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line vie dans le siecle
Par Claude Hauser

A la fin de l'an passe, Auguste Viatte a pris conge d'un siecle qu'il a

traverse presque d'un bout ä l'autre. Dans la simplicite et la discretion,
entoure des siens, au pied de sa chere Montagne Sainte-Genevieve, ä Paris,

oil il a choisi l'ultime repos.
A l'image de l'ample respiration seculaire, la destinee d'Auguste

Viatte n'est pas de Celles que Ton enferme rapidement et aisement entre
deux dates. Sa vie fut animee par un grand souffle: celui d'un esprit
ouvert sur le monde, tendant ä l'universel, qui se realisa pleinement
dans l'etude d'une litterature frangaise qu'il aimait ä considerer sans
frontieres.

Si des etudes brillantes eloignerent rapidement le fils du docteur
Germain Viatte de son Porrentruy natal (il en devint bourgeois d'honneur en
1981), le jeune intellectuel, comme le professeur et homme de lettres ä

la reputation internationale, ne renia jamais ses racines jurassiennes.
Bien plus qu'un simple port d'attache dans une vie marquee par la passion

des voyages, le Jura representera pour Auguste Viatte cette «serie
de liens entre la Suisse et la France», ce petit pays de culture frangaise ä

la defense et ä l'illustration duquel il eut ä cceur de contribuer, loin de la
bruyante avant-scene politique. II confiait ainsi aux initiateurs de 1'Insti-
tut jurassien des sciences, des lettres et des arts, qu'il rejoignait en 1951:
«Votre but coincide avec un cle mes vceux les plus chers: stimuler l'acti-
vite de 1'esprit dans notre petite patrie jurassienne que sa position geo-
graphique et son role de charniere preclestinent ä un rayonnement beau-

coup plus important que ne le supposerait le chiffre de sa population.»
Auguste Viatte contribua lui-meme largement ä ce rayonnement, de son
Xavier Stockmar vu de France paru en 1932, alors que le Jura s'affirmait
«terre romande», aux articles qu'il consacra ä son petit pays dans le
journal Le Monde. Avec, toujours, le souci «d'affermir le Jura dans sa
double vocation: incarner en Suisse une tradition authentiquement fran-
gaise tout en servant d'intermediate entre eile et les autres composantes
de l'äme helvetique».

Sa passion pour les lettres frangaises, Auguste Viatte aimait ä la
transmettre. II en fit son metier, qu'il exerga d'un cote et de l'autre de

l'Atlantique, dans plusieurs hautes ecoles. II fut professeur de litterature
frangaise aux Universites de Laval (Quebec) de 1933 ä 1949 et Nancy,
puis ä l'Ecole polytechnique federate de Zurich de 1952 ä 1967, et enfin
au Centre d'etudes litteraires francophones de Paris. Cette brillante
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carriere reflete 1'ideal de celui qui aimait ä dire: «Je ne suis en exil ni en
France, ni dans aucun pays de langue frangaise.» Elle est egalement la
traduction concrete et vivante d'une approche comparee de la litterature
frangaise, etudiee de preference dans ses rapports avec les civilisations,
qu'Auguste Viatte avait murie ä l'ecole de ses maitres de la Sorbonne,
Fernand Baldensperger et Paul Flazard. Des Interpretations du catholi-
cisme chez les Romantiques ä YHistoire comparee des litteratures
francophones, en passant par un Victor Hugo et les illumines de son temps et
une Anthologie litteraire de l'Amerique francophone, l'oeuvre litteraire
considerable, d'Auguste Viatte demeurera.

Intellectuel de grand format par son erudition et son esprit de Synthese,

Auguste Viatte fut egalement un «homme du monde»: par la distinction

et la courtoisie qui emanaient de sa personnalite bien sür, mais aussi
et surtout par le regard attentionne qu'il porta au long de sa vie sur le
destin de ceux qui l'entouraient, du proche au lointain. Les fondements
de cet aspect moins connu de la vie d'Auguste Viatte sont ä rechercher
dans 1'approfondissement d'une foi vecue, heritee de ses racines fami-
liales, et participant du renouveau spirituel catholique dans lequel s'epa-
nouit le jeune etudiant ä Fribourg et ä Paris. Actif au sein des Equipes
sociales, que langa dans les annees 1920 le professeur Robert Garric,
proche collaborateur des revues intellectuelles catholiques La Vie intel-
lectuelle et Sept, Auguste Viatte y concretisa un ideal de chretien engage.

