réajustements néces-
saires, ce sont près de l0 000 person-
nes qui pratiquèrent cette activité. Le
pe rsonne l  f ém in in ,  su i van t  l es
années, représentait 50 à 70 9o de

2 2 Les brosscries de I'Oise

En-tête de lettre de
1896 .  On  y  vo i t  l a

'  d isposi t ion des bât i -
men ts  de  l ' imoo r -
t an te  manu f  ac tu re
M au rey-  Deschamps,
à Tr ie-Château.

I'effectif total. ll est chargé presque
exclusivement de la manutention, du
montage ou garnissage : i l  s'agit
d'assurer la fixation des soies de porc
et de sanglier dans les montures de
brosses.

Cette tâche longue et pénible, mal
rémunérée, se pratiquait à domicile,
ou bien dans un local commun où
toutes les femmes travaillaient sur
leur petit étau, surveil laient les
enfants en bas âge et bavardaient.

De par cette organisation du tra-
vail, la brosserie était la branche
industrielle la plus féminisée du
département, vers les années 1890-
1900.  A cet te époque,  on est ime
qu'une femme sur cinq, salariée, tra-
ra i l la i t  dans la  brosser ie.

Les hommes, pofir leur part,

les ouvriers des deux corporations
ayant en commun un appareillage
similaire.

A chercher, souvent en vain, de
nouveaux articles susceptibles de
plaire à une clientèle raffinée -
essentiellement féminine et pari-
sienne - les tabletiers se sont mis
tout naturellement à faire des brosses
à dents et à ongles. Toujours d'après
L. Graves. la fabrication de ces deux
articles aurait été introduite à La
Boissière (canton de Noailles) en
1 8 1 0 .

Les techniques et le savoir-faire
importés en l8l0 provenaient de ce
eqi se pratiquait en Angleterre, où le
métier était déjà prospère. Les bros-
siers anglais fournirent I'Europe
entière jusqu'en 1840, puis cédèrent,
à partir de cette date, une grande part
des marchés européen et américain
aux Français. Les Anglais auraient
eux-mêmes hérité leur "art" des Chi-
nois, qui faisaient usage de cet usten-
sile dès les premiers siècles de notre
ère.

L'industrie brossière se développa
rapidement dans I'Oise, favorisée par
la proximité du marché parisien et les
progrès dans les domaines de
l'hygiène corporelle et vestimentaire,
au 19. siècle. ll est tout à fait établi
que la brosserie a joué un grand rôle
(celui d'une "arme") dans l 'établis-
sement des règles d'hygiène :
- les pinceaux, utilisés pour peindre
les murs, remplacent avantageuse-
ment le blanchiment à la chaux et les
papiers peints vétustes ;
- les balais et les brosses à laver se
genéralisent à partir des exemples
belge et néerlandais ;
- la brosse à dents introduit le con-
cept d'hygiène dentaire et sonne le
glas pour les arracheurs de dents...

Les foyers brossiers du département de l'Oise au 19. siècle.
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étaient employés au sciage, au décou-
page des planches de bois (hêtre pour
la brosserie de ménage ; palissandre,
ébène et olivier pour la brosserie de
to i le t te) ,  de I 'os ( t ib ias de bæuf. . . ) ,
de I'ivoire, du celluloid et de la galali-
the. lls avaient aussi à galber les man-
ches et percer les têtes à la "marche",
pour y pratiquer les trous destinés à
recevoir les "loquets", ou pincées de
soies.

Le travail dans ses aspects tradi-
tionnels, I 'outi l lage de tail le réduite
et surtout I 'esprit individualiste des
travail leurs à façon exerçant à domi-
cile, ne favorisaient que très peu la
concentration en grandes unités de

Les machines du brossier
A gauche, la machine à percer,  ou "marche".

La Brosse et Dupont ; elle occupe
actuellement 550 salariés, et se place
comme leader européen de la profes-
s ion.
- L'usine Loonen à Tracy-le-Mont
(canton d'Attichy) occupait, égale-
ment vers 1900, plus d'un mill ier de
personnes et faisait vivre la popula-
tion des villages alentour.

Venaient enfin des établissements
employant une centaine de brossiers.
C'est le cas de Cahen Fres à Béthisy-
Saint-Pierre (canton de Pont-Ste-
Maxence) ; Maurey-Deschamps à
Trie-Château (canton de Chaumont-
en-Vexin) . . .

La répartition géographique des

A droite, machine à diviser les " loquets" (pincées de
sores)
Ces gravures sont extraites du catalogue de 1 9 1 2 d'un
fabricant al lemand de machines, Donat Lai le, à Todtnau
(Forêt Noire).
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fabrication. Pour les quelque 120 à
130 ateliers du département, le nom-
bre moyen d'ouvriers par unité, à la
fin du siècle dernier, était d'environ
40. Dans la réalité, les ateliers
n'occupaient que l0 ou 12 salariés
(dont la moitié de personnel féminin
à domicile). Le reste était comblé
avec quelques unités de très grande
taille. Citons plus particulièrement :
- La société A. Dupont occupant
plus de I 500 salariés à Beauvais et
dans un rayon de l5 kilomètres. Cha-
que village avait un dépôt où I'on
portait quotidiennement le travail
aux façonneurs et aux monteuses.
Cette société est devenue aujourd'hui

Autre en-tête de lettre d'une manufacture de brosserie de l 'Oise : Cahen frères.
Ce l le -c i  da te  de  janv ie r  1883.
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établissements fut de tous temps très
caractéristique, et se jouait à deux
niveaux ;

I - Les fabriques étaient en géné-
ral regroupées dans les vallées, le
long des petites rivières, pour bénéfi-
cier d'une force motrice à bon
compte ;

2 - Les ateliers et les grands éta-
blissements n'étaient pas répartis uni-
formément le long des vallées, mais
concentrés. Chacun d'eux se justif iait
par une spécialisation au sein de la
product ion.

Au début du siècle, trois foyers se
distinguent nettement.

Le plus important a pour fi l  con-
ducteur ,  le  Thérain et  ses pet i ts
affluents, de Beauvais à Mouy, et
compte 4 000 salariés en 1905. Les
productions quasi exclusives se com-
posent alors de brosses à ongles et à
dents.

Le second se greffle autour de la
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commune de Tracy-le-Mont où se
regroupent 2 100 personnes vers
1905. La product ion dominante
s'oriente autour des brosses à che-

veux, des brosses à habits et "à cha-
peaux" (3).

(3) Brosses sans manche, allongées, uti l isées autrefbis
pour le nettoyage des chapeaux haut-de-forme.

Les brogseries de I'Oise

Sort ie de la fabr ique Maurey-Deschamps
ve rs  192O.  Ce t t e  b rosse r i e  emp loya t t  a l o r s
environ 8O personnes,  essent ie l lement des
hommes, les femmes t ravai l lant  surtout  à
dom ic i l e .

Le t ro is ième. dans la  val lée
d'Automne, occupe 700 salariés à la
même époque, dans la fabrication
des balais, des brosses de ménage,
brosses à laver le l inge et cirer les par-
que ts . . .

Vers les années l9ll- l9l2.la bros-
serie commence à connaître quelques
di l f icu l tés.  C'est  le  Japon qui  en est
en partie la cause, par ses exporta-
t ions massives en Europe (déjà. . . )  La
guerre 'u' ient précipiter la crise, et
rédui t  la  product ion à néant .  Le
département est en partie occupé,
bombardé,  p i l lé  :  ce ne sont  que ru i -
nes et  cadalres qui  jonchent  les rou-
tes autour  de Compiegne,  Senl is  et
Noyon.  Les hommes sont  par t is  au
front  dont  beaucoup ne rev iendront
pas.  .  .

En 1921, la brosserie a ainsi perdu
le tiers de ses effectifs d'avant-
g u e r r e ;  c e r t a i n s  é t a b l i s s e m e n t s
s 'or ientent  a lors vers d 'autres act iv i -

tés.  La cr ise des années 30 va aggra-
ver  la  s i tuat ion :  3  700 emplo is  pour-
ront  êt re conservés.

Cependant ,  depuis la  Seconde

ASSOCIATION
POUR LE MUSEE DES BROSSERIES

DE L'OISE
L'associat ion rassemble et présente le matériel et les témoignages concernant

I 'act ivi té brossière art isanale et industr iel le du département, des origines à nos
jours.

El le propose :
- une exposit ion (8 machines, 300 objets, I  I  panneaux) ;
- un diaporama sur la fabrication art isanale de brosserie f ine tradit ionnelle
(25  mn)  ;
- une conférence sur la brosserie dans I 'Oise.

Tous renseignements à :
Associat ion pour le Musée des Brosseries de I 'Oise,23, rue de Nerraise, Tracy-
le-Mont, 60170 Ribécourt,  téI.  44.75.28.68
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Ces  deux  en - t ê tes  de  l e t t r es  a l l us t r en t  l e
tardi f  regroupement des entrepr ises diss i -
m inées  dans  l a  b rosse r i e  de  l 'O i se :
d ' abo rd  (à  gauche ) ,  " La  B rosse "  a  r as -
semb lé  A .  Ba ta rdy ,  Dehamme-De le t t r e ,
Thomas  f r è res ,  P .  Massé ;  c ' é t a i t  ve r s
1925 .  Pu i s ,  ve r s  194O.  on  t r ouve  "La
Brosse et  J.  Dupont réunis"  ;  aux précé-
dentes entreor ises se sont  " Iusronnées"
Dupon t ,  Loonen ,  Obe r thu r .  Me inv i e l l e ,
Den i so t ,  8 régue t ,  Bo i t e l . . .
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L'évolut ion du nombre de salar iés brossiers de 1 864 à 1 931 .  {La tendance à la baisse s,est
conf i rmée deouis)

Guerre mondiale, le département a
réussi à maintenir ses positions ; il est
le premier département français tant
par la valeur que par le volume de sa
production d'articles de brosserie. ll
se situe devant Paris, la Seine-Saint-
Denis et les Hauts-de-Seine. Viennent
ensuite, le Nord et le Bas-Rhin pour
la brosserie de ménage, I 'Aisne pour
la pinceauterie, et enfin les Bouches-
du-Rhône spécialisé dans le balai en
pail le de sorgho.

