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DEBATS & COMPTES RENDUS

UN COLLOQUE SUR LA COMMUNE DE 1871

par Claude Latta, president de 1'Association des amis de Benoit Malon

Communications et biian
La Commune de Pans a ete relativement peu etudiee depuis le centenaire de 1971. C'etait
done le moment de faire le point des etudes realisees, en privilegiant le probleme des

representations et de la memoire de la Commune, dans une demarche mterdisciplmaire
associant historiens et litteraires

Les 15 et 16 mars 2003 s'est tenu, ä Precieux et ä Montbnson, un colloque consacre ä La
Commune de 1871x, sous le signe d'une double ouverture

• L'histoire de la Commune a certes ete l'objet de nombreuses etudes - un livre complet a

ete consacre recemment ä la bibliographie de cet evenement2 Mais depuis le grand colloque
du Centenaire, en 1971, et hormis celui de Perpignan en 1997, aucun autre grand colloque
n'avait ete consacre, en France, ä la Commune de 1871 Depuis 1989-90 - la chute du Mur
de Berlin puis du Systeme communiste lui-meme - l'histoire du mouvement ouvner est

moms ä l'ordre du jour En meme temps, cette nouvelle situation a permis une ouverture
l'histoire de la Commune n'est plus soumise au controle que pretendaient parfois exercer
sur eile les historiens des pays ou des partis commumstes Cette nouvelle situation permet
desormais de ventables debats d'historiens et non plus des affrontements ideologiques ou

politiques
• De son cöte, l'Association des Amis de Benoit Malon etait eile aussi ä la recherche

d'une ouverture. Le premier colloque qu'elle a organise en 1999 etait entierement consacre ä

Benoit Malon Or, nous ne souhaitons pas etre une « societe de devotion » attachee ä faire
de l'hagiographie, mais une societe d'histoire qui s'interesse non seulement ä un personnage
attachant et eminent du mouvement ouvner franqais mais aussi, de faqon plus large, ä tous
les evenements qu'il a vecus. Dans notre colloque de 19993, le role de Benoit Malon
pendant la Commune n'avait pratiquement pas ete aborde Nous avons done decide de

consacrer le second colloque ä La Commune de 1871 Michelle Perrot et Jacques Rougene
ont aeeepte de le presider II s'est organise autour de quatre themes les forces politiques et

les interpretations de la Commune ; les idees, les evenements et les hommes l'apres-
Commune l'exil, l'amnistie, les prolongements ideologiques ; la memoire et l'enseignement
de la Commune

1 Voir a ce propos Claude Latta, « Une aventure intellectuelle en milieu rural l'Association des Amis de

Benoit Malon, demarche d'education populaire », Le cartable de Clio, n° 3, 2003
2 Robert Le Quillec, Bibliographie de la Commune de 1871, preface d'Alam Dalotel, Paris, La Boutique de

LHistoire, 1997 Une 2e edition, mise a jour, est en preparation
3 Ses actes ont ete publies Du f'orez a la Revue socialiste Benoit Malon (1841-1893) Reevaluations d'un
itineraire militant et d line ceuvre fondatrice, sous la direction de Claude Latta, Marc Vuilleumier et Gerard
Gäcon, Saint-Etienne, Publications de l'Universite de Saint-Etienne, 2000
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Le samedi matm, Jacques Rougerie fit le point sur les dermeres recherches, nous faisant

decouvrir, en particulier, les travaux de la sociologie histonque americame Nous trouvions
des l'abord pose le probleme des interpretations de la Commune qui fut marque des 1964

par la publication du Proces des communards la Commune, premiere insurrection prole-
tanenne des temps nouveaux ou derniere grande insurrection urbame du XIXe siecle 7 Pierre

Leveque presenta ensuite les differents courants politiques de la Commune : belle leqon

d'histoire, faite avec clarte, ouvrant sur les debats futurs Quant ä Odile Krakovitch, eile

presenta un fonds d'archives rassemblant des centaines de lettres ecrites pendant le siege de

Paris par les femmes de Montmartre ä leur maire, Georges Clemenceau, alors jeune mede-

cin, passe par le blanquisme, mais qui en 1871 est un « conciliateur » on y mesure les de-

tresses nees de la guerre et l'exasperation des femmes du peuple qui ont joue un grand röle
dans la Commune. Ces archives font mieux comprendre pourquoi la Commune a eclate

L'apres-midi du samedi, nous avons aborde l'etude des evenements et des hommes de la

Commune. Andre Combes a presente le role de la franc-maqonnerie pansienne en 1871,

avec des membres aux engagements tres varies, conciliateurs mais aussi membres de la

Commune Philippe Darriulat a evoque le sentiment patnotique des Communards ä travers
les chansons de l'epoque : la Commune fut, entre autres, une reaction de fierte outragee,
hostile ä 1'armistice A Claude Latta revenait de parier du role de Benoit Malon : le membre

de la Commune, le maire des Batignolles, l'orgamsateur de la defense du XVIIe arron-
dissement pendant la Semame sanglante, le futur reformiste qui declare des l'automne 1871

qu'il faut fermer desormais le cycle des guerres civiles et essayer, par la lutte electorate,
d'etre le « plus grand nombre ». Avant la pause, Robert Tombs nous livra ses reflexions sur
la Semaine sanglante en rapprochant celle-ci des evenements du XXe siecle la repression
de mai 1871 n'a-t-elle pas, par sa volonte deliberee de massacrer les vamcus, annonce 1'ere

des genocides Ce fut un grand moment, important pour des historiens franpais un regard
de l'etranger nous permet de mieux comprendre notre propre histoire

Michelle Perrot nous parla ensuite de George Sand contre la Commune, position eton-

nante pour l'ancienne quarante-huitarde mais eile voit la Commune depuis la province,
depuis son eher Nohant et mesure quel recul la guerre civile devant l'ennemi et la defaite

inexorable de la Commune nsquent de faire faire ä la Repubhque Michel Cordillot s'est
Interesse aux echos rencontres dans l'Yonne par VAppel aux travailleurs des campagnes que

redigea la romanciere Andre Leo, compagne de Benoit Malon. Les reactions furent plus

importantes qu'on ne l'a dit parfois et nous invitent ä revisiter ce chapitre de l'histoire de

l'annee 1871 Charles-Henri Ginn evoqua la Commune de Saint-Etienne, jusque-lä peu
etudiee C'etait bien plus qu'un chapitre d'histoire locale, une interrogation sur les causes

profondes de l'echec des Communes de provinces, encore si mal connues Enfin, avec Jean

Lorcm, nous restions ä Samt-Etienne le poete patoisant stephanois Jacques Vacher, gari-
baldien, fut pourtant hostile ä la Commune de Saint-Etienne

Le dimanche, au Centre Social de Montbrison, lajournee etait placee sous le signe des

consequences de la Commune et de la construction de sa memoire, dans les esprits, les

families, les manuels scolaires, dans ses rapports avec la philosophie et la htterature Jean-

Claude Vimont, speciahste de l'histoire de la prison politique, a utilise une source nouvelle

pour evoquer le sort des jeunes Communards, encore mineurs, arretes ä Pans et incarceres
dans des conditions tres dures dans le quartier correctionnel de la prison Bonne Nouvelle de

Rouen Marc Vuilleumier, le president de notre colloque de 1999, brossa une belle et erudite
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Synthese de l'exil des Communeux, disperses ä travers l'Europe mais surtout accueillis en

Suisse et en Angleterre Le temps de l'ammstie fut long ä venir. Laure Godineau, qui vient
de soutenir sa these sur ce Sujet, nous a dit quelle etait la vision que l'on avait de la

Commune ä travers les debats qui ont precede cette amnistie en deux etapes partielle en