Cette spiritualite ouverte, soucieuse de la liberte de l'Homme tout en
etant attentive ä ses responsabilites face au monde, guida egalement
Auguste Viatte dans ses prises de position courageuses contre la montee
des totalitarismes ä la fin des annees 1930, puis au cours du second
conflit mondial, l'amena ä jouer un role en vue dans les mouvements de
resistance gaullistes actifs au Quebec.

A l'äge de 28 ans, docteur en Sorbonne, Auguste Viatte, publiait dans
YAlmanach catholique du Jura «quelques apergus sur notre siecle».
Dans la fougue de sa jeunesse, il avait choisi d'intituler Optimisme ces
quelques pages de reflexion philosophique. Soucieux de ne pas voir le
monde repeter les trop nombreuses erreurs du passe, il appelait de ses

vceux un XXe siecle humaniste et chretien, oil chacun aurait pour «regle
de conduite de ne pas tourner le dos ä son epoque, mais d'utiliser ce

qu'elle a de bon».
Nous quittant avec le siecle, Auguste Viatte nous laisse une grande

oeuvre, et ce message.
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Auguste Viatte:
l'homme et Poeuvre1

«Facettes d'une vie»: l'intitule donne par Auguste Viatte ä ses me-
moires jamais acheves pourrait fort bien s'appliquer ä revocation de ces
quelques souvenirs, glanes au long d'un itineraire oü l'homme et l'oeu-
vre apparaissent intimement lies. Sans pretendre embrasser l'ensemble
de la vie d'Auguste Viatte, les documents presentes et commentes ci-
apres souhaitent simplement en eclairer quelques-uns de ses aspects. Et
surtout laisser chaque lecteur appretier la richesse du regard porte sur le
monde, au fil de la plume, par le regrette disparu.

LE VOYAGEUR AU CONTACT
DES CIVILISATIONS ORIENTALES

Le voyage tenait une place importante dans la vie d'Auguste Viatte.
Plus qu'un simple violon d'Ingres, il representait pour l'homme de let-
tres cosmopolite une etape importante dans sa demarche vers la connais-
sance, une fagon directe d'aborder le reel, en evitant de se confiner aux
seuls enseignements theoriques.

Les voyages que le jeune professeur au Hunter College de New York
entreprend en Asie entre 1928 et 1929 sont ä la source d'une longue
passion pour 1'Extreme-Orient. Admirateur de la civilisation chinoise, il fait
partager ses impressions de la Chine aux lecteurs de la Revue des
Jeunes, de la Revue bleue et du Correspondent. Dix ans plus tard, lors-
qu'eclate la guerre sino-japonaise, Auguste Viatte en est le chroniqueur
tres informe dans la revue dirigee par les Dominicains de Paris: La Vie
intellectuelle. Rassembles et synthetises dans deux recueils parus en
1938 et 19422, ces commentaires revelent le souci immediat de leur au-
teur de faire mieux comprendre la situation en Orient: pour Auguste
Viatte, il s'agit d'eviter que les Europeens ne portent des jugements trop
hätifs et infondes sur cette partie du monde, afin de sauvegarder les
chances d'une paix menaeee. Plus largement, ses analyses refletent ega-
lement un aspect important de son ceuvre: alors que beaueoup d'intellec-
tuels europeens s'enferment entre les deux guerres dans une sterile et
dangereuse Defense de I'Occident, Auguste Viatte manifeste quant ä lui
un constant esprit d'ouverture vis-ä-vis des cultures de l'Asie, tentant de
maintenir les liens entre les civilisations du Vieux Continent et de
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l'Orient. Selon lui, l'Europe ne peut en effet que s'enrichir au contact de

«ces Orientaux qui, ayant feconde leur monde d'idees et de sentiments

par le contact avec le nötre, ne l'ont pas abjure pour autant, mais revent
de 1'epanouir en un humanisme global»3.

Sur la route de 1'Extreme-Orient, ä la fin de l'annee 1928, Auguste
Viatte decouvre une Inde ä la recherche d'elle-meme. Observateur atten-
tif et perspicace, sachant saisir l'essentiel d'une culture dans les details
du quotidien, il transcrit de fagon savoureuse et eclairante les souvenirs
de sa rencontre avec le Mahatma Gandhi...