Aujourd'hui, les brosseries de
I'Oise occupent 2 235 salariés dans 2l
établissements. Nombre qui a certes
fortement chuté en regard de ceux du
début du siècle ; mais i l convient de
prendre en compte le fait que cette
branche est hyper-mécanisée. Toutes
les opérations se font à Ia machine, et
le rendement est multiplié par 150,
grâce au montage automatique.

Seules deux petites entreprises con-
tinuent à travailler entièrement à la
main, fabriquent des articles de luxe
(brosses à cheveux) dans la tradition
des siècles précédents.

Ainsi naissent, se transforment et
meurent parfois les artisanats ruraux,
d'abord activités de complément très
spécialisées.

A noter qu'une association s'est
constituée en 1982 pour sauver et
regrouper tous les témoignages et les
objets ayant trait à. la brosserie.
Celle-ci s'appelle : "Association
pour le Musée des Brosseries de
I'Oise". Elle expose ses travaux lors
de manifestations culturelles et, à
terme, espère créer un musée.

Didier Brancotte
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A propos de I'intolérance
Nous revenons tardivement sur ce sujet (évo-

qué par un "dossier" dsns notre n" 24) à
I'occasion d'une lettre de lecleur, que nous
n'avons recouvrée que récemment après quel-
ques vicissitudes (une partie de nos documents
ayant déménagé ovec notre rédacteur en chef).

Toutefois, le sujet reste d'actualité, et puis,
les prëcisions apportées par M. Roussetet,
"ouvrier du Livre et syndicalisîe", et lecteur
assidu de notre revue, nous paroissenl justirter
la publication, fîtt-elle tardive, de ces lignes
extrailes de cette lettre :

Le chapeau de présentation de l'abbé
Lemire ne précise pas en quoi  i l  fut  un "p ion-
nier"  et  pour qui  un "modèle de v ie et
d 'act ion".  S 'agissant  d 'un mi l i tant ,  en
l 'occurrence du chr ist ianisme socia l ,  cet te
appréciat ion sans grande nuance m'a quel-
que peu surpr is.

L 'abbé Lemire ne lut ta i t  pas pour un idéal
désintéressé,  mais b ien pour que l 'Egl ise
catholique reconquière le terrain perdu sur
les masses ouvrières et la société en géné-
ral ,  dans le cadre des nouvel les d i rect ives de
Léon Xl l l .  Dès 1887, notre abbé écr ivai t
dans ses carnets personnels:  "Les lo is se
font par le peuple, à nous d'aller là or:l est la
force pour nous en emparer et  la donner à
l 'Eg l i se . "  ( 1 )  L ' engagemen t  soc ia l  ne  do i t
pas fa i re oubl ier  au prof i t  de qui  i l  s 'ef fec-
tue.

Si  l 'abbé Lemire fa isai t  part ie de cet te
générat ion de mi l i tants cathol iques sociaux
propulsée par l 'encycl ique Rerum novarum,
i l  savai t  oar a i l leurs oùr se s i tuaient  les inté-
rêts t rès matér ie ls de l 'Egl ise.  Lorsque en
1895 fut  votée une lo i  inst i tuant  une taxe
sur les b iens possédés par les congréga-
t ions,  i l  déclara à Léon Xl l l  êt re part isan de
la "résistance".

Mais revenons à la lettre adressée à
Br iand.  Cel le-c i  doi t  êt re replongée dans le
contexte des rapporls antérieurs entretenus
par l 'ex-minist re des Cul tes et  le député de
Hazebrouck.  Des rapports largement faci l i -
tés par l 'a t t i tude conci l ia t r ice de Br iand dans
le processus de séparat ion des Egl ises et  de
l 'Etat .

Br iand ne souhai ta i t  pas en ef fet  "arra-
cher à l 'Egl ise son patr imoine".  Le minist re
ne cessera d ' intervenir  af in de t rouver une
solut ion de compromis à l ' impasse de l 'ar t i -
c le 4 de la lo i .  re lat i f  aux associat ions cul-
tuel les,  refusées par le Saint-Siège.

{ . . . )  C'est  sur une proposi t ion personnel le
de l 'abbé Lemire à Br iand -  la fondat ion de
mutuel les ecclésiast iques -  que la lo i  du 1 3
avril 1 9OB est votée pour tenter de trouver
une issue au conf l i t  des cul tuel les. . .

Si  to lérance i l  y  eut ,  e l le se s i tuai t  mani-
festement du côté républ icain. . .  et  mér i ta i t
b i e n  e n  r e t o u r  u n  " b a n q u e t  p a r
souscr ipt ion" l

Ouant au fa i t  oue l 'abbé Lemire ai t  été
"désavoué et  même interdi t  par la h iérar-
chie" ,  i l  faut  voir  là un éoisode des lut tes
internes à l 'Egl ise entre intégr istes et
modernistes qui  v i t  momentanément la v ic-
to i re des premiers à la vei l le  de la Première
Guerre mondiale.  Benoît  XV, devenu pape
en 1914, y mett ra bon ordre à t ravers
l'encycfique Ad beatissimi, adressée cette
même année, et  lèvera les sanct ions à
l ' encon t re  de  l ' abbé  Lem i re  en  1916 .

A propos de la lettre de remerciements et
de louanges de l 'abbé Wetter lé,  rappelons
qu'e l le s 'adressai t  à un homme d'Etat  qui
éta i t  part isan déclaré de la repr ise des re la-
t ions dip lomat iques avec le Vat ican ( . . . )

On me pardonnerâ donc de ne pas être
convaincu par ces "catholiques (souvent
des prêtres) dépourvus de ce sectarisme qui
amenait beaucoup de leurs frères à dénon-
cer la foi de séparation /.../" (introduction
du dossier) .  Oue certa ins soient  engagés sur
le terra in socia l ,  avec la bénédict ion des
autor i tés spir i tuel les,  n 'est  que l ' i l lustrat ion
du caractère missionnaire de l 'Egl ise et  de
ses facul tés d 'adaptat ion.

{l)Jean-Marie Mayeur, "Un prêtre démocrcte,
l 'abbé Lemire" Casterman. 1968.

Ë r R c s  F u s r o r r r i ê e a  l

C H  L 9 Q N E N

L  O Ê Ê Ê Y H U R
p  l a s s È
OEHA{H Ê^  gELF ' IÂE
M E I N V I E I E
o E N r 9 0 1
A.  BATAÊ OY
T H o ù ^ s  F â É Ê ê 9
A R É G U E T
Ê O I T E L

I.A.SR$SSE * eF.XltlFONTl Rn$F[fS
Éûc:cli Aô6ryFè é! Ciûln dr 1ù i)CCCOÛd!r/...1â

s t é G E  s o c t a L

9 2 .  B o u l e v a r d  1 . 1 ô l e s h e r b è s ,  F Â R t s  ( 5 !  i
(  ù ^ c f ! È , i { €  r

a Ê o $ s e R l E  F t N E
Ê T  O E  T O I L Ë T T E

ê L A r Ê Ê A U X  Ê ï
A N O 5 5 Ë S  A  â A R B E

g N T s  E r  É N r È R Ë g
P O U R  F R I C I I O N S

BRoss€Êrs  oE tsÉNÆ
É . T '  ' N D U S T t r  I E  ! L E

E R O s s Ê S  P O U R
srrov l€FrE_ HûRtcGên l I
A R l ' O g N I A I R E

B O U Î Q N N E R I Ë
ÏABL€TTEâiË q ' f lEh IE

'  

../**n --



2 6

LES NORMANDS EN AMERIOUE

Evoquant I'incertitude des "anniversaires" dans notre précédent
numéro, nous citions un article de Robert Pac dans la revue Différen-
ces, s'élèvant contre la notion même de "découverte" de I'Amérique,
déjà habitée par les "lndiens", et restituant aux navigateurs vikings le
mérite d'avoir été les premiers Européens à débarquer sur ces terres
lointaines.

Un lecteur (que nous remercions) a exhumé pour nous, à I'appui de
cette dernière thèse, un article paru en juin l9l I dans les Annoles, dans
un numéro célébrant le traité de Saint-Clair-sur-Epte par lequel, dix siè-
cles plus tôt, Charles le Simple concédait à Rollon le fief de ce qui allait
devenir la Normandie. L'auteur de cet article, Jean Revel, érudit nor-
mand, sous le titre : "Colonisation de I'Amérique par les Normands au
onzième siècle", y soutient avec de convaincants éléments de preuve la
thèse de l'exploration et de la colonisation viking en Amérique, par
Erik le Rouge, Leif le Fortuné, et quelques autres, voici mille ans.

Nous reproduisons ici I'essentiel de cet article.

Du huitième au onzième siècle, les tions d'Erik le Rouge, de Bjarn, de
Scandinaves ont-ils colonisé le Nou- Leif le Fortuné, de Thorxald, de
veau Monde ? Thorfinn et de Gudrida.