1879 et totale en 1880 Souhaitons que sa these soit rapidement publiee
Avee la communication de Danielle Donet-Vincent, nous eümes un moment d'emotion

histonenne et famihale. Danielle Donet est l'arriere-petite-fille de Jules Donet4, communard
condamne au bagne Elle nous a raconte avec infiniment de talent, d'erudition et d'emotion
contenue la quete de l'histoire et de la memoire de cet ancetre bagnard retire plus tard dans

un petit village du Gard recherches faites ä la demande de son pere, continuees ä la
demande de son frere, present au colloque La transmission de la memoire d'un deporte de

la Commune, bien que longtemps occultee, a reussi ä se faire. Une famille s'est reapproprie
un passe finalement aujourd'hui gloneux. II y a lä une recherche qui rejoint la demarche faite

par de nombreux descendants des condamnes de decembre 1851 ä l'occasion de la celebration

du 150e anniversaire de la resistance au coup d'Etat du 2 decembre. Dans sa conclusion
du colloque, Michelle Perrot a pu dire que ce colloque avait eu lieu « sous le double signe de

Benoit Malon et de Jules Donet » Remercions Danielle Donet de nous avoir reserve cette
histoire inedite de son ancetre. L'histoire, c'est aussi l'emotion

Danielle Tartakowsky est restee dans le registre de la memoire les resurgences et les

refoulements de la memoire de la Commune. Didier Nourrisson nous a entraines ensuite
dans le domaine de la memoire scolaire ce sont les manuels scolaires - et leurs illustrations
dont ll etait question ici - qui forment la memoire de la nation La Commune enseignee au

cours des Republiques etait bien instructive et revelatrice de ce que fut longtemps la gene,
voire l'hostilite, des auteurs de manuels scolaires et de ceux qui les lllustraient

L'apres-midi, nous sommes revenus, avec Alain Dalotel, biographe d'Andre Leo, ä

Benoit Malon Avec son art de remettre en cause les certitudes acquises, Dalotel a evoque
le retour de celui-ci apres l'amnistie, ä travers 75 lettres conservees ä la Bibliotheque
histonque de la Ville de Pans. Bruno Antomni, specialiste de Jaures, a apporte ensuite le

regard du philosophe pour nous dire combien la Commune et son idee d'auto-emancipation
du proletariat avaient ete importantes dans l'esprit de Jean Jaures Apres le philosophe,
nous eümes le regard du litteraire : Jean-Bernard Vray a evoque avec brio la vision de la

Commune dans le roman de Jean Vautnn, Le Cri du peuple Quand on connait aussi le

succes merite de l'adaptation en bände dessmee que vient de publier Jacques Tardi, on se

dit que c'est un moyen d'interesser de nouvelles couches de lecteurs ä l'histoire de la

Commune Enfin, Pascal Chambon a presente la Commune et la fin de la garde nationale.
Le public, passionne, ne s'etait pas lasse de ces deux journees d'etudes II etait encore la

pour cette ultime communication qui nous ramenait au debut de la Commune - le 18 mars,
le Comite central de la garde nationale s'mstalle ä l'Hötel de Ville de Pans - et ä sa fin le

massacre des Federes et la suppression de cette Garde nationale dont Robert Tombs, dans

La Guerre contre Paris, voit comme une tentative de construire une armee citoyenne et

democratique
II revint ä Michelle Perrot de donner une conclusion ä notre colloque, foisonnant, « au

risque de l'eclatement», certes, mais nche de ses approches nouvelles et de ses discussions,

4 Notice biographique, courte et incomplete, mais prccicuse dans le Dictionnaire Maition
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riche de recherches et d'emotions comme l'Histoire de la Commune elle-meme L'Histoire,
« c 'est I 'oubh » et aussi « tout ce que nous sortons de I 'oubli »

Le public du colloque a ete nombreux .171 participants « recenses », 100 ä 120 auditeurs

presents en permanence Sa presence montrait que l'on peut, dans un colloque universitäre,
parier aux gens, qui ne sont pas forcement des speciahstes, de leur Histoire en tenant les

deux bouts de la chaine la recherche histonque, avec ce qu'elle peut avoir d'un peu ardu, et

la necessite de se faire comprendre du plus grand nombre. Cela permettait aussi de montrer

que l'Histoire continue ä se faire ä travers les recherches des histonens et les interpretations
parfois divergentes d'un evenement dont beaucoup d'aspects restent encore mal connus

Une fete pour I'histoire
Un colloque, c'est aussi une fete de l'Histoire, une fete pour l'Histoire Cette fete, nous
l'avons integree aux festivites qui avaient lieu au lycee agricole de Precieux oü nous nous

sommes rendus le samedi a midi C'etait en effet la pose de la premiere pierre du Bätiment
Benoit-Malon du lycee agricole Precieux honorait ainsi l'un de ses fils, longtemps meconnu
et meme considere, jusque dans sa famille, comme un « mauvais sujet ». La aussi, comme

pour Jules Donet, ll y a eu un travail de reappropnation du passe
Lors de l'inauguration du Bätiment Benoit-Malon, les discours d'usage evoquerent le

lycee, son developpement, l'enseignement agricole et Benoit Malon Apres differentes

personnahtes, c'est Michelle Perrot qui parla au nom des membres du colloque : avec quelle
sensibilite et avec quel don de la parole 1 Benoit Malon revecut quelques instants, avec ses

espoirs et ses defauts, son « amout de la Justice », son goßt de l'ecriture et de la reflexion,
son sens de ['organisation et de Taction, mais aussi son « amour des femmes » et son
ambition II avait accepte la prison et l'exil ll fut avant tout un « homme de courage et de

risque ». Un portrait profondement humain
Pendant le repas, les membres de TAssociation Cabaret - Annie et Gilles Guigneton,

Alain Richoud pour la musique - nous ont offert un moment dont nous nous souvien-
drons des chansons de la Commune (Le temps des cerises Non, la Commune n 'est pas
morte) et trois couplets - en premiere mondiale 1 - du Chant socialiste5 de Benoit Malon,

paru en 1870 dans le journal Le Socialiste et jamais chante jusque-lä Beaucoup d'audi-
teurs ont reclame un CD que nous allons faire avec, en integrale, le chant de Benoit Malon.

Notre president d'honneur, Alex Devaux Pelier, petit-neveu de Benoit Malon, qui a ete

present tout au long du colloque, avait 86 ans ce jour-lä. Honore en consequence, ll fit ä

tous les honneurs que doit faire le maitre de maison ä ses hötes et sut dire son emotion et

son admiration pour son grand-oncle.
Les orgamsateurs ont voulu montrer que l'Histoire appartient ä tous et que les resultats

de la recherche peuvent etre, presque immediatement, transmis ä tous. La publication
rapide des Actes du colloque6, au debut de 2004, sera la prochaine etape de cette entreprise

qui a essaye de rassembler, autour du souvenir de Benoit Malon, ceux qui s'interessent ä

I'histoire de la Commune de 1871

5 Decouvert et Signale par Michel Cordillot, ce « Chant socialiste » a fait l'objet d'un article dans le Bulletin
de 1 Association des Amn de Benoit Malon
6 On peut demander un bulletin de souscription a Publications de l'Universite de Saint-Etienne, 35, rue du
Onze-Novembre, F-42000 Saint-Etienne
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LIVRES REgUS

Brigitte Studer, Berthold Untried et

Irene Herrmann (eds), Parier de soi sous
Statine. La construction identitaire dans

le communisme des annees trente, Paris,
Maison des sciences de I'homme, 2002,
210 p.

Claude Pennetier et Bernard Pudal,
Autobiographies, autocritiques, aveux
dans le monde communiste, Paris, Belin,
2002, 368 p.

