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REVUES SCIENTIFIQUES OU A PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES (histoire,
sociologie, science politique, philosophie, littérature, art, etc.)

Les communismes, trotskysmes, maoïsmes
Amnis. Revue de civilisation contemporaine Europes/Amériques, n° 4,
2004, n° 7, 2007, n° 9, 2010, n° 10, 2011.
Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin, n° 34, automne 2011, 184 p.
Les Cahiers du C.E.R.M.T.R.I., n° 148, mars 2013, « Les oppositions dans le
PCF (1925-1929) ».
Cultures & Conflits, n° 89, printemps 2013, « Militantisme et
répression », 16,50 €
Journal for the Study of Radicalism.
Politix, n° 104, vol. 26, 2013.
Twentieth Century Communism. A Journal of International History, n° 5,
« Local communisms ».

Les mouvements sociaux (grèves, anticléricalisme, guerre d'Espagne,
Front populaire, Mai 68, écologie, altermondialisme etc.)

Cahiers d’histoire du mouvement ouvrier, 2010 (n° 26, 160 pages),
« Justice sociale, justice de classe ? » ; 2011 (n° 27, 144 pages), « Syndicats
et politique sociale » ; 2012 (n° 28, 190 pages), « Des grèves au pays de la
paix du travail », 25 FS (17 €)
Le Drapeau rouge. Revue d’histoire des révolutions, des grèves et de la
lutte des classes, n° 3, avril 2013.

Féminismes
Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin, n° 35, printemps 2012, 176 pages.
Esprit, n° 398, octobre 2013, « Les controverses du féminisme ».
Sociétés contemporaines, n° 85, 2012,  « Les femmes contestent. Genre,
féminisme et mobilisations collectives », 172 pages, 16 €.

Intellectuels, médias, débats idéologiques, historiographie
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Actes de la recherche en sciences sociales, n° 196-197, mars 2013,
« Usines, ouvriers, militants, intellectuels », 158 pages.
Le Débat, n° 175, mai-août 2013 « Enseigner l’histoire de France ».
Le Débat, n° 176, septembre-octobre 2013.
Europe, n° 1008, avril 2013, « Walter Benjamin », 230 pages.
Histoire@politique, n° 20, mai-août 2013, « 68/86 : Un grand
retournement ? Cerisy dans la vie intellectuelle française ».

Débats politiques
Esprit, n° 393, mars-avril 2013.
Esprit, n° 397, août-septembre 2013, « A quoi servent les partis
politiques ? »
Lignes, n° 41, mai 2013, « Ce qu'il reste de la politique. Enquête, mai
2012-mai 2013 », 167 pages, 20 €.

Littératures, films, arts, livres/bibliothèques, images
Aden. Paul Nizan et les années trente, n° 12, octobre 2013, « La plume
contre le fascisme (1930-1935) », 297 pages, 25 €.
Cahiers Jaurès, octobre-décembre 2013, « Lectures », 232 pages.
Esprit, n° 396, juillet 2013, « Contre les maîtres à penser ».
Etudes photographiques, n° 27, mai 2011, « Images de guerre,
photographies mises en page », 250 pages.
Etudes photographiques, n° 29, 2012, « La photographie allemande ».
Images re-vues. Histoire, anthropologie et théorie de l'art, n° 1, 2005 au n°
10, 2012.
Lignes, n° 40, février 2013, « Le manifeste entre littérature, art et
politique », 167 pages, 20 €.
La répétition générale, revue littéraire et poétique, n° 2, 2011, 96 p., 7,50 €
Revue d’histoire des chemins de fer, n° 44, 2011, « Parler de soi, écrire sa
vie au travail », 214 p., 18 €
Revue Lisa/Lisa e-journal, Littératures, histoires des idées, images,
sociétés du monde anglophone, n° 1/2013, volume XI, « Censorship in
Action, Reactions to Censorship ».