A cette question, encore controver- - Mais, objectera-t-on, les sagas,
sée, les réponses affirmatives se font c'est de la poésie. Ce sont des légen-
de plus en plus nombreuses et con- des homériques, virgiliennes, ossia-
vaincues. nesques.

Qu'il me soit permis de sérier les On I'a cru longtemps, je le sais ;
difficultés. ll y a une partie du pro- mais il ne faut plus le croire.
blème qui n'est plus à résoudre : tout Le Hulleland, le Markland, le Vin-
le monde reconnaît, maintenant, que land, dont parlent ces libres vénéra-
les Scandinaves occupèrent les Shet- bles, répondent, de point en point, à
land, les Féroé et I'lslande avant le Terre-Neuve, à la Nouvelle-Ecosse,
neuvième siècle. aux rivages du Massachusetts.

Le voyage de Grim Kamban aux
Féroé, en 725 ; la colonisation de
I'lslande par lngolf et Heriulf, en
885 ; la mise en valeur de ces îles par
les Scandinaves ; leur union ethno-
graphique avec la mère patrie... tout
cela n'est plus contesté ; tout cela,
c'est de I'histoire positive.

L'lslande, en particulier, fut, pour
la race scandinave, une colonie de
peuplement.

Je pourrais même dire que
I'lslande est presque plus scandinave
que la Norvège elle-même, puisque
les alliances et les invasions venues
d'Europe eurent vite altéré, en Nor-
vège, la pure race ancestrale.

Cela est si vrai, que les historiens,
désireux d'étudier les mæurs, coutu-
mes, lois et littérature scandinaves,
ont toujours dirigé, concentré leurs
recherches sur I' lslande.

La description des bords où atterrit
Leif le Fortuné évoque, de la façon la

Le drakkar de la reine Asa
Ce magnif ique bateau de 2' l  ,5O m de long,
datant du début du 8" siècle, a été découvert
dans  un  tumulus  à  Oseberg  en  193O.  l l  s 'ag i t
d'un navire "de plaisance", mais ses formes
parfaites montrent bien la maîtr ise des archi-
tectes navals vikings.

Sur quelle autorité se fonder,
maintenant, pour affirmer que les
Scandinaves connurent le Groenland
et fréquentèrent les rivages de I'Amé-
rique du Nord ?

Sur les sagas, d'abord, lesquelles
racontent, tout au long, les expédi-

plus formelle, l ' î le de Martha's
Vineyard, le cap Cod et Mount-
Haup-Bay.

Les exploits de Thorfinn sont con-
firmés par une inscription runique
encore existante là-bas. sous le nom
de Dington righting Rock.

l l y a mieux : d'après la saga, Leif,
observateur méthodique, nota qu'au
Vinland, le jour le plus court de
I'année commençait à sept heures et
demie et finissait à quatre heures et
demie. Or, nos cosmographes, par
calcul plus simple que décisif, établis-
sent que cette situation répond à la
latitude 41" 24' 10". C'est exacte-
ment I'endroit où les sagas placent
Leifsbudir ; c'est la latitude même de
Providence (Rhode-Island). On ne
saurait imaginer concordance plus
impressionnante.

Je vous dois d'autres confirma-
tions, les voici :

Les voyages de Leif ont une date
(1001 de notre ère). Celui de Thor-
finn également (entre 1007 et l0l l).

Et à quelle date remontent les
sagas ? Seemund, le rédacteur des
premières,  mourut  en l l3 l .

Il y a donc environ un siècle, deux
générations, entre I'exploit et le récit,
deux générations de ces Skaldes qui
furent les aèdes, les trouvères de ce
pays et dont les chants célèbrent
notre race.
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Or, i l  est certain que ces récits, See-
mund les tenait de la bouche même
des Skaldes, qui les avaient eux-
mêmes reçus de leurs devanciers,
transmission des expéditions qu'i ls
chantaient. Or. cette transmission
orale fut d'une fidélité parfaite de
I'un à I 'autre, les Skaldes n'y chan-
geaient pas un mot.

On peut dire que le texte des sagas
est authentique, parce que le poème
est soudé au héros par une tradition.
l l n'y a pas de vide : le laps de temps
est comblé par la mémoire des hom-
mes.

Ces prestigieuses aventures sont
racontées, d'autre part, dans le
Flatteyar-Bok.

Qu'est-ce que le Flatteyar-Bok ?
Un manuscrit en vieil islandais. le

plus ancien monument de I 'histoire
médiévale qui a pris ses informations
à d'autres sources que les sagas.
Entre lui et les sagas, i l  y a diver-
gence ; souvent, par contre, lorsqu'i l
y a identité, cela forme ce que les
chartistes nomment un "recoupe-
ment" précieux, vérif ication où
éclate la vérité.

Hât ivement constru i tes
et  apparemment morns
f i n i es  de  l i gnes ,  l es  ne f s
de  Gu i l l aume  l e  Conoué -
rant  n 'en menèrent  oas
moins son armée en
Ang le te r re .  Ce t  "  êp i -
sode" de la taoisser ie de
la re ine Mathi lde f igure
cet te t raversée.

A gauche, amusant "port râ i t "  d 'Er ik le
Rouge, dans une édi t ion des Sagas datée de
1  5 5 0 .
A droi te,  une page du Flat teyar Bok,  dans
une édi t ion is landaise du 16.  s iècle.

Eh bien ! la découverte du Vin-
land, à la fin du dixième siècle, est
consignée au Flatteyar-Bok comme
un fait positif.

Pour donner une idée de I'impor-
tance de ce document, je cite l 'épi-
sode suivant : A une de leurs derniè-
res Expositions (celle de Chicago), les
Américains, soucieux toujours de
rattacher leur race aux origines euro-
péennes, demandèrent au gouverne-
ment danois I 'autorisation d'empor-
ter outre-Atlantique le Flatteyar. Le
ministre de la Marine de I 'Union pro-
posait d'envoyer un cuirassé pour
recevoir I ' inestimable relique ; mais
les corps savants s'émurent, protestè-
rent, présentèrent à la Couronne des
pétit ions. l ls eurent gain de cause et
le Flatteyar-Bok resta sous les vitri-
nes de la bibliothèque royale de
Copenhague, où nous pouvons le
consulter.

J'aurais à fournir d'autres preu-
ves, à présenter d'autres arguments ;
mais la place m'est mesurée.

Je dois, cependant, noter que les
annales ecclésiastiques fournissent à
ma thèse un appui particulièrement
décisif.

Tandis que les navigateurs scandi-
naves poursuivaient leur but, le
négoce, d'autres personnages, les
missionnaires chrétiens, en visaient
un autre : l'évangélisation des âmes.
Or, leur terrain d'action était le
même.

Peut-on contester qu'en 1059,
l 'évêque islandais Jonus fit une tour-
née pastorale au Vinland et qu'i l  y
reçut le martyre ?

Le savant danois Christian Rafn
n'établit- i l  point qu'en 1122, l 'évêque
de Gardar, en Groenland, Erik-Uri,
suivit les traces de Jonus ? Cette mis-
sion n'est-elle pas authentiquée par

un curieux monument, le Baptistère
de Newport, dans Rhode-Island ?

Quelqu'un peut-i l contester que
l'évêque Olaf, en 1261, prêcha la
croisade dans les colonies outre-
Atlantique ?

Les collectes des diocèses améri-
cains ne furent-elles pas recueillies
par  le  denier  de Saint -Pierre,
jusqu'en 1309 ?

N'avons-nous pas la l iste des évê-
ques de Gardar, en Groenland, de
ll2l à 1537. sans solution de conti-
nuité ?

A I 'appui  de ma thèse,  je  puis  invo-
quer, enfin, le témoignage de Chris-
tophe Colomb lui-même. En 1477, et
les années suivantes, le "fin Génois"
ne fit-il pas d'attentives croisières
autour de I 'Islande. dans la mer du
Nord ? Qu'y venait-i l  chercher ?
Recueillir les résultats des découver-
tes normandes.

C'est au retour de ces voyages peu
divulgués que le célèbre navigateur
affirma I'existence d'un continent
sous I 'horizon d'ouest.
- Mais, direz-vous, à supposer que
ces factoreries normano-américaines
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aient existé, comment auraient-elles
disparu ? Et d'où vient qu'on en ait
perdu le souvenir ?

Elles furent ruinées par la polit ique
fiscale et centralisatrièe de Margùe-
rite de Valdemar, cette reine qui réu-
nit sur son front la triple couronne de
Norvège,  Suède et  Danemark.
Incompréhensi fs  et  cupides,  les
ministres scandinaves établirent. en
1389, des monopoles d'Etat sur la
navigation et la colonisation.

C'était la mort économique pour
les fiers Vinlandais.

l ls ne s'inclinèrent point et se reti-
rèrent vers I ' intérieur du continent.
On peut suivre les traces de leur
exode à travers la vallée du Missis-
sipi, jusqu'au Mexique, au Guaté-
mala et au Pérou.

Les énigmatiques civil isations du
Centre-Amérique n'auraient-elles pas
reçu, par ces émigrants, I 'empreinte
du génie normand ? Ainsi seraient
expliqués certains points obscurs de

Autre extra i t  de
la tapisser ie de
B a y e u x ,  m o n -
trant  la construc-
t ion des navires,
a v e c  D e a u c o u p
de  p réc i s i on .

Las Normands en Amérigue

I'art et de la religion, en l 'ère antéco-
lombienne.

Et ainsi f init I 'histoire de nos vieux
pirates. Ce sont là des aieux dont on
peut se réclamer.