Le Systeme stalimen a donne lieu ä d'm-
nombrables recits autobiographiques par
lesquels les mdividus, les militants et les

cadres devatent faire valoir leur conforrmte

politique et sociale Ces productions ne

manquent certes pas de susciter un certain
malaise Deux hvres collectifs rassemblent
des etudes sur cette dimension particuliere
de l'umvers stalimen

Le premier resulte d'un colloque tenu a

Pans en octobre 1999 En 1'introduisant,
Brigitte Studer rappelle que le Systeme
stalimen ne peut pas etre etudie du seul

point de vue de la repression et des formes
de l'exercice du pouvoir II y a aussi lieu,

pour le comprendre, d'mterroger 1'appro-
bation et la loyaute ä son egard d'une

partie de la population Ce Systeme, avec
sa double logique clanique et administrative,

s'est developpe sous l'effet de l'iso-
lement croissant d'une classe dirigeante

coupee des lealites et des archaismes con-
temporains de la societe russe II resulte
done d'une fuite en avant C'est dans ce

contexte, qui etait aussi celui de ('edification

planifiee du socialisme et d'une
solide volonte d'education et de formation,

que des mdividus ont parle d'eux, dans des

journaux intimes, des autobiographies de

parti - indispensables pour y evoluer -,
des formes d'autocntique ou de delation

Ces recits peuvent etre analyses au

moyen des « techniques de soi », concept
de Michel Foucault qui designe une forme
d'autoconstitution de l'mdividu comme
sujet moral face ä un pouvoir pastoral ce

qui la distingue de la mise en conforrmte
consecutive aux prescriptions d'un pouvoir

moderne L'autobiographie communiste

institutionnelle est ainsi prise entre
ces deux logiques Elle peut s'analyser au

travers de la quete des mauvais sujets et de

ses criteres implicites Les rapports nega-
tifs et les autocritiques portent souvent
sur des questions pnvees adulteres,
violences, alcoolisme, etc Mais leur dimension

politique reelle n'est jamais tres loin
Le volume dinge par Pennetier et Pudal

couvre une Chronologie plus large, au-dela
des annees trente, jusque dans les annees

soixante Mais l'epicentre de la repression
stalimenne est bien anteneur ä la Seconde

Guerre mondiale Ä Moscou, les militants

etrangers n'etaient pas a 1'aise avec ces

rituels autobiographiques et ces interroga-
toires Des reproches leur ont ainsi ete

adresses qui revelaient surtout leur mau-
vaise acclimatation A 1 'initiative de

Maxime Gorki, un processus d'ecnture
collective de YHistoire des fabriques et des

ustnes, et aussi de YHistoire du metro de

Moscou, fut par ailleurs engage au debut
des annees trente, mettant en avant l'ecri-
ture ouvriere comme facteur central de

l'ecriture de l'histoire Cette entrepnse a

completement echoue, mais eile a laisse

des traces interessantes dans les archives
Dans un tout autre genre, quelques journaux

intimes qui ont ete rediges en pleine
terreur presentent la caracteristique trou-
blante, au-delä de la grande diversite de

leurs jugements, de sembler avaliser la

figure du traitre

« La biographie est I 'element de base de

tout contröle de chaque militant [ ] Mais
eile n'est pas l'element essentiel de
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contröle [. ] Ces appreciations ne peuvent
etre justes que si elles sont epaulees par
I 'opinion da dirigeant direct du biographe,

parce que celui-ci le connait mieux sous
l 'angle de son activite generale » Cette

consigne aux cadres communistes franpais
du 7 octobre 1944 illustre le prolongement
des pratiques biographiques stahniennes
dans l'Europe de l'apres-guerre Elles se

transformeront plus tard en des resumes
de l'activite militante dont la dimension

autobiographique sera tres estompee Au
cours des annees cmquante, les eleves des

ecoles de cadres communistes devaient

ecnre leur autobiographie. On y decnvait
son milieu social et les mecamsmes de sa

formation mtellectuelle Pour les militants
Italiens, la rupture avec la religion catho-

lique n'etait decnte qu'en termes poli-
tiques Les causes profondes de la foi
etaient eludees alors meme que le mythe
de 1'Union sovietique prenait une tournure

qui n'etait pas completement laicisee

Plus recemment, de nombreuses

autobiographies de militants communistes ont
ete publiees En France, elles l'ont ete

dans la continuation du Fils du peitple de

Maurice Thorez En Itahe, la posture
ouvrienste a ete moins importante Mais
ces recits ont une valeur anthropologique,
lis donnent ä voir un certain cadre mental

et relevent d'une identite collective
Charles Heimberg

Genevieve Heller, Gilles Jeanmonod,
Jacques Gasser : Rejetees, rebelles, mal
adaptees. Debats sur l'euge'nisme.

Pratiques de la sterilisation non volon-
taire en Suisse romande au XXe siede,
Geneve, Georg, Bibl. d'histoire de la

medecine et de la sante, 2002, 480 p.

En defrichant ce nouveau chapitre de l'his-
toire de la medecine en Suisse romande, les

auteurs apportent une contribution essentielle

a l'histoire du contröle des nais-

sances, de la prise en charge des personnes
handicapees, de l'aide sociale et de la

condition feminine

A l'origine de cet ouvrage tres nche, un
evenement de l'actualite les « revelations

» dans les medtas en 1997 sur les

pratiques de sterilisation en Suede au XXe
siecle et sur l'existence d'une loi eugemste
dans le canton de Vaud, votee en 1928, qui
fait figure de pionnier europeen en la

matiere. Ce sujet sensible a convaincu les

autorites sanitaires vaudoises ä demander

une etude histonque sur l'adoption en
1928 et l'application jusqu'ä son
abrogation tacite en 1985 de Particle de loi
concernant la sterilisation des personnes
attemtes de maladie ou d'infirmite
mentale

Dans un second temps, la recherche sur
le canton de Vaud s'est etendue ä toute la

Suisse romande L'analyse du corpus
romand, malgre - ou grace ä - son hetero-

geneite, debouche sur une contribution ä

l'histoire des idees et ä revolution des

mentalites en Europe l'impact differencie
du catholicisme ä Fribourg et en Valais,
celle d'un protestantisme plus ou moms
liberal, etatiste ou pragmatique ä Geneve,
Vaud et Neuchätel, la presence de services
universitäres de Chirurgie et de gynecology

ä Geneve et a Lausanne, 1'influence
determinante de personnalites marquantes,
conferent ä cette region une diversite

representative des conceptions et des

pratiques relevees dans plusieurs pays

europeens
La premiere partie de l'ouvrage est

consacree au debat sur l'eugemsme, ä la

specificite du corpus etudie, aux aspects

jundiques de la problematique, ä l'histoire
de la sterilisation et de la contraception

Les auteurs soulignent la diversite des

realites que recouvre la notion d'euge-
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msme, cree en 1883 par Galton, revendi-

que aussi bien par des courants de pensee
de droite que de gauche, les premiers par
elitisme ou racisme, les seconds par pro-
gressisme. Soucieux d'eviter le piege du

jugement retrospectif, les auteurs battent

en breche Tidee repandue selon laquelle
l'eugenisme aurait ete defendu surtout par
la droite lis donnent par ailleurs des

elements pour une historiographie recente de

1'eugenisme et ouvrent des pistes sur les

relations entre eugenisme et
biotechnologies

lis exarmnent l'utihsation d'archives me-
dicales, dont 1'acces depend de plusieurs
facteurs materiels, subjectifs et legaux
heterogenes, et constatent que leur
recherche sur la sterilisation a favorise la

prise de conscience de la valeur histonque
de ces archives et surtout des dossiers des

patients Les dossiers personnels de de-
mande d'autorisation de sterilisation relevant

de lois ou des directives cantonales,

conserves dans les cantons de Vaud et de

Neuchätel et au contraire detruits dans le

canton de Berne, sont la source la plus
riche de cette etude, parce qu'ils donnent

une place ä la personne concernee, et pas
seulement au medecin, au legislateur ou au

tuteur, rendant amsi l'approche ä la fois
plus nuancee et plus humaine.

