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Que la France perde avec François Mitterrand un de ses très rares
hommes d'Etat de pointure internationale, cela n'est contesté par per-
sonne. Sont également admises les qualités humaines qui avaient valu
à "Tonton" I 'adhésion dévotieuse de nombre de mil i tants de la
Gauche.

L'abondant hommage rendu par la Presse, écrite ou parlée, de tous
bords ne manque pas de rappeler les grandes heures du mitterrandis-
me ; mâi 81, heures d'espoir fou pour une gauche qui ne sut pas bien
exploiter toutes les possibi l i tés alors ouvertes. Faute sans doute
d'expérience dans I'exercice du pouvoir,la majorité de gauche devint
trop vite la minoritê de la cohabitation, où François Mitterrand fit la
démonstration éclatante de ses rares qualités politiques. C'est, pour-
rait-on dire, à titre personnel que le Président se voyait confier un
second mandat. Mais dès lors, il lui faudrait mener, de front avec les
luttes politiques, la lutte contre la maladie; lutte sans espoir celle-ci.
Elle ajoutait toutefois un êclairage métaphysique à sa personnalitê,
tout en le rendant plus proche des Français, de leurs peines, de leurs
tendances. Le second mandat terminé, ce qui faisait de François Mit-
terrand le recordman de durée dans cette haute fonction, on put voir
le citoyen : un Français comme les autres on serait presque tenté de
dire, en voyant les images de ces derniers mois, "un Français moyen".
Mais aussi, un fin lettré. à la large culture humaniste dont on espérait
qu'il aurait assez de temps pour laisser une æuvre plus abondante,
tant il y a d'agrêment et d'enseignement à le lire.

Tous ces aspects de la personnalitê de François Mitterrand, toute
son æuvre politique et sociale, toute sa carrière ; vous I'aurez trouvé
développé dans vos journaux habituels, écrits ou parlés. Certes, la
voix de Gavroche paraîtra bien frêle dans ce concert ; mais il nous a
semblé bon de venir saluer dès maintenant le président défunt dont
nous partagions beaucoup des idées.

"Mais quel rapport avec I 'Histoire, nous demanderont quelques
amis. De I 'Histoire, ça en était hier dans les journaux; ça en sera
demain dans les livres. Déjà on remarque que les jeunes de la "gênê-
ration Mitterrand" n'auront connu dans la première partie de ler-rr vie
que ce président-là.

G. Potvin

C'est au moment du bouclage de ce numéro qu'est survenu le décès de François Mitter-
rand. f intense émotion qui a parcouru le pays tout entier restera un moment fort de ces der-
nières années. Et, comme l'ont fait radios, TV et journaux, "Gavroche"aussi se devait d'inter-
rompre son rythme normal de sortie pour laisser place à l'événement.

Georges Potvin a repris sa plume de lournaliste et commenté à chaud cette actualité histo-
rique. Un bel hommage lucide. A I 'homme certes, comme on le doit à qui s'en va, mais sur-
tout à cette espérance populaire que François Mitterrand a su, un temps, mettre en avant. 0n
sent bien, le mouvement socialde décembre en estaussil ' i l lustration, que cette espérance de
lraternité ne demande qu'à s'exprimer.

Couverrture : Dessin de Steinlen tiré <h.r Gil-Blas illustré de 189.1.
4e de couvertufe : Dessin réacttralisé de Giris paru dans l Assictte uu Ectrrrr clLr I I :r, ,r r



De JEUIIE FOBCEà VAILLAIIT (t)
naissance d'un hebdornadate pour la jeunesse io942-l946)

Tous ceux qui étaient gamins après la guerre se souviennent d'avoir lu "Vaillant'cet hebdoma-
daire haut en couleurs et plutôt bien fait, proche d'un parti communiste au sommet de sa puis-
sance et rival direct de Cæurs Vaillants, le iournal des patronages catholiques. Pourtant bien peu
de ces gamins pouvaient supposef que "Vaillant" qui exaltait à pleines colonnes les exploits de
"La Résistance" êtait directement issu d'un illustré désormais interdit, Le Téméraire, lui-même
issu (en 1942) du iournal d'un mouvement appelêJeune Force. Donc un cheminement complexe
des homrnes et des idées qui mène de la collaboration'dure' au compagnonnage communiste.
Passionnant à reconstituer.

l a  ve i l l e  c l e  l a  seconde
gt tcrrc  r r toncl i : r lc  le  prr r t i
t ' o r n r t ) r r n i s t e  c l i s p o s l i t
c l ' une  p resse  r . n i l i t an te
in rpo r tan te  (  c l on t

L'I l trntctt t i té et Ci". toir) mais la 1>res-
s t '  r l r ' s t inéc  : r  l r r  j t ' t rncssc  l r ' i , t : r i t  p r rs
l t  l l r  h u u t c u r  c l e  s c s  u n t b i t i o n s .  I l
levenrri t  i r  . l lott  t ' r t t t tctrcr le créé par

Georges Sador.rl en 1933. I'honneur
de  concu r rence r  l e  t ou t  pu i ssan t
Crrttrs \, 'ai l lati ls i l lustré catholiqr.re,
les l te l r t lonrecl r r i res c l  or ig inc e l r r i . r i -
ca ine  (don t  M ickc , t ,  cons t i t l r u i t  l e
fleirron) ou enc()re Pierxtt, Bett.fct-
l i i l .  Hanclicap supplér.nentaire. .\kttt
ctnrtctrutle fr-rt intclclit en septeurl)re
1939 conrme tor-rte l lr presse c()l l l l l l-

niste car le "P.C.F." avait approuvé
les accorcls conclus entre Staline et
Hitler ar-r cours de l 'été. Pendant huit
r.uois cle "clrôle cle gLlerre" les com-
munistes sont donc al)sents du rnar-
t ' l ré  des i l lust rés porr r  jer rncs ce qui
n'est pas le cas cle leurs concurrents.
Après l:r cléfaite cltr printemps 19.10,
la presse cle loisirs clestinée à la jer,r-
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nesse s'est réorganisée rapidement.
Dès I 'automne,  en Zone occupée,
une douzaine d'illustrés obtiennent
une autorisation cle paraître; il en
est de même en Zone libre. Mais,
après ce bon départ, les titres de la
Zone  occupée  se ron t  t ous
"asphyxiés" au printemps 7)42 car,
en proie à des diff icultés grandis-
santes,  les Occupants appl iquent
alors une réglementation très restric-
t i ve  su r  l e  pap ie r  de  p resse .
Gaurocbe, PierroT, Lisette, Fanfan la
Tulipe, Hurrah !, L'Auentureux,

Junior, Fillette et Les Grandes auen-
tures disparaissent. C'est le vide dans
les kiosques. Seule la revue breton-
nante OIolê continue mais sa diffu-
sion est limitée à la Bretagne.

Cette redoutable réglementation
sur  le  papier  a permis aux Al le-
mands d'intervenir directement dans
un domaine dont i ls s'étaient peu
préoccupés jusque là.  En fa isanr
place nette, ils vont favoriser l'appa-
r i t i on  d ' un  t i t r e  nouveau  don t
I'impact sera considérable : Le Témé-
raire, i l lustré, fortement polit isé
contrairement à ses prédécesseurs,
va se trouver en position de mono-
pole.

Une question vient alors à I'esprit :

Qui est à I 'origine de ce nouveau
titre ?

"Les Allemands !" ont catégorique-
ment répondu un certain nombre
d'universitaires tant cela semblait
évident. I l n'est pourtant pas pos-

lle Jeune Force

sible de l'affirmer de manière aussi
tranchée. nous allons voir pourquoi.

Ia naissa,nce
d'u,n nouael ilfustré
(printenps 1942 -januier 1943)

Il n'a pas été évident de reconsti-
tuer le cheminement complexe qui a
entouré la naissance du Téméraire.
Dans un premier temps nous avons
recoupé quelques indices dissémi-
nés dans d ivers ar t ic les et  l iv res,
sans liens les uns avec les autres.

En 1,979, I 'historien Pascal Ory a
cru trouver une première piste à
propos de I'adresse du journal (116
rue de Réaumur) "qui I'intègre dans
l'ensemble complexe dit de la Cen-
trale Réaumur, bien connu des jour-
na l i s tes  con tempora ins ,  r i en  de
mo ins  que  l e  cæur  même de  l a
presse franco-allemande : Paris-Soir
de Zone nord et, plus clairement
encore Pariser Zeitung." Il est de fait
que cette adresse peut indiquer une
intervention directe des Allemands
de la capitale. C'est pourtant faux
comme nous le verrons plus loin.

Un deuxième indice se t rouve
dans un l ivre de Lambert  et  Le
Marec deux spécialistes de I'histoire
des uniformes. Ces auteurs révèlent

incidemment l'iclentité du rédacteur
en chef dv Téméraire dont le nom
ne figurait jamais dans le fournal. Il
s ' ag i t  de  Jacques  Bousque t ,  que
Lamber t  e t  Le  Marec  dé f i n i ssen t
comme "un  j eune  p ro fesseu r  du
l ycée  Vo l t a i re " .  O r ,  pa r  Jacques
Bousquet, un cles personnages-clés
de cette affatre, on pénètre dans le
monde des mouvements de jeunesse
liés à Vichy. Jacques RolrsqLlet est à
l ' o r i g i ne  d ' un  mouvemen t  né  au
lycée Voltaire en novembre 7940 (à
partir de quelques dizaines d'élèves)
de manière artisanale et spontanée.
A la fin de I'année scolaire, le mou-
vement ne comptait encore que J00
membres, tous à Paris, et il ne sera
officiellement autorisé et reconnu
par le commandement mi.litaire alle-
mand qu'en novembre 1941 (dêcla-
ra t i on  à  l a  p ré fec tu re  de  po l i ce
n " 3 4 2 4  -  J . O .  d u  2 4 / 7 0 / 4 1 ) .  A u
début, il est placé sous le signe de la
f i dé l i t é  au  Marécha l  comme en
témoigne I'insigne choisi, une fran-
c isque rouge au centre d 'un écu
blanc, qui fait ainsi référence à la
Révolution nationale mais aussi à la
chevalerie. En nous appuyant sur les
Archives Nationales, nous avons pu
établir qu'à I'automne 1.942 le mou-
vement 'Jeunes du Maréchal" est à
Ia fo is  en p le ine cro issance et  en
crise. A cette date Jacques Bousquet
n'est plus un simple professeur. Il a
obtenu une belle promotion : direc-
teur de cabinet (avec rang d'inspec-
teur général) d'Abel Bonnard, lui-
même ministre de l'Education natio-
nale depuis avril 1942. Il se trouve
qu'Abel Bonnard a une conception
beaucoup plus "dure" de la collabo-
ration que son prédécesseur Carco-
pino. C'est donc un des membres de
l'équipe Bonnard qui contribue au
Téméraire. Jusque là rien à voir,
sinon inclirectement, avec les Alle-
mands.

Un troisième indice est fourni lar
l 'h is tor ien amér icain W. Hal ls  qui
signale (sans établir de lien avec le
Téméraire) à propos de "l'école de
cadres"  de La Chapel le-en-serval
(Oise), qu'en 1942 : "Son directeur
le plus célèbre fut Bousquet, ce pro-
fesseur parisien que Bonnard avait
pris dans son cabinet". C'est bien du
même Bousquet  qu ' i l  s 'ag i t  (sans
lien de parenté avec René Bousquet
le secrétaire génêru| de la police).

fi.rt!!l3T.r€, v{'(,s l{*êTÊ$ s;âs Lê vônÀ?$tSl3T.rg Yçt.t.* l.r'e-TIE:! S;âS Lê \/ôf,LÀ3:lêrJ€.
aÊrrr. FËgr êrn.â. v{t{,rs {>epxfl rg'|e rh t}ff.sstg .,..
ftxl|!| tq.àîT*ttr rt J{.rËltgnrËr.fi atLr ÊiJc

ôr{çt€ fl'u'iu
g$1 ;r'{ {tïi '
Êê.J<âr NOçté .

Dessin de caracrère antisemite d'Erik publié dans Le Téméraire : le professeur vorax.



Voilà, une série d'infbrmations qui
éclaire d'un jour nouveau la naissan-
ce du Téméraire.

Qu'en est-il de la manière dont fut
réunie l 'équipe d'i l lustrater.rrs'/

Un élément de réponse nous est
fourni par le secrétaire de rédaction
du Téméraire, le journaliste André
Ramon. Celui-ci, outre sa fonction de
secrétaire, était I'auteur de plusieurs
nrbriques dans la revLre comme "Les

énigrr.res de N{arc le Térnéraire". Or.
il se tror.n'e qu'en 1!4.i Anclré Ramon
sera aussi  un des fonclateurs d 'un
jorrrnal satirique appelé Le Mérincts,
journal anticonlmuniste et anglopho-
be .  c l l ns  l eque l  on  re t rouve  t ro i s
illustrateurs du Témérairc i Liquois.
E r i k  e t  V i ca .  Dans  L lne  en t revue
accordée en 1992, André Ramon pré-
cisera qu'i l  a rencontré Vica (qr-ri fait
partie de l'équipe du Ténrérahe dès
le prer.nier numéro) grâce "à l 'épouse
clu directeur des Editions Coloniales
et N1étropolitaines, la maison d'édi-
tion qr.ri venait de crêer Le Témérai-
re.  Et  André Ramon ai ( )ute "C'est
d'ailler,rrs moi qui ai c<>nçu la fbrmtr-
ie, m'inspirant fortemeni de Robirt-
-so,, que j 'achnirais." A cette époque
Robirtsott paraît toll j()urs, en Zone
sucl. On peut aussi établir une paren-
té avec l 'éphémère Gaurocbe donr
proviennent directement Vica et Erik.
D'ailleurs la série cle ce dernier, inti-
tulée "Le professeur Globule contre
le docteur Virus" dans Gat,roche. est
tout l)onnement transp()sée d:rns /e
Téméraire sous I'appellation "Le doc-
t e u r  F u l m i n a t e  e t  l e  p r o f e s s e u r
Vorax". Ainsi le lecteur n'a-t-i l  aucun
mal :i se retrouver en terrain connu.
La sir.nilitude entre les deux séries est
frappante, mais le "méchant" Virus
de  Ga t ' r oche  en  devenan t  Vo rax
dans le Téméraire est passé d'un
banal  type la t in  à un type sémite
prononcé...

D'autres illustrateurs ont rejoint le
Téméraire dont Raymond Poïvet qr"ri
publiait jusque là dans Les Grancles
Auerilures eI L'AL,entut'eux. ll est cer-
tain que I'absence cle concurrents en
Zone nord fac i l i te  le  recruternent
d 'une équipe puissante complétée
de Jean Ache qui térnoigne : "Pen-
dant  l 'Occr- rpat ion,  i l  y  avai t  peu
d' i l lust rés.  Le Témérai re para issai t
régulièrement et je m'y suis présenté
tout en sachant bien <1ue c'était plus
ou moins un journal de propagande.

à Uaillant

(..) J'ai présenté Biceps au rédacteur
en chef. Cela lui a plu et il en a fait
paraître trois ou quatre bandes, juste
avant la Libération". On trouve aussi

Josse qui dessine "Marc Ie Témérai-
re" (il vient de Gaurocbe), Gire et Le
Rallic (qui travaille aussi pour OIolô.

A la Libération, tous (sauf Vica)
nieront avoir été anticommunistes et
avoir adhéré à une idéologie quel-
conque. Ils se réfugieront derrière
un strict "professionnalisme" laissant
la responsabil ité des contenus aux
rédac teu rs  e t  à  eux  seu l s .  Nous
reviendrons sur le contenu idéolo-
gique qui est loin d'être neutre. Mais
pour nous en tenir à la structure édi-
toriale du Téméraire, nous pouvons
affirmer qu'il est :

- animé par un rédacteur en chef
(Jutr l r res Rousquet)  c t  prr  un secré-
ta i re c le rédact ion (André Ramon)
clui venaient tor.rs cleux des 'Jeunes

du Maréchal",
-  l - rér i t ier  c le Robinsot l  e t  de

Gat,rocbe où nague:re Vica, Erik et

Josse ont amorcé cles séries qui se
p<lursuivent dans le nouvel illustré.

- ptrblié par Les Editions cr,t lo-
n ia les et  métropol i ta ines ot i  l 'on
retr()uvera Vica por-rr un album forte-
n lent  pol i t isé ( "Vica déf ie  l 'Oncle
Sanr") publié en 7913.

Un journalfrançais
autorisé
par l,es Allemands

Nous avons pr , r  a l ler  au-delà de
ces indices grâce à plusieurs dos-
siers inexplorés à ce jour déposés
ar-rx Archives Nationales. On y trou-
ve cles informations précieuses qui
permettent d'établir que si Jacques
Bousquet est bien le "directeur de la
réc lact ion"  du l 'émérai re,  i l  ne le
serait pas dès l 'origine (le prertrier
numéro est pulrl ié en janvier 1943)
n ra i s  seu le lnen t  à  pa r t i r  de  sep -
tenrbre 1943. Le premier rédacteur
en chef serait un certain Alain Jef,f
qui (d'après le fichier des auteurs de
la I l i l r l io thèque Nat ionale)  écr iv i t
aussi sous le nont de Jacques Robin.
Mais la  donnée la p lus inrpor tante
qui ressort des archives est celle qui
permet d'établir <1ue Le Téméraire ne

compor te ra i t ,  con t ra i remen t  aux
apparences,  pas de capi taux a l le-
mands. Il était "la propriété des édi-
t i ons  du  Con t i nen t ,  SARL  à
1 000 000 de francs" fondées par

Jacques  C . . . ,  o f f i c i e r  de  rése rve ,
ancien de l 'école de cavaler ie de
Saumur et parfaitement français.

Alors I'adresse de la rue de Réau-
mur mentionnée sur le journal ? Ce
serait I'adresse du siège social mais
il n'existerait pas de lien financier ou
rédactionnel avec le Parizer Zei-
1ung4. Plus tard, Jacques C... a modi-
fié le capital et I 'appellation de sa
société (La SECM devient alors la
SEC) afin cl 'y faire entrer Jacques
Bousquet  (également  of f ic ier  de
réserve) et un autre membre de sa
[amille.

"Le Téméraire a êtê fondé le 15
j a n v i e r  1 9 4 3  s a n s  a L l c L l n  c a p i t a l
ét ranger ( . . . )  I l  est  a isé de prouver
quc /e TénÉraire n'a jernrris rc'çu un
mark. un seul mark allernancl. Dès
son lancernent, i l  a trouvé dans la
jeunesse, clans toute la jeunesse un
accueil enthoLrsiaste" l i t-on clans un
rapport de la I ' ]J. de 1945. Donc pas
de capitaux allemancls cela sernble
clair.

Pas de collaborateurs aller.nancls
non plus ser.nble-t-i l  car dans une
liste détail lée établie par les rnagis-
trats en 1945 de tous cellx rlui ont
travaillé, r.r-rêr.ne de manière éphémè-
re,  avec le  Témérai re on ne r '<- l i t
apparaître aucun Allernand.

De cette liste accompagnée cl'une
enquête,  i l  ressor t  qu 'au tota l  Le
Téméraire a fait appel à 42 ccllabo-
rateLlrs différents : 24 rédacteurs et
18 i l lust rateurs.  Parmi  ces 42 per-
sonnes  i l  conv ien t  de  d i s t i ngue r
entre ceux qui travaillent de manière
occasionnelle et les "pil iers" cle la
maison. Or "l,e journal eut surtout
des col laborateurs extér ieurs,  te ls
Pierre Devaux, bien connu pour ses
ar t ic les sc ient i f iques."  l i t -on dans
une déposi t ion de 1945.  Tous les
auteurs ou illustrateurs interrogés à
la L ibérat ion se just i f ieront  par  la
nécessité de travailler et par I'absen-
ce d'autres i l lustrés. La plupart des
rédacteurs sont peu connus. Ils sont
soL l ven t  t r ès  i eunes  e t  beaucoup
sont  des parents ou des amis de
Bousquet. Le côté un peu "improvi-
sé" de cette rédaction est un élément
quasi certain du dossier. Reste l'épi-
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neLlse question cle l 'autorisation cle
paraître et du papier : comment, en
Zone norcl, faire paraître Llne revlle
sans l 'autorisation cl 'uti l iser réguliè-
renlent ch-r papier cle presse 7

Si l 'on en croit les dépositions de

Jacques llor.rsqr-ret et de Jacques C...
i l  ressort qlle le journal a bien obte-
nLl l 'aut()risation cles Allemancls. pltrs
précisément d'un Allernancl cl'origine
a u t r i c h i e n n e . , f a c c l u e s  I l o r , r s q u e t
cléclare :i ce sujet : 'Je sais qlle ce
j r>urnal  avai t  é té fonclé grâce au
pap ie r  f o r - r rn i  pa r  un  A l l emanc l
nommé Baer dont  C. . .  avai t  fa i t  la
connaissance par l ' intermécliaire cle'
l ' un  c l e  ses  am is .  Ce t  A t r t r i ch ien
n 'ava i t  c l onné  s ( )n  conc ( )L l r s  qL le
parce qtr' i l  en tirait profit."

De son côté l 'écliteur (facques C...)
affirrne c1r-relque chose cle voisin :
" l ) ou r  ob ten i r  l  : r r . r t o r i sa t i on .  a i ns i
que les l ' lons cle papier nécessaires.
j 'ai bénéficié de I 'appui cl 'r.rn Autri-
chien, flancé cl'r.rne c1e nres auties, et
qui était chargé de la censure des
p é r i o d i q r . r e s .  C e t  A u t r i c h i c n ,  u n
nommé Baer Valter. était correcteur
et censeLrr de la Pctrizer Zeitung."
(P.V. clu 18 septembre 1915).

Signalons qu 'une déposi t ion c le
Vica,  qui  f igure en octo l ) re 1944
clans un clossier clistinct de ceh-ri du
Téméraire. confirme I'existence de
cet Autrichien : "sans sitr.ration. à la
sui te de la  d ispar i t ion c lu journal
Gauroche. il (Vica) s'adressa aux ser-
v i ces  de  p ropagande  de  I 'Ho te l
Majestic qui lui proposèrent cle col-

laborer i i  un nouveau journal pour
enfants et d'illtrstrer cles albums de
propagancle." et Lrn peu plus loin i l
est  préc isé q l re Vica :  " reconnaî t

evoir été cn r:rpp()rt avcc le nonrnré
Baer.  Sr>nderf t ihrer ,  sen ' ice de la
propagande, Hôtel Majectic."

Le Sonderfr' ihrcr en qrrestion porte
bien le  rnême nonr que le Wal ter
Baer censeur au service cle presse
penclant l 'Occr-rpation et qLle I 'ami
de  l ongue  da te  de  l ' éc l i t eu r  c l r - r
T(trtcrtt irc. Donc' pour scs cepitatrx.
sa strl lcture jr.rridique (r-rne société
c l 'éd i t ion c le c l ro i t  f ranÇais)  et  sa
rédact ion c 'est  L ln pro jet  f rançais
approuvé (ou toléré ?) par les Alle-
mancls r.nais ne semble pas être un
projet init ié par les Allemancls. I l h,ri
mancllurit un réclacteur en chef (ce
ftrt Alain Jeff clens les prerrtiers rnois
puis Jacques BoLlsquet à partir cle
septeml)re 19,i3), une autorisation et
du papier (ce fr-rt \Walter Baer qui
ob t i n t  I ' une  e t  I ' au t re ) .  Tou t  ce la
forme un ensemble cohérent  qr . r i
sllppose cepenclant que le contenu
du  j ou rna l  ne  gêna i t  en  r i en  l es
occupan ts .  En  e f f e t  l e  l i eu tenan t
Heller, dans une corresponclance cle
1942 rappelle ferr.nement que : "Pour

la Zone occupée, la réglementati<>n
de répartit ion du papier ne peut être
d i scu tée  que  pa r  l es  l na i sons  qu i
soutiennent à IOO o/o les intérêts alle-
mands ; cela vetrt dire que chaque
décis ion concernant  ce suiet  doi t
être vue par nolls." Le Téméraire n'a
pu échapper à cette règle.

Ies tbèmes abordés

Conu'ne clans tous lcs illr-rstrés cle
l 'époc1r-re l 'aventure et I 'action clon.ti-
nent clans les récits. Néunmoins Le
Témért t i rc  se d is t ingtr t '  t les : r t r t res
par une absence qLlasi t()tele clu clis-
col l rs  cathol iqr . re ou c lér ic : r l  à  la
moc le  à  V i ch l ' .  A t r  con t ra i re  l es
réc lacteurs senrblcnt  p lutôt  at t i rés
par Lln cliscours néo-païen (le celtis-
me est bien Vr-r) ()Lr par les époques
ou les civil isations pré-chrétiennes.

Ensuite per un manque cle docil ité
é r ' i c l en t  enve rs  l es  g randes  can r -
pagncs c l 'op in ion lancé'es c lepr , r is
Viclty. Par exenrple l 'Enrpire colonial
f iançais. En effet dès lcs prenriers
mois cl 'occnpation, le rall iement cle
certains territoires à ce qr,re Vicl 'ry
appelle "la dissiclence anglo-galrl l is-
te" c()nstitue Llne menace perm:lnen-
te p()L l r  le  n<>uveatr  p<>lrvoi r .  Des
efforts considérables s()nt clonc faits
pour conr.aincre l 'opinion cle la légi-
t inité et cle la nécessité cle l 'entrepri-
se coloniale.

Vichy lance de nombreuses cant-
pagnes de sensibil isation auprès cles
jettnes. Un trl in-expt-rsit ion pJrr'()Llrt
inlassablernent la France et clu 15 ar-r
22  l u i l l e t  1941  es t  o rgan i sée  une
"Semaine dc la F'rance d'Outre-Mer"
a v e c  e x p o s i t i o n s .  p u b l i c a t i o n s
d'afl lches et de l>rochures. Pour ali-
menter cette calnpagne la presse est
largement mise à contribr,rtion.

Cependant Le Téméraite résiste :'r
ce cléferlement colonial et s'intéresse
peu à I 'Afi ique I i l  lui préfère I ' lr lan-
c le ou " l ' Inde fabuleuse".  S 'agi t - i l
d 'une préférence ethnique ? Peut-
être. mais elle n'est pas clairement
formr-rlée. En toLlt cas cet illustré ne
fait pas du col<>ni:rl ismc un thème
rnajeur de sa rédaction. I l préfère
ins is ter  sur  la  cr . r l ture europécnne.
en particulier mécliér'ale.