N o l
La résistance aux inventaires (1906;
Boissons économiques au 19" siècle
Ventres creux et ventres dorés : Les
insurrections de Germinal et Prairial
A n  I l l .
Vivre sur Ia zone (1920)
La révolution sociale des Capuchonnés
(r 182-t 184)
Panorama de l88 l
Le bourrage de crâne par la caricature
0 9 1 4 - 1 9 1 8 )

N '  2  (épu isé)

N . 3
Accouchements au XVIII. siècle
lndoch ine  (1930)  ( l )
Quand les Gaulois prenaient les eaux
Les barricades de la Commune (1871)
Sur les routes des caril lons
Les Fonifs (1850-1924)
Panorama de 1932 (2, trimestre)

N " 4
Au temps des l. '  Tours de France
(l 903- 1905)
Fenlmes au bagne (185E-1906)
La fête au bois Hourdy
Les lnsurrections vietnamiennes de
r930-1931 (u )
Les frères Le Nain
Pour améliorer I 'ordinaire des Poilus
Les agrandissemenrs de Paris (l le
Empire)
Les colonnes infernales (1794)
Une moisson à la fourche (1953)
La batail le de Homesread (1892)
Le STO : témoignages et résisrances
Panorama de 1832.

N " 6
Des usines remises en marche sans leur
patron (1944-1949)
La rosière de Nanterre
Paysanne en Languedoc (1900)
L'enfermement des pauvres, 17. siècle
Les colporteurs au 19. siècle
Panorama 1932 (3. trimestre)

N o 7
La grande colère des maraîchers (l 936)
Jardins ouvriers à Taverny (témoi-
gnage)
Solidarité France-Pologne (1830-1831)
An ll : un théâtre sans culotte
Attaques de dil igences au 19. siècle
La promenade du bæuf gras à Paris
Panorama de 1922

N " E
Les soulèvements de l85l dans les
campagnes
Bateleurs et charlatans au I 7. siècle
Les Pâques sanglantes de Dublin l9l6
Le fascisme verr (1936)
Un savant l ibertaire: Elisée Reclus
Les maçons de la Creuse au 19. siècle
Panorama de 1903 (vie poliriquc er
in te rna t iona le )

Liste des
N " 9
Les Sa in ts  Cuér isseurs  (17-18 .  s ièc les)
I963 : La grève des mineurs
l9l7 : Le chemin des Dames
La montée au Mur des Fédérés
Les tail leurs de pierres au Moyen-Age
Le dossier Danton
Le l ' '  ma i  1886 à  Ch icago
Panorama 1903 (La Belle Epoque)

N .  l 0
Voleur ou héros populaire ? Cartou-

R a f l e s  \ a n g l a n r e s  d ' A l g é r i e n
( 1 7 . 1 0 . 1 9 6 1 )
Les paludiers de Cuérande
Une parole ouvrière : I 'Atelier 1830-.10
La révolte du Roure 1670
Hauts l ieux de la fécondiré
Cabrera, l ' î le de la morr

N .  l t
La Peste de 1720 à Marseil le
Le peuple dans les Mille et une nuits
Godin, et le Familistère
La fête de la Choule
USA : La piste des larmes (1830-1840)
Querelles, charivais et amours conrra-
riés au 18" siècle

N o  t 2
Les procès d'animaux
Témoignages sur les camps nazrs
Les cadrans solaires (19" siècle)
Les  t r i co teuses  de  I 'An  l l l
Benoît Raclet, vainqueur du "ver
coqu in"
A propos de "Avoir 20 ans dans les
Aurès"

N o  t 3
Charles Martel a-t-i l  arrête les Arabes
à Poitiers en 732 ?
Les soldats de I 'An l l :

Lettres de conscrits auvergnats
Education civique ou propagande
républicaine ?

Pain jaune et marché noir
Entretien avec Cl. Jean-Phil ippe

N o  1 4
1947 : Le départ des ministres commu-
n is tes .
Onze jours d'exode (1940)
Mystères et fêtes religieuses au Moyen
Age
Le canular du Lapin agile
La découverte archéologique de Glozel
Le braconnage en Sologne au siècle
dernier
La vie dans les campagnes nîmoises
dans I 'Antiquité
Un almanach saisi en 1872 en Bour-
bonnais
Bâr thé lémy Th imonn ier ,  invenreur
malheureux de la machine à coudre

N "  t 5
La Résistance en Bretagne
L'insurrection de Paris en aoû( 19.14

articles parus dans Gavroche
La rue et ses métiers au 18. siècle
Août l9l4 : les débuts de la grande
guerre en Languedoc.
Joutes  e t  qu in ta ines  popu la i res
Un mineur français au "paradis" de
Staline ( I 936)

N o  t 6 l t 7
Les 63 jours héroiques de Varsovie
(t944)
Mineurs  d 'a rgenr  en  Lor ra ine  au  16"
siècle
Les  communis tes  on t - i l s  vou lu  p rendre
le pouvoir à la Libération ?
Le crime de la Nanon (un infànticide
au 18 .  s ièc le )
Les Bretons de Paris à la Belle Epoque
Mariages morvandiaux au siècle der-
nier

N O  I E
Les massacres de septembre 1792
Dossier "Cuerre d'Espagne" : La
France, terre d'asile ?
Le pourquoi de la délaite repubiicaine
Les mariniers d'Auvergne ( | r. 19. \ iè-
cles)
Français et canaques (reperes hisrori-
ques)

N o  t 9
Madame du Coudra l ,  ma i r re \ \c  c . -
accouchement
Un accouchement  "sensa l r t )nDc l  Ju
l 8 ' s i è c l e
Jeux  de  masques,  mon lon \  c ' l  . Jcu \  Jc
nobles
Comment  les  Jacob inr  onr  quaJr r l i c  r r
France
La mora le  se lon  Sr -Jur r
F i leuses  e t  t i sserand, .  au  \ l r ) \ cn . {ge
Guerres afghanes

N . 2 0
"1984"  e r  le  phenomene rora l i ta i re
Un chasseur de sorcieres en l6O9 au
pays Basque
1936, la solidarire déchiree à I 'Espagne
républicaine
L 'exemple  l lonna is
Chiffonniers de Paris au 19. siècle
L ' ins r rucr ion  c iv ique à  l 'éco le

t "  2 l /22
La première guerre scolaire
Le discours des aliénistes au lendenrarn
de la Commune
Marn'rons (témoignage)
Repères  h is to r iques  pour  I 'A lban ie
Le jeux de I 'oie de I 'affaire Dreyfus
Le vagabondage des mineurs à Paris
au 19" siècle
Le droit de réunion au siècle dernier
La traversée d'un jeune soldat de Bret
à  la  Guade loupe (1874/1875)

N" 23
Les briseurs de machines €n France et
en (;rande-Bretagne.

Galerie des machines ou galene des
monst res :
Les  mi rac les  raconten t . . .
C lous  e t  c lou t ie rs  d 'h ie r .
Le  dro i t  d 'auba ine

N. 24
L 'Eco le ,  I 'Eg l i se  e r  I 'E ta t  sous  I 'anc ien
regrme.
Une ten ta t i ve  d 'Eg l i se  nar iona le  au  19 .
siècle. L'Eglise française de I 'Abbé
Chatel.
Le  communisme en mi l ieu  ru ra l  avant
et pendant la guerre (Berry).
Les chaufourniers.
Dossier sur I ' intolérance.
L 'a f fa i re  Drey fus  e t  la  dé fense nar io -
nale vues par I 'Action française.

No 25
Souvenirs d'une sage-lemnre
Jean-François Piron
Le Béranger du compagnonnagc
"L ibérez  nos  cantarader  l  

'

Les  rebe l les  !h lnor .  Ju  t ! rn  - \d rnr -
I rénée
J e u r  d  c n l a n t r  J u  l 6 '  . r e i l c
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I  ru rcn t 'de-Cerdans
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.\tclrers nationaux en Champagne (2.
pa  r t  re )
La  lo i  Fa l loux  (15  mars  1850)
Les frères Trinitaires, six siècles de
rachat des captifs de I ' lslam
tl y a 50 ans : la publicité dans un
almanach
de province Panorama express de 1906
en cinq dessins, une chanson et un por-
tralt
Gueux et gueuserie
Cris de la tranchée (mémoires de 2 poi-
lus)

No 27/2t
1936 : le Front populaire
- Le cinéma du Front populaire
- L'église et le cinéma entre les deux
guerres
Genèr'e choisit la Réforme
Un quart de siècle pour Amnesty
La naissance du Boulangisme
La révolte des garçons de café
Le drame de Decazevil le
ll était une fève
L'exode par mer des Havrais et les 800
mor ts  du  "N iobe"
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les : I à 22 : 20 F. Numéros doubles
l() F - à perair du 23 : 25 F - Com-
mrnde et règlement À adres*r à Edi-
l ions Florérl BP E72 2?fi)E Evreux.
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A PROPOS D'UN LIVRE
Sous ce titre, nous inaugurons une rubrique qui n'est pas sans lien avec "Le

temps des livres". Nous souhaitons intéresser nos lecteurs, par un texte de la
longueur d'un article, à un ouvrage qui nous a paru digne d'être souligné. Texte
qui pourra être un véritable article écrit par I'auteur du livre, sur I'ensemble de
son sujet ou bien sur un de ses aspects ; ou bien une analyse plus poussée de
I'ouvrage qu'une simple "note de lecture" ; ou encore, si le livre s'y prête, un
chapitre ou une partie de chapitre formant un texte complet... Bref : toute
démarche permettant une approche assez démonstrative de I'ouvrage que nous
présenterons. Avec l'espoir, bien entendu, que de nombreux lecteurs de Gavro-
càe souhaiteront en connaître davantage...