Le chapitre sur les aspects jundiques,
redige par un junste, J.-F Dumoulin, fait
le point sur les sources du droit Suisse en

matiere d'interdiction de manage, d'inter-
ruption de grossesse, de sterilisation, et
donne des indications comparatives sur le

droit franqais, allemand et americain.
L'examen des travaux legislatifs prepara-
toires montre que les preoccupations
eugemques etaient bien presentes en
Suisse des la fin du XIXe siecle, mais que
durant la premiere moitie du XXe siecle, ll
s'agissait surtout de proteger la societe

pour lui eviter la charge d'un enfant, alors

que dans la seconde moitie, 1'accent porte
sur le sort individuel de la femme et de

l'enfant la legislation sur la procreation
medicalement assistee et sur l'analyse
genetique humaine implique une sorte
d'« eugenisme pnve »

La sterilisation volontaire ou non, pra-
tiquee des 1897, est abordee sous Tangle
du corps medical le chapitre presente les

techniques et les indications qui se dega-

gent des prises de position de medecins
alienistes et de gynecologues, ll souhgne
Tapport determinant du gynecologue vau-
dois M Muret; la pratique de la sterilisation

est mise en relation avec revolution
des differentes methodes contraceptives et

avec celle de Tavortement

La seconde partie fait le point sur les

pratiques medicales et la situation juri-
dique dans les differents cantons romands

L'accent n'est pas forcement mis sur la

meme penode
Le chapitre consacre au canton de Vaud

insiste sur la loi de 1928 sur le regime des

personnes attemtes de maladies ou d'infir-
mites mentales dont Tapplication s'etend

sur pres de soixante ans Les cas presentes
montrent que le besoin de legiferer reside
dans le souci d'eviter les abus de la part
des tuteurs et des communes Du meme

coup, la sterilisation « forcee » change de

Statut: de moyen therapeutique, eile de-

vient enjeu socio-politique Les personnes
touchees sont essentiellement des femmes

jeunes, celibataires vivant dans des conditions

socio-economiques precaires et

presentant des troubles de Tmtelligence
moyens ou legers, au point que les auteurs
de Tetude se demandent « si Tarticle 28bis

[de la loi de 1928] n'a pas ete conqu et

utilise comme une forme de contröle de la

sexualite de femmes dont le comportement
paraissait madequat ou dangereux »

(p 167). La sterilisation « forcee » sert en

fait d'alternative a Tinternement depuis le
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debut du siecle etjusqu'ä l'introduction de

la mixite dans les institutions, quand on

commence ä poser la question du droit ä la

sexualite des personnes mentalement defi-

cientes, dans les annees 1970 Le motif
eugenique est invoque surtout dans

l'entre-deux-guerres contre les nsques
supposes de transmission hereditaire
d'une pathologie Les refus medicaux de

cautionner une sterilisation non volontaire
se multiplient dans les annees 1960 En

1981, l'Academie Suisse des sciences
medicates recommande « 1'interdiction de la

sterilisation de personnes incapables de

discernement» ; en 1999 la Federation des

associations de parents de personnes
mentalement handicapees precomse le recours
ä la sterilisation ä certames conditions

Le chapitre sur Geneve, un canton qui
n'a jamais voulu legiferer en la matiere,
met en evidence les positions eugenistes
de plusieurs universitaires genevois dont

Eugene Pittard, prefacier de la version
franpaise de Qu 'est-ce que l 'eugenique de

Leonard Darwin, les psychologues Eugene

Claparede et Adolphe Fernere, celle de

quelques sociologues ainsi que les demarches

en 1920 de quelques biologistes pour
creer un Institut de genetique et d'eugene-
tique pour l'amelioration de l'humamte
touchant les sciences medicales, de

Peducation et le droit notamment
Le chapitre consacre ä Neuchätel, un

canton oü les medecins de l'entre-deux-

guerres furent plus soucieux d'hygiene
mentale que d'eugenisme, repose notamment

sur le depouillement des archives du

Service de Sante et de Celles de la Fonda-

tion Les Perce-neige II apporte des indications

exceptionnellement documentees sur
les demandes de sterilisation de handi-

capes mentaux soumises ä l'autorisation
du medecm cantonal dans le dernier tiers
du XXe siecle et sur la discussion

concernant le droit ä la sexualite des

personnes handicapees mentales

Pour Fnbourg, les auteurs developpent
la position catholique en presentant les

ecnts du Dr Gustave Clement l'oppo-
sition ä l'eugemsme et ä la sterilisation
etait tres marquee dans ce canton durant

l'entre-deux-guerres, la pratique de la
sterilisation et celle de l'interruption de

grossesse presque impensables jusque
dans les annees 1970 L'eclairage sur le

recours ä « la protection morale par l'in-
ternement » est particulierement interessant

Fnbourg envisage la sterilisation non
volontaire des la fin des annees 1970 et sa

loi de 1999 sur la sante contient un article

specifique concernant la sterilisation avec
des conditions posees pour une personne
incapable de discernement

Le Valais se distingue par la pauvrete du

materiel existant Les dossiers des

patientes des services de gynecologie de

Sion et de Monthey ont ete detruits Les

positions du Dr Andre Repond, directeur
de l'Asile psychiatrique de Malevoz des

1916, passionne d'hygiene mentale et de

psychanalyse et partisan de la sterilisation

eugenetique, s'expnment surtout dans des

revues specialisees et done peu connues
Les contacts avec des gynecologues et des

responsables d'institutions de pnse en

charge de personnes deficientes mentales

indiquent une evolution et laissent suppo-
ser que la sterilisation de personnes
mentalement deficientes est desormais

envisageable

Enfin, l'histoire de Louise, qui sert

judicieusement de preambule ä l'ouvrage,
cadre avec bonheur cette vaste exploration
documentaire Le temoignage de cette
femme de 71 ans sur sa sterilisation ä l'äge
de 21 ans laisse songeur et met le doigt sur
la complexite humame de la problematique
du consentement

Ursula Gaillard
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Pierre Schmid, souvenirs d'un syndi-
caliste FTMH, Geneve, College du

Travail, 2002, 253 pages.

Ce hvre autobiographique est la transcription

d'une serie d'entretiens entre l'auteur,
un ancien responsable national du syndicat
FOMH, et une secretaire centrale actuelle
du meme syndicat Saluons au passage cet

interet pour la construction d'une histoire
du mouvement syndical de la part d'une
syndicaliste, Fabienne Blanc-Kuhn, qui est

sans doute tres absorbee au quotidien par
les effets immediats et pernicieux de la

dereglementation et du hberahsme.

Pierre Schmid, qui a suivi un appren-
tissage de mecamcien de precision ä la

Societe des instruments de physique, est

entre tres rapidement ä la FOMH, des

1951 II evoque dans ce livre les tensions

avec les membres du Parti du Travail, dont

une partie ont ete exclus du syndicat en
1956 ä Geneve, et qu'il dit avoir defendus

II parle aussi de sa carnere politique au

sein du Parti socialiste II n'a evidemment

pas change d'avts sur les gauchistes qui le

traitaient, dans les annees soixante-dix, de

« bonze syndical » et qu'il a vivement
combattus.

Mais le temoignage de Pierre Schmid
restitue surtout les conditions concretes de

travail et d'action d'un cadre syndical,
d'abord ä Geneve, oü ll a ete engage
comme permanent en 1963, puis ä Berne

entre 1985 et 1995 II nous decnt certaines

luttes, les contacts avec les travailleurs, les

relations avec les patrons, ä travers de

multiples anecdotes et en evoquant beau-

coup de ses interlocuteurs ou camarades

Au fil de son recit, il nous apprend aussi,

par exemple, comment se negocie une
convention collective

Quoi qu'on puisse penser de l'orienta-
tion de la carnere du syndicaliste, qu'il
faut bien sür inscrire dans son contexte,

celui d'un syndicalisme tres integre dans le

Systeme politique d'un pays marque par
un esprit de consensus, cet ouvrage de

temoignage, ä lire en tant que tel et qui
evoque egalement des luttes et des coups
de gueule, apporte de tres utiles
informations sur les realites du syndicalisme
helvetique et de son histoire

ChH

Stefan Keller, Le temps des fabriques.
Des cadences ä la decadence, Lausanne,
Ed. d'en bas, 2003,192 p.