Divers
Bulletin de Promemo (Provence, mémoire et monde ouvrier)
Les Cahiers du C.E.R.M.T.R.I., n° 149, juin 2013, « De l’effondrement du
régime nazi à la division de l’Allemagne. L’action de la classe ouvrière
allemande et la reconstruction du mouvement ouvrier (1944-1949) ».
Les Cahiers du C.E.R.M.T.R.I., n° 150, septembre 2013, « Prélude à la
« grande guerre » impérialiste : Les guerres balkaniques (1912-1913) ».
Cahiers du mouvement ouvrier, n° 57, premier trimestre 2013.
Cahiers du mouvement ouvrier, n° 58, deuxième trimestre 2013.
Cahiers du mouvement ouvrier, n° 59, troisième trimestre 2013.
Les Cahiers du travail social, n° 69, « Engagement et désengagement »,
148 pages, 9 €.
Contre-attaques, n° 1, 2010 ; n° 2, 2011, 23 €, respectivement 392 et 502
pages.
Esprit, n° 394, mai 2013, « De quoi se moque-t-on ? ».
Esprit, n° 395, juin 2013, « La mondialisation par la mer ».
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Revolutionary History, vol. 10, n° 4, 2012, « European Revolutionaries
and Algerian Independence, 1954-1962 », London, Socialist Platform Ltd
– Merlin Press, 418 p.
Savoir/agir, n° 22, 2012, « Militer », 122 pages, 10 €.
Sociologies pratiques, n° 23, 2011, « Le monde du travail à l’épreuve des
discriminations », 158 pages, 25 €.
Vacarme, n° 63, printemps 2013, 248 pages, 12 €.
Vacarme, n° 64, été 2013, 251 pages, 12 €.

REVUES MILITANTES OU A PERSPECTIVES MILITANTES
A bâbord !, revue sociale et politique, n° 51, octobre-novembre 2013, « En
plein corps », 6 $ canadiens.
Agone, n° 50, 2013, « Réprimer & domestiquer. Stratégies patronales », 248
pages, 20 €.
Anticapitalistes ! Mensuel du NPA en Gironde, n° 41, novembre 2013, 1,50
€
Convergences révolutionnaires, n° 87, mai 2013.
Convergences révolutionnaires, n° 88, juin-juillet-août 2013.
Convergences révolutionnaires, n° 89, septembre-octobre 2013.
Inprecor, n° 592/593, n° 594, n° 595/596, n° 597, n° 598, de mars à
octobre 2013. Revue publiée sous la responsabilité du Bureau exécutif de
la IV  Internationale. Directeur de publication, Jan Malewski.
Lutte de Classe, n° 151, avril 2013.
Lutte de Classe, n° 152, mai-juin 2013.
Lutte de Classe, n° 153, juillet-août 2013.
Lutte de Classe, n° 154, septembre-octobre 2013.
Z, revue itinérante d’enquête et de critique sociale,  n° 7, 2013,
« Thessalonique, Grèce », 196 pages, 10 €.

e

RE VUES SCIEN TI FIQUES OU A
PERS PEC TIVES SCIEN TI FIQUES
(his toire, so cio lo gie, science po li ‐
tique, phi lo so phie, lit té ra ture,
art, etc.)
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Les com mu nismes, trots kysmes,
maoïsmes

Amnis. Revue de ci vi li sa tion contem po raine
Eu ropes/Amé riques, n° 4, 2004, n° 7, 2007, n°
9, 2010, n° 10, 2011.

Amnis, dif fu sée sur le web, date de 2000. Tous les ar ticles sont en
consul ta tion libre, in té gra le ment, d'un accès aisé. C'est une «  revue
fran çaise à co mi té de lec ture in ter na tio nal. Son ob jec tif est de mettre
à la dis po si tion des cher cheurs un outil qui contri bue à une ré flexion
ap pro fon die et di ver si fiée sur le passé ré cent, le pré sent et l'ave nir
des so cié tés eu ro péennes et amé ri caines  ». Ses axes de re cherche
«  s’ar ti culent au tour de la no tion de ci vi li sa tion, en vi sa gée tant
comme concept que dis ci pline uni ver si taire [et] dé bar ras sée de
toutes les conno ta tions eth no cen triques des 18e et 19e siècles  ».
Chaque nu mé ro (13 jus qu'à pré sent, soit 1 par an) re groupe des
contri bu tions, en fran çais, es pa gnols (ma jo ri tai re ment), an glais, au‐ 
tour d'un thème  : La vio lence d'État, Mé dias et pou voirs, Le po pu‐ 
lisme, Femmes et mi li tan tisme, Cultures de guerre etc. Au fil des nu‐ 
mé ros, re mar quons les ar ticles de fond d'his to riens tels François- 
Xavier Né rard, « Ré vé ler et dé mas quer. Mé dias et dé non cia tion dans
l’URSS de Sta line (1928-1941) » (n° 4, 2004), As trig Ata mian, « Les Ar‐ 
mé niens com mu nistes en France, une his toire ou bliée » (n° 7, 2007),
d'An nick  Madec, «  Af fi cher la cou leur  : le rouge  » (n° 9, 2010), ou
David Mau rice, « Les re pré sen ta tions de l’en ne mi et du com bat dans
les des sins ani més so vié tiques de 1941  » (n° 10, 2011). D'autres ar ticles
concernent l'anar chisme, le fé mi nisme, les mou ve ments anti- guerre,
etc. Les actes de col loques sont aussi en ligne.