Montreuil-Bellay, | 940- l 945

UN CAMP DE CONCENTRATION
FRANCAIS PENDANT
LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Montreui l -Bel lay (Maine-et-Loire),  jo l ie pet i te ci té des bords du Thouet,
près de Saumur, est aujourd'hui  une halte recherchée par les tour istes
pour sa forteresse et sa vi l le close, la dernière de I 'Anjou. De janvier 1 940
à novembre 1 945, el le a accuei l l i  d 'autres hôtes, des étrangers mais
aussi des Français,  enfermés derr ière les barbelés de son camp de con-
centrat ion.

Histoire jamais di te,  consciencieusement oubl iée jusqu'à ce l ivre, Un
camp pour les Tsiganes... ef les autres (1). Malgré deux prix, I'un natio-
nal,  pr ix Ramonès 1984, décerné par la communauté ts igane, l 'autre
régional,  pr ix du Salon français 1985, malgré un procès gagné contre les
édit ions Ol iv ier Orban parce que l 'un de ses auteurs lui  avait  "emprunté"
pour un roman quelques passages, ce premier l ivre sur un camp pour ainsi
dire exclusivement français n'a pas eu les honneurs des grands médias.

D'abord les Républicains espagnols

Février 1 939, nos soldats désar-
maient les épaves de l 'armée républi-
caine espagnole vaincue qui avaient fran-
chi massivement la frontière et que l 'on
interna aussitôt dans des camps (2). A
partir d'avri l, i l  leur fallut choisir entre le
retour au pays ou I ' incorporation dans
des batail lons de travail leurs mis à la
disoosition des autorités militaires fran-
caises. Et c'est ainsi qu'environ 6O0
Espagnols,  de janvier  à ju in 1940.
furent embrigadés pour construire, à
Montreuil-Bellay, une poudrière que le
ministère de la Défense souhaitait la

l ' l l Un camp pour les Tsiganes... et les
autres.  Jacqu-es Sigot .  Ed.  Wal lada 1983.

(21  Gav roche ,  no  18 .  Doss ie r  "Gue r re
d'Espagne" :  "La France,  terre d 'asi le.
L ' internement des Républ icains espagnols"

plus éloignée possible du front tradi-
tionnel de l 'Est. Dès leur arrivée, i ls
bâtirent à la hâte de misérables bara-

Les ruines du camp, en hiver

ques pour se loger, baraques
devaient devenir celles du camp
concentration.

Un stalag pendant quelques mois

Tout le monde se sauva vers le Sud
quand,  en ju in 194O. l 'A l lemagne inf l i -
gea à la France l 'humiliation de l 'occu-
pation et transforma le chantier à peine
terminé en stalag ; seule période pen-
dant laquelle le camp échappa à l 'admi-
nistration française. Y furent parqués
les fuyards de toutes nationalités inter-
ceptés sur les routes. A la mi-août, pour
se venger de l 'échec du bombardement
sur Londres, les Nazis raflèrent tous les
ressortissants civils britanniques de
l'Ouest de la France et les regroupèrent

qui
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comme on les appelait ,  sont toutes
demeurées vaines.

La  ra ison o f f i c ie l le  de  l ' i n te rnement
é ta i t  la  psychose de  l 'esp ionnage,  ma is
vite se précisa son caractère raciste. Le
préfet du Finistère n'écrivait- i l  pas,
dans  une c i rcu la i re ,  qu ' i l  demanda i t  les
arrestat ions "des individus sans domi-
ci le f ixe, nomades et forains, ayant le
type romani" ? Le camp se trouvait
complètement sous la seule responsa-
bi l i té des autori tés françaises, et les
Allemands refusèrent toute prise en
charge et toute indemnisation - même
s ' i l s  ne  se  gênèrent  pas  pour  y  envoyer
q u e l q u e s  i n d é s i r a b l e s  -  p u i s q u ' i l
s 'ag issa i t  d 'une mesure  po l i c iè re  qu i
incombai t  à  no t re  admin is t ra t ion .  Sur -
ve i l lé  jusqu 'en  févr ie r  43  par  des  gen-
darmes,  i l  l e  fu t  ensu i te  par  des  gardes
c iv i l s ,  jeunes  gens  de  la  rég ion  qu i
échappa ien t  a ins i  au  Serv ice  du  Trava i l
Ob l iga to i re  en  A l lemagne (STO) .

L' i l lusion d'une vie organisée

Si, prof i tant de la corruption de cer-
ta ins  membres  du  personne l  d 'encadre-

Montrcuil - B êllay, | 94& | 95

Photos parues dans un
hebdomadaire contem-
porain du camp :  "Toute
l a  v i e "  n o  1 4 8 - l 4 9  d u
29  j u i n  1944  (de rn i è re
pa ru t i on  l e  1O  aoû t  su i -
vant) .  Le reportage mon-
tre (sous un t rompeur
j ou r  r i an t )  l a  v i e  des
g i t ans  au  camp .

ment ,  ou  du  lax isme de c i rcu la i res ,
que lques  grandes fami l les  fu ren t  l ibé-
rées  les  p remiers  mois ,  les  p lus  pauvres
furent complètement abandonnées à
leur sinistre sort.  Les condit ions d'exis-
tence é ta ien t  des  p lus  lamentab les ,  sur -
tou t  pendant  l ' h iver ,  quand les  in te rnés
en arr ivaient à arracher les planches du
sol ou de la charpente des baraques
qu ' i l s  je ta ien t  dans  les  feux ,  après  avo i r
déjà brûlé les sabots de bois qu'on
vena i t  de  leur  d is t r ibuer .  La  quête  de
nourri ture, qui f  ut toujours insuff isante,
fu t  la  g rande obsess ion  de  ce  peup le  à
qu i  l ' on  ava i t  dé jà  in te rd i t  sa  seu le  ra i -
son d'être, la route, cette route qui lon-
gea i t  le  camp sur  tou te  sa  longueur  e t
qu 'emprunta ien t  souvent  le  d imanche
des Mont reu i l la is  en  mal  de  d is t rac t ion .
Les  arch ives  donnent  par fo is  l ' i l l us ion
d 'une v ie  o rgan isée :  n 'y  a - t - i l  pas  une
in f i rmer ie ,  une éco le ,  une chape l le ,  une
fê te  de  Noê l  ?  Ma is  e l les  occu l ten t  en
mème temps l 'a rb i t ra i re  po ignant  des
rappor ts  en t re  l ' admin is t ra t ion  e t  les
Ts iganes qu i  ne  pouva ien t  comprendre
pourquo i  eux ,  Franca is ,  é ta ien t  en fer -
més par  fami l les  en t iè res  par  d 'au t res
Franca is ,  der r iè re  des  barbe lés  é lec t r i -
f iés  avec  mi radors .

1943 fu t  l ' année la  p lus  d i f f i c i le .
300 femmes,  en fan ts  e t  v ie i l la rds ,  a r r i -
vèren t  au  camp par  la  rou te  de  L imoges
de Po i t ie rs ,  f in  décembre .  Le  camp
comprenait alors deux part ies dist inc-
tes  mais  cont iguës ,  l ' une  pour  les  Ju i fs
e t  l ' au t re  pour  les  Ts iganes  ;  en  janv ie r ,
tous  les  hommes de 16  à  6O ans  in te r -
nés avaient été déportés pour être
ex terminés  en  A l lemagne.  En septem-
bre  1944,  la  rég ion ,  pu is  la  France,
furent l ibérées, mais non pas les Tsiga-
nes ,  pu isque l 'anc ien  occupant  n 'é ta i t
pas  à  l 'o r ig ine  de  leur  in te rnement .  l l s
ava ien t  seu lement  é té  envoyés  dans  un
aut re  sa te l l i te  de  la  poudr iè re  de  1  940,
parce que le camp avait été bombardé
et  mi t ra i l lé  à  p lus ieurs  repr ises  pendant
l 'é té  par  les  av ions  a l l iés .  l l  y  ava i t  eu
des morts et des blessés, et surtout une
indescr ip t ib le  pan ique,  auss i  b ien  parmi
les  in te rnés  que parmi  le  personne l .
Ent rè ren t  a lo rs  dans  les  bâ t iments  ru i -
nés  des  Russes  B lancs ,  compl ices  du
Reich  qu i ,  pensa ien t - i l s ,  sembla i t  seu l
capab le  de  leur  rendre  leur  pays  ;  e t  des

à Montreuil - les femmes étant diri-
gées sur  Besançon.  A la  f in  de
l 'automne,  i ls  furent  envoyés à Saint -
Denis, près de Paris, oùr i ls restèrent
jusqu'en 1 944.  Au cours de l 'h iver ,
des accords Pétain-Hitler supprimèrent
ces sta lags ;  les in ternés qui  n 'avaient
oas encore été l ibérés furent transférés
comme prisonniers de guerre en Alle-
magne.