Science fi,ction
et antisémitisme

Sous I'Occupation, la production
de livres de science-ficti<>n est restée
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mince quantitativement. C'est surtout
dans les pages des i l lustrés que le
genre tente de s'épanouir. non sans
rencontrer une ferme opposition de
la part des rédactions les plus tradi-
tionalistes. Peu soucieux de ménager
les théories bibliques sur la création
du Monde, Le Téméraire publie des
rubriques consacrées à "la science"
e t  aux  b ien fa i t s  q t r ' e l l e  pou r ra
apporter à I 'Homme. Le thème de
"I.'an 2000" y est largement évoqué
et ()n y préclit que des "autornates
va le t s  c l e  chambre "  a ide ron t  l es
hommes clans leurs travaux domes-
tic;tres ou qr-re "le livre parlant a rem-
p lacé  l es  bouqu ins  pouss ié reux .
Pressez le bouton, il ne vous reste
ph.rs qu'à écouter !", anticipation du
rôle de la cassette vidéo en particu-
Iier dans le no19 (oct. 1943). On y
trouve aussi un message aux futurs
lecteurs de l'an 2000. Le numéro 30
du Téméraire comporte un impor-
tant dossier dr,r polytechnicien Pierre
Devaux int i tu lé "En fusée vers la
lune". Dans ce cas il s'agit plutôt de
"scientisme" triomphant, et de "pros-
pective" que de roman futuriste.

Dans les pages des i l lustrés, les
voyages dans I 'espace et  dans le
temps sont à la mode car ils répon-
dent  p lus que jamais à un besoin
d ' é v a s i o n  d ' u n  m o n d e  d u r  e t
contraignant. Mais la science-fiction
naissante ne parvient pas vraiment à
se développer car elle rencontre une
franche hostilité de la part des tradi-
tionalistes de Vichy.

Il est quelques cas où la science-
fiction permet d'opérer une transpo-
siti<>n des problèmes de l'époque en
d 'au t res  l i eux  e t  d ' au t res  t emps .
L'auteur suggère alors à son lecteur
des réactions cle sympathie pour les
héros. Dès ses premiers numéros, Ze
Téntéra i re développe habi lement
cette tendance avec la célèbre bande
dess inée  de  L iquo i s  "Ve rs  l es
mondes inconnus". L'action peut en
être ainsi résumée : "Le professeur
Arnoux, accompagné de son neveLl
Norbert, champion des derniers jeux
ol ,vmpiques,  se propose c le fa i re
clans une fusée de son invc'ntion le
tour de la lune : i l  s'agit cle recon-
naître le côté de l':rstre qr-ri reste per-
pétr,rellement caché aux obsen,ateurs
s i tués sur  la  Terre."  I l  s 'ensui t  c le
norttbreuses aventllres atr cours clcs-
qtrelles le bear-r Norbert salrvera plu-

à Ualllant

KTÉffMME
VnS riE$lfOtDDs

rilooillll,s
W . * l b ù b b

lù ^stb,dttuk d..{
k h s t u l Û d &
W.. . rh l& t r r tdd
.o\Fan'{ffiùetunr
v c a h | | l o h W h b
ù* fhb a Jffi qe

sieurs fois la belle reine Aulia des
griffes de l'usurpateur Vénine (dont
le nom sonne presque comme Léni-
ne) .  Au no18.  Vénine "a réussi  à
s'enfuir et s'est réfugié chez Gloul,
roi des marais." Or ce mystérieux
peuple de Gloul  est  composé de
gens particulièrement laids et, au-
delà du récit de Science-fiction, on
peut comme Pascal Ory trouver au
scénar io une d imension rac is te :
"Avec leur nez cr<>chu, leur poil frisé
et lelrrs yeux noirs exorbités, ces
sr.riets du roi Gloul sont ainsi comme
I'aboutissement de tout un délire, le
cauchemar éveillé dévoilant dans sa
naïveté même les phantasmes fonda-
mentaux de I'antisémitisme ordinai-
re".

De fait, Norbert est un beau blond
et la reine Aulia une accorte rousse
alors que leurs adversaires sont aussi
f oncés  e t  l a i ds  que  méchan ts .
D'ailleurs quelques mois plus tard la
reine Ar,rlia est à nouveau prisonniè-
re (c'est rrne habitude) d'un peuple
di f forrne,  cet te fo is  des hommes
"jaunes" pourvus d'ailes de chauves-
sou r i s .  Pou r tan t ,  sans  p rend re  l a
défense de ce feuilleton il faut signa-
ler qu'i l  s'agit là cl 'un procédé litté-
raire ancien (dont l ' idéologie nazie
n'a pas le rnonopole) qui consiste à
enla ic l i r  " le  Mzr l "  et  à embel l i r  " le

Bien". On le retrouve avant la guerre
dans les aventures de "Gr-ry l 'Eclair"
(lui atrssi un beau l>krnd opposé à
de  rnéchan ts  d i f f o rmes )  e t  à  l a
r r rênre époque ( ' ,943/44)  en Bel-
gique clans le Ra.yctn [./ qr-re réalise

E . P .  J a c o b s  p o u r  r e m p l a c e r  l e
célèbre Flash Gordon : "Son histoire
se déroule dans un monde imaginai-
re, divisé en deux pays rivaux, la
Norlandie et I'Austradie. La Norlan-
d ie prépare une arme secrète ( . . . )

Du côté des bons,  le  b lond Lord
Calder, héros de la bande, prend la
relève de Flash Gordon. Le profes-
seu r  Za rko f f  s ' appe l l e  déso rma is
Marduk."  Or les "méchants" .  ceux
d'Austradie sont des très bruns, plu-
tô t  as ia t i ques  e t  l a i ds .  Pa rm i  l es
adversaires du beau Calder, on trou-
ve aussi un peuple de monstrueux
"hommes singes" qui enlèvent Sylvia
la bel le  héroïne.  Dans le cas du
feuilleton de Jacobs les connotations
racis tes semblent  peu probables,
mais on pourra i t  lu i  appl iquer  le
même schéma qu'à celui du Témé-
raire. La symétrie des personnages
et des situations est saisissante.

La "Science-fiction" permet aussi
de camouf ler  d 'autres préoccupa-
t i ons  I i ées  à  I ' ac tua l i t ê .  Dans  l e
Téméraire un curieux récit, intitulé
"L'î le d'acier". décrit une forteresse
du vingt et unième siècle, bardée cle
canons et attaquée par des centaines
c l ' av ions .  Ce t te  " I l e  c l ' ac ie r "  r es -
semble étrangeurent à "la forteresse
Europe" assiégée par  les armadas
al l iées en 1944.  Et  dans le  dern ier
ntrméro clu Téméraire (pr-rblié en
Àoût 7944 à Paris) figtrre la descrip-
tion d'un avion-robot clu futur qtri
fait trop penser aux "armes secrètes"
clu IIIème Reich finissant pour qll'il
s'agisse d'une coïncidence.



Sans être un journal globalement
ant isémite,  Le Témérai re la isse
poindre sa phobie des Juifs. Notons
que I'on retrouve des points com-
muns entre les théories avancées à
l'époque par le docteur Martial dans
un brûlot intitulé "Notre race et ses
aïeux" et celles développées dans
certains numéros du Téméraire. On
y retrouve en particulier le pseudo-
argument  des d i f férents groupes
sanguins accompagné de la même
carte que celle publiée dans le livre
du docteur Martial, carte qui prétend
établir le pourcentage de sang euro-
péen par rapport au sang "asiatique"
dans les différents peuples d'Europe.

L'antisémitisme se glisse aussi dans
quelques récits de fiction. Dans le
numéro 04 figure "Le secret du pro-
fesseur O'Brien". On y voit une illus-
tration, signée Liquois, sur laquelle
une brute est en train de brûler la
plante des pieds d'un Irlandais pour
lui faire avouer son secret. Dessin
qui serait banal dans un récit d'aven-
tures si ne figurait à gauche du des-
sin un certain Lély qui commandite
I 'act ion.  Le résumé des chapi t res
précédents éclaire la scène d'un jour

étonnant : "Le professeur O'Brien a
découvert un procédé permettant de
fabr iquer  de I 'or .  Un de ses col -
lègues de la faculté de Belfast, Sir
Lévy ,  l u i  a  demandé  au  nom de
I'Intell igence Service, de céder son
secret à I'Angleterre. Sur le refus de
O'Brien, Sir Lér,12 I'a fait enlever et
séquestrer dans sa propriété..." On
devine la suite : les mauvais sont
des Juifs et des Anglais, ils sont atti-
rés par I'or et ils n'hésitent pas à tor-
turer leurs adversaires pour les faire
p l i e r .  Sous  couve r t  d ' un  roman
d'aventures il s'agit donc d'une char-
ge. Tous les récits du Téméraire ne
portent pas sur ce thème, loin de là,
ma is  "Le  sec re t  du  p ro fesseu r
O'Brien" s'ajoute aux articles sur le
sang et à quelques autres sur une
"chevalerie moderne" que la rêdac-
tion du Téméraire appelle de ses
vcrux dans un article du numéro 12.

L iquo i s  dess ine  auss i  dans  "Le
Mér inos "  en  1944  un  réc i t  don t
I 'héroïne, "Zoubinette", est victime
des attaques cle maquisards présen-
tés comme un ramassis de margi-
naux. d'étranÉlers et de luifs dont un
nommé Isaac bien typé selon les cri-
tères du moment.

De Jeune Force à llaillant

Un autre illustrateur ne dédaigne
pas porter quelques coups d'épin-
gles aux Juifs mais de manière plus
indirecte que Liquois. Il s'agit d'Erik
qui chaque semaine met en scène :
"Le docteur Fulminate et le profes-
seur Vorax". Or il se trouve que Ful-
minate, "le gentil", est poun'u d'unb
longue barbe blonde tandis que son
adversaire, le "méchant" Vorax est
crépu, lippu et pourlu d'un nez cro-
chu au point qu'i l  ressemble à s'y
méprendre aux caricatures que l'on

felu et parfois délirant Vica publie
régulièrement dans Le Téméraire les
aventures de son mar in lu i  aussi
appelé Vica. Si elles ne ménagent
pas les Africains, souvent caricaturés
et qualifiés de cannibales, les aven-
tures de Vica met tent  sur tout  en
scène  des  an imaux  doués  de  l a
pa ro le ,  des  su l t ans  de  paco t i l l e
("Vica chez le sultan de Matoucha"),
des  A f r i ca ins  na ï f s  ( "Kam.Fa .Ra

s'ennuie"), une tour Eiffel étrange...
mais pas de Juifs ! Dans le Témérai-
re, Yica est donc plutôt "sage" et
même en retrait sur ses collègues
Liquois et Erik. Cependant, avec tout
l e  t a l en t  g raph ique  don t  i l  es t
capable, Vica se montre beaucoup
plus virulent dans les albums com-
plets qu'i l  publie en 7942 pour la
maison "Dompol" : Vica au Paradis
de I'URSS eT de Vica contre le seruice
secret anglais. Un troisième titre,
Vica défie l'Oncle Sam, est publié

' plus tard par les Editions Coloniales
et Métropolitaines. Cette fois I'illus-
t rateur  change de regis t re.  Avant
l ou t  conçus  comme an t i - commu-
nistes, anti-anglais et anti-américains
ces a lbums comportent  quelques
passages antisémites. Ainsi I 'auteur
trouve-t-i l  un dénominateur com-
mun à ces trois nations ennemies du
I I I ème  Re ich  :  e l l es  au ra ien t  é té
"infiltrées" par les Juifs... Vica, illus-
t rateur  p lutôt  apol i t ique et  jamais

antisémite dans le reste de sa pro-
cluction (albums Gordinne, Gauro-
cbe ou le Téméraire) fait montre
d'un engagement polit ique et d'un
antisémitisme inhabituels. L'explica-
tion réside dans le fait qu'il s'agit là
d'r>uvrages de commande dont les
textes étaient fournis à Vica par "des
Al lernands de I 'Hôte l  Majest ic"  et
réal isé "en col laborat ion avec un
dessinateur allemand qui lui avait
été adioint." colnme l'établissent des
documents des Archives nationales.
Vica fut aussi I ' i l lustrateLtr de bro-
chures ant icommunistes (comme

Paysan de France attentiol't / et de
cartes postales émises à I 'occasion
d'une exposi t ion " in ternat ionale"
i n t i t u l ée  I e  bo l cbeu i sme  con t re
I'Eurctpe organisée salle Wagram à
Paris en mars 1942. Vica au paraclis
de I'URSS (alrtorisation 10158) a été
publié à cette occasion.

(Suite et fin au prochain numéro)

Gilles RAGACHE
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Les maqt.tisards uus par Iicltois.

t rouvai t  à  la  même époque dans
toutes les brochures ant isémites.
Ajoutons que Vorax est parfois aidé
pa r  "des  nèg res "  qu i  hab i t en t  l e
"Boufboufland", alliés peu efficaces
d'ail leurs : "... un vent violent se met
à souffler, emportant Vorax et ses
nèg res "  peu t -on  l i r e  dans  une
vignette du n"33.

Il faut enfin évoquer un troisième
homme dont l'æuvre a sombré dans
un relatif oubli. Il s'agit de Vica. Far-
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La greve
généraIe

Aristide Briand, dès 1.892 et sous I'impulsion
de Fernand Pelloutier. mena inlassablement urie
campagne en faveur de la Grève générale. Mal-
g rê  une oppos i t ion  acharnée,  ma is  sous
I'influence des décisions cofporatives, cette idée
fit de grands progrès dans le monde des Tra-
vailleurs syndiqués, à tel point que le Congrès
Génêral du Parti Socialiste se décida à donner
son adhésion de manière quasi-unanime à ce
mode d'action révolutionnaire.

Nous publions ci-après quelques extraits du
discours qu'Arist ide Briand prononça au
Congrès Général du Parti Socialiste Français qui
se tenait à Paris, salleJapy, le 4 décembre 1899 :

i toyens,  ; 'a i  demandé h ier
que cet te quest ion de la
Grève générale fût traitée à
pa r t .  J  es t rme ,  en  e f f e t .
qu'elle mérite les honneurs

d'une discussion particulière. D'abord elle
est vraiment intéressante en elle-mêrne ;
ensuite, le Congrès du Parti socialiste aura
ainsi l'occasion de marquer sa déférence
envers les congrès des organisations syn-
dicales, tenus à Marseil le, à Nantes, à
Limoges, à Rennes, qui se sont prononcés
affirmativement sur cette question. (...)

Citoyens, si paradoxale que cette décla-
ration puisse vous paraître, et au risque
de frapper d'étonnement ceux de nos
amis du parti ouvrier français, qui, depuis
le congrès de Marseille, m'ont infligé le
sobriquet ironique de "général gréviste',
je tiens à déclarer, dès le seuil de cette
discussion, que je suis personnellement
piutôt hostile à la grève. Je ne suis pas un
prêcheur de grève. . .  (profestut ions ef
exclamations diuerses) Citoyens, n'inter-
rompez pas déjà ; j 'apporte des argu-
ments, je vous en prie écoutezJes. (Pro-
T est (ttio ns et app la u dis se ments )

Je ne suis pas partisan de la grève,
j'entends de la grève partielle. Je la juge
néfaste, et, même quand elle donne des
résultats, je considère qu'ils ne compen-
sent jamais les sacrifices consentis (1). La
grève partielle est presque toujours vouée

à l ' impuissance, parce que les ouvriers
engagés dans un conflit ne se trouvent
jamais en réal i té  aux pr ises avec des
patrons isolés. Les travailleurs en grève
sont bien réellement isolés, eux ; même
quand ils ont l'aide quand ils ont I'aide
morale et matérielle du prolétariat. Qu'est-
ce que cet appui à côté de celui que trou-
vent  les patrons auprès des pouvoirs
publics'/ Le patron n'est jamais seul ; il a
touiours avec lu i .  pour  lu i ,  tous les
moyens de pression dont dispose sa clas-
se, l ensernble des forces sociales organi-
sées : magistrature, fonctionnaires, sol-
dats, gendarmes, policiers. (Vifs applau-
dissements) (...)

Citoyens, étant donné cette situation :
d'une part, le patronat toujours engagé
tout entier dans chaque grève, et cela
d'une manière effective ; d'autre part, le
prolétariat, toujours isolé dans les conflits
économiques, qu'est-ce qu'il anive ? Après
un certain nombre d'expériences, il est
arrivé que les travailleurs conscients se
sont rendu compte de l'inutilité, tout au
moins de l'insuffisance de leurs efforts. Ils
en sont venus très vite à se demander s'il
ne serait pas possible de tirer un meilleur
parti de l'organisation syndicale.

Le résultat de leurs réflexions a êtê ce
qu'il devait être ; il les a conduits instincti-
vement à la conception de la grève géné-
rale ; en sorte qu'il m'a suffi, soit dans les

conférences, soit dans les congrès. de la
dégager en une formule précise pour me
t rouve r  auss i t ô t  en  commun ica t i on
d'esprit avec les représentants du proléta-
riat organisé.

Le secret de la force de cette idée rési-
de en ceci, qu'elle est venue au rnonde
du travail apportée par l'évolution écono-
mique elle-même. Et je dis à l'avance qu'il
n'est pas possible, entendez-moi bien, au
point de r.r-re économique tout au moins,
de ne pas être partisan de la grève géné-
rale quand on I'est de l'organisation syn-
dicale. (Vi"fs applctudisse,nen rg (...)

J'arrive au second point de vue, celui
qui fera, sans doute, I'objet principal de la
discussion, sur lequel on peut faire des
réserves, élever des objections : le point
de vue polit ique et révolutionnaire. La
nouvelle tactique, en effet, n'a pas pour
but unique, exclusif, de servir des intérêts
purement économiques. Elle peut être, le
cas échéant, employée avec autant d'effi-
cacité, à la défense des libertés politiques
que le prolétariat considère, à juste titre,
comme la condition expresse, essentielle,
de son émancipation définitive. C'est, du
reste, dans cet esprit que, pour la premiè-
re fois, au Congrès corporatif de Marseille,
fut votée, en 7892, l'organisation de la
grève générale.

Tout à I'heure, pendant que je faisais
entrevoi r  la  possib i l i té  d 'une parei l le
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batail le engagée entre le salariat et le
patronat, des camarades disaient : "ce

serait la Révolution !" Eh bien ! Oui, ie le
dis aussi, (2) je le crois fermement, la
grève générale "ce serait la Révolution..."
(Vifs applaudissements) Mais la révolution
sous une forme qui donne aux travailleurs
plus de garanties que celles du passé, en
ce qu elle les expose moins aux surprises.
touiours possib les des combinaisons
exclusivement politiques. (...)

Ce n'est plus une révolution autour de
formules décevantes, il ne s'agit plus seu-
lement pour le peuple de conquérir la
faculté puérile et chimérique d'inscrire au
fronton des monuments publics ses droits
à la liberté, à l'égalité, à la fratemité. C'est
une révolution dans les choses qui per-
met ,  enf in ,  à I 'homme de passer  du
domaine des mots dans celui des réalités.
(Applaudissements)

L'opposition passionnée faite par les
hommes les p lus éminents du par t i
ouvrier français à la conception de la
Grève générale est d'autant moins com-
préhensible, que les marxistes ont tou-
jours attribué à l'évolution économique
une influence décisive sur la modification
des milieux sociaux. Marx n'a-t-il pas sur-
tout fondé I'espoir de la prochaine révolu-
tion sur la situation antagonique qui résul-
te du caractère priué du mode d'appro-
priation opposé au caractère social du
mode de production ?

Imbus de ces principes, comment des
hommes comme Guesde et Lafargue, (3)
ont-ils pu juger utopique et décevante, la
conception d'une Grève générale, dont la
conséquence serait la mainmise sur les
instruments de production par ceux-là
mêmes qui sont défà systématiquement
organisés pour les actionner ? Et si jamais
Révolution doit affecter le caractère de la
lut te de c lasses,  je  vous le  demande,
citoyens, n'est-ce pas cellelà ? (...)

Je conviens, citoyens, que la Grève
gênêrale, la Révolution, ne peuvent être
décrétées d'avance pour une date ferme;
je conviens que la Révolution, malheureu-
sement ,  ne dépend pas de quelques
bonnes volontés, sans cela, il y a long-
temps que vous l'auriez faite. Je ne nie
pas le rôle prépondérant de l'évolution et
des circonstances. (Vifs applaudissements)
Mais je crois - c'est une réserve que je
tiens à faire, car je ne suis pas fataliste -

que la volonté humaine peut hâter la
marche de l'évolution et contribuer puis-
samment à accoucher les circonstances.
( . . . )

BRIAND

La Grève générale présente au militant
cet avantage, elle a ceci de séduisant,
qu'elle est, en somme, l 'exercice d'un
droit incontestable. (Vifs applûudisse-
menls) C'est une révolution qui commen-
ce dans la lêgalitê, avec la légalité. En se
refusant au collier de la misère, I'ouvrier
se révolte dans la plénitude de son droit.
L'illégalité, c'est la classe capitaliste qui la
commettrait en se faisant provocatrice, en
essayant  de v io ler  un dro i t  qu 'e l le  a
consacré elle-même. (Vifs applaudisse-
ments et acclamations) (...)

Maintenant, il faut aussi que je réponde
à ceux de nos amis qu'une instinctive hor-
reur de toute violence porte à espérer que
la transformation de la société peut être
l'æuvre de la seule évolution. Dans la
générosité de leurs esprits, ils se refusent
totalement à admettre que les profondes
modifications dans l'état des hommes doi-
vent être nécessairement précédées de
cataclysmes sociaux. Leur optimisme per-
siste à croire que le prolétariat peut aller à
l'émancipation par une voie moins dou-
loureuse, celle des réformes.

Aristide Briand ne resta oas le socialiste
révolutionnaire de sa jeunesse. Dès 1906
- i l  a alors 42 ans - i l  devient un des
chefs de file d'une politique d'apaisement
à l'égard de la droite et même un de ceux
qui prôneront la répression sociale. Lors
de la crise sociale d'octobre 1910, sous
son ministère, il réprima la grève des che-
minots qui "désorganisait les transports"
e t  "mob i l i sa" ,  en  tou te  i l l éga l i té ,  les
employés du chemin de fer. La répression
policière qui se déroula à la gare de triage
de Villeneuve-Saint-Georges fut immorta-
lisée par une affiche de Grandjouan.

N'oubl ions pas qu'Arist ide Briand fut
rapporteur du projet de loi portant sépara-
tion de I'Eglise et de I'Etat, et qu'il symbo-
lisa, après la guerre, la politique de sécu-
rité collective poursuivie dans le cadre de
la SDN et partagea, en 1926, le prix Nobel
de la Paix avec I'allemand Stresemann.

Certains, même, ne sont pas éloignés
d'espérer  que la force de just ice et
d'humanité incluse en nos idées peut suf-
fire à gagner à la cause socialiste, même
parmi nos adversaires de classe, assez de
cceur généreux pour nous permett re
datteindre le but de nos espérances sans
soubresauts et sans secousses.

Ce sont là, certes, de beaux rêves, mais
ce ne sont que des rêves: nous y com-
plaire trop longtemps nous exposerait à
de fréquentes et cruelles déceptions. (...)

Ce n'est donc pas par dilettantisme,
encore moins par amour de la violence,
que notre pafti est et doit rester révo-
lutionnaire (4) mais par nécessité, en
quelque sorte par destination. Il se trou-
verait considérablement amoindri, son
action perdrait beaucoup de son efficaci-
té, s'il n'avait pas toujours entre les mains
un levier puissant pour faire sur la société
capitaliste les pesées nécessaires.

Non, citoyens, la seule force de la per-
suasion, même unie à celle des circons-
tances, ne peut suffire à dicter des lois à
la classe bourgeoise. Et, du reste, ces lois
une fois faites, a-t-on la garanlie qu'elles
seront appliquées si la sanction ne réside
pas dans la force révolutionnaire penna-
nente et continue, du prolétariat organi-
sé ? Le décret de 1848 sur le marchanda-
ge, et toutes les lois de protection ouvriè-
re, est-ce que le patronat ne les a pas faci-
lement éludés ?

Or, i l  faut bien en convenir, le mot
révolution, évocateur des vieux modes de
révoltes, n'a plus le don d'émouvoir nos
adversaires de classe. Contre une éventua-
lité de ce genre, ils ont pris tant de pré-
cautions que leur sécurité paraît désor-
mais assurée.

Il en va tout différemment d'une mena-
ce de Grève gênêrale. La Grève générale,
pour la Société capitaliste, c'est I'inconnu,
toujours redoutable, l'adversaire mysté-
rieux, dont la force doit être présumée
d'autant plus grande, plus irrésistible,
qu'on n'a pas eu encore I'occasion de la
mesurer. (Applau disseme nts )

Aristide Briand

(1) De nombreuses grèves éclatèrent en France
en 1899 : parmi celles-ci, la grève des facteurs (18

mai), qui cessâ au bout de deux jours devant la
menace de remplacer les grévistes; les grèves du
Creusot (30 mai-2juin puis 20 septembre - début
octobre) qui aboutirent à I'acceptation partielle des
revendications des 9000 grévistes.

(2) En gras dans le texte.
(3) Guesde et Lafargue (gendre de K.Marx) sont

les fondateurs du Parti ouvrier français, lulgarisateur
du marxlsme.

(4) En gras dans Ie texte,

"îil;';.
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L'histoire de Bafael Martin,
surnommé "Malaga"

Ce témoignage est celui de Monsieur Rafael Martin, né en 1918 à Campanilla, village situé à
environ 1.O km de Malaga en Andalousie. Ses parents étaient agriculteurs. Ils possédaient quatre
mulets et assuraient le transport de produits agricoles. A 14 ans, Rafael quiffe sa famille, ses trois
s(Eurs et ses quatfe frères, pour rechercher du travail à Barcelone. Il fut d'abord, pendant deux
mois, vendeur de fruits et légumes sur le marché de Sens, un grand marché de Barcelone. hris il
trouva un emploi conme garçon de café.

Lorsqu'éclate la guerre d'Espagne, en juillet 1936,Ie ieune garçon de café s'engage imrnédiate-
ment dans I'Armêe républicaine.

Mais laissons lui la parole :

a gLlerre c l 'Espagne fut
provoquée par la rébel-
l ion de quatre généraux
con t re  l a  Répub l i que  :
Francisco Franco était aux

Iles Canaries, Ernilio lVlola à Pampe-
lune,  Gonzalo Queip<> de L lano à
Seville et José Sanjr.rjo déjà en exil à
Lisbr>nne suite à un complot en 7932.

Ces généraux sont appr,ryés par les
Royalistes représentés par Mola, par
les Phalangistes cl 'extrême-droite et
par I 'Eglise. Le signal de I ' insurrec-
tion firt donné par le chef des Pha-
langistes qui fit assassiner des gardes
répul>licains à Maclricl.

Les généraux se retr()uvent à À{eli-
la, au Maroc espagnol. sauf Sanjurjo
c lu i  es t  t ué  c l ans  l r n  acc i c i en t  au
clépart cle Lisbonne. Ils forr.nent une
ernrée composée srlrt()ut cle Maures
et cle Marocains. En nrênre temps,
les glrrnis<>ns nril i taires cle plusieurs
g r l r nc les  v i l l es  se  so r - r l è r . en t  e t
()Llvrent les oortes à I 'Arnrée fascis-

te : Séville et Caclix en Andalousie.
La Corogne et El Ferrol en Galicie,
Rurgos et Léon puis Palancia, Yalla-
dolid, Salamanque... La vieil le Cas-
tille et la Galicie sont favorables aux
fâscistes probablement à cause cle
l ' i n f l u e n c e  d e  I ' E g l i s e  d a n s  c e s
régions particulièrement croyantes.