Par le biais de neuf chapitres construits le

plus souvent sur le meme modele, soit une
antithese pnnctpale, agrementee parfois de

quelques contradictions secondaires,
comme on disait autrefois, Stefan Keller
propose une histoire de la fabrique Saurer

et de la petite ville d'Arbon oü ce fameux
fabncant de camions est implante Un cha-

pitre juxtapose amsi le parcours du jeune
tourneur Emil Baumann qui se suicide en
1935 parce qu'il ne supporte pas le

nouveau Systeme de travail cadence et le

parcours du patron Hyppolit Saurer, mort
une annee plus tard un autre met en

parallele le comportement de la population
ouvriere antinazie d'Arbon et celui des

patrons de la ftrme qui vendent des

camions au Reich un autre met en
evidence 1'opposition entre le secretaire
syndical Georg Jager, acquis ä la Paix du

travail, et Ernst Rodel, le combatif redac-

teur de la Thurgauer Arbeiterzeitung, etc

Le livre se lit agreablement et la traversee
du siecle que Keller propose ä travers ce

pnsme local illustre eloquemment quel-

ques-unes des etapes de la conflictuelle
histoire industrielle et ouvriere de ce pays
Domine par la courageuse figure d'ErnSt
Rodel, le livre offre egalement quelques

pages saisissantes sur la Xenophobie des
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annees de Guerre froide, sur le declin des

annees 80 aussi, que precipite une
ahunssante incompetence patronale.

Reste qu'une fois referme, l'ouvrage
suscite un leger sentiment de malaise par
son ecriture et sa construction Avec ses

paralleles, Keller privilegie surtout 1'

indignation, en accumulant le materiel emo-
tionnel. Entre le jeune tourneur Baumann,
membre des jeunesses socialistes, qui ne

supporte pas les nouvelles cadences, qui
pourrait aller travailler dans une autre

usine toute proche mais s'y refuse parce
qu'elle fabnque du materiel de guerre, qui
finit par se suicider, et le patron Hyppolit
Saurer, cupide, insensible, et voleur de

brevet suppose, comment hesiter 9

Choisis ton camp, camarade 1 Lorsque les

sources ne suffisent pas pour susciter
cette emotion, l'auteur joue de Tinsinua-
tion par la juxtaposition entre faits averes
et clabaudages, « les mauvaises langues
disent », « ll parait que » ou « d'aucuns

pretendent », qui renforcent le tragique
d'une situation ou le cote odieux d'un

personnage. - On me dira que ces

techniques de construction sont legitimes, que
Nicolas Meienberg les a beaucoup uti-
lisees Je sais Mais les temps ont change

Meienberg travaillait au degel d'une
histoire Suisse qui en etait encore ä sa

periode glaciaire, sur des sujets oil les

sources se derobaient et dans des annees

ou deux professeurs de TUniversite de

Zurich pouvaient empecher un editeur

d'imprimer de simples documents d'his-
toire du mouvement ouvner L'mdigna-
tion, I'« emotionnalisation » de l'histoire
etaient alors des armes pour faire sauter un

carcan, l'insinuation provocatrice, une

maniere de pallier ä des sources defail-
lantes. Aujourd'hui, le contexte est different

; l'histoire dite « critique » occupe
largement le terrain, et plusieurs de ses

herauts sont professeurs d'universite

Dans ces conditions, on peut se demander

si 1'indignation n'a pas epuise ses vertus
et si ses defauts ne prennent pas le
dessus la morale individuelle est-elle un
bon outil d'analyse 9 Faut-il vraiment
imputer 1'augmentation des cadences ä la

seule cupidite d'un patron odieux 9 Si

M. Hyppolit Saurer avait eu une äme plus
sensible, la situation eüt-elle ete diffe-
rente 9 On peut se poser la question

Alam Clavien

Jerome Meizoz, Jours rouges,
Lausanne, Ed. d'en bas, 2003, 63 p.

Jours rouges est le portrait, brosse par
son petit-fils, d'un militant syndicaliste
dans le Bas-Valais des annees 30, depute
au Grand Conseil de 1949 ä 1969, et
premier socialiste ä devenir president d'une
commune valaisanne, en 1952 L'engage-
ment politique de Paul Meizoz est evoque
avec pudeur, ä travers une succession de

scenes librement agencees, au croisement
des souvenirs de l'auteur et des quelques

papiers que le defunt a laisses ä sa famille

pour tout heritage materiel. Acte memoriel
et non oeuvre de biographe, comme le precise

Jerome Meizoz dans sa postface, ces

pages breves seduisent par leurs qualites
litteraires et s'apparentent ä un recueille-
ment murmure, emu et maitrise, en hom-

mage ä une vie, en prelude au deuil
necessaire.

Si la raison d'etre du livre a un caractere

pnve, sa lecture concerne toutefois
l'histoire, l'histoire regionale et celle du
mouvement ouvner Sont, en effet, suggerees
les pesanteurs d'une societe patriarcale et

clencale qui conditionnent Taction du militant

ouvrier, de meme que les references
evenementielles qui ont contribue ä enn-
chir sa reflexion politique, telles les pro-
messes du Front populaire ou la solidarite
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pratiquee avec l'Espagne repubhcaine.
Differemment, et quitte ä violenter les

intentions de l'auteur, le lecteur est tente
de voir dans la presence de trois generations

de Meizoz un processus familial qui
n'est pas rare dans le Valais confronte

avec la modernite, au tournant de la
Deuxieme Guerre mondiale Les choix

ideologiques de l'a'ieul etaient dejä une
forme de depassement de 1'horizon
confine du pays ancestral, mais c'est dans

le canton de Vaud que le fils, Bernard

Meizoz, realise une carnere profession-
nelle au service du logement cooperatif et

c'est sous la banmere du Parti sociahste
vaudois qu'il est elu conseiller national, ce

que le pere n'etait pas parvenu ä devenir

malgre deux candidatures de combat

Quant ä Jerome, ll acquiert une formation
academique, s'adonne ä l'ecriture et en-

seigne ä 1'universite Dans cette optique,
Jours rouges peut apparaitre comme
l'ceuvre d'un immigre de la deuxieme
generation qui revendique ses racines.

Signalons encore que les editions
Antipodes viennent de faire paraitre, du meme

auteur, un essai sur Rousseau intitule Le

gueux philosophe. Cet ouvrage n'est pas

sans faire echo aux pages de Jours rouges
oil le petit-fils enumere, sur un ton res-

pectueux mais avec un bnn de distance

amusee, les pnncipaux titres de la biblio-
theque que Paul Meizoz avait fondee ä

Vernayaz pour ['instruction des ouvners
et des militants socialistes. Jerome
Meizoz note que l'ceuvre du Genevois y

occupait une place de choix et precise que

son grand-pere avait prenomme l'un de ses

fils Jean-Jacques. Decidement, ce grand-
pere-lä meritait bien un petit livre, un beau

livre au demeurant '

Michel Busch

Gabriele Rossi, Sindacalismo senza
classe. Storia del movimento sindacale
nel Ticino dalle origini al secondo

dopoguerra, vol.1: Dall'Ottocento alia
prima guerra mondiale, Bellinzone,
Fondazione Pellegrini-Canevascini,
2002, 171 p.

Ce premier volume d'une histoire du syn-
dicalisme tessinois porte sur la periode qui
precede la Premiere Guerre mondiale. Son

titre, Syndicahsme sans classe, veut
souhgner le caractere particulier du mou-
vement ouvner tessmois dans un milieu

qui ne fut ni urbain, m vraiment mdustnel

L'ouvrage est ponctue de nombreuses
citations qui restituent les problemes evoques
dans leur contexte Chacun des trois
grands chapitres - le contexte economique
et social, les premiers orgamsmes syndi-
caux et l'epoque marquee par la

predominance de la Chambre du Travail - est

prolonge par un court recit litteraire qui se

refere ä une vieille tradition, Celle de ces

petites brochures que les syndicats
publiaient pour decnre la vie ouvnere La

periodisation adoptee par l'auteur met
l'accent sur l'histoire du syndicahsme
tessinois, en marquant la rupture du develop-
pement syndical constitute par la Grande

Guerre, alors que l'histoire politique du

mouvement ouvner d'outre-Gothard m-
siste davantage sur 1922, annee de l'entree
d'un sociahste dans le gouvernement
cantonal La naissance, longue et difficile, des

organisations syndicales et l'histoire, com-
plexe, de leur structuration est evoquee en

tenant compte de tous ses aspects, par
exemple le mouvement cooperatif et les

Maisons du peuple.
ChH
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Maurizio Binaghi, Addio Lugano bella.

Gli esuli politici nella Svizzera italiana
difine Ottocento. Locarno, Armando
Dadö, 2002, 670 p.