1

[Amnis. Revue de ci vi li sa tion contem po raine Eu ropes/Amé riques, Se‐ 
ve ria no Rojo Her nan dez, Aix Mar seille Uni ver si té, Centre des Lettres
et Sciences Hu maines, Dé par te ment d’Etudes His pa niques et Latino- 
Américaines, 29 Ave nue Ro bert Schu man 13621 Aix- en-Provence
Cedex, http://amnis.re vues.org/]
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http://amnis.revues.org/
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Bul le tin de l'Ins ti tut Pierre Re nou vin, n° 34,
au tomne 2011, 184 p.

L'Ins ti tut Pierre Re nou vin fé dère des centres de re cherches de Paris
1- Panthéon-Sorbonne, en col la bo ra tion avec l'UMR Irice (Iden ti tés,
re la tions in ter na tio nales et ci vi li sa tions de l'Eu rope). L'ob jec tif du Bul‐ 
le tin est d'of frir une « meilleure tri bune à cer tains ré sul tats scien ti‐ 
fiques, en par ti cu liers ceux des jeunes cher cheurs, et de don ner une
idée concrète du conte nu de la re cherche qui se fait à l'Ins ti tut ». Il
per met à ces cher cheurs de pu blier les ré su més de leurs tra vaux.
Pour ce nu mé ro, deux contri bu tions. Celle de Be noit Cail mail (p. 67-
79), « Le maoïsme né pa lais entre le Mou ve ment in ter na tio nal ré vo lu‐ 
tion naire et jeu dé mo cra tique », met en lu mière la mul ti pli ca tion des
re la tions entre les ré vo lu tion naires né pa lais et les autres or ga ni sa‐ 
tions maoïstes à tra vers le monde, en par ti cu lier celle des États- Unis.
Ce cher cheur tra vaille à une thèse sur La construc tion du maoïsme au
Népal : de l'ano ny mat aux avant- postes de la ré vo lu tion in ter na tio nale,
sous la di rec tion de Hugues Ter trais et Marie Lecomte- Tilouine). La
se conde (p. 81-90) ré sulte des tra vaux de Jé ré mie Ta miat to sur « La
nais sance du Parti com mu niste chi nois : le début de la « Grande re‐ 
nais sance  ?  ». Il montre que la com mé mo ra tion de la fon da tion du
PCC par le pou voir chi nois ac tuel est un enjeu de mé moire na tio nale
pour exal ter la fier té re trou vée du pays. Dans cet enjeu, le rôle de
l'URSS et de ses en voyés est for te ment sous- estimé. Ce cher cheur
tra vaille à sa thèse sur Les en voyés du Co min tern en Chine de 1920 à
1927, sous la di rec tion de Marie- Pierre Rey.

3

[Bul le tin de l'Ins ti tut Pierre Re nou vin, 2 n° l'an, sur http://www.cairn.i
nfo/revue- bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin-2011-2.htm]

4

Les Ca hiers du C.E.R.M.T.R.I., n° 148, mars
2013, « Les op po si tions dans le PCF (1925-
1929) ».

Cette nou velle li vrai son s’ins crit dans le pro lon ge ment de plu sieurs
nu mé ros an té rieurs consa crés au PCF, sur les mo da li tés de sa fon da‐ 
tion (le n° 137) puis sur celles de sa «  bol che vi sa tion  » (les n° 141 et
145). Cette fois, ce sont les op po si tions in ternes au cours im pul sé par

5

http://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin-2011-2.htm
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la di rec tion de Mos cou qui sont pri vi lé giées, d’abord les di verses ten‐ 
ta tives d’op po si tion qui peinent à s’uni fier, puis l’op po si tion trots‐ 
kyste, qui ap pa raît ici comme la ten dance ma jeure. La sé quence chro‐ 
no lo gique ar rê tée se clôt d’ailleurs par la pa ru tion du jour nal trots‐ 
kyste La Vé ri té. Pour la pre mière par tie, qui s’étend de 1925 à 1926,
des ar ticles sont re pris du Bul le tin com mu niste de Boris Sou va rine
(qui dans « Quelques fortes pa roles de Sta line » concentre le feu de
ses cri tiques sur Zi no viev), et de La Ré vo lu tion pro lé ta rienne au sein
de la quelle émerge une ligne pri vi lé giant le tra vail syn di cal et que ne
par tage pas un Al fred Ros mer (« La Re nais sance du syn di ca lisme »).
Tous ont néan moins en com mun une même in quié tude quant aux
risques de tra hi son de la ré vo lu tion russe et de re tour vers le ca pi ta‐ 
lisme. La se conde par tie du Ca hier est dé diée à «  l’op po si tion com‐ 
mu niste » de 1927 à 1929, avec des ex traits de nu mé ros de Contre le
cou rant, un choix que l’on peut trou ver trop res tric tif. Quelques no‐ 
tices bio gra phiques de mi li tants op po si tion nels com plètent la sé lec‐ 
tion. Une série de do cu ments in té res sants, donc, mais trop par tiels
sur ce thème des op po si tions in ternes au PCF (la liste des groupes
des ti na taires de la « Lettre ou verte aux com mu nistes d’op po si tion »
de juin 1928, page 62, suf fit à l’illus trer).