L'Eglise était le plus gros pr<>prié-
taire foncier cl'Espagne et le gouver-
nement du Front Populaire, porté au
potrvcrir en 1936 par des gens qui en
avaient assez de vil're dans la misè-
re, prévovait de fàire d'importantes
réfonnes à son sujet. Les curés et les
lronnes s(rllrs firrent arr-nés par les
fascis tes.  Dans ph,rs ieurs v i l les i ls
avaient des mitrail leuses p<>trr t irer
st r r  les sc l ld l ts  repi r l t l i t 'a ins.

Pou r  rn i r  pa r t .  j ' a i  déc idé  c le
m'engager clans l 'Arrnée républicai-
ne clès qu'on fit appel ar,rx volon-
taires. J'ai dentanclé cle partir pour le
Fr<>nt. LIne ntrit, on nr'a appelé avec
clcux autres gars à l 'Lltat-rnaior cle

I l a r ce lone  e t  on  nous  envoya  à
Madr id  sans  au t res  exp l i ca t i ons .
Nours étions un peu inquiets, car ça
ne  r i go la i t  pas  à  l ' époque . . .  Dès
notre arrivée, on nous a expliqué
qu'on avai t  besoin de motor is tes
pou r  assu re r  l es  l i a i sons .  J ' ava i s
signalé lors de mon engagement que
j'avais passé mon permis de moto à
1 6  a n s .  D e  l à ,  a v e c  m e s  d e u x
copains, nous fûmes envoyés dans
une école de motoristes à côté de
Madrid où on a reçu trois jor-rrs de
formation. -le fr.rs alors affecté auprès
du général José Miala-Menant, le res-
ponsable de la cléfense de Maclrid.

En novembre 36, le gouvernelnent
se repl ie  à Valcnce.  Je sr- r is  a lors
envoyé auprès dr-r chef du gouverne-
men t .  F ranc i sco  I -a rgo -Caba l l e ro .
p r , r i s  aup rès  c l e  Garc ia -P ie t ro ,  l e
m i n i s t r e  d e  l a  g u e r r e .  J ' a i  a u s s i
connu  - | uan  Negr in ,  l e  d i r i gean t
socialiste qui f irt le dernier chef du
g(  )uvernenrent  répuhl ic l in .
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Le gouvernement n'était pas com-
muniste.  comrne les fasc is tes.  les
Arnéricains et les Anglais vor-rlaient
le fàire croire. La majorité était socia-
l iste, comme Largo-Caballero Pre-
m ie r  m in i s t re  oL l  l e  m in i s t re  des
Affaires Etrangères. I l y avait aussi
cles Radicaux c()rnme Manuel Asana,
P rés i c i en t  c l e  l a  Répub l i que .  c l es
Répr,rblicains et cles Anarchistes. Les
Cc>mmunistes les ph,rs connlls étaient
Santiago Caril l<> - qlri s'est réfugié
en Tchécoslovaquie puis en Russie
ap rès  i a  g l l e r re  d 'Espagne  - ,  l a
Pas iona r i a  (Do lo rès  I ba r ru r i )  qu i
était très populaire et plris le pre-
mier clépr.rté communiste cl'Espagne
Gztetano Bolivia que j 'ai connu aussi
parce qu'i l  était de Malaga et dont
tous les enfants firrent fusillés oar les
Franquistes en 1939.

Après Sevil le. Cadix, La Corogne,
la région d'lrun-l)ampelune fut prise
eussi par les troupes cle Mclla. Pr,ris il
y eLrt la b:rtaille cle À,lalaga qlri dura
plusier.rrs mois et fr-rt très clure. La
v'ille tomba le 8 tévrier 1937 à cause
clu niaire qr-ri était pour les fascistes.
C était l 'horretrr à Nlalaga. I-a route
est  s i t t rée entre la  mer et  la  mon-
t x g n e .  L e s  c i v i l s  s ' e n f u y a i e n t  e t
l 'aviation les b<lmbarciait. I l  1'c'ut des
m i l l i e r s  c l e  l l r ( ) r t s .  sL l r t oL l t  des
femrnes et cles enfants. Qr.reipo et
F-ranco ar.aient clonné carte blanche
lux Mlurcs.  l ls  v io l r r ient  c t  tL lx ient
les fêr.nrnes, jetaient les enfunts par

l'histolro de Rafael Martln,

les fenêtres. Il y er"rt les mêmes mas-
s.lcres à Torre del Mar et à Bilbao
toLl t  comme à Guernica.  Les 7 à
É1000 habitants de cette ville furent
massacrés.  En dehors de ce mas-
sac re  don t  on  a  pa r l é  g râce  aL l
tableau de Pablo Picasso, je trouve
que c'est une honte que pers()nne
n'ait vraiment parlé cle ces horreurs
ou n';rit écrit de livres oour clire ce
qui s'est passé.

Comme autres grandes batailles, il
y  eut  Guadala jara,  BrLrnete entre
Madr id  e t  To lède .  Te r r " re l  e t  l a
batail le de l 'Ebre. Les fascistes ont
gagné car i ls avaient l 'aviation ita-
l ienne et allemancle avec ellx.

Mon travail cle motoriste c()nsistait
à faire la liais<>n entre le Gouverne-
men t .  l 'E ta t -ma jo r  géné ra l  e t  l es
aLltres Etats-r.najors. On était quatre
m()t()ristes. On venait sor.rvent à la
tiontière. Je sr-ris allé plusieurs fois à
M<>ntpell ier car c'était l l) qlr 'arrivait
clu rnatériel pour les Républicains en
pr()venance clu Mexique et cle You-
goslavie, cles camions en particLllier.
Le  Mex ique  a  auss i  en r . ' ové  c les
ar,ions. n.rais la France les a l>loqués.
on ne les a jarlais reçus. On en avait
p()Llrtant bien besoin.

Ll gucrrt '. on lrrraii pr-r l lr gegner
les six premiers nrois. Après. c'était
fclutr-r parce que tout le nroncle était
c()ntre nolrs. Au débtrt, le gouverne-
men t  f r ança i s  avec  R l r - r r ] . )  é ta i t
cl 'accorcl r)orlr noLrs aider, mais les

Anglais s'y sont opposés. Chamber-
lain, le Premier ministre anglais, a
même menacé Blum de rompre les
relations diplomatiques. En juin 37,
c'est Daladier, un Radical, le nou-
veau chef du gouvernement, qui fut
contre la République espagnole. Les
Anglais, comme les Américains, ont
soutenu Franco parce qu 'avant  la
Républ ique i ls  contrô la ient  toute
l'économie dr-r pays. L'Espagne était
une espèce de colonie anglo-améri-
ca ine :  les mines de charbon,  de
mercu re ,  d ' a rgen t ,  d ' o r ,  appa r te -
naient à des compagnies anglo-amé-
r i ca ines .  La  té léphon ie  é ta i t  aux
Ang la i s ,  l es  chemins  de  fe r  aux
Angla is  et  aux Français.  La Répu-
blique nationalisa tout cela clès son
arrivée au pouvoir en 1931. A partir
de cette date, les anglo-américains
éta ient  prêts à souteni r  n ' importe
quel général qui rétablirait I 'ancien
régime.

Quand le gouvernement répLlbli-
cain s'est retiré de Valence à Barce-
lone, il ne restait plus que la Cata-
logne pour résister avec Lrne partie
du Centre et cle I 'Aragon (Teruel,

Saragosse). Barcelone fr-rt prise le 26
janvier 1939 et \ laclricl se rendit le
27 mars de la nrêrne année.

Lorsqu'i ls étaient pris, les soldats
républicains étaient amenés sur la
place du vil lage, là où on bat le blé.
ou  a lo rs  dans  l es  a rènes .  o r -h  i l s
é t a i e n t  f u s i l l é s  p a r  c o m p a g n i e s
entières. Les clernières vil les qui se
rencl i rent  aux Franquistes furent
Va lence  e t  A l i can te  l e  - J0  rna rs ,
Alméria, Nlurcie et Cartl'ragène le 31
mars 1939.

On :r clû se replier petr à petr. on a
recr.rlé. reculé. jusqu'à la frontière
c'ntre la France et la Catal<;gne. -T'ai
passé la frontière le 1er janr.ier 7939.
I l  y  eu t  à  peu  p rès  5 t30 .000  pe r -
s()nnes.  c iv i les et  mi l i ta i res,  qui  se
s<>nt  réf r - rg ié 'es en France i i  ce
moment. Comme militaires, i l  1'avait
c i nq  co rps  c l ' a rmée  c le  30  000
lrornnres. L'armée et la p<>lice fran-
çaise étaient l ir pour clésamrcr tout
le  r r tonde.  Après.  nous Él ions ( 'nrnre-

nés dans des camps : Argele\s. Barca-
rès, Saint-Cyprien, Gurs et Agcle qui
son t  l es  p l r , r s  connus .  I - c  C IRA
clénombre l7 camps cle concentra-
t ion (dont  .1  c l isc ip i ina i res)  et  une
cluaranta ine c le centre c l 'héberge-
nrent  cn l - ' rencc.  l r lus r rne < l t r inz l ine
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de camps et prisons en Afrique
Nord (cf. br"rlletin CIRA n'29-30 -
,i0 - 1338 Marseil le Cedex 13).

sutnommé "Malaga"

t i r  ! . . . " .  A lo rs ,  on  déc ida  d ' a l l e r  à
Liège.  La v i l le  éta i t  déjà à moi t ié
abandonnée : on a cassé une vitrine
de vêtements pour pouvoir s'habiller
en civil. On est parti chacun de son
côté pour ne pas se faire repérer...

J'ai voyagé à pied, puis 1'ai trouvé
un vélo et  f ina lement  j 'a i  pr is  r . rn
train dans le Norcl et je suis descen-
du  su r  Bo rdeaux  en  passan t  pa r
Paris, Poitiers et La Rochelle.

Ia Résistfr,nce.,.

^ " " * " - -
Républicains espagnols et ie nl'enga-
geais bientôt clans la Résistance. Je
crois que les premiers groupes de
Rés i s tance  on t  p resq l l e  t o r - r s  é té
c réés  pz r r  l es  Répub l i ca ins  espa -
gnols,  car  on éta i t  t rès nombreux
dans le Nlidi, nous étions organisés
et nous étions tous anti-fascistes. On
a créé cles groupes de Résistance à
Perpignan, Toulourse, Bayonne, Bor-
d e a u x . . .  N { o n  g r o l l p e  s ' a p p e l a i t
"Anclré Marty" du nom de I'ancien
mutin de la mer noire en 191f1, diri-
geant du PCF. qui est à l'origine cies
premiers réseaux de résistance avec
Char les  T i l l on  en  B re tagne .  Pou r
nous. le nor-n cl'André Nlarty n'avait
pas vraiment cl ' in-rportance. Dans la
Résistance c>n ne faisait pas de poli-
t ique : tollt le r.noncle était r,rni et
cl'accorcl pour mettre les Allemands
clel-rors et démolir le fascisrne. I l y

avait des communistes, des socia-
l is tes,  des radicaux et  rnême des
curés et aussi des luifs qui étaient
persécutés. Tous, on s'entendait très
bien.

Mon groupe t ravai l la i t  sur  Bor-
deaux et avait des liaisons avec La
Rochelle, Angoulême. Périgueux et
Pau, mais aussi avec Paris. On faisait
donc  tou t  L ln  bou lo t  de  l i a i sons ,
d'inforr-nations et aussi d'organisa-
tion de sabotages : fàire sauter les
ponts ou les voies ferrées pour retar-
d e r  l e s  c o n v o i s . . .  r é c u p é r e r  d e s
a rmes . . .  i n fo rmer  l es  maqu isa rds ,
e t c . . .

,., et la déportation

On avait cornmencé fin 1!41 et je
fus arrêté en septemLtre 7942.  Je
revenais de Par is .  J  c t r r is  lvec quxtre
copains, on prenait un café à la gare
cle Bordeaux. Les policiers sont arri-
vés et nous ont arrêtés tous les cinq.
On clevait être surveillés clepuis r-rn
certain temps... Heurensement. nolls
n'al, ions ni armes, ni papiers com-
prornettants. On nous interrogea ar-r
commiss:rriat puis nor-rs fûmes enfer-
més à ia prison de Bordeaux pen-
clant huit jours. On per,rt dire qu'i ls
noLls ont faits pas mal de misère, on
nous maltraita rnais pas un cle nous
n'a parlé, i ls n'ont rien pu tirer de
nolls... On nous emmenzr à Fresnes,
puis ar,r carnp de Compiègne d'oùr

du
BP

I'exil

Pour ma part, ie fus concluit clirec-
telnent à Tor-rlouse avec le Gouver-
ncrnenl .  Là.  on nous a renr is  Un pas-
seport pour aller en Arrériqr,re. On
ava i t  l e  cho i x  en t re  c i nc l  pavs  :
Mexique, Pzrn:rma. Cl-ri l i . Argentine
()u L i rugr- rar ' .  P l r is  on nous 'À

concluits : i } larseil le avant de nolls
faire emlrarqr-rer. On était enferr-r-ré
dans cles hangars du port, un millier
à per-r près. Là, i 'ai réussi à m'évader,
une nuit, avec des copains. On est
allé à la gare, on a pris un train por.rr
Bordeaux puis pour Paris. Là, avec
cleur copains, on décicla de s'enga-
ger dans I 'armée française. On avait
l e  cho i x  en t re  l a  l ég ion  e t  l es
bataillons cle marche : on a choisi le
b a t a i l l o n  c l e  m a r c h e .  O n  n o n s
c o n c l  L r  i s i t  à  P c r p i g n a n .  p u i s  c n
Corse.

En mars 1939, On se retrourra à
Perpignan, puis en Corse. Après, on
est allé au Maroc puis en Algérie à
Oran et Sicli-Rel-Abbès... On était en
ju in- ju i l le t  J ! .  la  gurerre n 'éta i t  pas
encore déclarée entre la France et
I 'A l l emagne ,  ma is  ç : r  a l l a i t  r " r - ra l .
N*ous.  les RépuLr l ica ins espagnols.
noLls étions sûrs que la guerre était
inévitabie avec les Allernancls et les
I t a l i ens ,  ca r  on  ava i t  vu  ce  qu ' i l s
avaient fait en Espagne.

Un  j ou r ,  c l éb r . r t  aoû t ,  c tn  nous
envoya : i  Oran et  de là  on nol ls
emlrarqua pour l ' Inclochine. Mais le
3 septembre 1939, ar.ant d'arriver à
Saigon, on reÇut un contre-ordre :
retour immédiat en France, la guerre
venait d'être déclarée.

Nous sommes revenus en France,
et de là on noLls en\'()ya sur le tiont
en Belgique. En juin :+0, au rnolnent
de la cléLrâcle, on était toujours en
Belgique, près de Liège. On était six
copains. cles Espagnctls et cles Fran-
Çais du Nl id i .  Je les a i  prévenus :
'' Pcts clttesticttt cle se rcttclre. tK)tts ott
cct r tnaî t  les Al lentands.  c 'est  sûr
qu'i ls tte ront pcts rtotrs l ibérer, i ls
t'o,tl pluôf uotts enfermer durts cles
cctntps et on tt'est pcts sûr cl'ert sor-
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on  pa r ta i t  pou r  l es  camps  de
concentration.

Pour ma part, 1e fus emmené à
Buchenwa ld .  A r r i vé  débu t  i u i l l e t
1943, je ne fus libéré que le 16 mai
1945. Sur les cinq du groupe, il y en
a un qui est mort là-bas : il avait 26
ans.  Les t ro is  autres s 'en t i rèrent ,
comme moi .  Ce qui  fa isa i t  notre
force, c'est qu'on était cles combat-
tants, on continuait à se battre, à
résister. Moi, j'aimais bien rigoler, je
remontais le moral des copains, je
raconta is  des b lagues.  J 'é ta is  sur-
nommé "Malaga" ; euand un gars
perdait le moral, il y en avait tou-
jours un qui lui dtsait "Allez, uiens,
on ua aller uoir Malaga /', et moi
j 'essayais de lui redonner "un peu
de jus"  ! . . .

Pendan t  l e  t r anspo r t  de  Com-
piègne à Buchenwald, on était une
centa ine dans le  wagon,  14 sont
morts en route. Il y avail trois curés
qui risquaient d'être fusillés : on leur
a donné les papiers d'identité des
gars qui étaient morts. Il y a un qui
était de Marseille, I'autre de Lyon et
l e  t r o i s i ème  de  Guére t .  Je  l es  a i
revus tous les trois après le Libéra-
tion. Dans le camp aussi, on a réussi
à sauver cles juifs en changeant leurs
papiers avec ceux des morts.

A  B u c h e n w a l d ,  o n  t r a v a i l l a i t
c louze heures par  jor . r r  dans une
iurmense usine qui était à environ
400 mètres du camp. Je faisais des
bobinages pour les V1 et  les V2.
Dans une autre usine, à I ' intérieur
clu camp, d'autres faisaient le monta-
ge d'arnres. On recevait des fusils cle

l'histoire de Bafael tartln, $mommé "Malaga"

Saint-Etienne, en pièces détachées,
dans  des  ca i sses ,  a ins i  que  des
mitrail lettes. Une fois montés, les
fusils étaient essayés dans un champ
de tir à quelques kilomètres de là.
Puis i ls étaient démontés, nettoyés
puis rangés. C'est là que les Résis-
tants se débrouil laient pour cacher
des pièces. Comme I'usine était dans
le  camp ,  l es  ga rs  n ' é ta ien t  pas
fouil lés. Les pièces étaient cachées
dans les blocks, sous les lames de
parquet. En 1945, quand ça com-
mençait à tourner mal pour les AIle-
mands ,  on  ava i t  dé jà  pas  ma l
d 'a rmes  cachées .  C 'es t  ce  qu i
explique qu'à Buchenwald il y avalt
des prisonniers qui ont participé à la
Libération du camp, quand les Amé-
ricains sont arrivés.

Quand les Allemands surent que
la région allait être bombardée, on
nous a fait sortir de I 'usine et on
nous a emmenés dans la forêt, à
côté. Nous étions surveillés par des
gardiens habillés en noir, comme les
SS. C'étaient presque tous des Ukrai-
n i e n s  e t  c l e s  P o l o n a i s  a i n s i  q u e
quelques Yougoslaves et quelques
Roumains.  I l  y  en avai t  p lus ieurs
batail lons pour surveil ler le camp.
Les  Uk ra in iens  e t  l es  Po lona i s
étaient pires qr,re les "boches" ; on
disai t  " les Roches" à ce moment.
Pendant les bombardements. on se
couchait, et pas question de se rele-
ve r ,  ca r  l es  ga rd iens  uk ra in iens
étaient là, et "ta ta ta ta ta", le gars
qui :rvait le r.nalheur de se relever
était abattu cl 'une rafale. I ls avaient
peur qu'i l  y ait des évasions. I l y en

avait bien eu avant, mais les évadés
avaient tous été repris et fusillés ou
enr'<>yés dans d'autres camps.

C'étaient des Anglais et cles F'ran-

çais qr-ri bombardaient : en un quart
d 'heure,  la  v i l le  fu t  complètement
rasée. Le carnp fut épargné, sauf ttne
seule bombe qui tomba sur le cré-
matoire. Après ces l>ornbarclements,
t o u t  é t a i t  r a s é .  L e s  s o l d a t s ,  l e s
femmes et les gosses couraient dans
tous les sens. I l y avait pas mal de
gosses abandonnés et on s'est ()ccu-

pé de certains malgré qu'<ln tenait à
peine debout. Je n'ai jamais l'Ll tant
de rnorts de ma vie. La ville de Wei-
rnar était à 8 kilomètres, il n'en est
rien resté. Le pire, c'était Leipzig à
tiO kilomètres de là, on voyait la ville
qui brûlait, les flammes éclairaient
tout  le  c ie l .  Les pr isonniers,  qu on
rencontra plus tard, nous racontè-
rent que la vil le avait été entière-
ment détruite.

Tout cela est triste pour les civils,
pour les enfants... mais on avait le
sen t imen t  que  l es  A l l emands  l e
méritaient après toutes les atrocités
qu'i ls avaient faites. I ls ne s'étaient
pas gênés pour mitrail ler les civils
sur les routes et pour faire des mas-
sacres par tout  où i ls  sont  passés.
Sans parler de ce qu'ils ont fait dans
les camps. A Buchenwald, à côté du
crématoire, les Américains ont trou-
vé des tas et des tas, des milliers de
petits sacs de cendre que les nazis
récupéraient pour leur industrie.

J'ai donc été libéré le 16 mai 1945
par les Américains. En fait. c'était un
batail lon de Mexicains. des prison-
niers de droit commun qui s'étaient
engagés pour bénéficier d'r.rne rerni-
se de peine. Alors nous, les Espa-
gnols, on était content d'être libérés
pa r  des  ga rs  qu i  pa r l a i en t  no t re
langue. C'était formidable !

Il y a des déportés - surtolrt des
Polonais - qui se sont précipités sur
la nourriture, i ls ont trop mangé et
en sont mofts. Nor-rs. on n()Lls a bien
soigné et habillé. On a été rapatriés
à Paris en camions car les chemins
cle fer n'étaient plus en état cle fonc-
t ionner après les bornbarc lements.

Qr . ranc l  j e  s r - r i s  a r r i vé ; i  Pa r i s ,  j e
pesais 30 k i los :  c 'é ta i t  le  25 mai
1945.

Rafael Martin
Propos recueillis

par Robert Billoux
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n Catalogne, à la veille du
coup d'Etat nationaliste, la
s i t ua t i on  des  un i t és
d'artillerie s'établit comme
suit : La 4ème division mili-FÉt:

li

,ait

]

U
ta i re regroupe le 2ème régiment
d'arti l lerie lourde (Gerona). le Sème
régiment cl'artillerie légère (Ntarato) et
le 2ème régin.rent d'artillerie de mon-
tagne (llarcelone). Lln second régin.rent
d'artillerie légère, le Ternre de Ilarcelone
relève, pour sa part, de la 5ème région
militaire.

Place forte de première irnportance
avec Nladrid. Ilarcelone héberge égale-
ment le 2ème gror,rpe cl'information de
l'arti l lerie ainsi qr,re le parc cle corps
d'am'rée. Atout rnajer.rr clans le jetr des
génératrx factieux. cctte n)rlssc inrpor-
tante d'l'romrnes et cle matériel (plus de
2000 soldats dont  r - rne r .najor i té  c le
ieunes recrues). sera lancée à I'assaut
des bâtiments <>fficiels. De son attitucle
dépend. en grande parrie. le succès cles
rebelles.

Ies ca.nons
de Barcelane

Sous les injonctions cle ses officiers,
le 7èrne régiment tente, non sans résis-
tances internes, cle gagner le ccr:ur de
la cité par der.rx itinéraires clif-férents.
Pratiquement dép<lr.rn'ues d'infanterie,
ces forces se her,rrtent raoiclement aux

I'n arïillettr des nrilices cdtalotrcs. altciett
nétalltngiste

I
\
\ ,
/ ùrn

.Asqk'l l.tpk!ilc (l'tt,t ortilleur des ntilices <trrrrièrcs

c(t l . t l .ntes. e ' t t  tut t î t  19-J6 .  i lne si l l \ ) t tct t . '  . l t t i  . l ( ) i l

l ) ( ( i l t c ( ) u p  ( i  l u  t ( n i l e  c l t t s s i t l t t t '  t l t t  l t n t l I l r t r i t t l
u r l r . t i t t  (  ( lessi  u t lc l ' t t t  t t t t  t r  ) .

Les Milices
r \

0uulletes
catalanes
en 1936

Barce lone ,  19  i u i l l e t  1936 .
Comme dans presque toute
I'Espagne, la garnison locale se
soulève sous la pression des géné-
raux putschistes. Cernés dans un
dédale de rues et d'avenues héris-
sées de barricades, les artilleurs
catalans, parfois trompés sur les
obiectifs réels du Prononciamen-
to nationaliste, ne tardent pas à
perdre toute cohêsion. Fils du
peuple, mêlés aux militants syn-
dicalistes, ils deviendront l'épine
dorsale de l'artillerie des milices
ouvrières de l'été L936.

Grrrt'rrrc dc l'afiiste Gratrcll. err bontntupt'

artr rnilices cutalettrcs de l'éfé 1916.

garcles cl'assaut restées ficlèles au Gotr-
verner)rent républicain et eux svnclica-
listes C.N.T. annés. Alors qu'un second
combat d'artillerie s'engage à I'ouest de
la ville, le 2ème régiment d'artillerie de
montagne sort de la caseme des Docks
avec Llne infanterie d'accompagnement,
mais doit se replier sous la pression
populaire. Vers 10 heures du nratin. ce
19 juillet 1936, des signes flagrants de
flécl.rissernent apparaissent eu sein (le
la tr<>upe : c'est alors qu'on obserue cles
scènes cle fraternisation. Le soir. ne
résiste plus que le parc d'artillerie de
San Anclrés, où les officiers pr,rtschistes
tentent sans succès un ultirne "baroud

cl'honneur"... Les unités stati()nnées à
llatar'o et Gerona, un instant placées
en étet d'alerte. basculent f inalerlent
clans le carnp lo1'aliste. A l'écl-relle de la
Catalogne. le soulèr'errent nrilitaire est
un échec cuisant.

Cepcn<lant ,  dans lcs prov inces v<l i -
s ines c l 'Arag<>n,  la  s i tuat ion est  t ( )ut
autre ct  c le nornbreuses v i l les c le
I'ouest, clont Saragosse, sont restées
aux rttrt ins rlcs nri l i taircs insrrrgés.

I'artillerie
des Milices

Le 24 juillet, à uridi, la prenière des
milices catalanes. la célèbre colonne
l)trrnrti (C.N.T.-F.A.l.), quitte Barcelone
en clirecti<>n cle Saragosse. L'arti l lerie
est organisée par le sergent Nlanzana.
rnenrlrre des comités antimilitaristes de
la C.N.T.. Ntanzana sera bientôt éoaulé



par un trio de capitaines principale-
ment occupés, dans un premier temps,
à regrouper les pièces récupérées sur
l es  un i t és  régu l i è res  ca ta lanes .
L'ensemble est chapeauté par un res-
ponsable délégué, siégeant au Comité
de Guerre de la colonne Durruti.

Au nord, la colonne Pirenaica, sous
la d i rect ion du comandant  Mar iano
Bueno, avance en direction de Huesca.
Cette unité comprend environ 1500
miliciens et deux batteries de 105 de
slx à huit pièces. Plus au sud, une for-
mation équivalente du Parti Socialiste
Unifié de Catalogne tente de déployer
ses trois batteries d'artillerie improvi-
sées. En fait. chacune des nombreuses
colonnes s ' ingénie à regrouper ses
pièces d 'ar t i l ler ie  en une format ion
cohérente.

P()ur tant  de nombreux oroblèmes
subsistent.

I:abriccttiort d'obtts clarts tnte ttsitte socittli-
sée tle Btrrcektrte. Iité 1936.