Extrait du carnet de voyage d'Auguste Viatte

«11 octobre 1928. Depart de Bombay, hier soir; voyage de nuit: j'oc-
cupe une couchette du haut, je dors mal; arrive ce matin a Ahmadabad.
Je prends immediatement le train pour la residence du Mahatma Gandhi.

Mais, comme la gare est loin de I'«Ashram» ou de la maison du
Maitre (une gare invraisemblable, sans passage ä niveau: ilfaut enjam-
ber ou contourner les wagons pour la traverser), je fais un bout de che-
min en pleine campagne. J'entre dans une maison pour me rensei-

gner: les gens qui m 'accueillent - une femme, puis un homme - me sa-
luent en joignant les mains, avec une reverence; ils me demandent si je
ne veux pas du the, ou si quelque autre chose peut m'etre agreable... Et
je me dis que peut-etre Gandhi a trouve le bon moyen de regenerer ce
peuple, en remontant ä ses traditions propres, en restituant sa purete ä
cette vieille civilisation patriarcale qui s'est corrompue. - La methode
ne vaut-elle pas mieux que celle des missionnaires? J'entre dans le jar-
din du Maitre. Et j'y trouve deux pelerins, attires par sa renommee, et
venus pour le voir - un d'entre eux, celui qui sait I'anglais, est apprenti
ä Bombay - Le Maitre est dans son lit: je le vois du dehors, qui lit son
courrier, et dicte les reponses ä une jeune femme accroupie ä ses pieds.
La chambre, comme presque toutes les chambres indoues, aurait chez

nous I'air d'une buanderie. Enfin, il se leve, et me fixe un rendez-vous

pour cjuatre heures de l'apres-midi.
Et je retourne l'apres-midi chez le Mahatma. Je ne puis m'empecher

de croire qu 'il me joue un peu la comedie de la simplicite. II n 'a qu 'un

pagne autour des reins, et affecte, pendant ma visite, de tourner lente-
ment sa machine ä tisser. C'est un homme maigre aux oreilles pointues,
et qui porte lunettes. II me repond tres brievement. Son ideal: revenir ä
I'Inde ancienne, extirper les abus qui s'y sont grejfes au cours des

siecles (mariage des enfants, castes fermees), encourager ce qu'il y a de

democratique dans cette tradition car I'Inde a possede des republiques
en meme temps que des royaumes, chasser l'envahisseur. N'emprunter ä
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I'Europe que ses perfectionnements materiels. Beaucoup d'Indous le
suivent et pensent comme lui.

Comme je sors, un de ses collaborateurs - celui ci qui j 'civciis demands

mon chemin, ce matin, m 'attend sur la route. II fait un bon bout de
chemin avec moi, insistant sur le caractere religieux de l'ceuvre de
Gandhi. N'exploiter personne, pas mime les animaux. Ne pas envoyer ci

la boucherie les vieilles vaches qui ne donnent plus de lait: les conserver,

et les nourrir. Ne pas manger de chair. Sur ces principes s 'est eta-
blie la communaute de Sabarmati. II n 'y avait lä rien, il y ci trente ans.
Tous les pionniers se sont reunis sous I'egicle du Maitre. En politique
aussi, ils veulent etre idealistes: plus de guerres, plus d'oppression. Et
line Inde libre n'opprimera personne, ne hciirci pas les etrangers.»

LE PROFESSEUR ET MAITRE DES LITTERATURES

D'EXPRESSION FRANQAISE

En 1932, Auguste Viatte n'obtient pas, pour des motifs d'ordre politique,

le poste de professeur de litterature frangaise qu'il briguait ä
1'Universite de Berne. Des lors, il s'ouvre des horizons plus vastes en ensei-
gnant la meme discipline ä 1'Universite Laval de Quebec des 1933. Puis,
jusqu'ä la guerre, il nourrira le projet d'obtenir une chaire d'enseigne-
ment dans une universite europeenne, de preference en France, qui tient
une place privilegiee dans son esprit et son coeur, apres son mariage avec
Marie-Louise Claro, d'une famille parisienne originaire de Cusance,
dans le Doubs.