Voici une recherche impressionnante par
son ampleur, qui a la qualite d'etre agre-
able ä lire et claire malgre ses nombreuses

digressions Maurizio Bmaghi a etudie de

pres la multitude d'exiles et d'emigres
installes ou de passage au Tessin et

l'attitude ä leur egard du canton, de la

Confederation et du Royaume d'ltahe
La periode prise en compte va de 1866

(avec le developpement des activites de

Mazzini) ä 1895, triste annee d'expulsions
en masse de la Suisse vers l'ltalie La

premiere partie - Mazzini, Bakounine, les

sections de la Premiere Internationale, les

refugies de la Commune de Paris, jusqu'ä
la greve des ouvriers du Gothard et aux
relations entre Carlo Cafiero, Andrea
Costa et Anna Kulischoff - est bien

connue l'auteur fait une compilation
intelligente de la litterature, qu'il complete

par 1'utilisation de documents
diplomatiques largement cites

C'est par la suite, pour la periode com-
mengant en 1875 environ, que le depouil-
lement d'archives suisses et italiennes et la

mise en relation des activites revolution-
naires tournees vers l'ltalie avec la

politique tessinoise apportent des elements
bien moins explores jusqu'ici La Suisse,

d'un cote, est moins favorable ä 1'accueil

d'emigres pohtiques qui font de l'agitation
parmi les ouvriers et diffusent des theses

de plus en plus subversives Quant aux
politiciens radicaux hberaux tessinois, lis
sont souvent seduits par le discours de ces

exiles et cherchent des allies contre le

gouvernement conservateur. Celui-ci, qui
ne s'oppose pas de front au droit d'asile,
introduit une surveillance plus etroite des
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refugies, n'hesitant pas ä recourir aux
infiltres et aux informateurs

L'insurrection radicale de 1890 se resout

pas la mediation de la Confederation et

l'instauration d'un gouvernement de

coalition A la meme epoque, l'exil se

transforme les republicains Italiens n'en
sont plus qu'une frange infime, tandis que
socialistes et anarchistes sont en plein
processus de definition, entre collaboration

et conflits Ce qui ne manque pas
d'mteresser de pres une partie des

radicaux tessinois, qui les accueillent dans

leursjournaux notamment
La periode dite des attentats, de 1892 ä

1895, va rendre de plus en plus difficile la

vie des anarchistes Italiens au Tessin, aise-

ment assimiles ä des « terroristes »,
criminalises puis expulses par grandes vagues,
parallelement ä une repression croissante
des mouvements sociaux dans plusieurs

pays d'Europe
Les breches dans la pratique de l'asile,

de la part de la Confederation, ont alors
deux fondements • le processus de crimina-
lisation des dissidents et le souci de ne pas

deplaire au Royaume d'ltahe Ce qui
permet ä l'auteur, en fin de volume, de

tracer par touches discretes un parallele
avec la situation actuelle de l'asile, mon-
trant ainsi combien la recherche historique

peut servir la reflexion et les pratiques
contemporaines

L'ouvrage contient de jolies illustrations,

une vaste bibliographic et un index

qui ne prend malheureusement pas en

compte les biographies figurant en notes

Le livre est en effet truffe de breves

biographies, celles des exiles mais aussi celles

des politiciens locaux, des consuls Italiens,
des indicateurs connus II reflete bien la vie

agitee de ces hommes et de ces femmes,
leur mürissement ideologique, les avatars
de leurs groupes et de leurs ideologies.

Marianne Enckell
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Gianpiero Bottineiii, Giovanni De-
vincenti. II sogno di un emigrante,
Lugano, La Baronata, 2001,101 p.

La synthese biographtque de G. Bottmelh
retrace la breve existence de Giovanni
Devtncenti (1880-1919), ouvrier du bäti-
ment tessinois et jeune mditant qui prönait
le socialisme revolutionnaire en Suisse
romande Ce personnage, largement tombe
dans l'oubli, a arpente les chantiers, pous-
sant ses camarades a la greve et ä Taction
directe II a aussi laisse de nombreuses
traces dans la presse ouvnere qui per-
mettent aujourd'hui aux historiens de

connaitre son existence et de rendre

compte d'une pensee genereuse et originale.

L'ouvrage, tres interessant, est publie
au Tessm en Italien, mais Tessentiel du

parcours militant de Devincenti s'est
deroule autour de Lausanne

Ce jeune homme diffusait dans son

entourage Le Reveil anarchiste de Louis
Bertom, ll n'avait pas la langue dans sa

poche, mais ll tint ä rester toujours lie au
socialisme tessinois et ä faire valoir sa

difference dans un cadre reste aussi unitaire

que possible Par contre, ll vecut assez mal

qu'un grand nombre de ses camarades

tessinois fussent des kioumirs, des bn-
seurs de greve. Ce qu'il s'expliquait par
une education obscurantiste et clericale
dont T experience de la migration ne per-
mettait pas toujours de s'affranchir

Parmi les engagements du bouillant militant,

la limitation des naissances tenait une
tres bonne place Amsi, le journal des syn-
dicalistes d'action directe La Voix du

Peuple fournissait par correspondance une
liste de methodes contraceptives, mais ll
etait bien precise qu'il ne serait « repondu

qu 'aux demandes de moyens preventifs »

Ce combat etait d'une grande modernite

par sa volonte de maitriser la procreation
et dans la perspective de T emancipation

des femmes, mais tl comprenait une part
de pessimisme puisqu'il s'agissait aussi de

ne pas donner naissance a « des malheu-

reux, condamnes par avance ä la pire des

existences » (chair ä exploiter, chair de

misere, chair ä canon
Devincenti etait un fervent antimili-

tariste, ll fut parmi les animateurs d'une
ephemere Ligue antimilitariste fondee a

Lucerne en 1905 Pour lui, Tarmee et la

guerre etaient le plus infame des crimes de

la bourgeoisie et l'mstitution militaire ne

pouvait etre dingee que contre la classe

ouvnere C'est d'ailleurs cette lutte de

tous les instants contre Tarmee qui le

mena ä des ruptures provisoires avec les

socialistes de son canton Surtout, c'est
Thistoire du XXe siecle qui allait bientöt
lui donner raison, malheureusement

Mais Tengagement de Devincenti se

developpa en premier lieu dans les structures

syndicates, au cours d'une penode
ou le syndicalisme revolutionnaire etait
influent en Suisse romande Le militant
tessinois defendit une conception tres
ouverte du syndicalisme, refusant de s'en-
fermer dans des logiques de categorie II
participa ä Torgamsation de secteurs plus
faibles et marginaux de la classe ouvnere et

soutint des entrepnses cooperatives Et on
le vit sur de tres nombreux chantiers tenter
de developper Taction directe et la lutte

pour de meilleurs tanfs.

Victime des listes noires patronales,
Devincenti rentra au Tessin en 1912. Sa

plume incisive refit surface dans la presse
socialiste locale En fevner 1919, ll mourut
en quelques jours, victime de la grippe dite

espagnole, laissant une femme et deux
enfants. La gauche d'outre-Gothard perdit
ainsi un militant et un penseur qu'il n'est

pas inutile de rehre aujourd'hui face ä une
actualite desolante - que ce petit livre per-
met de mieux connaitre et faire connaitre

ChH



166 Cahiers AEHMO 18

Francois Zosso et Giovanni Emilio
Marsico, Les Bätisseurs d'espoir, L'immi-
gration italienne dans les Montagnes
neuchäteloises au service de la construction

de la metropole horlogere La Chaux-
de-Fonds - Le Locle, 1675-1914, Zurich,
Fed. des Colonies libres italiennes en

Suisse, 2002, 217 p., ill.