A la strite cle l'échec clu soulèvement
m i l i t a i r e ,  l a  p l r . r pa r t  c l es  o f f i c i e r s
d'arti l lerie parfaiternent conscients cle
leLl r  potent ie l  tec l . rn iqr . re (  1) .  est  en
fu i te.  D 'autre sont  empr isonnés ou
r l l ) i r t tus {s  i ls  orr t  pur t ic ipé : tCt iVcnlcnt
all coup cl'Et:it). Les que'lques oftlciers
Iovaux ont. cle toute façon. perclu la
confiance des rccnres ct i l  n'est alors
pas rare de voir Lln sergent propulsé à
ll tête <l r-rne brrtterie (2). Les équipes
cle pièces. clislocltrées lors cles cor.nbats
ru rba ins .  son t  con rp lé tées  pa r  c l es
volontaires entlr()usiastes mais dépour-
r-r.rs cles connaissances les plus élénen-
t ; t i r c s  r t é t ' t ' s s : t i | t ' :  l l t r  | t r l r n i e r t t c n t

cl'armes aussi cornplexes. l)ans (les cas
cslr'êmcs. l l thscncc tlc pointcur pellt sc
r'éi'éler clranratiqtre et aboutir li un gas-
pil lage imp()rtent cle munitions. NIais
les tirs. nrêrne aproximatifs, concollrent
cependant u soutenir le moral cles nrili-
ciens.

Plus grave peut-être, les projecti les
tr()p souvent périmés sont en nombre
toujor.rrs insr"rfflsant. Quant aux équipes
de  p ièccs .  manquan t  du  rna té r i e l
d'optique et cle nesure le plus élémen-
ta i re  ( l une t tes .  j ume l l es .  n i veau  c le
pointage...). elles suivent les ér'olutions
clu lront sur des cartes Michelin. fclrt
rclpanclues en Espagne à cette époque.

Dans ccs conclit ions. l 'arti l lerie des
nrilices nc pouvait êtle clne cl'une efï-
cacité restreinte. du moins dans un pre-
mier temps. Durlnt les mois qrri suivi-

Sttr trn.fittttl de brocl.ttne C\-f-f.AI ttotts obsar-
tttrts. cle J:tetttt ett brts . tut lit 't?t réglente,ûoit?
tl'rrttilleur catalan. des JUtrillets de cortcertltzt-
liort el de ntoltilisatiort. tot porte-docuiltent et
tute c(ole [x)stdle ile Pr(lxryldtttle ûlitét pttr ltr
(;ener(tlitilt cle (,'ttlttltttt-t'tt. Lrt st'èrrc .\(, sr11/c
srrr lc littrtt de Iltresc'tr. t(.lil. de l'(nttettr).

rent, ces ouvriers, profondément anti-
rnilitaristes pour la plupart, m()ntreront
cependant qu'ils sont capable cle rip<-ls-
ter efficacement au pilonnage nationa-
liste. Cette perfbrmance sera reclue pos-
sible grâce aux prouesses de l'inclustrie
catalane. associées l) une expéricnce
touiours chèrernent acquise sur le ter-
raln.

Ces fbn.nations uvaient hérité en fait
de léquipement totaler.nent olrsolète de
lancienne amrée. simple instnrment cle
police intérieure et siège cl'une gabegie
inin.raginable. La clotation comprenait
p r i nc ipa lemen t  c l e  v i eux  o l l us ie rs
Scl.rneicler cle 155 et des canons cle 75
de mên.re origine. Quant aux sen'ants.
r ' ê t r - r s  de  co rnb ina i sons  "mono"  e t
chaussés cl'espadrilles, ils ne se clistin-
guent gue\re, en cet été 1936. cle la
grlnde masse cles n.rilicier.rs : le peuple
en afines.

Cyril LE TALLEC

\OTES :
(l) Lcs ofïiciers cl rrrtillcrie cs1-rtgnols ct lcs

ingénierrrs nrilitaires se vetrlent menrbre cl unc
''élite . lacl,relle serait injustenrcnt clélrrissée prrr-

le PorrrOir  . r t r  P|Ol i t  r [ ,  l  r r r l ; rnt t , r ic  rng.r t ie : r t r

Ilaroc. \I..\l1ren notc ;rin:i tyr" ett .lttitt 192(l
les rlJ'ic'icts tl ut'li|lt'rit, se tlticltnùrctrI ett l4rètt'.
Prùs tla -20()O rllic'icts .t l)rift'ttt pilrt et .firft,nl
prit tts tl etttpki et de tlrlc jrrstltr'ett tlécctnltt.
Eil .iÛtil ' i(t' I9)(). trttt' inUx)t'ldilte n;ldlirtt.[rrt
t"pink;e / t Les lvittt's.strr;lil sâÈrt,s et locl-
déntit' tl artillet'ie de .\egt ict st'ttr .f t'rntle \F.l
e jér 'c i to republ i tuno en lu guer l r  c iv i l .  Ecl i

t ionc:  I lLreclo ibÉr ico.  P.  
- ) .

(l) (lc r'ôlc csl th['oriclucmcnt cl['r'olu li un

c:rpitrrine. Iirr Espegnt. le scrgcnt comrrrancle

l r . r l \ i tuc l l ( 'n lUnt  Lrn( '  \ ( 'u lc  I ) ic(  ( ' .

les mllices ouylièrcs Gatalanes en 1S16

Déparl d'une pièce d'anilleit'en clirection de Saragosse. iuillet 19.36. I'ritusier esl sen'i par
des mentbres cle la F.A.L de lJarcelone. mêlés ri des aftillerrn.
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L'organisation
des amicales

des Auvergnafs
de Paris*

' Extrait du mémoire ; "Les Amicales des Auvergnats de Paris entre
les deux guerres" - Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne -

CRHMSS Centre de Recherches d'Histoire des Mouvements Sociaux
et du Syndicalisme.

Le fondateur du jottntal L'Auuergna.t de Paris.

u printemps 1840, Théo-
dore ODOUL, avocat à Ia
Cour Royale de Paris et
rédac teu r  à  La  reuue
d'Auuergne est le témoin

des premières migrations d'Auver-
gnats vers la capitale :

" . . .en voyant  revenir  en carrossc
ceux qui étaient partis en sabots, les
montagnards éblouis se ruèrent par
masse sur la grande route..."

En effet, c'est souvent à pied que
ces humbles paysans qui t tent  les
hautes terres du Massif Central qui
ne peuvent pius les nourrir, et ten-
tent une héroïque "descente" vers
Paris.

Quelques-uns reviennent déjà au
Pays fortune faite, ainsi le mythe de
la vil le nourricière, de la vil le pro-
digue s'installe dans leur cæur. C'est
le début d'un extraordinaire moLrve-
ment régionaliste. Les débuts sont
pou r tan t  d i f f i c i l es . . .  B ru ta lemen t
plongés dans le ventre cle la grande
ville et traités en parias, éloignés de

Ieurs repères géographiques, affec-
t i f s  e t  p ro fess ionne l s ,  ce r ta ins
conna i ssen t  rap idemen t  l ' échec .
D'autres s'acharnent, deviennent fer-
rail leurs, frotteurs de parquets, lai-
tiers nourrisseurs dans les vacheries
parisiennes, porteurs d'eau dans les
immeubles bourgeois ou "bougnats"
dans de petits commerces de "Vins-
Bois-Charbons". Mais tous gardent
au fond d'eux-mêmes l'espoir secret
d'un retour prochain au Pays...

Dans la deuxième moitié du XIXe
siècle, de grandes familles, issues de
la noblesse ou de la haute bourgeoi-
sie d'Auvergne décident d'organiser
la défense de la colonie auvergnate
de  Pa r i s .  Des  g roupemen ts  t e l s
L 'Associqt ion Corréz lenne,
L'As sociation lozérlenne, LAuey-
ronnaise, La Société des Origi-
naires du lot, se créent entre 1870
et 1900. IIs tentent d'apporter à ces
ma lheu reux  une  a ide  mora le  ou
f inancière,  de fac i l i ter  leur  p lace-
ment ou de s'occuper de leur rapa-
t r i emen t  en  cas  de  ma lad ie  ou

d'échec. Cependant, ce petit peuple
besogneux ne se reconnaît pas au
sein de ce monde élégant qui réunit
une élite politique, littéraire ou artis-
tique au cours de dîners mensuels et
c'est plutôt une conscience collecti-
ve d'appartenance à un groupe émi-
gré qui conduit ces hommes à éta-
blir un mode particulier de relations
sociales : les amicales.

Les premières d'entre elles s'orga-
nisent vers 1900. Elles ont immédia-
tement un porte parole : Ie journal
"I 'Auuergnat de Paris" crêê le 14
juillet 1882 par Louis Bonnet, journa-

liste issu d'une famille bourgeoise
d'Auril lac et fondateur en 1886 de
"l 'Association Auvergnate" devenue
en 1887 "La Ligue Auvergnate".

Ce  Can ta l i en ,  a l l  t empéramen t
batailleur sera, sa vie durant, l'ardent
défenser-rr des compatriotes origi-
naires des 7 départements du Cen-
tre : I'Aveyron, la Lozère, le Lot, le
Puy-de-Dôme, la Haute-Loire et le
Cantal qui en est bien évidemment
le cæur.
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5trânrr
l -  - - .fErc .taunsLt nnb

rDcrr3crillc .6rprlùro

\rob r

, . i l c ,  g  U n
. ..|) irùo l, qua-

idmillc cl€nnontoi-
. ,,ùllés par 16 policicrr

;rront convoquécr par lc
r ^ \urillac Dour réændrc de

f J .

cpuis lc l.' octobrc, Raoul Sci-
csl l€ p'tcrnicr conciliateur nommé

I départcm€nt du Cantal, où s€s
;-Éto6 s'cxcrccront sur lcs quatrc
rns d'Aurillac a celui d'Arpajon.

Yvon Bæ, mairc d'Àurillac, a
officiellcmcnt, à la maison

,ril de Limagnc, I'opération
'rre dc la {lamboyuæ r qui,

:6 ætobr€, pcrmcttra de sou-
'\onncs âgées dans lcur com"

lclusion.
.risr dc Rané Sôuchon,

', ( 'oustin â repris
'' du con*il

, r l c  l e

"L 'Auve rgne  de  Lou i s  Bonne t "
c léborde largement  les l imi tes de
I'Aul.'ergne historiqr-re ûrais réponcl à
un  souc i  c l ' L l n i on  en  vue  d 'une
conféclérati()n auvergnate. Cepen-
dant les Auvergnats sont n()mbreux
à refuser leur inféodation à un vaste
regroupement et  i ls  c léc ic lent  c le
c rée r  ces  soc ié tés  am ica les  p lus
conviviales, par communes ou par
cantons d'origine.

Le mouvement amicaliste s'()rgani-
se rapidement. Les prelnières ren-
c()ntres se font dans les cafés cles
compatriotes, le dirnanche, à l ' issue
d'une longr-re semaine cle labeur. On
s'y retrouve pour trinquer, danser et
parler du Pays et bientôt poLlr cléci-
der du nom de l 'anricale et élire les
membres du bureau.

La première guerre va entraîner
ler , r r  "mise en sornmei l " .  Mais c lès

3Ro&3 
ttoiltc

- 1-;l trlgs .fræ
- . .  J (pur !  uc  lu t8s  mor r  I  \ ' .  .  . ,

nraladie.
- Lc quinc au profit du club du l"

âge aurs l icu Ic | 5 octobrc cn matinea.
- Dcs travaux sont cn cours dans la

rue dc Myosotis pour améliorcr ls
voiric.

- M. Fenatrdcz $t venu habitd
dôfinitivcmcm sa mâison. ru€ d6 vio-
lcttcs. Il a cffcctué quclqucs travaux
d'aménagemcnl ertéricur.

- M. Pisre Cazal, récemmcnr hos-
pitalisé, a pu reSagner son domicile.
. IÂCAPEIIT-VIES'CAMP. - Acd-
dcnt de voiture cntre Mm€ Jæn-lruis
Mârchel d M. Cauthicr, dc Radio Jor-
dannc, au lieudit ( Cerguanic ), au-
dessus de Jallès, rout€ d'Aurillac. La
voiturc de Mmc Marchal sera probablc.
ment inu(il isable.
o LAf,OQUItf,ROU. - Spcc,raculairc
âæidat, hôrcusmmt w! gravité, sur
la routc d'Arnac. Un automobiliste a
perdu le conrrôlc de son véhiculc, sans
dnutc à causc de la uhaussée m,rui l l ' i

1919. le mouvement se reconstruit.
les anciennes amicales renaissent ,
d ' au t res  se  c réen t .  L ' en t re -deux -
guerres constitue I'âge d'or de l'ami-
ca l i sme  aL l ve rgna t .  Le 'mass i f  de
I'Aubrac est le plus grand réservoir
d'amicales parisiennes, cette concen-
tration est le reflet de l 'émigration
locale au début du cycle Tnigratoire.

L'Aveyron compte 41 amicales en
7919, er 99 en 1939. Les 7 cléparte-
ments tota l isent  envi ron 2I3 ami-
cales à la veille de la seconcle guerre
monc l i a l e .  C 'es t  un  mouvemen t
régionaliste d'une ampleur sans égal
qui marque son empreinte clans la
capitale.

Le recruternent socio-profèssionnel
cles adhérents permet d'établir une
typologie des amicales. On clistingue
d'abord les amicales "bougnates" et
" l i rnr>nadières"  o i l  dorn inc une rnr io-

rité cle commerçants en l,7rrs-Boi-s-
Chctrborts. Elles représentent les 2/3
du  monc le  am ica l i s te  pa r i s i en  e t
cæxistent dans I 'entre-deux-guerres
car dans de nombreux cas le petit
bougnat  est  en passe de devenir
grancl lim()naclier.

Des amicales que l 'on peLlt qLrali-
f i e r  d ' é l i t i s t e s  s e  c o n s t i t u e n t  a u
niveau cléparternental. Leurs nrem-
bres se recrutent  parmi  les hauts-
fonctionnaires, les cacires supérieurs
ou les professi()ns l ibérales. C'est le
cas de l 'Aveyronnaise,  c le La
Diane du Quercy, de La Soupe
aux Choux.  El les ( ) rganisent  de
grancls galas. (les s()irées l ittéraires
oll artistiqlles ainsi qtre cles banquets
sonrptueux présiclés par des parle-
mentai res o l l  autres personnal i tés
représentatives de la rér.rssite de la
colonie.
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Enfin, des amicales plus théma-
tiques se proposent de se grouper
par affinités culturelles, sportives, ou
politiques. La Veillée d'Auvergne
est une société artistique et littéraire,
I-a Bourrée, une société folklorique
don t  l e  bu t  es t  de  conse rve r  e t
remett re en valeur  le  patr imoine
a r t i s t i que  du  Mass i f  Cen t ra l ,  Le
Cercle Républicain des Corré-
ziens de Paris a, quant à lui une
co lo ra t i on  p lu tô t  po l i t i que .  De
même des  sec t i ons  spo r t i ves  se
développent au sein de la Solidarité
Aveyronnaise ou de la Ligue Auver-
gnate.

Des ass ociations
philantbropiques

Toutes les amicales ont un point
commun c'est I 'esprit de solidarité
qui les anime.

Dès leur création, eiles se préoc-
cupent  de fourn i r  des adresses à
tous ceux qui arrivent afin de les
loger ou de leur trouver du travail.
E l l es  son t  l es  me i l l eu res  f i l i è res
d'intégration, elles opèrent en colla-
boration avec le journal L'auuergnal
de Paris qui met en place dès 1919
un système de services gratuits pour
ses abonnés notamment un bureau
de placement. Les compatriotes déjà
installés sont invités à laire connaître
leur besoin en personnel. Les offres
d 'emp lo i  pou r  l es  hommes  son t
essentiellement des places d'hom-
mes de peine, garçons livreurs, gar-

çons  de  ca fé  e t  pou r  l es  j eunes

femmes,  de f i l les de sal le  ou de
comptoir ou bien encore employées
de maison bourgeoise.

L'adhésion à I'amicale de sa com-
mune permet aussi  de bénéf ic ier
d ' appu i s  imméd ia t s  pou r  une
embauche rapide ou pour une aide
financière. Celle-ci doit cependant
rester exceptionnelle et elle se fera
toujours dans la plus grande discré-
t ion après av is  des membres du
bureau.

La solidarité des amicales s'exer-
cent aussi à l'êgard de ceux que la
première guerre a plongé dans le
malheur, en particulier les veuves et
les orphelins pour lesquels elles faci-

des AuYergnats de Paris

litent les démarches administratives
en  vue  d 'une  i ndemn isa t i on .  De
même, en cas de décès d'un socié-
taire, les amicales offrent une cou-
ronne mortuaire et la présence des
compatriotes aux obsèques perpétue
la tradition villageoise et procure le
plus grand réconfort pour la famille
du défunt.

En 1940, beaucoup d'entre elles
envoient des colis aux sociétaires
mobilisés, elles s'efforcent encore de
rassembler, de réconforter, de main-
tenir les liens et de porter I'espoir.

Vers les années 1925, lorsque les
membres de la communaLlté sont
intégrés à la société parisienne et
connaissent enfin une certaine aisan-
ce matérielle, les amicales apportent
Ieur soutien à leur "petite patrie" :
elles multiplient les dons et les aides
ponctuelles aux écoliers reçus au
certificat d'études - on s'en doute de
futurs migrants -, aux sæurs gardes-
malades, aux personnes âgées ou
encore au curé du vil lage pour la
réfection de l 'église...

Le temps est venu pour les ami-
cales d'affirmer leur pouvoir et de
s'implanter solidement dans la capi-
tale.

Des ass ociations
puissantes

Les amicales veil lent à entretenir
des relations privilégiées avec les
candidats aux fonctions électives à
Paris ou au Pays et ceux-ci sont bien
conscients de la force électorale que
ces groupements régionalistes repré-
sentent .  Après avoi r  accordé des
appuis af fect i fs  et  é lectoraux i ls
espèrent bien un juste retour des
faveurs et, banquets et fêtes sont de
merveilleuses occasions d'établir des
relations de clientèle. Invités et invi-
teurs ne négligent pas les enjeux
politico-économiques.

Dès 1920, les parlementaires sont
nombreux à accepter la présidence
d 'honneu r  l o r s  des  banque ts
annuels. En l93l-33, c'est une véri-
table pépinière d'élus qui s'associe à
la vie amicaliste de la colonie auver-
gnate de Paris. La fierté de la com-
munauté est à son comble lorsqu'un

Louis Bonnet (fils) qui dirige I'Auuergnat
de Paris entre les deux guerres.

compatriote cantalien Paul Doumer
est élu Président de la République le
'1.3 

mai 1937.
Sur le plan économique, les ami-

ca les  cons t i t uen t  une  c l i en tè le
importante pour les salons parisiens
qui organisent leurs aÉlapes annuel-
l es  De  400  à  1  500  conv i ves  se
retrouvent au Salon des Familles,
Avenue de St  Mandé,  aux Salons
Gi l le t ,  Por te Mai l lo t .  De grandes
firmes commerciales alimentent les
tombolas afin de se faire un oeu de
publicité.

La vente de fonds de commerce
entretient aussi un important mouve-
ment d'affaires autour de cette colo-
n ie dont  I ' in f luence ne cesse de
croître.

La structure amicaliste a permis
non seulement à une culture régio-
nale d'émerger à Paris mais a êgale-
ment  encouragê une volonté de
puissance collective et contribué à la
création d'un réseau serré de rela-
t i ons  "u t i l es " ,  engend ran t  pa r  l à
même un processus de dynamique
sociale, d'émulation par la réussite.
F in i  le  complexe d ' in fér ior i té  du
migrant auvergnat. Son courage, son
sens des affaires I'ont conduit par-
fo is  dans une d i rect ion opposée,
celle d'un complexe de supériori-
r é  ! . . .

Michèle Servol

17



Guerre
t loe classes

et

3'" FRONT

TEIIBERTIIRE
I
Chtonh.iir| r. âaa. * 1{. lrt

tqrDr 30 octotlr rt52
LE NUMeRO :20 A.û

a $ q n r U * * l F l B d S t b t & &
( IMIERNATIONÀI.Ë

ANARCIISIE )

lHllïlloilfll|$uliilaillû 0ilff0r0 ilrg[ lel lurss$ il|| tlislminil
l I w d < | i J . D ù À - . a l i t l t . l r e d . | l | o H l . & . r F ! h a b ù ' c . Æ @ t f t : r p , l g t k f t ! : r Û c . d r â l ' m E ! Ù l . d . d . d | @ _- - 

,h <rrq <aré ,. 
-'. 'l 

l\ r? mlnn dbÈ du ,@ rd5' r, ilr:xr.Dr * ^i.iis"*j_"-". 
_ IOAXS TOUTE RÉfOnËE HSCAL

-  -& .1 ; . ; d ; ; ' - - - ' ' - - - - l  l \ r ?m lnudbÈdu ,s  adb , i i l i ! ( xue r  * ^ i " i i f f * L . * , * lOA t tSTOUÎEnÉ fon ! | €  FFCALE
. r ffi d. &.û B, m dfr r * r*h. | ;;J#:"'@uF 

hs$ 'ù 
".*yi,1"""$;:iiiffili 

i,! -*:

ffir:.nHiffil"arri'*l ffi*,':lr*,tpr1;:*t i#;i;',;1i;**;,ll;g fp*mxEii'*iri,lr,es travaitleurs.'. 
, Iiij",ffi1"",ti,;"iir,;i?11ffi-'ï,: ,i"âi,li'i,"iilii,iiiii':lfil; ,"ituf- l---,*:#É::'"r*r1:lt: i*:,*::,1| ;*xlr*'*,ti''ll;,i'J:; ii;it,,.n';i;.:,:li'*t' ,rii&,i{-.S$,iîd"i lpaieront toujours...

rlddrdnFilr d rldi's Ss, dd.. d( (. md I |lM. @r curquarlr ftrle tnd.- rr Àr il rr.,:. 
". 

---,n- u fll-!

ù Fo:*d. r{.ir d. :r qiâr d rorilrro an. | ro ænr rumhà tc! lffi! c .r à, u r,,.r!, c..h,r:dr!. ,rr*fd!iiiil":Li,ï: 
iparcfonf EOU|('UfJ...rtrddrdnFù d Nldi's ss, dd.. & (. Fn | 191,_1o1 t.*a1rl]r.*-ltt-,t'd: ri 6r rr rk:i. d. .M,{trr, t. fïl* *, ù e & M r .&ur# . r . r ' ' €&; . r i çdhdht I . .a : ' .  

1 ï& : - * " , . "k r " r ru*  g l . , l , " f ' "1 ; i " r i " t t . " * ' . {T l  k ï i . , " 'âù" "Ë; f i , îË 'G i l l  
s_aaacr&hF! .16 ,@u. ré .Êo

;B:i'*ffi;i.iiili$1f;;.:f 
.g. l "Ë. .urr- d. !m@. d.*. eo. a:.. æ) n,u,r,, omr L-.rriri'"

Lr;;ri{-; i;;*;;;- l, i i ;; î i ;k' l i : I l :$"*rl ' i$*"if i . i ff idi; ir inusr i.uïi ir i- i i ;-r--ni, _.Èoû ndbro d. mil.olr,4;dË=-;-..t;Èâi.;.; 'àhb'{,.
.*i a'.J;'---ir* *rii oli-i.."' I d. rrq,otu: ,nn.r'r rudsb!- l' *::j -**,."1.*r"i.*,:igiii fjlj.,5,*',li*i,l i#,tr ltri,*ffi,,i,i'.1f;'f.il- q,ry
_.:ildld:Îfn..lhr'æ*rr.r'ura,.r"", l i. ' i.;.;Tl!i"i:i.rû '. d.' ;"iiï;'.;;i ' i;; ';"- 

-'-""- *.qli",oit 'mEkhn e!.8 1fiiffij i"ffi;!,-**5.flff?n. G b é e : . i x , . d ; h r x 6 r c ù * . , d . r + u n _ c .  
l  r h r . . n b r n ^ 1  d . o n d J , . : n d o -  u B c u . d . : . r . d d & , : D r . _  u : : F .  

l [ ; i m J i - i F - ; . ; i ; * : q * d F { ,q @ * pà' q pru' 
"* {d,. d q. r €b'. | .h'nn' inr r.$ r.uil ..0."n- 

"..,...,L** 
Hri ' 'i b:in6, *' 

,,:: il-.ml*Ëfu:î.1'.i:; I Ë#rttr"H*l'.9*';frË"".ft,';t.e a *!hr sr.. drd.. Fd 1.. <.ndrsr |),ù | ar rr mrt. a; orry. au?u. il
'is; &,;;;:^;;;il d. l;Ëî. d d! t rF ..rr. : iiÈ m'ù!âÉ! ôn! .tr .r"* -,.,,,. æ!,!ùmm,n: o* lii.,,3y,*.,,X,'r. 