Mais les restrictions de la legislation frangaise sur les naturalisations,
puis 1'evolution menacante de la situation internationale le poussent ä

preferer la stabilite et la securite de l'enseignement ä Quebec. Grace aux
etudes et activites qu'il y mene, 1'Universite Laval devient ainsi le centre

du rayonnement intellectuel d'Auguste Viatte, qui s'emploie ä tisser
un reseau de liens etroits avec les milieux «parlant-frangais» des Ame-
riques. Avec l'appui de Mgr Camille Roy, recteur de 1'Universite Laval,
et grace aux relais dont ils dispose au sein des Equipes sociales dirigees
par Robert Garric ä Paris, Auguste Viatte developpe notamment une
cooperation avec les intellectuels catholiques et francophones en Haiti.
Destinee ä faire contrepoids ä l'expansion d'une civilisation anglo-
saxonne jugee trop materialiste, la defense et illustration des litteratures
americaines d'expression frangaise menee par le professeur Viatte vise
aussi ä renforcer la position des Canadiens francophones. Elle se concre-
tisera sur le plan editorial par la publication d'une monumentale Histoire
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litteraire de l'Amerique frangaise, des origines ä 1950, fruit de nom-
breuses annees de recherches et d'observations.

Auguste Viatte developpe egalement cet aspect de son ceuvre lors de

voyages aux Etats-Unis, chez les «Franco-Americains». En avril 1937,
il se trouve dans le Massachussets pour preparer 1'organisation d'un
Congres de la francophonie qui lui tient d'autant plus ä cceur que l'ima-
ge du Jura, terre romande au sein d'un canton de culture germanique,
occupe souvent son esprit. Les conclusions de son Xavier Stockmar vu
de France, qu'il evoque alors dans une lettre ä sa mere, meritent d'etre
rappelees:

«..des Jurassiens doivent eviter le decouragement. Leur sort n'est pas
unique. II est le lot de tous ceux qui, pour une raison quelconque, subis-
sent la domination d'une majorite de langue etrangere. La Province
de Quebec, naguere, a connu des tribulations bien plus graves. Ce
n'etaient pas les Bernois, c'etaient les Anglais qui proscrivaient I'usage
du frangais, qui rendaient I'enseignement impossible: et pourtant Quebec

a tenu: la Province groupe aujourd'hui un peuple de deux millions
et demi d'habitants, maitres chez eux, libres de parier leur langue et de

garder leurs institutions, poussant cle l'avant et constituant avec les ma-
jorites anglaises de l'Ouest la premiere nation bilingue d'Amerique. II
faudrait nommer aussi I'effort haitien, I'effort louisianais, I'effort de
tous ces pays d'Europe et d'outre-mer qui parlent notre langue et s'ins-
pirent de notre ideal. «Le Jura, terre romande»: formale excellente, ä la
condition de lui donner tout son sens, et de ne pas recluire les terres ro-
mandes a cedes qu'englobent les frontieres suisses. Se tendre la main,
de I'une ä I'autre; organiser, independamment de toute politique, la
defense du patrimoine spirituel qui les unit: telle devrait etre la preoccupation

de tous ceux qui, hors de France, sentent qu 'ils doivent ä la
civilisation frcingaise le meilleur d'eux-memes, et qu'ils y ajoutent, chacun

pour sa part, leur note neuve et personnelle» 4.

LETTRE D'AUGUSTE VIATTE A SA MERE
QUEBEC, LE Ier AVRIL 1937

«Me voici de retour, et tout ä fait enchante des Franco-Americains.
Cela fait plctisir de trouver des gens qui ont de la flamme, et je com-
prencls l'enthousiasme de Gerard5

J'ai pris part a une reunion preparatoire du Congres de la langue
frangaise, ä Manchester meme; j'ai visite Lowell, Nashua, et le College
Rivier pour jeunes fides...; et ce debut de voyage m'a done montre
surtout le clerge. - Le deuxieme jour, ä Woonsocket, ville a majorite

frangaise, j'ai ete regu par le maitre de poste Antonio Prince, un
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administrateur dont 1'attitude et les manieres me rappelaient assez
Victor Henry6, - j'aurais cru entendre notre Prefet parier de sa lutte
contre les Bernois, — et avec lui, je suis alle le soir ä un cercle oil
hörnerne, le chapeau un peu de travers, reprenait I'aspect d'un brave
«habitant», et oü se rencontraient en familie les braves Canadiens encore
tout äfciit semblables a ce qu'ils sont dans le Quebec.