[Ca hiers du C.E.R.M.T.R.I., 28 rue des pe tites écu ries, 75010 Paris, 5 €
le nu mé ro, 20 € pour 4 nu mé ros, 25 € avec droit de consul ta tion des
ar chives et de la bi blio thèque]

6

Cultures & Conflits, n° 89, prin temps 2013,
« Mi li tan tisme et ré pres sion », 16,50 €

Dans ce nu mé ro, un ar ticle de Va nes sa Co dac cio ni, « Ex pé riences ré‐ 
pres sives et (dé)ra di ca li sa tion mi li tante. La va ria tion des ef fets de la
ré pres sion sur les jeunes membres du Parti com mu niste fran çais
(1947-1962)  », qui dé ve loppe une ques tion évo quée dans son livre
Punir les op po sants. PCF et pro cès po li tiques 1947-1962 (Paris, CNRS
édi tions, 2013), dont Dis si dences a as su ré un compte rendu (http://di
s si dences.hy po theses.org/3305).

7

[Cultures & Conflits, abon ne ment pour un an (4 n°), 54,90 €, L'Har‐ 
mat tan, 5-7, rue de l'École Po ly tech nique, 75005 Paris ou http://confli
ts.re vues.org/17925?file=1]
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http://dissidences.hypotheses.org/3305
http://conflits.revues.org/17925?file=1
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Jour nal for the Study of Ra di ca lism.

Cette revue état su nienne (Uni ver si té du Mi chi gan) se consacre à l'ex‐ 
plo ra tion des formes, re pré sen ta tions, si gni fi ca tions et in fluences
his to riques des mou ve ments so ciaux ra di caux (au sens amé ri cain du
terme, i.e. Ré vo lu tion naires ). Le nu mé ro 1 date de 2007, et il y a deux
pu bli ca tions par an. L'ac cès en ligne n'est pas libre, ex cep té pour les
édi to riaux, et le lec teur lamb da doit se conten ter de ré su més ou par‐ 
fois du début des ar ticles. Dans le vo lume 6, n° 2 (2012), deux ar ticles
pas sion nants. Le pre mier est celui de Jacob U. Zu moff, l'au teur d'une
thèse en 2003, The Com mu nist Party of the Uni ted States and the
Com mu nist In ter na tio nal, 1919-1929, qui pré sente ici, dans son ar ticle
(« The Ame ri can Com mu nist Party and the « Negro Ques tion » from
the Foun ding of the Party to the Fourth Congress of the Com mu nist
In ter na tio nal ») les re la tions com plexes entre le PC des Etats- Unis et
les Afro- Américains   au début des an nées vingt. Le se cond, de La‐ 
Shawn Har ris, « Mar vel Cook : In ves ti gate Jour na list, Com mu nist and
Black Ra di cal Sub ject », ana lyse le rôle de pas seur de cette mi li tante
noire, à la fois jour na liste et com mu niste. Convo quée, en 1953,
comme des mil liers d'autres de vant la com mis sion Mc Car thy, elle re‐ 
fuse de par ler en in vo quant le 5  amen de ment. Selon l'au teur, elle sut,
comme d'autres mi li tantes que l'his to rio gra phie re dé couvre ac tuel le‐ 
ment, faire pas ser l'hé ri tage com mu niste amé ri cain au sein des or ga‐ 
ni sa tions de droits ci viques des an nées 60 et des mou ve ments
contes ta taires la dé cen nie sui vante. Même s'il n'était guère vi sible, le
com mu nisme amé ri cain est donc de meu ré dé ter mi nant dans cer‐ 
taines formes prises par la Nou velle gauche des six ties.

9

e

[Jour nal for the Study of Ra di ca lism, Mi chi gan State Uni ver si ty Press,
Suite 25, Manly Miles Buil ding, 1405 South Har ri son Road, East Lan‐ 
sing, MI 48823-5245, abon ne ment, 2 n° l'an, 62 $,  http://msu press.or
g/jour nals/jsr/]

10

Po li tix, n° 104, vol. 26, 2013.