1.. Bone l 
d'+.r.!l 9ô'F!! l't {rcùr' & 5 w' rd

ffi:ft*Ër,:î#Ji#,#f I lffiïi,li;i'rij:,; i: iiilitrâ'fËt.'ilil:. ;rxlr;sm" t'* l#.Fï?fr,ËË'#,*;y#æÀ a c 6;p.* r r. n**. - ^ "-*'" " I lf,jl';,i"ï*',ï:J,'fr,,,i9.f:t *'",*i"îojH .*.1;.;*Ë,;l';"j -"ii**of,f.fifîï1, l'l#hiË#ËËôi,.ît::Ë.* **s
è 1 ry 'v L ro:G & ,r.,n ti.* * xii'iiiii È l ,;i# fiiï'"i1,:"i'ii,f'iÏi *ï 3;ti j;ii.iiii$it;"i' T* 1Jï Ëjt;*,,, l &Ë?.iliti.liftË fii ï:" ::"

ffiHriiffii*:,n*l:l.x,tl isi,illiil't't,q','i*"dï lll'i"'+i'*litF'ru:lii p:ltffiHl;ilffi
tf&:'d;&,.r,i sr",,h,t ,r,. i:,;-;;ittl ij.::.1;li,lj," ill "l'liJ,iii,,l ,;,i"ii1i,ii,,""

il{p{ffi.. .f,:}h.i****r;'î.î | lg#"riil;- li 'Jl$$'ili: ii.H.i*"i;r' p'nh'5 cn sn( âif;[:t";n"$i,r*"t* m' lt? ri r#":r",.î,It 'éï"i,4t;à]";'ï1.i5
iE "f:i.irr-i i;"ful"' *ii*Ëffi# |E-Ëih"r"rp:,r.J:-,j*-:lsrr:.':ff,*:

I pur Dro*q"r lÀ s dlttrdr dd m6 9d.rr â (
f 'wq t  u .& i r  d  u '  &r  { i :ù .  ,u r ,  tu rQor -  |  d .u r  . 'p r : { :h r . .  :nk rnr r ,ûÂ.  t r }È$rF{  . r  d rs

&,Fh.im d.rrn *6r;mdr , dFid, -- - L l rû 'rtofrfl(.. cr &: d{ sr-r i tl"l11_ lLf :!ril
t f f iô jd ;&r . r , ; . s r t r , rk , IÙ  d ,_ r . " " " - ' l l ' ' l  . l  d .  r :hdu{ : : "  h 'd , .ch tnx . . .  n  l .  sou ! . fncnr .n '

roEq-,i;t i ' i î*i.!aïT 
.q ô 's-r 's{rrd.Lhrr..erriFtnês' r ' Èmd.n{. ire\brs6!r**'*qom 

lËï{,q,* 
t. ' . ib et 'rfd. @. & v&

-H.iiÏ*#-r|I'#T n;ru|#*e;a*##J.ffir b d r r d t . a k t c r f t i i r .  lir:"Ë; i:i,.'ffiçY:il @',ù socttuste , /'rp[€S lg Lullgfe$l;i:t"" :: la#,#;,]T]Ï{mr,jË:1s.'ri.ril'.*'FJiil;!#Ë;çiildes larbins Ou eapllatismelffi lffi
_'#]#:i,;,,:r*",*;lL,i*j"n'$.,ï;"ii,:';.ri; ri,{.1':".::-"1."::,..ï l:.,ù,'.,'.skù'*".-"liH:liffii,lffi*Sfrffi*.'mm

tES A]IARGHISTES
ET tA GUERRE D'IIIDOCHII{E

e 2 décembre 1945,  les
militants anarchistes lors
de la Conférence Natio-
nale adoptent une résolu-
tion sur la guerre :

"La Fédération anarchiste affirme
que la guerre n'est pas une fàtalité,
que le désarmement des esprits est
une des conditions indispensables à
la paix et à la solidarité humaine ;
qu ' i l  es t  i nd i spensab le  de  re je te r
toute idéologie bel l ic is te -  quel le
qu 'en  so i t  l ' é t i que t te  e r . r . r p l oyée
comûre prétexte par les dirigeants,
seuls bénéficiaires des conflits inter-
nat ionaux.  (1)"

Et sur le colonialisme. où i ls :
"s'inclignent que. six mois après la

cessat ion complète des host i l i tés,
des troupes appartenant à des gotr-
vernements signat:rires de la Charte
de I 'Atlanti<1ue continuent à massa-
crer des populations soulevées pour
défendre lerrr inclépenclance. (2)"

Ces  p roc la r .na t i ons  donnen t  l a
mesrlre de ce qr-re peuvent être les
campagnes et les prises de positions
clu mouvement l ibertaire clurant le
cours cle l 'année 1945. Ainsi clès les
prodrornes cte la guerre cl'lnclochine,
i ls  vont  exp()ser  leur  v is ion c le l r r
guerre.

La première proclamation d'indé-
pendance du Viêt-nam, inrposée par
les Japonais,  le  1 l  mars 1945,  n 'a
guère provoqué de réaction. Cepen-
dant, quelques semaines plus tard
ceux-ci commencent à s'inquiéter de
la  s i t ua t i on  i ndoch ino i se  e t  s ' en
prennent aux milieux d'affaires (3),
qui sont à leur avis les responsables
des événements. L'arrivée du corps
expéd i t i onna i re  susc i t e  a lo rs  de

Octobre 1945. ert i,tstance de départ pctur

l lndocbine, le gûÉrztl Salem.

vives réactions. Les responsables de
cet te guerre naissante sont  c la i re-
nrent désignés : les banquiers. à qui
I'armée sert de relais pour maintenir
pouvoir et domination économique.
En tolrte iogique le Libertaire titre :
" l - ' l ndoch ine .  ba ta i l l e  du  cap i t a -
l isme" :

"La France capitaliste a un besoin
cle plus en plus pressant de prolé-
teires annamites et d'un résen'oir en
vue de la prochaine course ;  c 'est
por-rr elle une question cle vie ou de
rn()rt. Et c'est pour ren)ettre cette
nation en esclavage que les Leclerc
et les Argenlieu sont là-lras. ( ' i)"

Llr question de l l gtrerre cst posée
dans le cadre d'une h-rtte clu capita-
l isr re contre les peuples révol tés.
por . r r  les anarchistes l  or ientat ion
pol i t ique du gouvcrnr ' r r rcnt  i rnpor te
peLl :

" l l  ler - r r  Ia  gauchel  faut  ar . r jor - r r -
cl 'htri, soutenir ce colonialisme, qr-ri
n'est qll'un cles aspects cle l'in-rpéria-
l isnre dr- r  Capi ta l .  On se bat  pour
acqr-rérir oll consenter cles richesses
cle totrs ordres - dél;ouchés. noll-
ve l l es  sou rces  de  n . ra t i è res  p re -
mières. rnain d'æur.'re à bon marché,
e t c . . .  don t  l es  peup les  co lon iaux
fbnt les frais. (5)"



I

De  même,  l es  p ropos i t i ons  du
Gouve rnemen t  P rov i so i re  de  l a
Républ ique Française sur  I 'Union
Française sont analysées comme un
soutien à la bourgeoisie et au capita-
l isme (6), qu'i l  convient de rejeter
expressément, puisqu'elles ne colres-
pondent pas aux vues anarchistes
d'une citoyenneté et d'une économie
mondiale .

Les inc idents de la  baie d 'Haï-
phong  du  20  novembre  1946  e t
l ' insurrection lancée d'Hanoï. Ie 19
décembre 1946 - qui marquent le
début réel de la guerre d'Indochine -

n 'entraînent  pas de modi f icat ions
dans les déclarations du mouvement
libertaire. La Fédération anarchiste
reprend les thèmes utilisés aupara-
vant :

"[La FA] salue le peuple d'Indochi-
ne en lutte contre I'impérialisme et le
colonialisme sanglants des d'Argen-
lieu et des Moutet, valets des congré-
gations et de l'Etat capitaliste. (7)"

L'entrée dans la guerre s'accom-
pagne d'une campagne lancée dès la
semaine suivante : "Pas un homme,
pas  un  so l r  pou r  l a  gue r re  des
banques. (8)"

Ces mots d'ordre sont repris par
I ' ensemb le  de  l a  p resse .  Dès  l a
semaine suivante les autres organes
font leur gros titres sur la guerre au
profit des banques. Le conflit per-
met, selon eux, de diminuer la haus-
se des salaires de 5 o/o (9). Cette pre-
mière campagne est immédiatement
relayée par une seconde, qui axe ses
slogans sur la nécessité d'r.rne : Paix
immédiate avec I'Indochine. (10)

Le discours sur la paix passe au
premier plan et celui sur la respon-
sabilité du conflit attribuée aux ban-
quiers et aux capitalistes devient le
second point du discours :

"Mais les capitaux engagés par le
capitalisme fiançais n'ont pas encore
rendu  l e  t aux  de  revenus  sans
lequel, dans ce régin-re, une affaire
est  in téressante ou non.  En sor te
que les Néo-Capitalisme indochinctis
ruinent, tout bonnement, la Haute
Banque Française ! Il est dès lors fbrt
compréhensible que cette dernière
préfère la guerre à la ruine... (11)"

Une constance se dégage dans le
discours. I l s'agit de la comparais<>n
systématique de la répression colo-
niale avec les troupes d'occupation

LeE anarchistes of la d'lndochlne

nazies. Ainsi, les anarchistes repren-
nent l'idée développée par Merleau
Ponty dans Les Temps modernes. lls
se construisent une typologie. Les
Vietnamiens sont les Résistants et les
Français d'Indochine les occupants
qui uti l isent des collaborateurs, le
premier  d 'entre eux est  Bao Dai
(r2).

Un autre thème, déjà sous-jacent
apparaît dans le même temps, le
refus de partir se battre pour I'Indo-
chine. cette idée va retrouver un des
points forts de la propagande liber-
taire : la lutte contre la guerre. Les
p ropos i t i ons  qu i  commencen t  à
émerger restent classiques :

"Nous pouvons mener campagne
pour que cesse I 'envoi de forces
expéditionnaires; pour que les mil-
l i a rds  p ré levés  su r  l es  sa la i res
ouvriers ne s'en aillent pas déverser
sous  fo rme  de  m i t ra i l l es  e t  de
bombes sur des populations sans
défense;  pour  dénoncer sous les
grands mots de civilisation et de cul-
ture françaises la sordide réalité des
intérêts financiers. (13)''

Les thèmes et les axes de cam-
pagnes  ne  son t  po in t s  dénués
d'humour, ainsi parodiant Maurice
Thorez, le mot d'ordre devient, i l
faut  savoi r  terminer . . .  une guerre
(14). Dans le même temps, I'opposi-
tion à la guerre se durcit on assiste à
une légère ouverture de la presse
l iber ta i re,  à d 'autres courants du
mouvement ouvrier, ainsi le groupe
surréaliste publie ses billets et com-
muniqués dans Le Libertaire (1) et
la signatr.rre de Robert Louzon appa-

raît. Celui-ci reprend les études qu'il
développe dans la Réuolution Prolé-
tarienne, dénonçant I'agression du
capitalisme français (16). Les anar-
chistes n'analysent pas les dévelop-
pements des hostilités, ils condam-
nent le conflit et prônent leur refus
de la guerre, adoptant une simple et
ferme position de principe :

"Pas un sou, parce que le pays, le
continent, le monde entier, pour se
relever de leurs ruines ont besoin de
suppr imer tous les budgets mi l i -
t a i r es ,  t ou tes  l es  accumu la t i ons
somptuaires de matériel et d'outilla-
ge à fins impérialistes, toutes les
concentrations bureaucratiques de
personnel non productif à fins auto-
ritaires et dirigistes... Et s'opposer
énergiquement à ce que notre tra-
vail, ce travall de gens surmenés et
mal  nourr is ,  dont  chaque minute
devrait servir à donner du pain aux
affamés, soit gaspillée dans de nou-
velles boucheries, pottr de nouvelles
clestructions, pour des conquêtes et
des carnages nouveaux.

Pas un homme, parce qu'il en est
mort, de la guerre, en cinq ans, près

de cent millions qui ne demandaient
qu'à vivre, et qu'il est temps d'affir-
mer que la vie d'un homme, cette
v ie qui  vaut  pour  I 'Etat  la  valeur
zêro, a lui même une valeur infinie,
qui est sa véritable mesure. (17)"

Cette déclaration est à la mesure
de ce que pensent les libertaires, à
cet instant du conflit. Ils se situent
dans  une  comb ina i son  en t re  l a
vieille tradition pacifiste et les deux
anti, le militarisme et le capitalisme.
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Les anarchistes

Le colonialisme rnasquant les contra-
dictions internes dont le capitalisme
devrait logiquement mourir. (1fl)''

Cette position marque une étape,
la prernière moitié de I'année 1948
ne voit plus les militants prenclre de
posi t ion;  ceux c i  se préoccupent
beaucoup  p lus  c l es  é lec t i ons  en
Algérie, des questions synclicales et
des conflits sociaux.

La fin du tripartisrne marque le
retour  du Part i  communiste dans
I'opposition. Une partie de l 'opinion,
qui suit les slogans du PCF, Lrascule
en faveur de I ' indépendance pour
les Indochinois (19). Les slogans lan-
cés par le PCF sur la "sale guerre,
injuste et réactionnaire (20)", pénè-
trent dans la population, qui cepen-
dant dans sa grande majorité, reste
indifférente aux événements indo-
chinois. Les anarchistes doivent faire
face à ces nouvelles données, qui
n ' en t ra înen t  pas  de  change rnen t
dans leur attitude. Ils continuent de
protester contre la guerre, dévelop-
pant I'argumentation du cor-rp finan-
cier de la guerre : "L'lndochine nous
coûte cette année plus de cinquante
mill iards". (21)

I ls  tentent  dans les syndicats -

rnais est ce que cette action relève
d'une init iative individuelle ou de
I'ensemble des organisations ? - de
préparer une contre-offensive face à
I 'act ion du Part i  communiste.  aui

cherche à conquérir le monopole de
la lutte contre la guerre d'Indochine
(22). Le coût humain de la guerre
reste, bien évidement, condan-rné :

"Nous pouvons sans exagération
af f i rmer qu 'au moins 100.000 v ic-
times ont déjà payé tribut à la sauva-
gerie colonialiste... I l  n'y a plus en
France que les fous, les traîneurs de
sabres et les politiciens pour accep-
ter la guerre d'Indochine. (23)"

Ces mots d 'ordre ont  aussi  L lne
valeur interne propre à la propagan-
de libertaire ceux-ci offrent, pensent-
ils, la possibilité de :

"prouver laux ouvriers] son carac-
tère d 'avant  garde,  démontrer  sa
fonction de conscience du proléta-
riat, d'affirmer son rôle d'élément
permanent de Ia révolution sociale.
(2q"

La fréquence des interventions et
des mots d 'ordre,  dans la  presse
libertaire, pour I 'arrêt de la guerre
d ' I ndoch ine  s tagne  en t re  une  e t
deux  i n te rven t i ons  pa r  mo is .  non
pas en fonction des événements en
Indochine, mais, en raison des outils
classiques de la propagande libertai-
re, antimil itariste, anticapitaliste et
anticolonialiste. Les thèmes uti l isés
res ten t  i den t i ques ,  boyco t t  des
armes, arrêt des hostilités, cessez le
feu (25) ,  abandon i rnmédiat  de
l'Indochine et dénonciation svstéma-
tique des massacres :

" l a  gue r re  es t  une  c r im ine l l e
absurdité génératrice d'un nombre
infini de saloperies. (26)"

Cette théorie de la troisième force
s 'esquisse durant  I 'année 7947,  et
p lus encore lors de la  gr , rerre de
Corée. Un nouvel axe de propagan-
de se cléveloppe. La Guerre Froide
traverse les débats internes du mou-
vement anarchiste I il tente d'appor-
ter  une réponse aux concept ions
bipolaires du monde. Par peur d'être
la  cau t i on  de  I ' un  des  b locs ,  i l s
déclarent :

"Tandis que les blocs Anglo-Saxon
et russe enrégimentent les moLrve-
ments ouvriers. I'Internationale anar-
chiste organise la troisièrne force...
Travail leurs, nolls ne serons ni les
Sénégalais cle Staline, ni les Sénéga-
lais de Truman. Nous chasserons des
mouvements ouvr iers les merce-
naires de Wall-Sreet et du Kremlin.
(27 ) "

Cette idée du "ni Staline, ni Tru-
man" a des origines cor-nrnunes :i
I ' e n s e m b l e  d e  I ' e x t r ê m e  g a u c h e
qu'ils soient militants du noyau de la
Rét 'o lu l io t t  pro létar iewze ou du
gr()Lrpe Socialisnte ou Barbarie, t<)us
déclarent qr-re la polit ique du ni-ni
reste celle qui fera le mierrx progres-
ser le rnieux I ' icléal du mouvement
ouvrier non stalinien. Dans le mou-
vemen t  l i be r ta i re  ce t t e  i c l ée
s'expliqr"re à fortiori pr-risqu'i ls ne
choisissent pas entre les Etats démo-
cratiques ou ftrtalitaires. Ce refus de
t r a n c h e r  e n t r e  l e s  d e u x  c a m p s
s'accentue, encore, avec la prise clu
contrôle d'une tendance sLlr la FA.
Dans le cadre du conflit indochinois,
cette dernière va pousser son raison-
nement à I'extrême, utilisant notam-
ment les écrits cle I'ultra gauche alle-
mande (28). Tout en consen/ant les
thèses précédemn-rent définies :

"Il faudra de gré ou de force, envi-
sager le  ret ra i t  des t roupes f ran-

çaises. . .  P lus que jamais doi t  ê t re
répandu le mot d'ordre : pas un sou,
pas une heure de t ravai l ,  pas un
homme pour la guerre cl'lndochine.
(2y"

Ar-r fr.rr et à mesure les libertaires
de la FCL durcissent leurs positions,
entraînant dans leur sillage une par-
tie dr-r mouvement. Ils demandent à
I 'un isson la négociat ion avec Ho-
Chi-Minh (30). Le discours évolue
ve rs  des  t i t r es  t e l s  que  ceux -c i  :
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"Sol ic lar i té  our . ' r ière avec le  Viêt -
nrinh" ; "Vive la lutte clu prolétariat
indochinois (31) '  e t  chaque ar t ic le
répète :

' ' . \ r r t  t r ne  l r r née  d  occup l t i on  ne
petrt résister : j la lutte héroïque. :)
l 'élan profond d'un prolétariat qr.ri
combat pollr sa l iberté et veut se
dégager de la  t r - r te l le  colonia l is te. . .
La reconquête de l'lndochine par les
capitalistes n'allra pas l ieu. (32)"

La théorie dr"r troisième front va se
transformer en c les proc lamat ions
incessantes cle sotrtien au Viêt-rninh.
I ls  dér 'e loppent  et  sout iennent  la
thèse Viêt-n'rinh que llao Daï est un
pant in c ies occic lentaux.  A chaque
négociation , Le Libertairz ponctue
s e s  a r t i c l e s  e t  s l o g a n s  p a r  u n e
demande de départ du corps expédi-
tionnaire, et les déLrats de l 'Assem-
blée Nationale sont utilisés comme la
prellve que les politiqr-res et les ban-
quiers veulent continuer la guerre à
tout prix. I ls inventent parfois cles
faits qr"ri n existent point et se créent
r-rn imaginaire déconnecté de la réali-
té et de la situation polit iqlre clans
lequel ils inventent des masses mili-
tantes qui suivent les mouvements
de protestation contre la guerre :

"Le gouvernement devant la pres-
sion populaire doit faire montre de
plus en plus de pacifisme et Laniel
doit enr.'isager la négociation refirsée
depuis huit ans (33)."

Les autres colrrants clu mouvement
l iber ta i re af f ichent ,  peut-êt re,  des
cléc larat ions p lus nr . rancées,  mais
n'en tiennent pas moins, sur le fr>nd,
le rnême discours :

' 'Dans  l es  gue r res  co lon ia l i s tes .
noLrs refusons cle nous laisser aveu-
gler par les paravents l-rurnanitaires
c lont  les t ->anqr, res et  leurs c l ients
masql lent  leurs entrepr ises. . .  Nol ts
rappelons qr,re la dén.urcretie afïrme
"ql l 'on apporte pas la  l i l ;er té avec
dcs lu ïonnct tcs" .  (J- l  ) '

I l s  exp l i c l L ren t  que  l a  pc r t c  c l e
qr-relques intérêts financiers est bien
r-noins grave qr- re la  m<>rt  c l 'un
hon r r re  (35 ) .  Les  s logans  res ten t
iclenticpres jusclr.r'li la fin cle la guer-
re, retrait clu corps cxpéclit ionnaire.
i nc lépenc lence  i r r u réc l i a te  sans
conclit ion. l, 'arrir 'ée cles :rrnéricains
pl'()\'(xllre un cléfèrlernent cle colère
Le Libertctire ira nrênre jlrscllr'à titrer :

' 'Guerre c le c lasse en Inc l<;chine '
( ( ) l l i l r )c  r .n  Espi rgnc en l t )J( r .  APrè:

et la guere d'lndochine

Hô Cbi Minb.

I ' a v i a t i o n ,  I ' i n f a n t e r i e  a m é r i c a i n e

assassinera-t-elle le prolétariat indo-
.  

- / .  Icnlnols (  Jo/ .
Le discor-rrs pacifiste de la tradition

l iber ta i re est  complètement  aban-
donné  pa r  l a  FCL ,  a lo rs  q r . re  l es
aL r t res  g roL lpes  na in t i ennen t ,  aL r
contraire, cette ()rientation (37).

La fin de la guerre n'apporte pas
de modifications quant aux attitlldes
des anarchistes.  Sans inforrnat ion
réelle de ce qui se passe sur le ter-
rain, i ls t iennent un discours surdé-
terminé affirn.rant, certes, avec force
leurs convictions, mais sans réelles
innovations dans la pensée et dans
I'analyse. Bien que certains militants
se soient intelrogés sur I 'ar.enir de

Rassemblemenl de prisortrtierc clarts utt t.'illage

j,

t YFftÈ-

l ' lndochine l ibérée du joug coloniale.
La direction de I'insurrection indo-

chinoise par Ho Chi Minh est, clès
les premiers temps de ia gr-rerre, a
I'origine des interrogations et sLlrtout
d'une grande méfiance à l'égard des
insurgés.  En ef fet ,  pour  les anar-
chis tes,  Ho Chi  Minh n 'est  pas un
inconnu,  son passage par  le  Par t i
communiste et son rôle cians les ins-
tances du Komintern est longuement
c o m m e n t é  ( 3 8 ) .  C ' e s t  s u r t o u t  l a
conduite de ce dernier dans l'insur-
rection vietnamienne, qui va provo-
quer la réprobation immédiate cle
ce r ta ins  m i l i t an t s .  A ins i ,  on  peu t
noter qu'insidieusement, au cours de
l'un de ses nombreux articles, Louis
Mercier Véga s'interroge :

"Les partisans de formules pser-rdo-
scientifiques peLlvent théoriser sur la
signification de la guerre indochinoi-
se et appeler les Annamites à partici-
per  à la  "g l rerre d ' inc lépenclance",
qui  fera d 'eux une colonie russe,
leurs propres militants ont été assas-
sinés par les ciirigeants Vietnamiens.

G9)"
Mais,  c 'est  sL l r tout  au cours de

l année 1950, que certains l ibertaires
vont remettre en caLrse la légitintité
Ho Chi  Minh.  Ains i ,  Guy Vinatre l
écrit et reproche à Ia Rétolution pro-
lélariettne (40) de soutenir les cotn-
munistes indochinois :

. . J'ai rnalheureusement l'habitu-
de d'appeler un chat un chat et Ho
Chi Minh un stalinien... Et je ne suis

æ**-, lil.* ;*r'q!!
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La teneur t'ient du ciel.

pas encore ar f ivé à cornprencl re
comment un stalinien peut être un
champion dr-r progrès en Indochine
et un ennemi de la liberté en Bulga-
r ie .  en Hongr ie et  a i i leurs.  Faut- i l
croire que les staliniens ont toutes
les vertus, nationales et révolution-
n a i r e s ,  l o r s q u ' i l s  n ' e x e r c e n t  p a s
encore cornplètement le poLrvoir, et
que  ce l l es -c i  s ' évanou i ssen t  dès
qu'i ls sont à même d'exécuter scru-
pu leusen ren t  l e r r r  p rog ra r r rn re .  qu i
consiste d 'abord dans l 'é l iminat ion

Cet article est extrait de mor.r rnérnoire cle
rnaitrise, ré'alisé sous la clirection cle Benjamin
Stora. sLf r Les Atnrchistes el les guenes colo-
t t ia les 1915-1962. l ln ivcrs i té c lc Par is \ r I I I .
199a. I  10 ; t .

(1) Résolution sur la pair, ,.1-\sr.çc.\ 1/r/ ,loll-
tenterrt Liheftaire et cottgrès de la Fédércrtiott
at tarc ls iste.  tenus à l )ar is  Sal le des Soci [ ' tés
Savantes les 6 et  I  octobre et  2 ( la 'ceml)re

1c):i5. p. 22, Paris. 1915. 28 p.
(21 lbid. p. 25. Résolution sur le colonialis-

me.
(3\ Les cclottialistes aux abois. Bataille S.l'il-

dicalisle N"2, 7 avril 191i5,
(1) Indocbine..., Libe,'taire N'12. 20 octobre

1915.
(5) Pettples colortiaux.... Liberrairc N'21, 5

mars 1946.
(t) Les cokrties au secotffs cles 2OO.fantilles,

Libertaire N'23, 5 avril 1946
( , - )  La t 'ér i té sur l ' I r t t lochir te,  L iberta i re

\ "61 .  l -  t l e t cn r l r r e  l o , i 6  e t  Co rnmun ique .
Salrtt cle la Féclératicnt artarchiste au peuple
l'ietndnien.

(8) Lihertctire N'62, 3 fér'rier 19,17 et tracts.
(9) Louis Lour.et, De l'Inclctcbine atu 5 o/0,

Ce qu ilfaut clire N"38, 10 janvier 19.i7.
(10) L iberta i reN'6i ,  23 ianvier  19,17.
(17) Ibitl, i\{onclitrs. Les cctttses pntJitrtcles

tles éuérrentetils d ltulr.tcbine. La même théma-
tique est cléveloppée par les anarcho-svnclic-a-
Iistes clans l'Actiort s.t'rtdicalisle. Cf E. Rotot,
Remoux Cnlortiaux, Acticttt St'ttd ic a/rst., N"21.
I novemlrre 19.i6.

Les anarchistes et la guerre d'lndochine

sys téma t i que  e t  b ru ta le  de  l eu rs
adversai res ?. . .  I l  est  t rès d i f f ic i le
d 'é tab l i r  L l ne  l i s t e  exac te  de
I'ensemble des personnalités assassi-
nées par le régime stalino-terroriste
d 'Ho Chi  Minh. . .  Et  c 'est  pourql ro i
la liste des assassinés comprencl tout
aussi bien des anciens communistes
exclus avant 1941. que des partisans
alrthentiqlles cle la résistance armée
contre les fiançais. La presse trots-
k i s te  i n te rna t i ona le  a  nen t i onné
l ' a s s a s s i n a t  d e . . .  T a  T h u  T h a u . . .

(12) Bach Thai  Dao. Sur I  l r t t locbi t te,  Ce
t1u'il Faut Dûr N",iO. 10 tr'lars 19+7 et S. Pera-
ne llcrtris Mercier Vegal, Pnr.r et Libertdireerlé
du-t  l ' ie tndt l t ie lN . t ,  L ibertd i t 'e  N'71.  -3 ar . r i l
\94 r- .

(13) Ibid., Libenairc.
(71) Ibicl.. Libeftaire.
(75) Liheftdire N"78, 22 NIai 19.i7.
(76) Iibeftaire N"72, 10 avril i947.
(17) Déclaration : Iht penple qui eil opptime

d'dutres îrc peut êtrc Librc, Libe,'tdirc N"7,i, 24
avrll 1947.

(18) J. L., La colortisaticut S1,4 N'1, 27 avril
1911.

(19) Cf Alain Rrrscro, La guerre frartçaise
d l r tc locbi t te,  pp.  1t l2-103,  Bruxel les,  Com-
plexes,  1992, 279 p.  er  Jacques DaIIc;2.  La
guerre d ltttlrtcbirte 1915-1954, pp. \59-172,
Par is.  Le Seui l .  1987, 316 p.

(20) Ala in Ruscio,  Les cont înunis les et  la
guene cl htdochine, Paris, L'Harmattan, 1985.
122p.

(2I) Libeftaire N'1-i9, 1 octobre 19,18. On
retrouvc Ia même argumentation dans Cotn-
bat S.lttdicaliste N'13. avril 1947

(22) Iibe,'taire N'17i, .i mars 192i9.
(23) LibetaireN'175. 1 avril 1949.
( 2 1 )  S ,  P a r a n e  [ L o u i s  M e r c i e r  V é g a J .

L inlportatrce des ,nots tl onlre, Ilulletin Inté-
f ieurN"5, IVème sér ie,  Avr i l  19.18.