Ainsi done, a Woonsocket, j'ai vu le peuple. - A Fall River enfin, j'ai
vit la bourgeoisie: un journaliste, un medecin, un avocat: e'est dans ce
milieu que se pose le probleme le plus delicat: entre le Stade des
immigrants et celui des classes vraiment cultivees, oü I'on apprecie le frangais

a sa juste valeur, les Canadiens passent par le stade intermediate
du petit commerce, celui sur lequel la standardisation s'exerce le plus, et
e'est alors que la jeunesse est tentee d'abandonner sa langue. Fall River
aussi a vu des batailles acharnees, et e'est la qu'un cure irlandais impose

ä une paroisse frangaise s'est vu chasse par les dames ci coups
d'epingles ä chapeau... - Enfin, j'ai termini par Worcester et son college

des Assomptionnistes, oü I 'on rend un son de cloche plus pessimiste.
II est certain que je ne m 'attendais pas ci trouver le frangais aussi bien
conserve, - mieux meme, en certains endroits, que dans la Province de

Quebec; il est certain d'autre part que la lutte est de tous les jours, et
que «l'ennemi», e'est le clerge irlandais avec son ncitionalisme linguis-
tique; pour tous ces gens-lä, le Congres cle la Langue frangaise, ciu mois
de juin, sera une chose capitale; ils s'y sont mis avec ardeur, et ils en
attendent des directives tres precises pour leur action.

A mon retour, j'ai dit mes impressions ci Msr Camille Roy, qui etciit
deja au courcint cle mon voyage (ne l'avait-il pas annonce ci la radio!) et
qui a ete rcivi de mon initiative; je sens que j'ai tout äfait sa conjiance;
il m'encourage beaucoup ä poursuivre le travail sur les Frangais du
Nouveau-Moncle que j'ai entrepris... Lorsque j'en aurai le temps, je pen-
se aussi envoyer au Pays un article sur ce Congres cle la Langue
frangaise, qui realise sur le plan cle ce continent le rassemblement des «par-
lant-frangais» que je preconisais ä la fin de mon Xavier Stockmar; il
faut que le Jura s'en occupe, cette cause est la sienne...»

LE CHRETIEN
FACE AUX TOTALITARISMES

A la fin des annees 1930, Auguste Viatte estime qu'il faut lutter
contre le materialisme, le confort, la routine, et tenter de revenir ä la pu-
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rete d'un catholicisme vecu intensement, qui puisse «produire toute sa
seve, et feconder extraordinairement toute la vie». Enseignant ä Quebec,
le professeur de Porrentruy n'en participe pas moins aux debats et
conflits qui agitent alors les catholiques frangais autour de leur regime
politique, de la question sociale et surtout des problemes internatio-
naux.7 Partisan d'une adaptation comprehensive du catholicisme aux
changements historiques et ä leur produit, la societe moderne, Auguste
Viatte approuve la demarche de remise en question profonde de l'Eglise
face ä la dechristianisation proposee par Henri Guillemin dans un fa-
meux article de LaVie intellectuelle intitule «Par notre faute».8 N'en
partageant pas l'ensemble des developpements - par temperament et par
respect de l'institution -, il en fera une critique constructive sous un titre
revelateur: «Que l'Eglise est faite d'hommes».9 Modere et conciliateur
au sein de sa famille d'esprit, Auguste Yiatte sait egalement prendre de
fermes positions lorsque celle-ci est menacee par la droite catholique
intransigeante: il sera ainsi partie prenante, aux cötes de Pierre-Henri
Simon et Jacques Maritain, dans l'effort fourni par des intellectuels lai'cs
en vue de prolonger l'existence de l'hebdomadaire Sept, vivement atta-
que au cours de l'annee 1937 par les milieux de L'Action frangaise en
regain d'audience ä Rome.10

«Catholique d'abord», Auguste Viatte associe cette devise au destin
de la France qu'il cherit et qu'il souhaite forte. C'est dans ce sens qu'il
craint les dissensions interieures, les difficultes economiques, et la
«socialisation lente qui pourrait etre nefaste» ä ce pays sous le gouverne-
ment du Front populaire. Critique, il reconnait cependant le travail posi-
tif du cabinet Blum dans plusieurs domaines. Mais c'est surtout par
rapport ä revolution de la situation internationale qu'Auguste Viatte deplore

la passivite de la France et l'esprit de defaitisme qui s'y installe. Les
evenements de la guerre d'Espagne lui font craindre un triomphe des
dictatures accourues au secours de Franco: redoutant plus I'Internationa-
le fasciste que le bolchevisme," il souhaite que les catholiques ne se