Dans ce nu mé ro, un ar ticle de Flo rence Jo shua, « Nous ven ge rons nos
pères.. ». De l’usage po li tique de la co lère dans les or ga ni sa tions po li‐ 
tiques d’ex trême gauche dans les an nées 68 ».

11

http://msupress.org/journals/jsr/
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A par tir du ma té riau re cueilli pour sa thèse sur la LCR (qui doit pa‐ 
raître en 2014 aux édi tions de la Dé cou verte, sous le titre An ti ca pi ta‐ 
listes. Une so cio lo gie his to rique de l’en ga ge ment), F. Jo shua s’in té resse
à la ma nière dont une gé né ra tion de jeunes juifs, le noyau po li tique
qui forme la JCR, puis la LC- LCR, s’ap puie sur les res sources que
consti tue la co lère contre le  gé no cide com mis contre le peuple juif
du rant la Se conde Guerre mon diale pour s’en ga ger dans l’ac tion ré‐ 
vo lu tion naire. Si le ma té riau est très in té res sant (un re cueil de dis‐ 
cours in édit à ce jour sur la ju déi té de ce groupe), en re vanche, le
trai te ment ex ten sif (té moi gnage d’un in di vi du à une gé né ra tion)
semble plus pro blé ma tique pour com prendre l’ap pa ri tion et la nais‐ 
sance ne serait- ce que de ce cou rant es tam pillé LCR. Il n’en reste pas
moins que cet ar ticle se lit avec un grand in té rêt et offre un point de
vue peu mo bi li sé à ce jour pour com prendre la place pré pon dé rante
des jeunes juifs dont la fa mille a échap pé à l’ex ter mi na tion et leur en‐ 
ga ge ment dans le mou ve ment ré vo lu tion naire. F. Jo shua an nonce
éga le ment un ar ticle sur le même thème à pa raître dans le der nier
nu mé ro de la Revue fran çaise de science po li tique de 2013 (vol. 63, n°5-
6).

12

[Po li tix, abon ne ment, 4 n° l'an, 65 €, De Boeck Ser vices, Fond Jean
Pâques, 4, 1348 Louvain- la-Neuve, Bel gique, http://su per ieur.de boec
k.com/re source/dbu/re vues/po li tix/POX_bdc%202013.pdf].

13

Twen tieth Cen tu ry Com mu nism. A Jour nal of
In ter na tio nal His to ry, n° 5, « Local com mu ‐
nisms ».

Ce cin quième nu mé ro étu die la re la tion entre les condi tions uni ver‐ 
sa listes des ob jec tifs bol che viques et la fo cale lo cale d'éven tuelles ap‐ 
pli ca tions. A lire entre autres les ar ticles sur le Parti com mu niste al le‐ 
mand (KPD), sur les che mi nots uni taires en France, sur le rôle du ré‐ 
gio na lisme dans le Parti com mu niste es pa gnol entre 1920 et 1941 ou
sur les dis cus sions à pro pos de l'al liance entre bol che viques et mu‐ 
sul mans au début du ré gime so vié tique.

14

[Twen tieth Cen tu ry Com mu nism. A Jour nal of In ter na tio nal His to ry,
abon ne ment en ligne sur http://www.lw books.co.uk/jour nals/twen‐ 
tie th cen tu ry com mu nism/or ders.html]

15

http://superieur.deboeck.com/resource/dbu/revues/politix/POX_bdc%202013.pdf
http://www.lwbooks.co.uk/journals/twentiethcenturycommunism/orders.html
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Les mou ve ments so ciaux (grèves, an ti ‐
clé ri ca lisme, guerre d'Es pagne, Front
po pu laire, Mai 68, éco lo gie, al ter mon ‐
dia lisme etc.)

Ca hiers d’his toire du mou ve ment ou vrier, 2010
(n° 26, 160 pages), « Jus tice so ciale, jus tice de
classe ? » ; 2011 (n° 27, 144 pages), « Syn di cats
et po li tique so ciale » ; 2012 (n° 28, 190 pages),
« Des grèves au pays de la paix du tra vail »,
25 FS (17 €)