Ce livre, le premier d'une tnlogie, raconte
les premieres etapes de 1'immigration
italienne dans les Montagnes neuchäteloises

huguenots des vallees piemontaises
fuyant, aux 17e et 18e Steeles, les

persecutions de Louis XIV, apprentis horlogers
venus se former, des la seconde moitie du
18e siecle, dans ce centre horloger international

qu'etaient devenus les villages
jurassiens de La Chaux-de-Fonds et du

Locle, et enfin ouvners du bätiment venus,
des 1830, transformer ces deux villages en

villes horlogeres de renommee mondiale

A partir d'une recherche dans les
archives communales et cantonales neuchäteloises

et d'un depouillement mmutieux
de la presse de ce canton, des archives de

families italiennes et de Celles - rares - que
nous a laissees cette communaute, ce livre
ressuscite les simples ouvriers Italiens
venus construire les infrastructures dont
avaient besoin les horlogers neuchätelois
II raconte l'arrivee de ces premiers
ouvners qui, tres vite, devant l'abondance
du travail, surent saisir leur chance en

creant de petites entreprises de maqon-
nene, de plätrene, de menuiserie qui les

developperent en faisant vemr leurs pro-
ches, leurs voisins, leurs amis, les amis de

leurs amis, pour finalement contröler pra-
tiquement toute la construction immo-
biliere des deux villes II raconte aussi les

luttes que durent mener ces ouvriers
contre les memes patrons Italiens qui les

avaient fait vemr et qui tres souvent ne se

genaient pas de les exploiter II raconte les

conditions de vie difficiles qu'ils accep-
taient, sans trop rechigner, car ailleurs -
dans leur pays notamment - elles etaient

pires II raconte encore comment lis ont

prts en main leur destin en fondant, les

premiers, une societe de secours mutuels,

vu qu'il n'existait aucune protection
sociale ni medicale II raconte enfin la nais-

sance d'une communaute contrölee par
quelques notables favorables au gouverne-
ment royallste Italien et qui s'employaient
ä neutraliser toute reflexion politique

Ce premier tome se termme au debut de

la Premiere Guerre mondiale Le second,

qui devrait paraitre a l'automne 2004, trai-
tera de la vie de cette communaute durant
la guerre et durant l'epoque fasciste Le
troisieme tome sera consacre a la periode
1945-1980, qui connut une immigration
massive d'Italiens et d'Italienns dans ces

deux villes
Rocco C

Le livre peut etre commande au Musee
d'Histoire de La Chaux-de-Fonds, au pnx
de Fr 20 + les frais d'expedition

Nous avons aussi re^u
Sovversivi di frontiera : l'emigrazione
politico ferrarese durante il fascismo, a

cura di Delfina Tromboni Catalogue d'une

exposition patronnee par la Commune de

Ferrara et, entre autres, la Colonia Libera
italiana de Neuchätel 17 biographies et

portraits, 34 pages

Erich Mühsam, Ascona, Boheme et

autres textes traduits par Elke Albrecht et

Suzanne Faisan, pres Roland Lewin
Quimperle, La Digitale, 2002, 97 p ill

Le poete anarchiste sejourna en 1904

parmi les vegetariens, naturistes et doux

reveurs etablis sur le Monte Veritä, dont il
parle avec ironie et tendresse
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Histoire & Societes. Revue europeenne
d'Histoire sociale, n° 6, « Pour une
histoire des Etats sociaux », Paris,
Alternatives Economiques, avril 2003, 144 p.

Une nouvelle revue originale et novatnce
est publiee ä l'initiative du Croupe d'his-
toire sociale, une association de jeunes
chercheurs en histoire, sociologie et

sciences politiques provenant de differents

pays de l'Union europeenne A partir de

cette double approche, sociale et

europeenne, eile entend degager des similitudes
et des convergences entre les societes
etudiees Elle propose des dossiers sur des

themes transversaux (« Oil en est l'histoire
du XIXe siecle », n° 2 ou « La fee

Electncite en conflit »>, n° 5) qui peuvent
toucher a des aspects tres varies de l'histoire

sociale (« L'homosexualite ä

Tepreuve des representations », n° 3)
Dans chaque numero, l'accent est

egalement mis, par des rubnques parti-
culieres, sur la dimension sociale du travail
et des relations industrielles, des

biographies individuelles ou collectives qui
mettent en exergue les acteurs de la vie
sociale ou encore l'analyse historique
d'images Enfin, un cahier central en
couleur vient completer et ennchir la

conception generale des volumes
Pour ce sixieme numero, la comparaison

porte sur les Etats sociaux et les differents

systemes de protection sociale. Ä la fin du

XlXe siecle, en France comme en Alle-
magne ou ailleurs, la « question sociale »,
P« Arbeiterfrage », a dü etre affrontee par
les autontes. Et les reponses qui lui ont
ete apportees, sous l'effet ä la fois de la

gravite des problemes et de la montee du

mouvement ouvner, etaient inscntes dans

le contexte du protectionnisme La
reconstruction de cette histoire est rendue plus
complexe, particulierement en France, par
la resistance des milieux ouvners ä Tidee

d'une intervention de 1'Etat Vincent Viet
montre cependant que les manieres de

traiter la question sociale, des deux cötes

du Rhin, paraissent plus proches dans les

annees trente qu'elles ne l'etaient ä l'ori-
gine. Cela dit, les systemes de protection
sociale restent differents d'un pays ä

l'autre, lis divergent non seulement par
leurs structures, leur degre de centralisation,

mais aussi par la mamere dont lis
entrainent ou non des formes de cogestion
et une integration des acteurs politiques et

sociaux Si la comparaison des systemes
sociaux est utile, et peut porter sur des

aspects tres differents, Christoph Conrad
considere que les sciences sociales la

developpent parfois autour de modeles
dont les variables sont trop reductrices II

appelle done de ses voeux une histoire

comparee apte ä remscrire les concepts
mobilises dans les contextes particuliers
qui sont interroges

A la suite de ce dossier, un cahier ico-
nographique presente des affiches sur la

prevention des nsques du travail qui sont

conservees ä Roubaix, au Centre des

archives du monde du travail, alors que la

rubrique consacree aux images presente
des photographies de Mariano Garate

consacrees au theme de l'exclusion sociale

au cours des vingt dernieres annees

ChH

Relations internationales, echanges
culturels et reseaux intellectuels, ed.

Hans Ulrich Jost et Stefanie Prezioso,
Lausanne Antipodes, 2002,190 p.

Les Actes d'un colloque du 3e Cycle
romand, tenu en fevrier 2001, abordent les

relations internationales sous Tangle d'un
theme qui est souvent neglige dans ce

domaine, celui de la culture. Cette pro-
blematique rencontre Celle de Tinvention
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de la tradition et de la fabrication recente
des identites nationales, ce qui met l'usage
de l'histoire en bonne place parmi les

pratiques evoquees La creation litteraire est

egalement partie prenante de la construction

identitaire et les maisons d'edition
constituent de ventables lieux d'echanges
mtellectuels La creation de structures
transnationales repond parfois ä des

considerations politiques evidentes, comme ce

fut le cas en 1937 avec une Association

suisse pour les rapports culturels et

economiques avec l'ltahe. Et la politique
etrangere d'une nation ou d'un regime peut
egalement s'exercer ä travers un volet
culturel Ce fut notamment le cas avec la
Societe pansovietique d'echanges culturels

avec l'etranger (VOKS), creee en 1925 en

relation etroite avec le Komintern Enfin,
la comparaison internationale d'une sene
de Memoriaux de l'holocauste a conduit ä

demeler un imbroglio lmguistique qui
donne ä voir la grande pluralite de leurs

significations et des pratiques culturelles

qu'ils ont entrainees. Amsi la dimension
culturelle est reliee aux politiques de la

memoire, ce qui lui donne un role

important dans le champ des relations
internationales

ChH

Christophe Stawarz, « Anarchisme et

pacifisme : la Federation jurassienne,
une autre vision de la paix internationale

», Intervalles, 64, automne 2002.

La revue Intervalles, publiee ä Bienne,
consacre un numero special aux deux titu-
laires suisses du prix Nobel de la Paix
1902, Albert Gobat (1843-1914), avocat,
conseiller d'Etat bernois et conseiller
national, et Ehe Ducommun (1833-1906),

mstituteur, chancelier du canton de

Geneve, puis journaliste et depute dans le

Jura bernois Tous deux participerent ä la

fondation du Bureau international de la

Paix, ä Berne, en 1891, et etaient affilies au

parti radical.