compromettent pas avec la camp de Franco, et va jusqu'ä esperer
«quelques petites victoires des gouvernementaux» propices ä terminer la
guerre. Ces positions courageuses d'Auguste Viatte, proches de Celles
de Mauriac, Maritain ou Bernanos, vont se renforcer au fur et ä mesure
que la pression des Etats totalitaires se fait plus menagante, en Europe et
en Extreme-Orient. Contrairement ä un grand nombre d'intellectuels
catholiques, il se montre ainsi totalement sourd aux sirenes de la propa-
gande fasciste diffusee par l'Italie de Mussolini. A la veille de l'An-
schluss, les confidences qu'il livre ä sa mere prennent un ton particulie-
rement pessimiste. L'analyse immediate qu'il fait des Accords de
Munich reflete egalement la lucidite et la justesse des appreciations portees
sur les coups de force repetes du regime nazi par ce Chretien partisan de
la fermete des democraties.
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LETTRE D'AUGUSTE VIATTE Ä SA MERE.
QUEBEC, LE 2 FEVRIER 1938

«Cette semaine encore je dois t'ecrire avant d'avoir regu ta lettre.
Celle de la semaine derniere me disait ton emotion au moment de la arise

ministerielle frangaise,'2 que nous avons suivie d'ici non sans inquietude,

car il est evident qu 'un cabinet Blum ou qu 'une participation com-
muniste au gouvernement eilt ete de la folie. Mais la suite a montre que
Blum lui-meme ne tenait guere ä revenir au pouvoir. Pour moi, la seule
chose qui me fait peur en France, c'est cette espece de defaitisme, cette
«maladie morale» dont parle Chautemps, cette absence de confiance
dans la destinee du pays, cet etat d'esprit qui fait tout voir sous I'angle
de la politique interieure et qui reduit les choses ä un conflit d'interets
particulars.

Mais ce qui est grave, c'est que I'ennemi observe cela et en tire par-
tie. L'ennemi, en ce moment, c'est peut-etre I'Allemagne, c'est surtout
l'Italie, et aussi unpeu, malgre tout, l'Espagne du general Franco: il y a
la une propagande coordonnee, qui se partage les divers champs d'ac-
tion, l'Italie choisissant les pays catholiques qui se mefieraient de

I'Allemagne, et qui malheureusement trouvent des allies en France meme; je
la rencontre partout en Amerique, oü eile n 'hesite pas ä mentir effronte-
ment; ailleurs, eile se contente d'exploiter le cauchemar bolcheviste, et
sous cette forme eile empoisonne I'Europe centrale, la Suisse, jusqu'aux
journaux de Porrentruy. Je tremble que demain eile ne mette la main sur
I'Eglise catholique, une fois Pie XI disparu, et je me represente I'assaut
qu'elle donnera au Vatican pour le choix de son successeur...

II serait grand temps de reagir, d'abord en cessant de ceder sur tons
les points et de montrer qu'on a peur de la guerre, ensuite, ä l'interieur,
en parlant fermement aux agitateurs d'extreme-gauche, et en se mon-
trant impitoyable envers les traitres de l'extreme-droite, qui semblent
etre alles beaucoup plus loin et pour lesquels on trouve mille excuses...
Car ce qui est ä craindre, ce n 'est pas la guerre, au besoin Hitler retien-
drait Mussolini; c'est que, sans guerre, ä force de chantage,
I'Allemagne, l'Italie et le Japon se partagent le monde; et ils le feront sans
coup ferir si les petits pays ne sentent plus derriere eux, pour les prote-
ger, une France consciente de sa mission. On a dejä laisse detruire I
'Extreme-Orient. Et quant ä l'Espagne, que fera-t-on si l'Italie fausse encore

une fois la marche de la guerre, et l'empeche d'aboutir ä son issue
normale, la seule desirable, la paix par lassitude et par elimination des
extremistes dans les deux camps?»
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LETTRE D'AUGUSTE VIATTE Ä SA MERE.
QUEBEC, LE 30 SEPTEMBRE 1938