(25) Sur t i t re c lu L ibeûct i re N'192,  5 eoût
1949.

(26) Ibid., R. Cavan Atrocités et barbctries
scietttifiEtes. aspects trc)rnutu.r cle Ia grtene.

[Suit r-rne liste de six noms]. F'aut-il
rappeler ici que c'est sous couvert
de résistance que les staliniens ont
assassiné chaque fois qu'i ls I 'ont pu
les syndicalistes anti-staliniens ?"

Que lques  se t l a i nes  p lus  t a rd .
Samr,rel Vergine, dans Défense de
I'Homme (11), s'en prencl à son tour
aux partisans d'Ho Chi Minh. I l rap-
pelle non seulement les assassinats
polit iques dont ont été r' ictin.res les
trotskystes, mais aussi les intellectr.rels
et les chrétiens d'Indochine. Il ironise
par la suite sur les pétitions lancées
par le Viêt-minh, reprise par le PCF,
et siÉlnées par des enfants de cinq
ans. I l s'attaqlle poLlr f inir. ce qll i  est
classique pour les anarchistes :

"Le plus abominable c'est que cles
gredins,  au nol r  d 'un socia l isme
hélas bien dégénéré prétendent jLls-

tif ier cette abominable coutume [a
gLlerrel... Le monde bolchevique a
créé une église. Cette église prétend
t r a c e r  a u t o u r  d ' e l l e  d e s  l i m i t e s
str ic tes qui  établ issent  du mêrr le
coup la lirnite du mensonge et cle la
vérité. "

Ces militants continuent à dénon-
cer la guerre c1'Inclochine, l.nais ne
se fbnt plus guère cl ' i lh-rsion qr-rant
aU sor t  f ine l  dcs Vietnarn iens.

Sylvain Boulouque

(27) S.  Patane.  Tctr t t l is . . . ,  L iber la i re N'82.
l9 ju in 19. i1.  Cepenclant .  i l  nous f : lL l t  r loter
qlle cefiains militants at,ant r'écu l'erpérience
sov ié t i quc  cho i s i ssen t  c l a i r emen t  l e  ce r rp
arnericain.

(28) L ibet ld i rc N'2 i2,  12 janvier  1! !1.
(29) Rolancl Desagis. ,llorts itttrtiles. Liber-

/d i re N'25.{ .  l9 yenvicr  lo i l .
(30) Libertai,e N"30i. 7 mars 1952 et Com-

bat S-1'trtlicaliste N"81. 21 mars 1952.
(31\ Libert.rire N' 313 et .1.15. -10 ()ct()l)rt L't

20 noverrrbre 1952.
(  12t  L ibertd i r (  N". IJJ.  op.  t  i r .
(33) Lil:)erl.tire N"-179. l7 clécerlbre lc)53.
(34) ./-er doLtze poiilts cle la C'ottlëdération

Gértérttle Paciliste. Les ttourelles paciJisles
N"9.  1 avr i l  1950.

(35) Paul Rassinier. F,'d,rce ton cctoutcbouc

f ... I cantp .t, Dé.fettse tle I Homnte N'63. .Janvier
79i+.

(36t Lihertaire 5i"38U, 22 evril 1951.
(-37) Rolrer t  Tor. r r l l ' . , l f t , r t1 ntadentct isel le,

Dé.fertse de l Hontme N"6ti. juin 195-i.
(3ti) lt-ç I'out'elles Pacif istes N'6. l5 févricr

19t0.
(31))  L ibef id i t 'c  \ "62.  J janvier  19. i - .
t { t l )  ( i u \  \ i n i r l r ( l  n e s t  n : r \  i  p r o n r ( n r e n l

parlé anarchiste. nrais il semble qu il se soit
rapproché c iu mouventent  c lans l imrnecl iat
après guerre.  Lt  RéL'o l t t t ic t r t  Prolétar iet t t te
N'.1.i2. août 1950.

(11\ A pt'opos des cantps d lrttlocltirte. [.es
nensotrges de .11 .  Aragctr t .  Dé. f 'er tse c le
l' Honrne lt" 26. r'rovembre 19i0.
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Fin 1970. Des morts qui font parler.
Des anonymes comme les 24 naufragés
d'un bateau-promenade sur le lac Léman,
les 145 du dancing à Saint Laurent-du-Pont.
Des il lustres en tous genres. Un général nommé Koenig,
un acteur connu sous le nom de Bourvil.
Giono l'écrivain hussard.
Un autre général s'éteint salué avec le titre fameux de
Charlie-hebdo "Bal tragique à Colombey".
Et puis, début 71, Coco Chanel.  Et encore Fernandel. . .
Enfin une naissance en cette époque où le chiffre de 500 000
chômeurs fait frissonner la France, celle du "Peuple Français".
25 ans après, Gavroche (15 ans quand même !) salue la
première parution de la revue Le Peuple Français. Un pavé
venu tout droit de 68 pour faire des vagues dans la mare de
I'histoire conventionnelle. Cette histoire-là n'en sortira pas
indemne et,  el le non plus, ne sera plus comme avant.. .

lE pFupt E Fn/ttç/tfs

ÉotToRfAt
Hj:ïF:ï'i',î j5 i,ii::,,,::g, à h némoire

ffçg*";r,; ffi ,,
/frfi1î,ffJi*i#,;#!:*ffi

#ffi$ffi

L'éditorial paru dans le n"1.



Potrr donnir ert sottffi'cutt le ntoitts possible
.r1r/'.\(,r bât-flartc de plartcbes. lt' prisortrtier
s ittslcrlle de cette tnanière.

I-es lecterrrs cle Gat'roclte s'en soLr-

V iennent  cer ta inement  :  Le  nunté-

ro 49 ( ianvier-fé'v 'r ier 1990) leur avait

offert trn long entretien avec Lln per-

s()nnage hors cltr commLrn, Jacqr,res
Ross i ,  an t  ien  nr i l i ten t  communis lc  t , i

coLlrrier cl-r Komintern (l'lnternatio-

nale commLrniste) puis prisonnier du
G o u l a g  p e n c l a n t  v i n g t  a n n é e s .

Auteur d'vn Martuel du Goulag êdité
c n  r L l s s c .  l n g l a i s  e t  j a p o n a i s  q u i

attend sa publication
e n  f r a n ç a i s  ( c e l a

semble désormais en
bonne voie), Jacques
Rcrss i  n ' a  j ama is
renoncé à fait savoir
les leçons qu ' i l  t i re
de  son  expé r i ence .
On a pu l 'apercevoir
clans le film que Thi-
bau l t  c l 'O i ron  e
consacré JUX Frail-

Çais au Gctttlctg qttr
fut diffusé en cleux

;larties aux . Dossiers
c l e  l h i s t o i r e  ,  e n
novembre 1994.

Dans ce '  rec l re i l  -

abor , r t issernent  c l 'un
p r o j e t  l o n g u e n r e n t
n rû r i  i l  nous
c lonne  a r , r  j ou rc l ' h t r i
u n e  s é r i e  d e  b r e f s

Fragments
de vies

de Jacques Rossi

récits qui s'apparentent aux . Choses
vues , de Victor Hr-rgo. Dans une
langue volontairerlent concise, sans
l r t i f ices.  Jatqucs Rossi  notrs  enl raîne
dans I'univers des prisons cle transit.
nous  p ionge  dans  l  ango i sse  des
cachots, clresse, surtolrt, avec l>eau-
cor-rp cle flnesse, les portraits de ses
compaÉlnons cl ' infortlrne, polit iques
ou tru:rncls. et raconte avec émotion
ou etonnement ses rencontres avec
cles personnaÉles qLl 'on n 'oubl iera
pas cle si tôt. Cornbien est étonnant
cet  ancien tchékiste le t ton.  ancien
garde du corps c le Lénine.  qui  lu i
explique cornlrient on procède ar-rx
exécutions clans les prisons cle Mos-
COLI .

.facclr-res Rossi est lrn conteur qui
n  i l  ( l u  J  p t r i se r  dans  scs  souven i r s
pour faire surgir devant nos )'ellx
toute la société cles prisonniers, à la
fbis reflet et produit cle la société
sov ié t i que ,  comnre  I ' ense igne  un
di t ' ton russe :  Qrrrnd un pr isonnier
est l i lÉré, i l  passe clr-r petit Goulag
ar.r grancl Gouiag.

2P.'ù,;
(itt Zek (prisottrtier) par - 11o

Dans sa lettre finale, Jacqr.res Rossi
dresse sans amertume le Lri lan cle
son e.xpérience. Pour lui, le drar"ne
ne résicle pas clans les épreuves qlr ' i l
a subi : interr()Élatoires, passages à
tabac. la froiciure et la fairn, non. Le
vra i  drame rés ide dans ce qu 'ont
sulri les peuples de Russie, épreuve
a c c ( ) n r p l r g n é c  t l  t r  r n e n s o n g c : l e
comrnunisme se présentait cornme
une ic iéologie érnancipatr ice a lors

q u ' i l  n ' é t a i t  q L l e

régression sociale et

pol i t iqr,re (ELlvrent à

l 'asserv issenrent  c les

hommes. C est polrr-

q u o i  J a c c l L r e s  R o s s i

qui reconnaît sa parl

d e  r e s p o n s a b i l i t é

d a n s  c e t t e  h i s t o i r e

t r a g i q u e .  s t i g m a t i s e

t ( ) L l s  c e u x  q u r

s a v a l e n l  e t  o n t  c r u

clevoir se taire pour

présen'er Lln nr). ' the...
( ) L l  l e s  p r i v i l è g e s

cllr'r,rn régirle cle ter-

reur lcur octroyait.

Jean-Louis Panné

F . r l i t i o n s  E l i k i e .  l 9 ! ) 5 .
1-t p. ()fi F. +i. rttt' cle lrt
T o n r b e  I s s o i r e
- 5  0 l +  l ) e r i s  ( 1 6  ( 1 )
. i l . l o . 6 - . -  i ) .

Pbotctgraphies urttbropontétriqtres tltt N.K.\,'.D. qtu'./acqttes Rossi a retrottt,ét's cltrtts
son dossier cortsen'é clcttts les archit'es rle Loubictrtkct.
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MEDIA: APPRENDRE
ACONSOMMER

AVEC PRI]DENCE !
Ia cbronlqte dc

tean-tacques Ledos

MEDIAS:ENCORE
UNE CHANCE POUR
LA DEMOCRATIE ?

Les mot i fs  de  dénoncer  les
contraintes qu' impose le l ibéra-
l isme économique ne manquent
pas. Les médias en sont souvent
le principal agent et la publ ici té
en es t  le  p lus  per f ide ,  parce
qu'el le suggère, par d' i l lusoires
séductions, l'adhésion au modè-
le d'une société inégali taire.

On perçoit, toutefois, ça et là
dans l 'opinion, les lueurs d'une
réaction aux débordements d'un
pouvoir qui tente de grignoter
les droits acquis.

ll est encourageant d'observer
q u e ,  d a n s  u n  e n v i r o n n e m e n t
mond ia l i sé ,  une sor te  de  bon
sens international, relayé par les
médias, s'élève contre les abus
de pouvo i r .  Un bon usage du
"droit  d' ingérence", en quelque
sone.

A propos des conflits localisés,
en  Yougos lav ie ,  par  exemple ,
l ' o p i n i o n  p u b l i q u e  i n d i g n é e ,
r a p p e l l e  d e  p l u s  e n  p l u s  l a
diplomatie à ses devoirs. Avec,
i l  est vrai,  un taux de réussite
l im i té .  La  déc is ion  un i la té ra le
de la France de procéder à une
campagne d 'essa is  nuc léa i res
suscite, à travers le monde, des
p r o t e s t a t i o n s  i n c o n n u e s
jusqu'alors. La condamnation à
m o r t  d ' u n e  j e u n e  p h i l i p p i n e ,
c o u p a b l e  d e  s ' ê t r e  r é v o l t é e
contre un patron abusif, réveille
une bonne conscience interna-
t i o n a l e .  L à ,  l e  s u c c è s  e s t
acquis :  el le sauve sa tête. Aiou-
tons que les pouvoirs, réputés
indépendants, comme l ' inst i tu-
t ion judiciaire ou la presse ont
élargi,  depuis quelques années,
en France, leur espace de liber-
té.

O n  r ê v e  d ' o u v r i r  u n e  c h r o -
n i q u e  r é g u l i è r e  p o u r  m o n t r e r
ces oppositions victorieuses aux
e x c è s  d e  p o u v o i r  d e  t o u t e s
natures. D

DES MEDIAS LIBRES ?
Jusqu'au début des années 80,

les stations de radio et de télévi-
sion dont les émetteurs étaient
instal lés sur le terr i toire français
s e  t r o u v a i e n t  s o u m i s e s  à  u n
monopole imposé en 1945 par
une Ordonnance du Couverne-
ment Provisoire, alors présidé
par le Général de Caulle. Reve-
nu aux affaires, treize ans plus
ta rd ,  ce lu i -c i  ne  se  pr iva  pas
d ' u t i l i s e r  c e s  i n s t r u m e n t s  d e
propagande sans concurrence.
La dénonciation de cette utilisa-
tion discrétionnaire fut au cæur
de la contestation de Mai 1968.
De promesse d'assouplissement
en ép isode d 'a l te rnance po l i -
tique, le statu quo se prolongea
jusqu 'au  début  des  années 80
mais une opposit ion qui n'était
pas seulement de gauche conti-
nuait d'entretenir le soupçon de
d é p e n d a n c e  d e  l ' a u d i o v i s u e l
public à l'égard du Pouvoir cen-
tral.  El le ressentait  la nécessité
de créer des radios et, si  pos-
s ib le ,  des  té lév is ions  " l ib res" .
Sans autorisation, diverses sta-
t ions s' instal lèrent alors sur les
espaces inoccupés de la bande
FM. Ce fut le temos des radios
" p i r a t e s "  à  l ' e x i s t e n c e
éphémère : "Radio Verte", "Lor-
raine Cceur d'acier", "Radio Fil
B l e u " .  L ' u n  d ' e l l e ,  à  P a r i s ,
"Radio Riposte" était  soutenue
p a r  l e  P a r t i  S o c i a l i s t e ,  d a n s
I 'opposit ion. El le valut au Pre-
mier  Secré ta i re  de  l 'époque,
François Mitterrand une incul-
pation, que le succès de 1981,
permit de classer.

La  lo i  sur  la  Communica t ion
Audiovisuel le de 1982, légal ise
l 'abandon du monopole de dif-
fusion. Les init iat ives d'émission
se mul t io l ien t .  Dans de  nom-
breux cas, dépourvues des res-
sources  a t tendues d 'un  que l -
conque mi l i tan t isme,  ces  s ta -
t i o n s  a u r o n t  u n e  e x i s t e n c e
brêve. Dès lors, s'organise un
trafic de rachat des fréquences.
Des réseaux sont ainsi consti-
tués ,  f inancés  par  la  pub l i c i té
d o n t  o n  n ' a  i a m a i s  e n t e n d u
a f f i r m e r  q u ' e l l e  a u t o r i s e  u n e
l iberté d'expression qui pourrait
nu i re  aux  in té rê ts  des  annon-
ceurs et de leurs actionnaires.
L' intérêt que portent à la com-
munication de grands groupes
comme la "Cénérale des eaux",
"A lca te l "  ou  "Havas"  a  rendu
c a d u c  l ' e m p l o i  d e  l ' a d l e c t i f
" l i b r e "  ,  q u i  p o r t a i t ,  n a g u è r e
l 'espoir d'une utopie. Une l iber-
té nouvelle s'est pourtant pro-
gress ivement  ins ta l lée  sur  des
suppor ts  mieux  assurés .  Ce l le
que les "Guignols de l ' lnfo" ont

conquise agace mais, plus pru-
dente, cel le que les journal istes
de "Radio-France" ont décou-
verte, étonne. Autant de provo-
cations que le nouveau Pouvoir,
c h a h u t é  s u r  d ' a u t r e s  t e r r a i n s ,
aimerait  suspendre. Pour avoir
"persifflé", en '1976, avec beau-
coup moins d'audace, la rédac-
t ion  d '  "Europe 1" ( t )  ava i t  é té
"normalisée" sur ordre du Pre-
m i e r  M i n i s t r e  d e  l ' é p o q u e .  l l
s 'appelait  Jacques Chirac. û

(*)  "Europe 1",  comme à l 'époque
"RTL" disposaient de studios à Paris.
Exc lus  du  t e r r i t o i r e  f r ança i s  pa r  l e
Monopole de diffusion de 1945, leurs
éme t teu rs  é ta i en t  i ns ta l l és ,  l ' un  en
Sa r re ,  l ' au t r e  au  C rand  Duché  de
Luxembourg, tous deux à proximité de
la frontière française. On les désignait
a l o r s  comme "pé r i phé r i ques " .  Leu r
indépendance était toute relative. Pour
avoir diffusé des informations sur les
mani festat ions au Quart ier  Lat in,  en
Mai 1968, "RTL" avait été menacée de
voir  suspendre la l igne té léphonique
q u i  r e l i a i t  s e s  s t u d i o s  p a r i s i e n s  à
l'émetteur luxembourgeois.

IÉÉVISION :LE PIRE
RESff POSSIBLE

La té lév is ion  f rança ise  é ta i t
r e c o n n u e ,  i l  y  a  q u e l q u e s
d é c e n n i e s ,  c o m m e  l ' u n e  d e s
m e i l l e u r e s  a u  m o n d e .  l l
convient toutefois de nuancer
une affirmation non dépourvue
de chauvinisme : notre télévi-
sion devait supporter la compé-
t i t ion de la BBC britannique ou
de la RAI i tal ienne dans les ren-
contres internationales comme
le "Prix l tal ia" ou "La Rose d'or"
de Montreux. Nos adversaires
ne manquaient pas, toutefois,
de  dénoncer ,  à  jus te  t i t re ,  sa
dépendance à l'égard des pou-
voirs pol i t iques et la lourdeur de
ses habitudes bureaucratioues
(1). Du moins ses responsables
n'étaienrils pas placés en garde
à vue pour  répondre  de  pra-
tioues financières douteuses. La
mode néo-l ibérale a "dérégle-
menté"  l ' i ns t i tu t ion .  Entendez
qu'on a engagé notre système
télévisuel sur la voie de la priva-
t isat ion, présentée comme une
possibilité d'extension de l'offre
de programmes. L' inconvénient,
c'est qu'il n'y pas assez de pro-
grammes n i  de  moyens f inan-
ciers disponibles pour garnir les
n o u v e a u x  c a n a u x .  A l o r s ,  d e
rediffusion en "talk shows" le
peti t  écran s'appauvrit .  L' imagi-
nation peut toutefois se manifes-
ter dans la médiocri té, voire la
vulgari té et nos chaînes n'en ont
p a s  e n c o r e  e x p l o i t é  l e s  r e s -

sources. A Rome, par exemple,
une t ren ta ine  de  chaînes  sont
offertes au choix du téléspecta-
teur .  Les  quat re  p rogrammes
directement contrôlés par le sys-
tème Berlusconi imposent leur
modèle - "talk shows" et jeux -

à ce qui reste du service public,
l a  R A l ,  d o n t  l e s  c a d r e s  d i r i -
geants ont été renouvelés par le
gouvernement  que prés ida  un
t e m p s  l ' e n t r e p r e n e u r  a u j o u r -
d 'hu i  poursu iv i  par  la  jus t i ce .
Au-de là ,  des  d iza ines  de  pro-
grammes s'efforcent de s'aligner
sur ce modèle, avec des moyens
encore  p lus  l im i tés .  A ins i ,  on
peut voir. à toute heure, sur des
c a n a u x ,  s p é c i a l i s é s  d a n s  l e
"télé-achat", des col lect ions de
tapis ou de bijoux présentés aux
cl ients potentiels par une camé-
ra f ixe. Sur un autre canal, on
peut  vo i r ,  à  longueur  de  jour -
n é e ,  s i n o n  d e  n u i t .  l a  m ê m e
p a i r e  d e  f e s s e s  f é m i n i n e s ,  à
pe ine  hab i l lée  de  ce  que les
brési l iens appellent un "f i l  den-
ta i re" .  l l  s 'ag i t  d 'une pub l ic i té
pour  un  sys tème de massage
supposé combattre la cel lul i te.
C ' e s t  a i n s i  q u e  l a  t é l é v i s i o n
s'épanouit dans l 'espace de la
libre entreorise. fl

(1) On observe que les immeubles
récents des sociétés de diffusion consa-
cren t  une p lus  g rande sur face  aux
bureaux ou'aux studios.

YERS UN MONDE
VIRTUEL (II)
On a évoqué ici dans un pré-

cédent bi l let le gl issement, par
un truchement technique, de la
c réa t ion  de  nouve l les  images
dites "virtuelles" vers une repré-
sentation habituelle d'une réali-
té truquée. Comme on n'arrête
pas le progrès de la réf lexion
"heurist ique", l 'aveu en devient
preque banal. Le responsable de
c e t t e  r e c h e r c h e  à  l '  " l n s t i t u t
N a t i o n a l  d e  l ' A u d i o v i s u e l "
( lNA), Phi l ippe Quéau déclare
"Les images vont avoir de moins
en moins  de  vér i té . . . " .  " . . .Ce la
ne l ' inquiète pas outre mesure,
même s' i l  admet que la réal i té
virtuelle va augmenter la confu-
s ion  c réée par  l ' image numé-
r i q u e  à  l a  t é l é v i s i o n . . . "  c o m -
mente l 'enquêteur du quotidien
"Le Monde"  (1 ) .

D ' a i l l e u r s ,  l e s  t r a v a u x  p r a -
t i q u e s  o n t  d é j à  c o m m e n c é .
Dans les retransmissions spor-
t ives, i l  est désormais possible
de changer, grâce à un logiciel
- que ferions-nous aujourd'hui
s a n s  c e s  o r o t h è s e s  i n f o r m a -
t iques ? - le contenu des pan-
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neaux publici taires qui encom-
brent les espaces de compéti-
t ion. Le spectateur de la mani-
festation - pas encore virtuel -
ne voit pas les mêmes panneaux
que les  té léspec ta teurs ,  eux-
mêmes ne voyant pas non plus
les  mêmes panneaux se lon  le
pays dans lequel i ls reçoivent
les images. Les annonceurs ont
de ces délicatesses !

P o u s s o n s  u n  p e u  p l u s  l o i n
l'exercice. On imagine une télé-
vision servi le qui ne manquerait
pas de changer le contenu des
panneaux revend ica t i f s  dans
une manifestation pour en désa-
morcer l 'effet.  A la banderole
" M a c h i n ,  d é m i s s i o n . . . "  i l  e s t
désormais  poss ib le ,  g râce  au
f a  m e u  x  l o g  i c  i e l ,  q  u  i  v a
d'ai l leurs se perfect ionner, de
substi tuer l ' image "virtuel le" -
m a i s  q u i  s ' e n  a p e r c e v r a  ?  -
d ' u n e  a u t r e  b a n d e r o l e  s u r
laquelle le téléspectateur pourra
lire : "Vive Machin". Le décryp-
tage des  images es t ,  déc idé-
ment, un exercice d'avenir. û

(1) 25 Octobre 1995.

DIEU ET MAMMON
l l  existe un paradoxe dans le

paysage aud iov isue l  f rança is .
On trouve les programmes les
p lus  c r i t iques  à  l 'égard  de  la
publici té sur "M 6", une chaîne
qui lui  doit  ses ressources. Le
d i m a n c h e  s o i r ,  u n e  f o i s  p a r
mois, "Capital" est une longue
enquête  sur  que lques  perver -
sions engendrées par l 'argent.
C h a q u e  s e m a i n e ,  " C u l t u r e
Pub", qui se donne pour objec-
tif la célébration de la publicité
peut être regardée au second
degré ,  comme une dénonc ia -
t ion des abus ou des r idicules
du genre. ll fallait oser défier le
Moloch publicitaire. M6 ose*.

Le l2 Novembre dernier, les
produc teurs  de  "Cap i ta l
"avaient choisi d'enquêter sur
les rapports de l 'Égl ise catho-
lique avec l'argent. La multina-
tionale dont le siège bénéficie, à
Rome, d'un statut d'exterritoria-
lité a, certes, ses prolétaires : les
c u r é s  e t  l e s  v i c a i r e s  d e s
p a r o i s s e s .  E l l e  a  a u s s i  s e s
réseaux d'influence tels l"'Opus
Dei "  que n 'an ime pas  la  pau-
vreté franciscaine. Comme tant
d'autres constructions affai ristes,
l'Église ne peut plus cacher ses
scandales.

Quiconque a survolé Paris ou
quelque autre l ieu de la chré-
tienté occidentale n'a Das man-
qué d'observer ces îlots de ver-
dure sertis dans de hauts murs
que sont les jardins des commu-

nautés  re l ig ieuses .  La  r igueur
des temps n'épargne certes pas
les propriétaires et il faut parfois
abandonner  des  te r ra ins  à  la
p r o m o t i o n  i m m o b i l i è r e .
A i l l e u r s ,  l e s  c o m m u n a u t é s
monastiques. pour survivre, doi-
vent produire et vendre.

"Capital" suivait ainsi un reli-
gieux cistercien, promu P.D.-C.
d'une entreprise qui fabrique de
la  vodka.  Dans le  Dauph iné ,
tant pis pour l'appellation d'ori-
gine contrôlée ! Elle est, en tout
cas, appréciée en Russie. Mal-
heureusement, les affaires sont
d i f f i c i l e s  e t  l e s  i m p o r t a t e u r s
mauvais payeurs. Un accident
de parcours industr iel qui sem-
blait  inquiéter beaucoup plus le
P.D.-C. que la pieuse contr ibu-
t ion à l 'entret ien d'un éthyl isme
q u i  p r i v e  p a r f o i s  l a  g r a n d e
nation de ses décideurs.

Un autre suiet était  consacré
au site de Lourdes où l'on ne se
soucie pas d'éloigner les mar-
chands des temoles. Au contrai-
re .  La  mul t ina t iona le  romaine
accepte plus volontiers ce souk,
qu'el le ne supporte, en d'autres
l ieux, l 'act ion des "théologiens
de la l ibération", couoables de
confondre "praxis" et message
évangélique. Dieu fera le tr i .  O

* L'audace oublie parfois les bornes.

"Capital" avait prévu d'évoquer le 17

décembre  le  " t ra in  de  v ie  de  l 'É ta t .

L 'émiss ion  a  é té  déprogrammée "en

raison de l 'actualité" ("Le Monde 08-

12-1995\.

LlMAGE
ET LE DISCOURS

Le le r  décembre  dern ie r ,  la
chaîne de télévision "France 2"
a inf l igé pendant deux heures,
aux téléspectateurs qu'el le n'a
pas  réuss i  à  décourager ,  un
(faux) débat sur la crise sociale
et la grève.