L’As so cia tion pour l’étude de l’his toire du mou ve ment ou vrier
(AEHMO) pour suit vaille que vaille la pu bli ca tion de sa revue an nuelle,
qui per met de suivre les tra vaux et re cherches réa li sés dans la Confé‐ 
dé ra tion hel vé tique (tout au moins sa par tie ro mande). Sa revue est
d’une qua li té équi va lente au Mou ve ment so cial en France. En sus de
dos siers (les thèmes des der niers sont ex po sés ci- dessous), on trouve
une chro nique de la re cherche, des hom mages aux dis pa rus et des
comptes ren dus de lec ture, très pré cieux, car cette lit té ra ture ne cir‐ 
cule que trop peu hors de la Suisse. Dans le nu mé ro 27, on re tien dra
plu sieurs ar ticles por tant sur la ques tion des as su rances so ciales,
dont la fé dé ra tion ju ras sienne avait été à l’avant- garde (un do cu ment
est re pro duit). Leur lec ture (sur la dé fense des droits des chô meurs
et chô meuses) four nit un utile contre point à la si tua tion en France (P.
Au der set, L. Piz zo la to, «  Dé fendre les droits des chô meuses et des
chô meurs : l’exemple de l’ADC Lau sanne (1992-2010) » ou C. Togni, J.-
P. Tabin, «  Syn di cats et as su rance chô mage, une po li tique à double
tran chant  »). Dans ce même nu mé ro le lec teur pour ra dé cou vrir le
chan tier en cours sur le site bio gra phique des anar chistes en Suisse
(www.anarca- bolo.ch/cbach/). Le der nier nu mé ro (28, avec une ma‐ 
quette re nou ve lée) pro pose un dos sier sur les grèves dans un pays
qui a mis la paix du tra vail au fron ton des re la tions pro fes sion nelles.
Et pour tant, les grèves existent, même si elles sont net te ment plus
rares que dans d’autres pays du conti nent. C. Kol ler s’in té resse au lien
fait dans les dis cours anti- grève avec la xé no pho bie, la grève étant
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consi dé rée comme un phé no mène anti- suisse. La place des im mi grés
est trai tée dans l’ar ticle de M. Pelli, rap por tant l’in croyable au dace des
tra vailleurs ita liens du rant les grèves à la Mon ter for no de Bodio en
1970-72, écho du mai ram pant se dé rou lant outre- Alpes. J. Va ronne,
au teur d’un ou vrage sur le sujet, re vient sur les trois jours de grève de
1954 aux usines d’alu mi nium de Chip pis. On re tien dra éga le ment,
pour finir, la contri bu tion de Sté phane Sirot es sayant de pro po ser des
ja lons pour une his toire so ciale com pa rée de la grève sur le temps
long des 19  et 20 siècles. e e 

[Ca hiers d’his toire du mou ve ment ou vrier, AEHMO, CP 5278, 1002
Lau sanne, www.aehmo.org]

17

Le Dra peau rouge. Revue d’his toire des ré vo lu ‐
tions, des grèves et de la lutte des classes, n° 3,
avril 2013.

Pour cette troi sième li vrai son, on re trouve le prin cipe des deux pré‐ 
cé dents nu mé ros, la ré édi tion d’ar ticles plus ou moins an ciens, mais
sans ap pa reil cri tique suf fi sam ment consé quent. Il n’y a que pour l’ar‐ 
ticle d’André Cal vès de 1950 consa cré à la mort de l’ou vrier Edouard
Mazé qu’une courte bi blio gra phie est pro po sée… C’est d’au tant plus
dom ma geable pour un texte in édit aussi bref que celui sur la revue
Qua trième In ter na tio nale dans sa pre mière in car na tion, celle de la se‐ 
conde moi tié des an nées 1930 (p. 18)  : il au rait en effet été ap pré‐ 
ciable, au- delà de la re pro duc tion de deux cou ver tures, de bé né fi cier
d’un aper çu thé ma tique des ar ticles pu bliés, par exemple, ou un re‐
cen se ment des au teurs les plus pré sents. Il n’em pêche, bon nombre
de do cu ments com portent un in té rêt cer tain. Si « La Ré volte des ca li‐ 
cots », té moi gnage pu blié ini tia le ment dans Cri tique com mu niste en
1982, est un com plé ment utile mais pas in dis pen sable aux ar ticles an‐ 
té rieurs consa crés aux grèves de juin 1936, et si «  Nais sance de la
JCR  » d’An toine Ar tous peut don ner l’im pres sion de pri vi lé gier un
éclai rage en ga gé sur la fi lia tion dont se ré clame RaDAR – celle de la
JCR, de la LCR et du NPA, donc –, le dos sier cen tral est plus ori gi nal. Il
est en effet tout en tier dédié à la grève des che mi nots de 1910, moins
connue que celle de 1919, mais qui fut un mou ve ment mas sif et trop
tôt in ter rom pu. Les éclai rages contem po rains qui nous sont pro po sés
sont d’ailleurs cri tiques, tous issus de La Vie ou vrière, Pierre Mo natte
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ou Léon Jou haux stig ma ti sant les ma ni pu la tions et la ré pres sion gou‐ 
ver ne men tales, et re pro chant aux di rec tions syn di cales et/ou po li‐ 
tiques de n’avoir pas su mener à bien cette lutte (non sans illu sions
com pré hen sibles, lorsque Jou haux es time qu’en cas de guerre, «  (…)
l’on verra si la mo bi li sa tion des gré vistes che mi nots n’a pas donné (…)
sur la grève gé né rale en cas de guerre, une force ca pable d’en traî ner
tout le pro lé ta riat fran çais. », p.41). « Être mi li tant du parti ou vrier in‐ 
ter na tio na liste  » est quant à elle une sa vou reuse mise en bouche,
puis qu’il s’agit de la pré sen ta tion par Fré dé ric Da bouis d’un nu mé ro
des Ca hiers du Cercle d’études so ciales an ge vin in ti tu lé « Le Parti ou‐ 
vrier in ter na tio na liste en Anjou. Frag ments de l’his toire du mou ve‐ 
ment trots kyste en Maine- et-Loire (1936-1939)  », pu bli ca tion qui
semble avoir mis à pro fit les ar chives lo cales, po li cières en par ti cu lier,
ainsi qu’en té moignent les quelques pas sages sur les dif fi cul tés ren‐ 
con trées par le mi li tan tisme trots kyste d’alors.