«Nous void bientöt ä lafin de cette semaine qui nous a tant secoues,
nous plagant un jour ä la veille de la guerre, nous faisant craindre le
lendemain une capitulation sans honneur: aux dernieres nouvelles, nous
en sommes encore menaces, si meme ce n'est fait; et nous evitons ainsi
peut-etre une catastrophe sanglante mais pour combien de temps? ä

quelprix? et avec quelles garantiespour I'avenir? Est-ce que nous n'a-
vons pas manque la supreme occasion de mener contre I'Allemagne une
guerre victorieuse civec l'unanimite interieure et internationale qui s'e-
tait realisee ces derniers jours? Son recul d'hier semblait indiquer
qu'elle se sentait peu sure d'elle-meme, abandonnee de tous ses allies,
en face d'une coalition formidable; ce n'etait pas le moment de lui faire
de nouvelles concessions. Que decideront les Tcheques? Se laisseront-ils
depouiller sans coup ferir de leurs defenses strategiques? Et comme on
a manoeuvre maladroitement ä l'egard des Hongrois et des Polonais!
J'ai bien peur que la crise ne recommence d'ici peu, par un coup deforce

qui nous prenne ä l'improviste, cette fois, et isolement... - Je lis Mein
Kampf en ce moment, dans I'edition complete, interdite en France par
Hitler, que l'Universite est parvenue ä se procurer; toute l'histoire de
l'hitlerisme, les methodes memes de sa propagande, s'y trouvent definies
ä l'avance; et vraiment apres cette lecture on ne peut plus souhai-
ter qu'une chose: I'effondrement le plus rapide possible de ce Systeme

qui sans cela pesera sur le reste de notre vie et sur celle de nos
enfants.»

Claude Hauser (Porrentruy) est assistant en histoire ä l'Universite de

Fribourg.

NOTES:

'Merci ä Jean-Claude Viatte, dont l'amabilite et la disponibilite ont permis la realisation de

ce texte dedid ä la memoire de son pere.
-La Chine, Le Japan et la justice internationale paru aux Editions du Cerf ä Paris en 1938.

L'Extreme-Orient et nous. Montreal, Editions de l'Arbre, 1942.

3Compte rendu de l'ouvrage de Pham Van Ky, «Perdre la demeure» paru dans Culture fran-
faise, N° 1, 1962, p.38.

"Xavier Stockmar vu de France. Porrentruy, Imprimerie du Jura, 1935, pp. 35-36.
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'Gerard est le frere d'Auguste Viatte. Oratorien rattache it la communaute de Saint-Severin,
doue d'une curiosite intellectuelle illimitee, il fut professeur de Philosophie des Sciences aux
Facultas catholiques de Toulouse et chargd de recherche en biologie au Centre national de la
recherche scientifique. 11 publia entre autres un livre sur l'oecumenisme et un autre traitant de
Morale et biopsychologie. Homme de cceur et de foi h la spirituality ouverte, il vdcut son mi-
nistere en pratiquant autour de lui une «charite personnalisee». Robert CORNEVIN: Melanges
Auguste Viatte, p. 9 et Communaute chretienne, Saint-Severin-Saint-Nicolas, 16 fevrier 1967.

6Prefet du district de Porrentruy de 1930 ä 1954.
7 Voir Rene REMOND: Les catholiques clans la France des antiees trente. Paris, Ed. Cana,

1979, pp. 11-14.
*La Vie intellectuelle, 10 septembre 1937. Pour une comprehension globale du retentisse-

ment de cet article, voir Rene REMOND: op.cit., pp. 232-238.
'Lettre d'A. Viatte ä sa mere, 8.10.1937.
'"Voir l'ouvrage d'Aline COUTROT: Sept. Un journal, un combat (mars 1934-1937).

Paris, Ed. Cana, 1982.

"Lecteur ä Quebec du journal Le Jura, il releve ainsi avec depit, dans une lettre ä sa mdre,
les positions franquistes de la presse de Porrentruy - semblables ä Celles de la majorite de la

presse catholique en Suisse romande - durant le conflit espagnol. A ce sujet, voir Particle
d'Herve de Weck: «Comment le journal Le Jura voit les republicans espagnols entre 1936 et
1939» dans les Actes de la Socidte jurassienne d'Emulation de 1991, pp. 157-178, et le memoire

de licence de Mario IMPERATORI: Catholiques face au totalitarisme. Une partie de la
presse catholique romande face au communisme et au national-socialisme (1936-1941). Fri-
bourg, 1985.

I2I1 s'agit de la crise ministerielle de janvier 1938, qui fait eclater le gouvernement dirige
par la radical Camille Chautemps suite aux tensions entre socialistes et radicaux. La situation
dconomique est difficile, et les graves se succddent en France depuis l'automne 1937.
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