Dès la présentation, la situa-
t i o n  -  o n  a  e n v i e  d e  d i r e  l a
"mise  en  scène"  -  es t  c la i re .
D'un côté, les animateurs pré-
sentent, réunis dans la chaleur
du studio ou, dans le confort
d 'un  bureau de  fonc t ion ,  les
"exper ts " ,  maî t res  du  jeu  :
min is t re ,  par lementa i res ,  un
banquier, un représentant des
mécontents. Tous bien habillés,
au "brushing" impeccable. De
l 'autre côté, dans un "ai l leurs"
lointain, rassemblés autour d'un
brasero dans une froide ban-
lieue ou installés au hasard d'un
m o b i l i e r  s o m m a i r e ,  d a n s  l e s
courants  d 'a i r  d 'un  ha l l  d 'un i -
versité, d'autres mécontents,
grévistes, plus ou moins bien

rasés, plutôt mal vêtus dont la
rage est contenue, à distance,
dans la fausse convivial i té d'un
"duplex" en direct. Cefte liberté
de s 'expr imer  e t  de  débat t re
n'est-elle pas une preuve de la
bonne santé de notre démocra-
t ie ? Voire ! Les lournal istes-ani-
mateurs ne leur laissent guère le
t e m p s  d e  d é v e l o p p e r  l e u r s
griefs. Vite, rendons la parole
aux gens sérieux, ceux qui ont
l 'hab i tude des  mic ros  e t  des
c a m é r a s .  D a n s  l e  s t u d i o  d e
l 'avenue Montaigne, en répon-
se, on accuse, avec des propos
cour to is  que cont red i t  sur  le
visage de celui qui les t ient un
certain sourire condescendant,
l ' incivisme économique de ces
mani fes tan ts  i r responsab les  :
salariés du service public, nantis
mensualisés, insoumis à l 'auto-
r i té des vrais responsables, les
décideurs. Décodé, ce langage
p o l i c é  t r a d u i t ,  e n  r é a l i t é ,
l ' i n o u i é t u d e  d e s  v r a i s  n a n t i s
pour l 'évolut ion du CAC 40 et
la  bonne santé  de  leur  oor te -
feui l le d'act ions.

O n  g u e t t e  l a  s u r p r i s e .  U n
éclair de lucidité déclarant que
tout çà, "c'est la faute au libéra-
l i sme"  ou ,  pour  pas t icher  une
voix plus docte que "le l ibéral is-
me,  çà  ne  marche pas  ! " .  En
v a i n .  L e  m o d è l e  d e  s o c i é t é
impose le "pol i t ical ly correct"
e t ,  l e s  m é d i a s ,  l a  " p e n s é e
unique". Le débat s' instal le sur
le terrain choisi par le(s) pou-
voi(s). Qu' importe ! ce soir- là,
le téléspectateur qui a compris
dès  le  p ro logue que la  langue
de bois al lai t  encore tr iomoher
est déjà ailleurs. tr

,DONNEZ.MOI

LE SUPERILU,
IE ME PASSERAI
DU NECESSAIRE,,.*O

D a n s  l ' é m i s s i o n  " L i g n e s  d e
mire" du l2 Novembre dernier
que Jacques Chancel présente le
d i m a n c h e  s o i r  s u r  " F R  3 " ,  l a
p r o d u c t r i c e  d ' u n e  s o c i é t é
d " ' h a b i l l a g e  d e s  c h a î n e s "  -

ma is  ou i ,  çà  ex is te  !  -  dé f in i t
ainsi son rôle :  "beaucoup de
sociétés de dif fusion viennent
nous voir. avouant que leur pro-
grammes étant assez peu diffé-
rents de ceux de leurs concur-
rents, ils souhaitent personnali-
ser leur présentation afin de ten-
ter de mieux capter l 'auditoi-
re. , i'

Le problème, pour une télévi-
sion l ibérale, ce n'est plus de
fournir des programmes mais de
retenir un maximum d'audience

a f i n  d e  s a t i s f a i r e  l e s  a c t i o n -
naires. Au moment où de nou-
vel les techniques nous promet-
tent un choix étendu entre des
dizaines, voire des centaines de
"canaux" on peut se demander
quels programmes y seront diÊ
fusés  pu isqu 'on  n 'en  produ i t
t r è s  p e u :  l e s  d i s p o n i b i l i t é s
f inancières des dif fuseurs sont
trop faibles pour permettre une
création véritable. Le stock des
f e u i l l e t o n s  d é b i l e s  n ' e s t  p a s
ex tens ib le  à  l ' i n f in i .  A lo rs ,  de
"talk shows" en mult i-redif fu-
s i o n ,  i l  n e  r e s l e r a  p l u s  a u x
accros  de  la  té lé  ou 'à  éva luer
l'esthétique des "logos". J

r Boutade aftribuée à Oscar Wilde.

UN ESPACE DE LIBRE
PAROLE?
Les gouvernements socialistes

qui n'avaient pas jugé opportun
de revital iser le service oublic
de la télévision en 1982 se sou-
cièrent deux ans plus tard de se
ménager  un  espace d 'expres-
sion au cas où les électeurs ne
r e n o u v e l l e r a i e n t  p a s  l e u r
conf iance à  la  ma jor i té  i ssue
des lég is la t i ves  de . l  98 l .  C 'es t
a ins i ,  qu 'en  Novembre  |984,
C a n a l  P l u s  o u v r a i t  d a n s  l e
m o n o p o l e  d e  d i f f u s i o n  u n e
brèche dans  laque l le  d 'au t res
s'engouffreraient.

L e  m e i l l e u r  d e  l a  c h a î n e
" ctyplée" apparaît lorsqu'el le
n'est pas cryptée. C'est le cas
des "Cuignols de l ' info" ou de
"L'hebdo de Michel Field". On
y  r e n c o n t r e  u n e  l i b e r t é
d ' e x p r e s s i o n  i n c o n n u e
jusqu'alors à la télévision. Non
sans dommage pour les cibles.
ll est, à présent, difficile de ne
pas apercevoir la marionnette
dès qu'un personnage caricatu-
ré apparaît "en vrai" sur l'écran.
En d'autres temps, les chanson-
niers ne devaient leur survie sur
les ondes ou'à une soumission
v ig i lan te .  Sur  "Cana l " ,  i l  s 'ag i t
d'une forme nouvelle de spec-
tacle, tant pour ce qui concerne
le contenu que pour la mise en
forme. Ce n'est pas étonnant,
les auteurs, les acteurs, les ani-
mateurs et les participants sont
des jeunes à l'esprit éveillé. Une
bonne raison de ne pas sombrer
dans la passivité désenchantée
qu'entretient la médiocrité des
programmes "grand public". On
ne peut pas, toutefois, s'empê-
cher de se demander comment
les gouvernements, de quelque
couleur qu'ils soient, trouveront
le moyen de supprimer un tel
espace de liberté. Q
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LE TEMPS DES LIVRES

LA J.O.C.
sous
L'OCGUPA.
TION ALLE.
MANDE
par Henri
Bourdais

Les pages de l 'histoire de la Jeunes-
se Ouvrière Chrétienne sous l 'occuoa-
tion allemande restaient encore à écri-
re. Dans cette perspective, le témoigna-
ge de Henri Bourdais, vice-président de
la JOC entre 1941 et 1944 est caoital.

L'auteur relate scrupuleusement com-
ment  la  JOC a su défendre,  en zone
occupée, son idéal malgré les entraves
allemandes, étayant son récit d'anec-
dotes ; des documents, inédits pour la
p lupar t ,  sont  présentés en annexe :
photographie, textes, déclarations.

Cet ouvrage arrive alors que de nom-
breux h is tor iens,  socio logues ou mi l i -
tants cherchent à comprendre le sens
de l 'act ion condui te sous I 'occuoat ion
al lemande et  oeut-êt re à en t i rer  des
leçons.

Les Editions de I'Atelier / Editions
ouvrières, 12 Avenue Sæur Rosalie,
75013 Paris.224 pages,130 F.

PARCOURS
POUTTOUE
DES SUR.
REALISTES
t919-1969
par Carole
Reynaud
Paligot

Voilà un ouvrage qui permet de com-
prendre I 'aventure intellectuelle et plus
particulièrement la dimension polit ique
du mouvement surréal is te depuis sa
na i ssance ,  en  1919 ,  à  sa  d i sso lu t i on ,
e n  1 9 6 9 ,  t r o i s  a n s  a p r è s  l a  m o r t
d'André Breton. Les sources nouvelles
consultées oar I 'auteur ont notamment
servi à éclairer et préciser leur engage-
ment  aux côtés du par t i  communiste.
De l 'engagement voulu par  le  groupe,
cer ta ins noms dominent ,  ne sera i t -ce
que la prééminence d'André Breton au
sein du groupe.  Toutefo is  les act ions
restent collectives car tous signent les
tracts, les manifestes ou les déclara-
tions collectives. les désaccords entraî-
nan t  déoa r t s .  dém iss ions  ou  même
exclusions. Reste le "noyau", constitué
d'une dizaine de personnes, noyau qui
variera au cours des années du fait des
départs ou des décès.

Alors pourquoi ces intellectuels vont-
i ls s'orienter vers un engagement poli-
t ique ? Parce que, répond l 'auteur, /e
surréalisme n'est pas un mouvement lit-
téraire classique, c'est un mouvement
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qui  tend à " t ransformer le  monde"
(Marx) et à "changer la vie" (Rimbaud)
et qu'il lie de manière indissociable -
sans pourtant  jamais voulo i r  les
confondre - la révolution poétique et la
révolution politique : c'est là que réside
son originalité. En effet, poursuit Carole
Reynaud Paligot, I'esthétique surréalis-
te possède une dimension "éthique"
novatr ice et  t rès par t icu l ière.  La
démarche surréaliste s'érige contre
I'ordre établi, contre les valeurs bour-
geoises et propose une éthique centrée
sur la liberté, le désir, les passions.
Pour les surréal is tes,  chaque homme
possède  des  facu l t és  c réa t r i ces ,  e t
comme le désir, les rêves, l 'amour doi-
vent être le moteur du monde, i l  est nor-
mal  de lu t ter  pour  l ' instaurat ion d 'une
au t re  soc ié té  en  acco rd  avec  l eu r
éthique. C'est ainsi que le passage au
polit ique se fait naturellement.

De  l ' ana rch i sme  i nd i v i dua l i s te  qu i
marque les débuts du surréal isme,  à
I'engagement communiste des années
1 9 2 5  à  1 9 3 5 ,  s u c c è d e  n o n  p l u s  u n
engagement,  mais des sympathies et
des soutiens aux mouvements trotskis-
te et anarchiste. Ainsi, pendant plus de
soixante ans, les surréalistes voyagent
à l ' intérieur des utooies révolutionnaires
avec une inébranlable volonté...

CNRS Editions, 339 pages, 190 F.

INTELLEC.
TUELS ET
POLITIOUE
par Christian
Delporle

Con t ra i remen t  à  Ca ro le  Raynaud
P a l i g o t ,  q u i  n o u s  m o n t r e  d a n s  s e s
moindres déta i ls  le  parcours pol i t ique
des surréalistes, Christian Delporte se
contente, dans un petit ouvrage - fidèle
aux dimensions et à I 'esorit de la collec-
tion où i l s' insère - une histoire polit ique
des intellectuels au XXe siècle oui ne
prétend pas à I 'exhaustivité, mais dont
la lecture apporte au profane des infor-
mations parfois surprenantes. Cette his-
toire débute avec I'Affaire Dreyfus, date
à laquelle, selon I 'auteur, Les intellec-
tuels font leur entrée dans I'arène poli-
tique. Par la suite, bon nombre d'entre
eux, sous couvert de nationalisme, en
Al lemagne,  en l ta l ie ,  en France,
s'emploient à justifier la guerre à venir.
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Puis,  en 1917,  chez I ' ln te l l igents ia
russe, la Révolution suscite d'abord une
exaltation créatrice que le stalinisme
triomphant étouffera défi nitivement.
Ailleurs, c'est surtout en Allemagne et
en France que s'exerce I'attraction
soviétique. En ltalie et en Allemagne
certains intellectuels contribuent à créer
le mythe de la Révolution fasciste. A
I'occasion de la guerre d'Espagne, /es
intellectuels se divisent en deux camps
qui s'opposent avec virulence. Fascis-
me et Antifascisme, la Seconde Guerre
n'arrangera pas les choses, d'autant
que  I ' an t i s ta l i n i sme  des  années  35
s'atténuera au sortir de la guerre. En
effet, la "guerre froide" révèle la forte
emprise du communisme sur I'intelli-
gentsia occidentale, mais /e choc de
I'insurrection de Budapest, en 1956,
l'ébranlera sérieusement. Les intellec-
tuels orientent ensuite leurs débats sur
fa décofonisalion, notamment dans les
pays du Tiers Monde où ils contribuent
à l'émergence d'une identité culturelle
propre. Et aujourd'hui, selon I 'auteur,
avec la disparition des modèles, le
combat des clercs a quitté le terrain
idéologique pour retrouver sa condition
morale. Les enjeux fixés jadis par Zola
sont plus que jamais d'actualité : la
défense de la liberté et de la justice.

A  me t t re  p réc ieusemen t  dans  sa
bibliothèque.

G.P.

Casterman, collection XXe Siècle, 128
pages, 70 F, disponible à la Librairie de
Gavroche.

VIVE LA RECRE !...
par François Bertin et Pascal Courault

Vive la  récré ! . . .  est  un l ivre qu ' i l
serait dommage d'éreinter sous le pré-
texte qu'i l  cultive un peu trop ostensi-
b lemen t  l a  nos ta lg ie  de  l ' en fance
(serait-ce donc vraiment, pour tout le
monde,  la  "p lus bel le  pér iode de la
vie" ?) Certes, au travers de multiples
"souvenirs et objets de la Communale",
les auteurs privilégient une vision bien
idyll ique des années passées sur les
bancs de l'école. Tous les menus objets
présentés (porte-plume, bons points,
ardoises, "carambars", etc... ) sont des-
tinés à susciter l 'émotion de celui qui
feuillette cet ouvrage richement illustré
et à lui faire regretter les années dites
d'insouciance.

Mais Vive la récré /... est aussi et sur-
tout un livre remarquable par la diversi-
té de son iconographie (six cents docu-
ments)  et  ne manquera pas d 'at t i rer
I 'attention de tous ceux oui s' intéres-
sent, de près ou de loin, aux questions
pédagogiques. Dans sa préface, Hubert
Coa t l even .  d i rec teu r  du  Musée  de
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I'Education des Côtes-d'Armor. retrace
rapidement l'histoire de I'enseignement
laic et gratuit mis en place à partir de
1882 par Jules Ferry. Héritage direct de
la  Révo lu t i on ,  ce t t e  i n i t i a t i ve  s ' es t
concrétisée par I'ouverture, partout en
France, d'écoles communales. Ce livre
nous montre leur  fonct ionnement au
jour le jour et comment, de différentes
manières, elles façonnèrent la mentalité
et le destin de millions de Français (et
d'habitants des colonies !). Pour le lec-
teur qui le désire, il permet cependant
d'observer avec un æil critique le "bon
maître républicain' longtemps donné en
exemple à des générations d'écoliers et
dont I'image resurgit de temps à autre,
encore aujourd'hui, dans les discours
des hommes polit iques. Quels étaient
les buts poursuivis par I 'administration
scola i re ? Se référa ient- i ls  tous à la
devise de la République : liberté, égali-
té, fraternité ? Le doute, heureusement,
est un état d'esprit qui a eu beaucoup
de partisans parmi les instituteurs.

Comme à I'issue de toute journée de
classe, faudraitil retenir pour leçon que
la "Communale", en dépit de ses imper-
fections, voire, parfois, de son zèle à
fabriquer en série de "bons Français", a
constitué tout de même un grand pro-
grès sur le si long chemin de l 'émanci-
pation humaine ?

Thierry Maricourt

Editions Ouest-France, 198 F.

LIEUX
DE SOtilS,
LIEUX
D'l{lsTotRE
sous la
direction de
Thierry Fillaut

ieux de soirrs,
Iieur tl'liistoire

Pourquoi entreprendre l 'étude histo-
r ique d 'un établ issement  de soins,  à
I'aide de quelles sources, selon quelles
p rob léma t i ques  e t  à  que l l es  cond i -
tions ? Telles sont les questions aux-
quelles cet ouvrage s'efforce d'apporter
quelques éléments de réponse.

Ce guide méthodique est le fruit d'un
travail pluridisciplinaire réunissant des
historiens et des professionnels hospi-
taliers. ll vise à fournir au néophyte tant
des conseils pratiques que des pistes
de réflexion sur la manière de faire et
d'uti l iser I 'histoire d'un établissement de
sorns.

Quatre thèmes majeurs sont  abor-
dés :

- L'uti l isation de I 'histoire à des fins
p ra t i ques  ( commun ica t i on ,  p romo-
t ion. . . ) ,

- La recherche des sources de toute
nature.

- La manière d'exploiter I'information,
- La protection et la mise en valeur

du patrimoine historique.
Plus de 40 hors-textes et illustrations,

une bibliographie abondante viennent
compléter cet ouvrage de référence.

S'adresser aux Editions ENSP, Ave-
nue du Professeur Léon-Bernard, 35043
Rennes Cedex, 224 pages, 150 F.

L'|l{SOU.
rrssrox
t]{GARCE.
REE
par Carlos
M.Beristain

Depuis la libéralisation du "statut des
objecteurs", autour des années 80 en
France,  les insoumis et  ceux qui  les
soutiennent ont oublié que l ' incarcéra-
tion était un aléa inhérent à cet acte de
rupture.

Les objecteurs espagnols, en prenant
le risque de I'incarcération comme une
donnée  i név i t ab le .  on t  su  I ' u t i l i se r
comme élément  d 'une lut te pol i t ique
antimilitariste forte.

Ce petit livre, témoignage récent de
leur  approche sans cesse remise en
question, ne peut laisser indifférents, ni
les réfractaires à I 'armée, ni ceux qui
s'investissent contre I'oppression carcé-
rale.

Devant le discours de plus en plus
corporat is tes de leurs compagnons
européens, empêtrés entre les inévi-
tables dérives du service dit civil, les
illusions d'une réforme lente. et la crain-
te de la prison qui conduit les derniers
insoumis toujours plus isolés à espérer
I' indulgence du pouvoir, les insoumis en
Espagne affichent un discours et des
actes en rupture avec la tradition objec-
trice. l l  ne s'agit plus d'obtenir un amé-
nagement humain de la répression et
de la  pr ison,  mais,  par  une st ratégie
insoumise,  de por ter  d i rectement  le
coup à cette institution disciplinaire.

S'adresser à Atelier de création liber-
taire. BP 1186,69202 Lvon Cedex 01,
144 pages,65 F.
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LE PROCES
DE
IIARGEL
PETIOT
par Jacques
Sigot

Que le docteur Petiot fut un ignoble
p e r s o n n a g e ,  n u l  n ' e n  d o u t e .  T u e r
d ' innocentes v ic t imes pour les voler
puis tenter de brûler leur cadavre, ça ne
se fait pas. Curieusement, les crimes
sont découverts le 1 1 mars 1944, mais
l 'assassin ne sera arrêté oue le 31
o c t o b r e  1 9 4 5 ,  a l o r s  q u e  l a  p o l i c e
connaissait parfaitement I ' identité du
docteur  sur  lequel  pesaient  tous les
soupçons. Seulement voilà, en 1944, la
pol ice f rançaise pouvai t  penser qu ' i l
s'agissait, soit de crimes exécutés pour
l e  c o m p t e  d e s  A l l e m a n d s ,  o u  a u
contraire pour le compte de la Résistan-
ce. De là I 'ambiguiTé d'une situation que
tentera d'exploiter I 'assassin : lors de
son procès Petiot prétendra être résis-
tant  depuis 1941 et  revendiquera le
meurtre de 63 personnes dont une tren-
taine d'Allemands...

La photo du procès où I 'on voit un
amoncellement de valises retrouvées,
appartenant  mani festement  aux ju i fs
assassinés après leur avoir promis la
liberté, suffit à prouver que le "bon" doc-
teur ne fut qu'une infâme fripouil le.

Jacques Sigot nous explique simple-
ment cette sordide affaire dans un oetit
ouvrage de 76 pages. Dans la même
série, on lit avec intérêt : Le procès de
Marie Besnard par Jocelyn Mercier.

S'adresser aux Editions CMD. BP 44.
49260 Montreuil-Bellay, 59 F.

POSTIEBS
E1{
GBEVES
r906.19(r9
par Christian
Henrissey

DC)SntAS
fN

GArVrs
(|06-r90e

Voi là un l ivre de c i rconstance que
tous nos lecteurs - en particulier nos
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amis postiers - auront plaisir à consul-
ter. L'auteur, Christian Henrissey, est
un homme de terrain : insoecteur à la
poste, il travaille dans un centre de tri
parisien. Le livre est édité par un comité
d'entraide des ambulants (catégorie en
v o i e  d e  d i s p a r i t i o n  d u  f a i t  d e  1 a . . .
modernisation des PTT).

En sous-titre I cartes postales et his-
toire sociale. ll est vrai que cet ouvrage
est d'autant plus intéressant qu'i l  four-
mi l le  de documents iconographiques
tels que cartes postales, images, jour-
naux,  documents inédi ts . . .  Après une
présentation approfondie et originale de
" l ' en t rep r i se  admin i s t ra t i ve " ,  des
hommes et des femmes oui en font la
richesse, I'auteur retrace des épisodes
- bien souvent oubliés - de la conquête
du  d ro i t  synd i ca l  dans  l a  f onc t i on
publique. l l  fait revivre les grèves qui
opposèrent  les Post iers et  Télégra-
phistes de la Belle Epoque au gouver-
nement dirigé par Clémenceau.

Ce fivre au format 21x29,7, imprimé
en quadrichromie comporte 268 pages.
Son prix est de 240 F, port compris. ll
est précisé que le solde bénéficiaire de
la vente sera reversé au Foyer des
Orphelins des PTT de Cachan. A bon
entendeur...

S'adresser à Entraide Sud-Est PTT,
section Philatélie, 87 rue du Charolais
75571 Paris Cedex 12

BONAVEN.
TURE,
UNE EGOLE
LIBERTAI.
RE
Collectif

l l s  se  p rénommen t  Na than ,  Gaë | ,
Maëlys, Bénédicte, Berti l le, Emilie... l ls
ont de trois à neuf ans et habitent Olé-
ron, une petite île de Charente-Mariti-
me. Depuis septembre 1993, ils y vivent
une aventure peu ordinaire.

A Bonaventure, ils apprennent à lire,
écrire, compter, et surtout, à apprendre.
A construire des savoirs. A s'apprendre.
Dans  l e  cad re  d ' une  pe t i t e  c l asse
un ique .  Ma is  auss i  en  deho rs  de  l a
classe et de l 'école. Et tout cela, au
rythme endiablé d'une éducation per-
manente à et par la l iberté, l 'égalité,
I'entraide, I'autogestion et la citoyenne-
té.

Ecole l ibertaire. centre d'éducation
libertaire, république éducative libertai-
re... Assurémenl. Bonaventure laraude

inlassablement I 'hiver éducatil pour y
apposer quelques touches de couleurs
antiautoritaires.

Mais Bonavenfure n'est pas que cela.
En brandissant haut et clair le dra-

peau de la laTcité, de la gratuité, d'un
f i nancemen t  soc ia l ,  de  l ' éga l i t é  des
salaires, de la propriété collective, en
a f f i rman t  l a  nécess i t é  d ' un  se rv i ce
social d'enseignement et d'éducation
qui soit vraiment celui de l 'égalité des
chances, Bonaventure se veut fantassin
d'une petite armée de gueux qui labou-
re inlassablement les terres ingrates
d'une transformation sociale radicale.

Ce l ivre est  le  réc i t  tumul tueux de
cette quête. De ce combat. De cette
aventure éducative et sociale. C'est un
coup de pied au cul de toutes les rési-
gnat ions,  une main tendue aux pos-
s ib les  e t  un  fo rm idab le  c l i n  d 'æ i l  à
I'espoir.

S'adresser directement à I'Association
Educative Bonaventure, 35 allée de
l'Angle, Chaucre, 1 71 90 Saint-Georges
d'Oléron. 176 pages 60 F.

DtcTtolt-
NAIRE I{IS.
TORIOUE
par Domi-
nique Vallaud

L ' i nconvén ien t  des  d i c t i onna i res
d'histoire, c'est qu'i ls sont rapidement
dépassés par I'actualité. Le chercheur,
ou s implement  l " 'honnête homme" a
donc intérêt à privilégier le plus récent.

Les Editions Fayard publient un "Dic-
t i o n n a i r e  h i s t o r i q u e "  q u i  p r é s e n t e
I'avantage de couvrir, en un seul mais
gros volume (1016 pages) ,  un champ
très vaste qui doit satisfaire les divers
niveaux d'intérêt. Pour un prix très rai-
sonnable.

Le choix des articles respecte ici la
tradition de ce type d'ouvrage. ll s'ouvre
par un ar t ic le  sur  les "Abbassides" ,
dynastie de califes des premiers siècles
de I 'Hégire et  s 'achève sur  "Zwingl i " ,
réformateur suisse du XVIè siècle qui
f  e rme  hab i t ue l l emen t  ce  t ype
d'ouvrages. Celui-ci ne s'en tient pas
aux grands noms de I 'His to i re.  Les
c réa teu rs  cu l t u re l s  y  t r ouven t  l eu r
p lace :  Barbusse,  I 'auteur  du "Feu",
Canova ,  l e  scu lp teu r  i t a l i en  g râce
auquel on n'a pas oublié la plastique de
Pauline Borghèse, née Buonaparte ou
enco re  Cha r les  Spence r  Chap l i n  -
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"Charlot" -. On cherche vainement un
article consacré à l 'ère des "Lumières".
Son expression a l lemande l " 'Aufk là-
rung "  es t  i gno rée .  En  revanche ,  l es
mouvements d'idées allemands comme
le "Sturm und Drang", à la fin du Vll lè
siècle, ou le 'Kulturkampf", un mouve-
ment plus polit ique que culturel créé à
I' init iative de Bismark, sont mentionnés.

Un  nouveau  d i c t i onna i re  d ' h i s to i re
s ' imoose s ' i l  in t rodui t  le  souvenir  des
événements et des acteurs de I'Histoite
récente. Ainsi : "Solidarnosc", le mouve-
ment contestataire de la Pologne, en fin
de parcours communiste,  "Lumumba"
(Patrice), héros de l ' indépendance du
Congo ex-belge, dans les années 60,
sont mentionnés, tout comme le colonel
Kadhaf i ,  qu 'on a presque oubl ié  dans
les années récentes. Les articles "Bos-
nie-Herzégovine" et "Croatie" décrivent
l 'évolut ion récente de ces anciennes
républiques de la fédération yougosla-
ve, toutefois ignorée. A I 'article "Juin",
on trouve le rappel des journées révolu-
tionnaires de 1792, 1793, 1832, 1848,
1849 et  1940.  le  "18" .  b ien sûr  !  ce lu i  de
I'appel du Général De Gaulle.