Christophe Stawarz, auteur de contributions

sur le pacifisme dans les Montagnes
neuchäteloises7, s'est mteresse ä la vision
anarchiste du pacifisme, d'apres l'expe-
nence de la Federation jurassienne de

l'Association internationale des travail-
leurs, citant de nombreux documents

publies par ce mouvement entre 1870 et

1880 «Laproblematiquepacifistefigure
aussi au centre des preoccupations du

mouvement ouvrier qui, d'emblee, au
moment oü il se dote pour la premierefois
de structures internationales.. condamne
les guerres et s 'emploie ä definir les

moyens de les prevenir » II souligne
notamment les divergences existant, au

sein du mouvement pacifiste, entre les

« tenants de la paix par le droit » — dont

MM. Gobat et Ducommun sont a

l'epoque d'eminents representants - et les

« theoriciens du mouvement ouvrier,
qu'ils soient d'obedience marxiste ou
anarchiste », pour lesquels « les guerres
qui sejouent entre les Etats ne peuvent etre
dissociees d 'une autre forme de lutte, plus
fondamentale, qui met aux prises la

bourgeoisie et le proletariat»
En effet, les sections de la Premiere

Internationale furent rapidement amenees
ä denoncer l'mtervention des armees de

leurs pays respectifs pour repnmer les

greves Ainsi, le Progres, organe de la

section locloise de l'AIT, publie dans son
n° 9 (Ier mai 1869), un article intitule
« Milices et armee permanente » : il s'agit
de l'une des premieres critiques du

Systeme militaire helvetique (considere
alors comme un modele par des republi-
cams et sociahstes europeens), soulignant

7 Voir le compte rendu dans les Cahiers AEHMO
18, 2002
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qu'une armee de milice pouvait se montrer
tout aussi repressive qu'une armee
permanente8

Dans l'iconographie de 1'article, on
trouve une reproduction de la fusillade de

Goeschenen en 18759 et un bref extrait
d'une brochure La troupe et les greves,
editee en 1905 par le Groupe d'etudes et

d'instruction mutuelles du Cercle ouvner,
Saint-Imier

Hans-Peter Renk

Charles Thomann, Les hauts tieux de

l'anarchisme jurassien : Le Locle,
Sonvilier et Saint-Imier, La Chaux-de-
Fonds, 1866-1880, La Chaux-de-Fonds,
Ed. du Haut, 2002.

L'ouvrage de Charles Thomann est un
complement bienvenu ä sa these publiee
en 1947, Le mouvement anarchiste dans
les Montagnes neuchäteloises et dans le
Jura bernois (La Chaux-de-Fonds, Irnpn-
mene cooperative), notamment par la nche

iconographie qu'il contient - la maison de

Constant Meuron au Locle, le Cafe de la
Poste ou se reunissait la section locloise de

la Premiere Internationale et oü parla
Bakounine en fevner 1869, le restaurant de

la Balance et celui, disparu, de la Clef ä

Sonvilier, pour ne citer que quelques lieux

8 Le texte (probablement redige par James

Guillaume) a ete pubhe dans Une Suisse sans

armee, n° 47, automne 2000 « Qu on se le

persuade bien I'armee qu'elle s'appelle milice
nationale ou garde imperiale, est incompatible
avec la liberte Aussi, lorsque I'Europe se decide-
ra enjm a cbercher son salut dans la revolution,
eile ne se contentera pas, esperons-le, de troquer
la monarchic contre la republique boitrgeoise, et
les armees permanentes conti e les milices eile
s affranchira pour toujours en detiinsant l'Etat et
en supprimant I'armee »
9 La milice uranaise avait ouvert le feu sur les

ouvriers travaillant au percement du tunnel du
Gothard qui s'etaient mis en greve pour reven-
diquer une augmentation de salaire et 1'ameliora-
tion de leurs conditions d'hebergement

S'll jette un ceil amical sur les libertaires

jurassiens, Thomann n'en conserve pas
moins un autre ceil critique quant ä leurs
theses et au bilan de leur action. En effet,
les sympathies de Tauteur vont nettement
ä Tun des adversaires les plus determines
de la Federation jurassienne le docteur
Pierre Coullery, « grand ancetre » du parti
sociahste neuchätelois10, comme le montre
cet extrait de 1'introduction : « Honnis par
la classe politique et par I'ensemble des

possedants, les anarchistes s 'opposerent
aux socialistes qui tentaient d'ameliorer le

Statut social des travailleurs par I 'action

politique... Bien que leur ambition jilt
digne de respect, I'histoire a inflechi leur

trajectoire Les progres sociaux ont ete

realises grace ä l'opiniätrete, ä la volonte

constante de contraindre le pouvoir
politique d'ameliorer le sort des pauvres
gens »

Relevons ailleurs un raccourci surpre-
nant. Thomann ecrit, ä propos des conditions

dans lesquelles James Guillaume
(alors enseignant ä l'Ecole industrielle) dut

quitter Le Locle en 1869 1 «La
Commission invito I 'enseignant ä presenter sa

demission II se soumit ä cette requete,
bien qu il eüt pu la contester avec succes,

car son pere, conseiller d'Etat, dirigeait le

Departement cantonal de l'Instruction
publique » En fait, James Guillaume fut

pratiquement mis dans l'impossibilite de

presenter un recours pour eviter que ses

ennemis politiques ne puissent l'accuser
d'utiliser ses hens famihaux ; or, ä la meme

epoque, un instituteur republicain de La
Sagne, revoque pour des motifs identiques

par une commission scolaire formee d'an-
ciens royalistes, avait pu faire invalider
cette decision

La brochure de Ch. Thomann represente
une introduction utile qui peut inciter les

10 Charles Thomann, Pierre Coullery le medecm
des pauvres, La Chaux-de-Fonds, 1956
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personnes mteressees par l'histoire sociale

et politique de la chaine jurassienne ä

ouvnr d'autres ouvrages11

HPR

Nous avons aussi refu
Les Constitutions vaudoises, 1803-2003,
miroir des idees politiques, sous la dir
d'Olivier Meuwly, avec la collab de

Bernard Voutat Lausanne, Bibliotheque
histonque vaudoise, 2003

On pourra y lire entre autres les
contributions d'Olivier Meuwly, « Louis-Henri
Delarageaz ou le versant proudhonien du
radicalisme vaudois », et de Pierre
Jeanneret, « La pensee politique de Paul

Golay »

Rectificatif

Je tiens ä remercier Renato Simom qui m'a
Signale une erreur d'identification d'un
acteur histonque dans mon article intitule
« Les debuts de l'Unione Ticinese Operai
Escursiomsti » (Cahiers n° 18, 2002)

Le president de l'LITOE de Lugano
s'appelait Giovanni Battista Rezzonico,
dit «Nino» (1901-1984) Cet homme

ayant un homonyme, je l'ai tenu pour le

chef des fascistes tessinois (1900-1974)
La verification de son identite avait

pourtant ete operee aupres d'un membre

important de l'UTOE Etant donne sa

connaissance de T Interieur de l'histoire de

cette Union, son temoignage n'a pas ete

remis en doute S'll s'est revele inexact,
cette erreur d'identification n'engage que
moi

L'analyse proposee dans l'article
n'etant pas basee sur les caractenstiques
du personnage en question, mais sur
Revolution globale de l'UTOE, eile reste

neanmoins valable Par ailleurs, cette
rectification peut meme renforcer la proposition

faite dans l'article de considerer un
glissement de la conception de l'alpinisme
ouvrier et socio-hygiemque de 1919 vers

un esprit de « Defense spirituelle » ä la fin
des annees 1930, son president n'etant

pas le chef des fascistes au Tessm

Andrea Pornm

'' James Guillaume, L Internationale documents
et souvenirs, Pans, G Lebovici, 1985 (avec une

importante presentation de Marc Vuilleumier)
Mario Vuilleumier, Horlogers de I anarchisme,
Lausanne, Payot, 1988 Marianne Enckell, La
Federation jurassienne les origines de
I'anarchisme en Suisse, Saint-Imier, Canevas, 1991
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