Les nomades sont internés pour cause
d'espionnage

Le 8 novembre 1941 s 'ouvr i t  le
grand camp de concentration de noma-
des de Montreuil-Bellay, destiné à rem-
placer plusieurs petites unités trop oné-
reuses d'encadrement et d'entretien et
dans lesquelles avaient été rassemblés
les Tsiganes,  à la  sui te d 'un décret  de
novembre 1 939 aggravé par un autre
décret, celui-ci signé par Albert Lebrun
le 6 avril 1 94O. Les forains subirent le
même sort. Vinrent les rejoindre des
clochards de Nantes qui moururent
quasiment  tous durant  l 'h iver  1 942-
1 943. Les recherches effectuées pour
retrouver la trace de ces "isolés",

Car te  d ' un  anc ien  i n t e rné  po l i t i que  du  camp .
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Un camp de concentation français

*laricr Vôlker

dchr : r i  n  am 16.  .Juni  tg l8
Geiswasser. Krs. Kolmar

{est . arn 14. Februar 1945
Montreui l - t le  I lav

Department Maine-et.Loire
{Frankreich}

Faire-part  de décès d 'une jeune Al lemande, internée à Montreui l -Bel lay.

if.J

Craignant l 'hécatombe que provo-
querait un second hiver, I 'Administra-
tion, en novembre, f it transférer les
civils allemands à Pithiviers (Loiret).
Tous les bâtiments et ce qui pouvait
être récupéré étaient vendus par les
domaines en octobre 1946. Ne restent
aujourd'hui que les socles en béton. la
carcasse d'un baraquement et la pri-
son. Tout avait été oublié.

Plus de quarante années après ces
événements, le sujet demeure toujours
tabou. Oui, même aujourd'hui, accepte
d'apprendre ou de reconnaître que la
France, et pas seulement celle de
Vichy, a ouvert et administré d'innom-
brables - et l 'adjectif est à prendre à la
lettre - camps de concentration sur
tout son territoire ? Celui du Struthof,
souvent cité, ne I 'est que parce qu'i l  se
trouvait alors en zone allemande ; les
études écrites sur lui ne parlent pas de
la période pendant laquelle les Français
l 'ont uti l isé pour y interner les civils alle-
mands. Les anniversaires rappellent
régulièrement et avec raison les noms
des camps nazis ; est-i l  scandaleux de
parler aussi des nôtres. même s'i ls
n'ont pas caché les mêmes horreurs,
quand la plupart des manuels scolaires,
l ivres, revues et discours se cantonnent
dans la conspiration du silence ?

br

collaborateurs locaux en transit avant
d 'êt re expédiés à Châteaubr iant .

Pour finir, des civils allemands en ota-
ges

Les Tsiganes ne quittèrent Montreuil-
Bel lay qu 'à la  mi- janvier  1945,  mais
pour être transférés dans les camps de
Jargeau et d'Angoulême. Leur calvaire
devait continuer ail leurs, alors que leurs
compatriotes sédentaires retrouvaient
leurs habitudes d'avant la guerre. Si
l 'on s'en débarrassait, c'était parce que
l'on avait besoin de la place pour 796
civ i ls  a l lemands,  pr inc ipalement  des
femmes et beaucoup de vieil lards, arrê-
tés ou arrachés à des maisons de
retraite par les Services de Sécurité
Militaire, la Police Française et les FFI
lors de la reprise de l 'Alsace, f in novem-
bre 1944.  Internés d 'abord à Schi r -
meck, puis au Struthof , devenus camps
f rançais, i ls arrivaient à Montreuil-
Bel lay le  20 janvier  1945.  Des let t res
anonymes réc lamèrent  qu 'on leur
infl ige ce qu'avaient subi les prisonniers
outre-Rhin.  Inquiète de voi r  le  c imet ière
envahi par les nombreux détenus morts
que l 'on y enterrait, la municipalité
demanda en vain à la préfecture que les
"indésirables" fussent inhumés direc-
tement dans le camo. Jacques SIGOT

Une touche d 'humour {noir )  pour f in i r  :  sur  le s i te p lutôt  désolé de l 'ancien camp de concen-
t r a t i on ,  Un  panneau  van te  l e  camp ing  mun i c i pa l  ( 3  é to i l es . . . )
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Le temps
des livres

Exposition

ORAGES
D'ACIER...

Dans le hall Banlieue de la gare de I'Est s'est
tenue. du 2l  octobre au l6 novembre,  la t ro i -
s ième exposi t ion sur la guerre l9 l4-1918 orga-
nisée par le Secrétariat d'Etat aux Anciens
Combattants et  I 'associat ion "Pour un musée
vivant  de la Première Cuerre mondiale" ,

Après "  l  9 14. . .  part is  pour un été" (à la gare
de I 'Est  en 1984) et  "1915.. .  les t ranchées"
(avec reconstitution d'une tranchée, à la gare
de Lyon),  les organisateurs commémorent
cette année le soixante-dixième anniversaire de
1916 en empruntant  le t i t re du l ivre d 'Ernst
Jùnger "Orages d 'acier" .

Ce titre, et I'exposition elle-même rendent-
ils assez I'horreur des combats ? Orages
d'acier, c'est presque trop beau, trop propre.
C'était plutôt orages de sang, de boue, de
putréfaction... Les années passent vite et les
rangs des survivants s'éclaircissent. Ceux qui
peuvent nous dire de vive voix le cauchemar
qu' i ls  ont  enduré sont  de plus en plus rares,
environ une dizaine de mi l l iers,  peut-être p lus,
certa ins n 'ayant  jamais demandé leur carte
d'Anciens Combattants, préférant mettre une
croix sur ces années perdues, gâchées, volées à
leur vie, à leur jeunesse.

Néanmoins. il est sans doute nécessaire à
I'heure où les Rambos ou autres héros guer-
r iers exercent  une te l le fascinat ion sur certa ins
jeunes d 'opposer à I ' image glor ieuse que le
cinéma en donne avec complaisance une image
plus réaliste. On ne peut laisser s'empoussiérer
dans les archives de la bêtise humaine les
innombrables témoignages qui  nous sont  par-
venus sous forme de let t res,  de journaux,  de
croquis,  de tableaux.

Ce sont  des c i tat ions des combattants eux-
mêmes qui commentent les photos de ces hom-
mes qui avaieil plulot I'air de dëmenls que
d'êtres humains lorsqu'ils revenaient de ce,
enfer, piêtinant les corps de leurs camarades
morts, avançant malgré les gémissements des
mourants qu' i l  fa l la i t  abandonner,  avançant
en s'efforçant de ne plus les entendre, de ne
plus voir ,  de ne plus sent i r  I 'odeur pest i len-
tielle de la mort. C'es! ta mort qui règne en ces
lieux... C'est bien triste de mourir à vingt
ans... Des débris de codavres s'abattenl à toul
mo,nent sur nous... des bouffëes d'air empesté
circuten! à chaque instant... C'est t'enfer, c'est
I'enfer. Dans les tranchées, les vivants enterrés
côtoient les morts sans sépultures : Je ne veux
pas savoir si, au juste j'habite sur un cadavre...
Et dire qu'it faut rester là, se faire assommer,
ni avancer. ni reculer...

Il faut les textes pour donner la mesure de
I 'horreur.  La photo et  la peinture sont  des sup-
ports ( rop propres,  capables de fa i re d 'une



UNE FEMME
EMANCIPEE

â11,:?1
Une femme égtarrjl#:

au XIX" siecle :

Lazatime de *{a*offiræ

3 2

abominat ion une æuvre d 'ar t  agréable à regar-
der,  bel le !  Entre t ra in et  métro,  les passagers
de la gare de I 'Est  prennent- i ls  le temps de les
l i re 

' l  
Je crains que certa ins s 'arrêtent  p lus aux

rut i lantes machines de guerre exposées dans la
grande v i t r ine centra le ou aux uni formes bien
nets,  b ien repassés portés par des soldats de
e i re aux r  isages impassib ler .

Je crains que certa ins prennent au pied de la
let t re les a l l iches mensongères d 'une France
qui ,  à I 'arr iere,  pavoisai t ,  se dressai t  sur  ses
ergots dér isoi res pour chanter cocor ico.  Qu' i l
s'agrsse du "Coq Jronçais repoussont I'Aigle
allemand" ou du visage joufflu, pérant de
santé du soldat  de I 'Armée d 'Or ient  peint  par
Benjamin Rouvier  (sous ce pseudonyme on
reconnaît  le t ra i t  de Benjamin Rabier ,  p lus
heureux sans doute avec Gédéon) dans le cadre
d'une campagne publ ic i ta i re dest inée à recuei l -
l i r  des tbnds pour lut ter  contre le paludisme
qui  fa isai t  des ravages.

Quinine et tnoustiquaire
Moustiquaire et quinine
Notre cher ntilitaire
Vous doit su bonne mine
En chæur :
Cëlëbrons tous ce beou suc'cès

Qui repuit nos ccnurs Jronç'ais
Ces images opt imistes ne pouvaient  p lus t rom-
per ceux et  cel les qui  voyaient  revenir  les poi lus
du  f r on t .
" 1916  es t  sceu r  de  1915 ,  aucune  so lu t i on  m i l i -
ta i re au conf l i t  n 'a pu être t rouvée, I 'accumu-
lat ion de moyens matér ie ls,  a l lemands à Ver-
dun,  a l l iés sur la Somme, se révèle aussi  i l lu-
soire que I 'entrée en l ice de nouvel les nat ions.
De semi-échecs en demi-succès,  les bel l igérants
s 'enfoncent dans la guerre,  s 'accrochent à
I 'espoir  d 'une v icto i re décis ive car chacun croi t
posséder I 'a tout  maît re,  pense discerner chez
I ' a d v e r s a i r e  I a  f a i b l e s s e  i n s u r m o n t a b l e .
L 'ef l 'or t  demandé au pays pour tenir  le dernier
quart  d 'heure toujours repoussé,  revêt  les for-
mes  dé l i n i t i r es  d ' une  na t i on  en t i è remen t  t ou r -
née vers la guerre.  En 1916, la mutat ion est
quasiment terminée. El le s 'accompagne cepen-
dant d 'une modi f icat ion des mental i tés.  Les
horreurs de la guerre sont  demeurées les
mêmes, mais e l les ont  t ranspercé le carcan
mensonger dans lequel  les gouvernements
croyaient  pouvoir  les c i rconscr i re.  L 'année
l9l6 est  une année de lente pr ise de conscience,
durant  laquel le le souci  de vér i té I 'emporte sur
les élucubrat ions du "bourrage de crâne".  La
France a mûr i ,  en part icul ier  cel le qui  meurt
su r  l e  f  r on t ,  une  ma tu r i t é  pas  t ou jou rs  mesu ree
avec justesse par les autor i tés c iv i les et  mi l i ta i -
res.  "

l l  me  remb le  que  I ' e xpos i t i on  ne  mon t re  pa \
l e5  eou ran t s  d ' op in i on  pac i f i s t es  t r ès  m ino r i t a i -
res,  i l  est  vrai ,  qui  subsista ient  et  qui  ne pou-
vaient  s 'expr imer à cause de la censure.