L'intérêt d'un tel ouvrage, c'est évi-
demment d'apporter une réponse rapi-
de à l 'étudiant ou au chercheur pressé.
Pour l " 'honnête homme",  c 'est  aussi
I ' occas ion  de  f l âne r  au  hasa rd  des
pages. Un livre a emporter sur une île
déserte, ou en attendant, en vacances.

J.-J. L.

Editions Arlhème Favard. 150 F.

LA  TELEVIS ION,  UN DANGER
POUR LA DEIIOCRATIE
livre posthume de Karl Popper

Karl Popper est un philosophe autri-
ch ien qu 'on peut  s i tuer  dans la  vaste
catégorie des non-conformistes. Dans
un petit l ivre posthume - i l  est mort en
1994 - i l  l ivre ses réflexions sur la télé-
vision qui a tellement envahi la vie quo-
t i d i enne  de  nos  con tempora ins  qu ' i l
n'est plus déplacé de chercher à s'en
d é b a r r a s s e r .  A  m o i n s  q u ' e l l e  n e
s 'amende. . .

Par les opinions qu'elle impose à ses
spectateurs, par les messages publici-
taires qu'elle leur assène jusqu'à I ' indi-
ges t i on ,  l a  t é l év i s i on  l es  no rma l i se
selon le  modèle d 'une pensée unique.
Sans possibil i té de réponse ou de dis-
cussion. Par habitude ou pour conjurer
I 'ennui, on la regarde et c'est bien au
coin de cette passivité que les manipu-
lateurs nous attendent. Les plus vulné-
r a b l e s  s o n t  a s s u r é m e n t  l e s  m i e u x
cib les :  les enfants.  Mais les adul tes
p a s s i f s  a b a n d o n n e n t - i l s  l e u r  " â m e
d'enfant"  devant  leur  oet i t  écran? " . . .
Ceux qui se laissent abuser par la télé-
v is ion ne possèdent  pas toujours un
niveau de formation et de maturité suffi-
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sant  pour  fa i re la  d i f férence entre la
réalité et la fiction".

Karl Popper dénonce la concurrence
qui  rassemble,  au nom de I 'e f f icac i té
commerciale, les "émissions à sensa-
tion" où domine la violence. C'est, selon
I'auteur, une attitude contraire à "1'esprit
démocratique qui a toujours été d'offrir,
à tous, les possibil i tés les meil leures et
les mei l leures chances".  Oue fa i re ?
"Les médecins sont surveil lés par leurs
propres organismes, selon une métho-
de hautement démocratique. Tous les
pays civil isés possèdent de tels orga-
nismes, ainsi qu'une loi qui en définit la
fonction. Je propose que I'Etat mette en
place un dispositif semblable à I ' inten-
t i on  de  tous  ceux  qu i  son t  engagés
dans la oroduct ion d 'émiss ions té lév i -
sées." Karl Popper, qui imagine de don-
ner une "formation" aux "gens de télévi-
sion", n'est pourtant pas un de ces uto-
pistes révolutionnaires dont la démar-
che dirigiste conduit souvent au fascis-
me mais, en pleine mode néo-libérale,
on peut parler de provocation. De toute
façon, I 'audace des propositions vaut le
détour .  C 'est  une bonne occasion de
s'aérer I 'esprit.

La démocratie, c'est aussi l 'équil ibre
é t a b l i  p a r  u n  c o n t r e - p o u v o i r  o u  l e
contrôle par les citoyens. En France, en
1 9 3 5 ,  u n  m i n i s t r e  n o n - d i r i g i s t e ,
Georges Mandel, avait institué un sys-
t è m e  d e  c o n c e r t a t i o n  q u i  a s s o c i a ,
lusqu'à la guerre, les auditeurs à la ges-
tion des postes d'Etat. L' idée, de nou-
veau  suggé rée  au  débu t  du  p rem ie r
septennat  de François Mi t terrand n 'a
pas été retenue. On connaît la suite :
au nom d 'une cer ta ine adéquat ion à
l'époque, la France a soumis sa télévi-
sion à la "pensée unique" et l ibérale.

J..J. L.

Editions Anatolia (1995), 69 F.

REVUES

LES ALPES
DE
LUIIIERE
N "  r 1 7

Le N" 1 17 de cette intéressante revue
régionale est  consacré à Ubaye,  la
mémoire de mon pays : Les gens, les
bêtes, les choses, le temps. A travers
les mots d'une vallée alpine de langue
provençale, on peut apprendre la façon
ordinaire d'y vivre, de s'y organiser en
fam i l l e  e t  en  soc ié té ,  d ' y  ma î t r i se r
l 'espace, d'y produire, et même la façon

de penser, de sentir et de concevoir le
monde.

Ce dictionnaire de I 'Ubaye, écrit par
un paysan passionné de savoir, peut
donc s 'ut i l iser  comme I 'encyclopédie
d'un petit pays, ou comme une suite de
courtes histoires du quotidien.

Les AIpes de Lumière,  Salagon,
04300 Mane. Le numéro 248 pages,
98 F-

Historiens
& Géo-
graphes
N"350

Le numéro 350 d'octobre 1995, pafti-
culièrement intéressant est consacré à
l' "Histoire ouvrière". Nous relevons au
sommat re :

-  L ' h i s t o i r e  o u v r i è r e  e n  F r a n c e
aujourd'hui, par A.Pros. t

-  Consc ience  ouv r i è re  e t  cu l t u re
o u v r i è r e  e n  F r a n c e  e n t r e  l e s  d e u x
guerres mondiales, par M.Rébérioux.

- L'espace ouvrier : le regard géogra-
phique, par Yves Lequin.

-  Aux  fondemen ts  d ' une  i den t i t é ,
r e t o u r  s u r  d e u x  s i è c l e s  d e  t r a v a i l
ouvrier, par M. Pigenet.

- Travail leurs français et immigrés :
mêmes combats ? par M.Dreyfus.

- L'ouvrière, par M.-H. Zylberberg-
Hocquard.

-  L e s  e s p a c e s  s y m b o l i q u e s  d e s
usines,  organisat ions et  subvers ions,
oar N.Gérome.

- Ouvriers au miroir du cinéma fran-
çais, par M. Cadé.

-  Déchr is t ian isés ? Les ouvr iers en
France (XlXe-XXe siècles), par G.Chol-
vy.

- Les ouvriers et la République, par
M.Agulhon.

- Les traditions identitaires du mou-
vement ouvrier français, par D.Tarta-
kowsky.

- Ouvriers, socialisme et communis-
me en France, par J.Girault.

-  De la sol idar i té  à l ' ln ternat ionale
(1 889-1 921 l, par M.Dreyfus.

- La syndicalisation en France, par R.
Mouriaux.

- Biographie et mouvement ouvrier :
l'expérience du " Maitron ", par Cl. Pen-
netier.

S'adresser à : Historiens et Géo-
graphes, BP 831,91001 Evry Cedex, Le
numéro 115 F.
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Librairie
de GAVROCHE
Les Paysans : les républiques
villagæises de l'An mil
au l9e siècle
oar H. Luxmdo
256 pages, illustré - 30 F.

La Guerre détraquée (1940)
par Gilles Ragache
256 pages, illusné - 40 F.

Contrebandiere du sel
or Bemrd Briais
La vie des faux-sauniers
âu temps de la gabelle
288 pages, illustré 50 F.

Les Grandes Pestes en France
pu Monique Lucenet
288 pages, illustré - 55 F.

Le Coup d'Etât
du 2 décembre l85l
Dar L. Willette
256 pages, illustré - 30 F.

DOSSIERS
D'HISTOIRE
POPULAIRE:
-  Lu t t€s  ouvr iè res

16ey'20e siècle
- Les paysans - Vie et lutt€

du Moyen-Age au  l "
Empire

- Courrières 190,6 : crime ou
catâstrophe ?

-  Les  années mun icho ises
(l93E/19{)

Les 4 dossiers - 60 F

C'est nous les canuts
ou Femmd Rude
Sur l'insunection
lyonnaise de I 83 I
286 pages - 25 F.

Un maquis d'antifacistes
allemands en France
(1942-1944\
ou E. et Y. Brès
350 pages, illustré - 140 F.

Carl Heil speaker
contre Hitler
ou Eveline et Yvan Brès
I 89 pages - 135 F.

La Chamon de la Commune
pil Robert Brécy
3 l6 pages - 350 F.

Histoir€ de la littérature
libertaire en France
par Thierry Mtricourt
491 pages - 150 F

Les commandes sont à adrcsser à
EDITIONS FLOBEAL, BP 872, 27N8 . EVREUX

Henri Poulaille
par Thierry Maricourt
253 pages - 185 F

Dictionnaire des auteurs
prolétariens
par Thierry Maicourt
275 pages - 129 F

N'oublie jamais Nicolas
pâr Gaston Haustrate
288 pages - 110 F

L'enfer de la charité
par Gaston Haustrate
214 pages - l l0 F

La flamme sauvage
par Ludovic Massé
222 pages - 150 F

Enragés et curés rouges
en 1793 : Jacques Roux,
Pierre Dolivier
par Maurice Doumanget
l7 I pages - 90 F

Marius Jacob, I'anarchiste
cambrioleur
par William Caruchet
340 pages - 148 F

Les crayom de la propagande
par Christian Delpone
224 pages - 195 F

Barbelés à Argelès et autour
d'autrs cmps
par Francisco Pons
282 pages - 140 F

La collaboration
dans I'Eure 1940.1944
pr Julien Papp
278 pages - 150 F

Olympe de Gouges,
Ecrits politiques l7 92-17 93
T o m e  l - 1 3 0 F
T o m e 2 - 1 3 0 F

Le droit de cuissage,
France 1860-1930
pa Mrie-Victoire Louis
400 pages - 130 F

Ces barbelés oubliés
par I'Histoire
par Jacques Sigot
351 pages - 138 F

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

Le gâchis audiovisuel
par J.-J. Ledos, J.P. JézéqueI
et P. Regnier
222 pages -E7 F

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

Poulbot le père des gosses
par Francis Robichon
I 12 pages illustré - 250 F

L'Etat des prisons,
des hôpitaux et des maisons
de force en Europe
au XVIIIe siècle
pr John Howrd
599 pages - 2fi) F.

Femmes et citoyennes
pil Patricia Latour
128 pages - 120 F.

Syndicats nous voilà !
par Jean-Piene Le Crom
410 pages - l9() F.

Le Rouge €t le Bleu
pa Roger Martinelli
288 pages - 120 F.

Les oubliés de I'histoire
de la Commune
par Chmbonneau et Martelel
152 pages - 125 F

J'avais six ans à Hiroshima
pu Keiji Nakazawa
140 pages - 98 F.

La France ouvrière
Tl des origines à 1920 180 F
T2 1920-1968 lEO F
T3 1968 à nosjours 140 F

Unissez.vous !
par G. Pruvost et P. Roger
272 pages - l2O F .

Deux Républicains de progrès
pæ G. Touroude
I 54 pages - 90 F.

Naissance de I'Ecole
du Peuple (1815-1E70)
par F.-J. Jacquet-Frmcillon
320 pages - 170 F.

Intellectuels et politique
pu Christian Delpone
I 28 pages - 70 F.

COLLECTION
.'LA PART DES HOMMES''

Lissgaray, le plume et l'épée
par René Bidouze
238 pages - 125 F

Jules Guesde, I'apôtre et la loi
par Claude Willard
123 pages - 93 F

Gracchus Babeuf avec les
Egaux
par Jean-Marc Schiappa
265 pages - 125 F

Moi, Clément Duval,
bagnard et anârchiste
par Marianne Enckell
254 pages - 125 F

Eugène Varlin, Chronique
d'un espoir assassiné
pæ Michel Cordillot
268 pages - 125 F

Madeleine Pelletier
Une féministe dans
I'arène politique
par Charles Soweruine
et Claude Maignien
252 pages - 125 F

Clara Zetkin, féministe
sâns frontière
pu Gilben Badia
336 pages - 125 F

Léon Sedov, fils de Trotsky,
victime de Stâline
pu Piene Broué
496 pages - 125 F

Renaud Jean,
le tribun dæ paysans
pu Gérard Belloin
336 pages - 125 F

Rosa Luxembourg épistolière
pu Gilbert Badia
255 pages - 125 F

POURLAJEUNESSE:
Dans la collection
"Mythes et Légends"
225 x 285, illustré
Chaque volume - 65 F
- La Chevalerie
- L'E&vpte
- Les Loups
- L'Amazonie
- Les Gaulois
- Les dragoro
- La création du monde
- Les Ines
- La Grèce
- Les Vikings
- Les animaux fantastiques
- Les oum
- Yere I'Amérique
- L'Europe
- Les Indiens

- Ciel et étoils
- Les métamorphoæs
- Les félins
- Terres de mystère
- La for€t
- La mer
- L'Orient

Dans la collection
"Mes premières légendes"
200 x 200, illustrées
Chaque volume - 45 F
- Les Baleines
- Les Géants
- Les Fées
- L'Hiver
- Les sorcières
- Les musiciens
- Les couleurs
- Le printemps
- Les chats
- L'autonne
- Les trésors
- Les grands gentils loups
- Le soleil et la lune

Dam la collætion
"Histoires vraies"
Chaque volume - 33 F.
- Le Secret du grand-frère,

une histoire de canuts
- Léa, le Galibot, une histoire

qe mlneurs
- Le Ruban noir, une histoire

de tissermds
-La Revanche du  p ' t i t

Louis, une histoire de forge-
rons

- Les cordées de Paris, une
histoire de ramoneurs

- Les jumeaux de Camaux,
une histoire de veniers

- Frères du vent, une histoire
de mousses

-Les  Pr inces  du  r i re ,  une
histoire de jongleurs

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

- Le sauvetage du proscrit,
une histoire de typographe

- Le paquet volé, une histoire
de saute-ruisseau

-Les  fendeurs  de  l iber té ,
une histoire d'rdoisiers.

-L'audace de Nicolas. une
histoire de cheminots

- V o y a g e  a u  b o u t  d e  l a
Loire, une histoire de mari-
nlers

- Le cadeau d'Adrienne, une
histoire de porcelaines

- Fleum d'Ajonc, une histoire
de oetite bonne

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

- papillon de papier, le petit
rat de I'oDéra.

- La robe de bal. une oetite
couturière

- Les moutons d'Armel, un
berser de Provence
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L'amateur de livres

Voici une nouvelle liste d'ouvrages d'occa-
sion disponibles à la vente. Celle que nous
publions dans ce numéro est plus importan-
te que les précédentes dans le but de nous
assurer un revenu supplémentaire destiné à
compenser la baisse des abonnements que
n0us enregistrons depuis plus d'un an -
pourquoi ne subirions-nous pas, nous aussi,
la cr ise économique actuel le ? - .  Aussi,
nous remercions oarticulièrement les lec-
teurs qui nous passent des commandes de
livres d'occasion, et rappelons que les prix
que nous  pra t iquons  sont  t rès  ra ison-
nables...
Assurez-vous, de préférence, que les livres
sont encore disoonibles. Merci I

Argoult (Comtesse d') (Daniel Stern),
Mémoires 1833-1854. Calmann-Lévy
1 9 2 7 , 2 4 6  p  . . . . .  . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5  I - '
Aron Robert,... Où souffle I'esprit.

Juda isn te  e t  cbré t ien té  P lon  1979,
3 2 2  p  . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . .  5 0  F
(Assemblée de I'Union de I'Europe
Occidentale). Dix ans d'Europe à
Sept. Paris 1964, 158 p can. écl. ..... 50 F
(Belgique), La relation officielle des
événements 1939-1940. Evans lJr<>rh.
Londres 1940, 114 p cart.  éd. . . . . . . . . . .  50 F
Bertaut (fules), Le retour à la
Monarchie lEl5-1848. Fayarcl 19'1J,
2 8 0  p  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  / + 0  F
Bertier de Sauvigny, Metternich et la
France après le Congrès de Vienne.
T-3 ctu tentps cle Charles X 1824-1él.lo.
Presses cont. 1972. 507 p inclex .. . . .  80 F
Boulenger Marcel, La Paiva. Trérrrois
1 9 3 0 , 1 o 9  p  . .  . . . . . .  . .  . .  .  . . .  . . . . . . . .  - 1 0  F
Braesch (Fredéric), 1.789 L'année cru-
ciale. Gall i rnard 1947 339 p .. . . . . . . . . .  50 F'

Brouchon (Lucien), La Russie des
tsars et des sovlets. Laffont 1974.
3 3 1  p  . . . . . . . , . .  . . . . . . . . . . . . . . 4 5 F
Burgard (Raymond), L'expédltlon
d'Alexandre et la conquête de I'Asie.
Ga l l imard  1937,  252 p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50  F
Callc (Edouard), J'ai vu vivre la Sibé-
r ie .  Fayard  1962.  270 p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45  b
Clemenceau (Georges), Grandeurs et
mlsères d'une victoire. Plon 1930,
3 7 4  p  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  6 0  F

Carmoy (Guy de), Les pol i t iques
étrangères de la France l94t-1966. La
Table Ronde 1967, inclex .. . . . . . . . . . . . . . .  70 F
Chambord (Cte de), Journal de voya-
ge en Orient 1E61. Tal landier 1984,
392 p  rndex  . . . . . . . . . . . . . . .  50  F
Charlety (S.),  Lettres du duc de
Richel ieu au marquis d'Osmond
1 8 1 6 - 1 8 r E .  G a l l i m a r d  1 9 3 9 ,  2 4 0  p
i n d e x  . . . . . . . . . . .  . .  . .  . . . . . . .  5 0  F -
(Chtne), La Révolution des Taiping.
Pék in  1978,  193 p  i l l .  index  . . . . . . . . . . . .  50  F
Chisholm (Anne), Nancy Cunard.
Orban 1980,  370 p  . . . . . . . . . . . .  . .  . .  .  .  30  F
(Club Jean Moulin), Que faire
de la Révolution de Mai. Seuil 1968.
8 9  p  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  4 0  I "
(Collectif), Aspects de la crise et de la
dépression de l'économie françalse
(1E46-1851). Sté d'Hist.  de la Rév. de
1848. T. XrX 1956 .. . . .  80 F
(Collect i f) ,  Enquête sur la paupé-
risme en 1.840 dans le canton de
Vaud.  Ec l .  d 'en  l tas  Lausanne 1977.
2 0 8  p  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  i 0  F
(Collectif), Histoire du réformisme
en France depuis f92O. Ed. Soc. 197(r,
2  v o l  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  5 0  F
Crouzet (F.), L'économie de la Gran-
de-Bretagne victodenne. SDES 1978,
3 7 0  P  . .  .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  8 0  F
Curran (Donald W.), Géographie
mondiale de l'énergie. lvlasson 197-J.
2 5 5  p  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  4 5  F
Dekkers (René), Lettres de Chine.
Bruxel les 1916. 139 p inclex .. . . . . . . . . .  .15 F
Dfilas (Milovan), La nouvelle classe
d i r igeante .  Tr ibune l ib re  No10 P lon
1 9 5 8 .  2 7 2  D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 0  F -

Dorst (Jean), Avant que Nature
meure. Delachaux et Niestlé 1970,54O p
i l l .  C a r t .  é d .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 0  F

Elgey (Georgette), I-a Répubtique des
lllusions ou la vle secrète de la IVe
Répub l ique.  Cerc le  du  nouv .  l i v re
d'hist. 1965, 539 p index cart. éd. .. 80 F

Feitô (François), Un Habsbourg
révolutionnaire Joseph II. Plon 1953,
3 5 6 n  . .  . . . . . . . . . 5 0 F

f.o."o (G.), Grandeur et décadence
de Rome.  P lon  1907.  - l  vo l .  . . . . . . . . . . . .160  F

Gaxotte (Pierre), Frédéric tr. Gdes Èlt.
Hist.  Fayard 1938. Ed. Originale 1/150
s t r r  v é l i n .  5 4 8  p  . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 0 0  F

Genon (Emi le ) ,  Amér ique la t ine
( f t n  1 9 5 8 ) ,  H e r a l y  C h a r l e r o i  1 9 5 9 .
2 1 7  p  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  i 0  F

Graves (Robert), Moi Claude empe-
reur. Plon 1939, 342 p .. .  . . .  . . . . . . . . . . .  50 F

Grosser (Alfred), Iæs Occldentaux. Ze.s
pays d'Europe et les Eats-Urxis depuis la
gtrcrre. Fayard 1978. 438 p index ... 60 F

Gueullette (J.-E.),  Thomas-Simon
Gueullette. L'n magistrat du XVIIIe
s ièc le .  Droz  1938.  199 p  i l l .  . . . . . . . . . . . . .  90  F

Hardy & Gabey, L... comme larz^c.
M o r e a u  I 9 7 4 .  1 1 6  p  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5  F

Hezberg (F.), IÆ travall et Ia nature
de I 'homme.  Ent r .  moc l .  d 'Ed.  1971.
2 1 4  p  . . . . . . . . . . .  . .  . . . .  . . . . .  5 0  F

Hugues & Luard, Le développement
économique de la Chtne commu-
niste L949-1960. Ecl.  ouvrières 1962.
2 6 0  p  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  6 0  F

Jacques-Vincent, Le canal de Suez,
Ferdinand de lesseps lntime. Nelles
E d .  L a t .  7 9 3 5 . 2 2 7  p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0  F

Joséfa (M.-T.), Garcia Moreno prési-
dent de la République de I'Equateur.
T o l r a  1 8 9 3 .  3 0 1  p  i l l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0  F

Kaplan (Karel), Dans les archives du
Comlté Central. .JO aus de secrets clrt
Blrx'  sot ' ié! iqrrc. A.Michr' l  l ()-8. .36i p
i n c l e x  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  6 0  F

Kiss inger  (Henry) ,  A  la  Ma ison
Blanche 1968-1973.  F-averc l  1979,
7 3 6  p  . . . .  .  . .  . . . . .  . . . . . . . .  7 0  F



Lacouture (J.), Andrê Malraux. Seuil
1 9 7 3  1 2 9  p  i l l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0  F

La Force (Duc de), Lauzun un courti-
s a n  d u  g r a n d  r o i .  H a c h e t t e  1 9 1 9 ,
2 5 3 p  . . . . . . . . 6 0 F

I-a Gorce (Pierre de), Napoléon III et
sa politique. Plon 1933. 782 p ...... 15 F

Lapierre (J.-W.), Vivre sans Etat? Essai
sur le pouttoir pol i t i t lue et I ' innot,at iort
sociale. Seuil /Esprit  1977. 579 p ( lég.

d é f r . )  . . .  .  .  . . . . . . . . . . . . . .  4 0  F

Lapierre (D.) & Collins (L.), O Jérusa-
lem.  La f fbn t  1971,637 p  . . . . . . . . . . . . . . . . .  60  F

Lapierre (D), I-a cité de la ioie. Laffont
1 9 8 5 ,  i 0 0  p  . . . . . . . . . . . , . . . . . . . , . . . . . . . , . . . , . . . .  5 0  I - -

l,a,u.r.at (Lucien), Problèmes actuels du
Social isme. Les I les d'Or 1957 .. . . . .  ,{5 F

Lazard (Didier), Convergence des
Civ i l i sa t ions  ac tue l les ,  Ed.  c le  la
B a c o n n i è r e  7 9 6 3 . 7 6 2  p  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , i 5  F
Lell'veld (J.), Afrique du Sud, I'apar-
theid au jour le jour. Fr.Loisirs 1986.
2 9 6  p  c a r t .  é c l .  . , . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0  F

Leroy (Maxime), La vie du comte de
Saint-Simon'1,7 60 -1A25. Grasset cahiers
ver ts  5 . i ,  338  p  . . . . . . . . . .  50  F '

L'Huillier (F.), Politiques nationales
et conflits internationaux 7945-1962.
S i r c f  i 9 6 , 1 .  1 i 1 0  p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  6 0  F

Libo (Zhou), L'Ouragan. Prix Staline
1951. ï)e11ing Chine 1981, 562 p carr.
c t l .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  6 0  F

Lissagaray (P.-O.), Histoire de la Com-
mune de 1871.  Pet i te  co l l .  Maspero
1967.3  vo l .  (7 ,8 .9 )  . . . .  70  F
Louzon (Robert), L'économie capi-
t a l i s t e .  L i b r a i r i e  d u  T r a v a i l  1 9 2 5 .

Lucas-Dubreton Q.), Louis-Phitppe et
la  mach ine  in fe rna le  1830-1835.
Amio t -Dt rmont  19 i1  371 p  . . . .  . .  . . . . . .  60  F
Mabil le de Ponchevi l le, Scènes et
tableaux de la Restauration. Gautier-
Langt re reau 1 ï3 i ,253 p  . .  . . .  . . . . . . . . . .  50  F '
Mauc la i r  (Cami l le ) ,  La  v ie  humi -
l i é e  d e  H e n r i  H e i n e .  P l o n  1 9 3 0 .
3 0 2  p  . . . .  . . . . . . . .  5 5  F
McGregor (Douglas), La dirnension
humaine de I'entreprise. Gauthier-Vil-
l a r s  1 9 7 1 .  2 0 5  D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5  F

'amateul

Maugras  (Gaston) ,  La  cour  de
Lunéville au XVIIIe siècle. Plon 7925.
4 7 3  p  . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . .  9 0  F
Meutter (Léon de), Guerre "mondia-
le" ou paix mondiale. Vanderl inden
B r u x e l l e s  1 9 5 8 , 2 5 0 p  .  . . . . .  . . . . . .  7 0 F
Moissonnier (Maurice), La révolte des
Canuts .  Ed.  Soc .  1958,  110 p  . . . . . . . . .  30  F
(Mouvement du 22 rnars), Ce n'est
qu'un dêbut continuons le combat.
F .  M a s p e r o  1 9 6 8  C a h i e r s  l i b r e s  1 2 4 ,
1 4 0  p  . . . . . . . . . . .  .  .  . . .  3 0  F
(Nations Unies), Conséquences éco-
nomiques et sociales du désarme-
ment. New-York 1962,77 p .. . . . . . . . . .  45 F
Nizan (Paul), Les chiens de garde.
P e t i t e  C o l l .  M a s p e r o  N o 1 0  1 9 6 8 ,
1 5 5  p  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  3 0  F
Nizan (Paul), Aden-Arabie. Petite Coll.
Maspero  N '6  1967,  157 p  . . .  . .  . .  . .  30  F
Peretti (A.de), L'Administration phé-
nomène humain. Berger-Levratrlt 1968.
J ; l  p  c a r l .  é d .  . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0  F
Perroy (Henri), L'Europe devant le
Tiers Monde. Aubier 7971,320 p . 45 F
Pichon (René), flomrnes et Choses de
I 'anc ienne Rome.  Fontemoing  1911,
J i -  p  . ,  . . . . . . . . . . . 6 0 1 -
Plivier (Théodor), Stalingrad. Romrut.
R . M a r i n  1 9 . i 8 ,  5 6 0  p  . , . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0  F
Praviel (Armand), L'égorgement de la
duchesse de Prasl in. Ed. de France
1 9 3 4 .  2 4 3  p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0  F
Praviel (Armand), Monsieur du Barri
et sa famille. A.Colin 1932, 238 p . i0 F
Reuillard (Gabriel), Scarron I'initia-
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