[Le Dra peau rouge, RaDAR, BP 8, 93100 Mon treuil, 10 € le nu mé ro]19

Fé mi nismes

Bul le tin de l'Ins ti tut Pierre Re nou vin, n° 35,
prin temps 2012, 176 pages.

No tons un ar ticle de Maria El vi ra Al va rez, d'après son Mas ter, sur
«  Mou ve ment fé mi niste et droit de vote en Bo li vie. 1920-1952  », ou
elle in dique que si le droit de vote des femmes est ob te nu lors de la
ré vo lu tion du 19 avril 1952 conduite par le MNR (Mou ve ment na tio nal
ré vo lu tion naire), il s'en ra cine dans les luttes du passé.

20

[Bul le tin de l'Ins ti tut Pierre Re nou vin, 2 n° l'an, sur http://www.cairn.i
nfo/revue- bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin-2011-2.htm]

21

Es prit, n° 398, oc tobre 2013, « Les contro ‐
verses du fé mi nisme ».

Dé sor mais les études fé mi nistes as so cient le genre, la classe, la
« race », en une lo gique «  in ter sec tion nelle ». Ce nu mé ro pointe les
contro verses en cours. Faut- il, au nom de la di gni té de la femme, in‐ 
ter dire la pros ti tu tion que cer taines re ven diquent comme une libre
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uti li sa tion de leur corps ? (Sarah- Marie Maf fe so li). De même, la por‐ 
no gra phie représente- t-elle une at teinte à cette même di gni té ou
relève- t-elle de la li ber té d’ex pres sion ? (Mat thieu La hure). Une in ter‐ 
dic tion de la por no gra phie à l’époque d’In ter net ne risquerait- elle pas
de mener à «  un contrôle de na ture po ten tiel le ment to ta li taire  ?  ».
Mat thieu La hure re con naît pour tant que « le mo dèle de sexua li té que
sa forme do mi nante vé hi cule peut être contes té ». Diane Roman, elle,
s'in ter roge sur les nou velles évo lu tions scien ti fiques dans le do maine
de la re pro duc tion (PMA, GPA). Enfin, com ment ana ly ser les lois de
2004 et de 2010, dites « du voile » et « de la burqa » ? Cer tains les
voient comme un pro grès, d’autres comme une stig ma ti sa tion des
po pu la tions mu sul manes vi vant en France (Nadia Mar zou ki).

[Es prit, abon ne ment, 113 € pour 1 an, 212, rue Saint- Martin 75003
Paris]

23

So cié tés contem po raines, n° 85, 2012,  « Les
femmes contestent. Genre, fé mi nisme et mo ‐
bi li sa tions col lec tives », 172 pages, 16 €.