Mais je suis peut-être passée t rop v i te
comme les v is i teurs pressés de prendre le t ra in.
Ainsi  I 'un de ceux qui  ont  la issé leur s ignature
dans le L ivre d 'or  reproche-t- i l  à I 'exposi t ion
de ne pas montrer  les Afr icains et  les Maghre-
bins qui  ont  payé de leur sang leur apparte-
nance à I 'Empire f rançais.  l l  est  passé sans la
roi r  à côté de la photo d 'un t i ra i l leur  sénéga-
la is couvert  de boue, une chaussure à la main,
désemparé. . . .  Sans doute,  comme me le la isai t
remarquer Jean-Pierre Verney,  I 'un des orga-
nisateurs,  les gens t rouvent- i ls  dans cet te expo-
si t ion ce qu' i ls  v iennent y chercher.  l ls  1
entrenl  avec des idées préconçues et  en sortent
soi t  mécontents qu'on n 'a i t  pas assez fa i t  por-
ter  l 'accent  sur leur r  rs ion de cel tc guerre.  soi t
sat is fa i ts  d 'avoir  t rouvé une exposi t ion à la
mesure de leur at tente.

Si  certa ins ont  t rouré ces do<'urnents et  sou-
venirs magnifiqres, un autre demande "Ëst-ce
pour préparer la Trois ième Guerre mondiale
que I 'on montre avec une complaisance mor-
bide des images de la "der des der"  ?"

Paci f isme et  nat ional isme borné s 'opposent
encore dans ces dédicaces.  La polémique cont i -
nue,  lc  débat ne s 'est  jamais re lèrmé, la p la ie

reste ouverte.  Je ne crois pas qu'on puisse évi-
ler  de re lomber dans les mêmes erreurs en se
mettant  des oei l lères.  Sans s 'y complaire,  i l
fàut  regarder en face la vér i té de notre passé et
en t i rer  des leçons.  Si  les hommes ne devien-
nent pas plus sages,  p lus adul tes,  la "der des
der"  n 'esl  pas pour demain.

L 'Associat ion pour un musée v ivant  de la
Première Guerre mondiale (35,  rue de la L ibé-
rat ion -  91480 Varenne-Jarcy)  réunira peut-
être un jour dans un musée en région par i -
s ienne tous les documents,  tous les souvenirs
présentés dans ces t ro is exposi t ions ( t ro is
au t res  do i ven t  su i v re ,  t r a i t an t  de  1917 ,  l 9 l 8  e t
l9 l9) .  Ceux qui  v is i tent  un musée sont  déjà
sensib i l isés,  i ls  se sont  déjà posés des ques-
t ions.  Ces exposi t ions gratui tes ont  I 'avantage
de venir  à la rencontre des gens.

Pierret te COUDRAY

Le temps des livres

N'ayant reçu qu'une instruction primaire,
Comment ferai-je en composant des vers ?
Je ne connais que très peu de grammaire,

Aussi je crains d'écrire de travers !...
Je comprends bien que mon intelligence

Ne peut porler le langage des dieux
Et du lecteur, j'implore I'indulgence

Car malgrë tout j'di rimé de mon mieux.
Tant de modest ie ne I 'empêche pas de cont i -

nuer à voler le temps d'écrire à sa vie labo-
rieuse car. dit-elle. mon âme est un brasier de
poésie qu'il faut faire pétiller. Divorcée, il lui
faut gagner sa vie. Avec sa jeune sceur Rosalie,
e l le t ient  à Marsei l le  un commerce de gib ier  et
vola i l le  dans lequel  la poésie ne t rouve pas bien
sa place.  Femme de let t res ou femme de plu-
mes, e l le vole le temps d 'écr i re à son sommei l  s i
besoin est .

La reconnaissance du grand Frédér ic Mistra l
sera pour e l le une consécrat ion.  Si  ses premiers
vers éta ient  dans la langue des sæurs,  la langue
de l 'école,  le " f rancihot" ,  e l le a découvert  que
sa langue maternel le rend mieux I 'odeur de sa
terre,  du prcmier a i r  qu 'e l le a respiré et  qui
sentail si l:on luJorigoule, le genêt, lo lavande,
l'uspit', l'h-t'sope, le rotrturin et toutes les lter-
bes de la Suint-Jean qu'il seruit trop tong
d'énutnërer.

"C'était au Carêrne pus.sé. Un soir j'entrai
dans l'ëglise Saint-Luurent. Il .t'ut'oit un prëdi-
L'aleur, le pèïe Xavier, qut prêt'huit en proven-
çal. J'ai pris une chaise et je suis allée
ttt'asseoir presque ert Jot'e r./e /ur. tsouc'n Dièu !
Au bout de quelques nrinutes, j'ur dit u nru voi-
sine : "Muis <"est ,Vistral que j'ententls .' Il n'.t'
a qu'un enJant chéri des nruses qui puisse Jàire
des sennons aussi beoux !" Celu venuit d'un
outre ntonde ! Toutes les paroles qu'il disait
étoient si J'leuries, si suoves, qu'elles rne retour-
nèrent le sang ! Mon cæur baîtoit ù en crever !
C'était la première Jois que je sentais tctut ce
qu'il .v ovait de beuu dans notre lungue proven-

ç'ale ! "
A  Marse i l l e ,  e l l e  se  sen t  p r i son r r i e re ,  commc

I 'o iseau en cage à qui  e l le conl ' ie  :
Mon c<eur me dit qu'il n'en peut plus,
Mon ame nte crte : "lile"
Pourtant, il rne Juut rester
Puistlue 1e dois gugner rnu rie...
E r  e l l e  f i l e ,  dès  qu ' e l l e  l e  peu t ,  r e t r en rpe r  so r r

courage à l l tanosque ou el le réu\s i l .  à acheter
un  bas t i don ,  à  p l an te r  une  r i gne ,  qu i  l u i
apporte unc de ces pet i tes jo ic-s dont  on se
re j ou i t ,  ou  I ' on  pu i se  l e  goù t  de  v i r r e  quand  on
ne  c ro i t  p l us  au  bonheu r .
C'est la prenrière unnëe qu'elle nous donne son
bon jus... C'est le mienne, je I'ai suée !...

Quond j'étais jeune, t"ëtuit le vin de rnûres qui
ne rendoil jo-veuse, tnaintenant c'est le yin de
lu treille ! (...) Vous devez vous dire qu'il ne
nous en faul pos beuut'r-tup pour ètre (utrlrills.
Ebé, riez tant que vous v'oudrei, ntais si t'ous le
coûtiez t'e vin, vous vous en lè<'herie: les babi-
nes. . .

Hé las ,  e l l e  n ' en  j ou i r a  pas  l ong temps .  E l l e
meurt  en novembre 1899, à l 'âge dc c inquante
c t  un  ans .  5a  r ceu r  Rosa l i e  l eu t t t t a  \ c \  ee r i t \  e t t
un  recue i l  qu i  se ra  pub l r c  qua t r c  an \  ap rè \  sa
mort  et  dont  Frédér ic l l l i : t ra l .  lur  rendant un
ultime homnrage, écrira : fous les Provertçau.r
tlui auront Ia t'hance de Ie.leurlleter s'en rëjoui-
ronl rcDttne d'un L'hunt d'urrtour t'hantë pour
Lazurinc.

Le numéro 89,90 de la revue Alpes de
lumière est  une jo l ie p laquette sur les cabanons
eons t ru i t s  cn  p re r re  ' èche ,  communémen t
appelcrs bor ies et  qui  s ' intègrent  s i  b ien au pay-
sage prorençal ,  entre la garr igue et  le b leu des
champ :  de  l a rande .

Le rnourenrent  "Les Alpes de lumière"
organire par a i l leurs des stages (archéologie,
restaurat ion d 'habi tat  ancien,  etc.) ,  des exposi-
t ions ct  des chant iers de volontai res pour la
sauregarde du patr imoine provençal .

S'adresser :  Pr ieuré de Salagon -  Mane
04300 Forcalquier .
r é 1 .  9 2 . 7 5 . 1 9 . 9 3 .
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Le mouvement "Les Alpes de lumière" qui
rassemble depuis trente ans, connaissances,
documents, savoirs sur la Haute-Provence
consacre le numéro 93 de sa revue à Lazarine
Nègre, une "félibresse" du siècle passé qui
signait ses ceuvres Lazarine de Manosque.
L'auteur, Claire Frédéric, a le mérite de nous
faire découvrir, en cette femme exceptionnelle,
un authentique écrivain provençal que les his-
toriens avaient quasiment laissé tomber dans
I'oubli. Née dans une famille paysanne répu-
blicaine où le soleil et I'amour n'étaient pas
comptés, mais où I'argent était rare, Lazarine
garde le troupeau de dindes dès l'âge de six
ans, mais elle va également à l'école des sæurs,
où elle apprend à parler et à écrire le français.
Ce qui est remarquable à une époque où I'ins-
truction n'était ni gratuite, ni obligatoire et
ceci d'autant plus que ses parents ne savaient
pas écrire et parlaient uniquement provençal.

Mariée à quinze ans, elle subira plus de vingt
ans les brutalités d'un mauvais mari dont elle
ne pourra se libérer qu'après que la loi de juil-
let 1884 aura rétabli le divorce. Pendant toutes
ces années un seul exutoire : la poésie.

El le s'excuse de n'être qu'une bien piètre
poetesse : P.C .
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REVUES
Plein Chant
à  Bassac  l6120 Châteauneuf -sur -
Charente

Le dernier dossier de Plein Chant
(n" 3l-32) est consacré à l 'écrivain sué-
dois Stig Dagerman. Cette étude permet
de découvrir et aimer un être fascinant.
Allez à la découverte de cet homme. vous
ne le regretterez pas.

Un ouvrage de 228 pages, fort bien
imprimé, art ist iquement i l lustré, ce qui
justifie largement son prix de 75 F.

PLEIN CHANT 
G'P'

Grain de sel
c/o Maisonneuve-Barrier. - 25, rue du
Docleur-Roux St-Nazaire. l0 numéros :
30 F (50 pour I'abonnement de parrai-
nage)

Une modeste mais très intéressante
revue de Saint-Nazaire "écologique, éco-
nomique, pol i t ique, culturel le et sociale"
nous a fait  I 'honneur de ses colonnes.
Nous remercions son animateur, Bernard
Soubourou, et conseillons à tous ceux qui
s'intéressent à la région nazairienne de
s'abonner à cette sympathique revue.

G.P.

Impressions du Sud (le Livre dans le
Midi) Hôtel d'Estienne de Saint-Jean,
17, rue Gaston-de-Saporta,
I 3 100 Aix-en-Provence.

Le no : 30 F - Abonnement I  an :
140 F.

Cette revue trimestrielle des métiers du
Livre dans le Midi a publ ié son 13"
numéro (Eté 1986).

Publiée avec le concours du Centre
national des Lettres, elle oifre, numéro
après numéro, un panorama quasi
exhaustif de I'activité éditoriale er lirté-
raire dans le Midi,  en même temps qu'el le
présente les caractéristiques d'une vérita-
ble revue littéraire à la présentation soi-
gnée (en particulier les très belles photos
de Cfaude Yênézia).

Son sommaire s'organise en plusieurs
rubriques permanentes.

D'abord, le " journal des éditeurs" pré-
sente, dans chaque numéro, un ou plu-
sieurs éditeurs ainsi que des revues.

E n s u i t e ,  v i e n t  u n e  r u b r i q u e
Actualités/Chroniques, puis une rubrique
consacrée aux métiers du Livre.

La section "lectures" fait la recension
d'un certain nombre de livres récemment
parus.

Enfin, " lmpressions du Sud" présente
une liste complète des parutions nouvelles
des éditeurs et des revues du Midi.

Elle se termine par un calendrier des
expositions et manifestations culturelles
(des grands musées aux librairies).

Le dernier numéro paru était plus parti-
culièrement centré sur Aix-en-Provence et
Marseille, avec des articles consacrés
notamment à la fête du Livre à Aix sur les
écrivains américains contemporains.

3 3

On notera également le remarquable
article de Geneviève Mouillaud-Fraisse
(Marseille, la ville invisible), qui rend
compte d'un récent Cahiers Pierre-
Baptiste (Actes Sud) : "Marseille ou le
présent incertain".

Ces écrits ont, tous deux, su éviter "les
plus mauvais points de vue sur Marseille,
le parisien et le locol" , pour tenter de ren-
dre compte d"'un sentiment tragique de
la ville, qui est souvent occulté par la
vision immédiate et présente du rire, ou
réduit à des questions de règlement de
compte et de faits divers", ainsi que
l'écrit Geneviève Mouillaud-Fraisse.

Parmi les articles les plus intéressants
de la rubrique lectures, on peut signaler
ceux de Gil Jouanard sur Jacques Reda et
Jean Tor te l .  ceux  de  Genev iève
Mouillaud-Fraisse sur les Carnets de Vic-
tor Serge (Actes Sud), les lettres de prison
de Bartofemeo Vanzetti (Ne pleurez pas
ma mort - Ed. Alinéa), enfin, celui
d'Anne Roche consacré à Transit. le
roman d'Anna Seghers (Ed. Alinéa).

Malgré toutes ces qualités, la revue
connaît de sérieuses difficultés. dont nous
informe l 'éditorial de son no 13. I l
importe donc à ses lecteurs de la soutenir
act ivement, af in que se poursuive cette
expérience qui, espérons-le, continuera
longtemps à vérifier cette injonction de
Joe Bousquet :

"Ne soyez pas des régionalistes, les
endroits de vos rencontres porteront les
noms de vos amours. Mais soyez de votre
région. Vous n'appartenez pas à un lieu :
il n'existe de lieux que pour les esclaves,
Vous n'êtes pas cette terre languedo-
cienne : mais /e don de cette terre à lo
patrie humaine". (Papillon de neige -
Verdier, 1980).

Charles JACQUIER

La librairie de Gavroche

La Révolution culturelle de l'An ll
par  S.  Bianchi  (Edi t ions Aubier)
32O pages, i l lustré
Contrebandiers du sel

6 6 F

La vie des faux-sauniers au temps de la gabelle (Editions
Aubier)
288 pages,  i l lust ré
Les Grandes Pestss en France
par Monique Lucenet (Editions Aubier)
288 pages, i l lustré

La Guerre détraquée l1 94Ol
par  Gi l les Ragache (Edi t ions Aubier)
256 pages,  i l lust ré

Les numéros du Peuple Français
1  à  10  ( sau f  8 ) .
La collection pour 50 F.

Luttes ouvrières - 16./20. siècle
ouvrage collectif (Editions Floréal)
1 6O pages

Courrières 1906 : crise ou catastrophe ?
ouvrage collectif (Editions Floréall
1 50 pages

6 9 F

7 a F

5 5 F

25F

25F

La France de 68
par A.  Dela le et  G.  Ragache
(Edi t ions du Seui l )
240 pages,  i l lust ré
Les Communards (tome 1l
L'Année terrible
Bande dessinée historioue
oar Pascal  Jourde et  M.-J.  Bautra i t
(Edi t ions Glenat)
1 OO pages

Les Soldats du béton - La ligne Maginot
dans les Ardennes et en Meuse
1 939-1 940
Dar Gérard Giu l iano
(Editions Terres Ardennaises)
356 pages,  i l lust ré
Le Cinéma du Front populaire
par  Geneviève Gui l laume-Gr imaud
(Editions Pierre Chermurier)
232 pages,  1 1O i l lust rat ions

Envoyez vos commandes avec leur
règlement à I'ordre des Editions Floréal
B.P.  872 27OOB Evreux Cedex

1 1 0 F

7 9 F

125 F

1 6 5  F



ÛRNONT{A}{CE
DU RÛY'

Pour {akecnndamner les Filles de mau vai{e,vie qui fc
trouveront ave,Çdes Saldars à de ux lie ues âurenvironr
ds Vcrfailles, à avoir le næzffc les oreilles coupdes.

I)* 1t, $fl*brc rs*4"

P A K L T, RÛY
A t\,IAI ËSTË' ayanr été ir:formée que pcndant lc Ceir,pemcnt
quc fcs Troupcs onr fi ir l 'été dcrnier préi dc Vertril lcs, plu{icuis Fillcs
dc rnauvaifc vie fonr vcnuss dans lc Camp. & dans lcs cnvirons Pour y
dibauchsr les Saldarr , cc qui a donné lieu à pluûeurs bettcrics cnlrcuxr
dans lcfquell;s il y cn e cu âc ruôz; Ec que quoyque quclqu-cs'uncs dcftL
Fillcs dimauvaiG vic ayent été fu{iigiécs pai lcr meins dc fBrryutcur

dc la Hautc.lu{Tice , cllct n'onr pEf lri{{ô, âç rctournci aur cnvironl dudiç Crmp;
cclles mêmcs qui avoienr déja éré ihàtiécs y ayans encorcs éré rcncontrées plulicrin
fois .. Ec voulairr cn lcur impofanr unc pcinc "ptus con{ictcrablc , cmpêchcf qu'cllcr
n'y frcqucnlcnt à I'avçnir r SA MAIESTg'Â OSpONNE'ET ÛRDONNE'
Vcut gi cntcnd , eoc p*i Ir Confcil dc Gucrrc qui lcra commpofé dcs Officicrr
commandens lcfclirlsTioupcs qui fcronr.campécs airdir Verfril lcs,lcl Fillcs dc mau-
vrifc vic qui y flçront rrouvécs, & à d.o* licuës aux cnvirons avcc'dcs Soldats, foicnr
iugica-Ec conll6n6ct h avoir lc ncztr lcs orcilles coupég par I'Excctrtcurdc la Hru.
icllufticc. Er rfin quc pcr(onnc ntn nuiffc or&câdrc'caufc d'isnorrncc : SA
M AI EST E vcur aritli àuc la prcfenrc'foir pu'bliéc {il aftichéc auiir Vcrfaillcl , 6r
drns lcs Villagcs dcs cnviions à'fu di{tanco dy-dc{Ius marquée. Fair à Fonteinc-
blcru lc trcnic-sn O€tobrc mil fk ecne gurirc-yinf;ri-quitrs, Signé LûYIS.
Sl plnsbæ rr, TEtLtrr..

lJE