Bel en semble de cinq ar ticles sur le thème du fé mi nisme. L’ar ticle
sans doute le plus in at ten du est celui de Alban Jac que mart (au teur
d’une ré cente thèse, Les hommes dans les mou ve ments fé mi nistes
fran çais (1870-2010)), «  Le mi li tan tisme fé mi niste mas cu lin dans les
an nées 1970 », mon trant à par tir d’exemples concrets com ment le fé‐ 
mi nisme es tam pillé MLF a pro gres si ve ment évin cé les quelques
hommes qui s’étaient en ga gés dans le mou ve ment. Un re gistre iden ti‐ 
taire a triom phé, dé lé gi ti mant l’ac tion des hommes fé mi nistes et fer‐ 
mant ce champ d’ac ti vi té aux seules femmes. La contri bu tion de L.
Be re ni et A. Re vil lard, «  Mou ve ment de femmes et so cio lo gie des
mou ve ments so ciaux  », consti tue éga le ment un so lide ap port sur la
ma nière dont le mou ve ment so cial des femmes amène à in ter ro ger
les fron tières trop étroites de la so cio lo gie des mo bi li sa tions. Les au‐ 
teures montrent en par ti cu lier com ment le fé mi nisme in vite à re pen‐ 
ser l’ac ti vi té contes ta taire, qui ne se li mite pas aux ac tions dû ment
es tam pillées et en ca drées par les or ga ni sa tions. Ce fai sant, elles
dressent un por trait tout à fait in té res sant des re cherches en cours
dans ce champ. C’est dans le même sens qu’il faut lire l’ar ticle (tra duit)
de Mary F. Kat zen stein, « Quand la contes ta tion se dé ploie dans les
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ins ti tu tions ». Cette der nière avance qu’il n’y a pas étan chéi té entre
mou ve ment so cial contes ta taire et ins ti tu tions et que même les ins ti‐ 
tu tions les plus ri gides (ici, l'Église et l’armée) ne sont pas in sen sibles
aux pro tes ta tions qui agissent en leur sein. D’autres ar ticles (sur la
mé thode Kar man, mise en œuvre par le MLAC pour pra ti quer des
avor te ments) ou l’in té gra tion de So hane Ben ziane dans les mé moires
fé mi nistes en France com plètent ce riche nu mé ro. Hors dos sier, un
ar ticle de Sta nis las Morel sur les usages so ciaux de la psy cho lo gie par
les pro fes seurs des écoles.

[So cié tés contem po raines, abon ne ment, 4 n° l'an, 52 €, Presses de
Sciences Po, 117, bou le vard Saint- Germain, 75005 Paris, http://www.
pres ses des cien ces po.fr/fr/re vues/so cie tes con tem po raines/]

25

In tel lec tuels, mé dias, dé bats idéo lo ‐
giques, his to rio gra phie

Actes de la re cherche en sciences so ciales, n°
196-197, mars 2013, « Usines, ou vriers, mi li ‐
tants, in tel lec tuels », 158 pages.

Nu mé ro double pour en vi sa ger les rap ports entre les in tel lec tuels
face à l’ordre usi nier, avec de sa vants ar ticles, dé mon trant l’in té rêt
 des sciences so ciales pour la com pré hen sion des phé no mènes mi li‐ 
tants. Il est im pos sible ici de ren trer dans le dé tail de cha cune de ces
pas sion nantes contri bu tions, pré cé dées par une longue in tro duc tion
de Cé dric Lomba et Ju lian Mi schi, les co or don na teurs du nu mé ro.
Huit ar ticles, com plé tés par la lec ture cri tique du livre de Chris tian
Che van dier consa cré à Georges Va lé ro (La fa brique d’une gé né ra tion),
offrent une mul ti tude de points de vue sur le thème re te nu pour ce
très riche nu mé ro. Sont ainsi abor dés l’ex pé rience de Radio Lor raine
Cœur d’Acier, à Longwy, du rant le conflit des si dé rur gistes en 1979-
1980 (In grid Hayes, dont c’est le sujet de thèse) ; les rap ports à l’usine
des cadres ou vriers com mu nistes (Paul Boul land, au teur d’une thèse
sur les com mu nistes à Paris)  ; un long en tre tien entre l’OS Chris tian
Co rouge  à Peu geot So chaux du rant les an nées 1980-90 et le so cio‐ 
logue Mi chel Pia loux  . Kimi To ma za ki, pour sa part, dé taille les liens
entre les pra tiques mi li tantes et la for ma tion po li tique com pa rée de
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deux gé né ra tions de syn di ca listes au Bré sil. So phie Po chic met en lu‐ 
mière l’ap port du fé mi nisme, à tra vers le cas du livre de Mi riam
Glucks mann, Women on the line, livre clas sique de l’eth no gra phie ou‐ 
vrière, pro duit d’un en ga ge ment fé mi niste. No tons aussi l’ar ticle croi‐ 
sé de Laure Pitti et Pas cal Ma ri cha lar, sur les mou ve ments mé di caux
al ter na tifs du rant la pé riode post-68. Pour finir, on men tion ne ra en‐ 
core les contri bu tions de Cé dric Lomba («  Re struc tu ra tions in dus‐ 
trielles  : ap pro pria tions et ex pro pria tions des sa voirs ou vriers  ») et
Ju lian Mi schi (« Sa voirs mi li tants et rap port aux in tel lec tuels dans un
syn di cat de che mi nots  »), don nant un aper çu des très sti mu lantes
contri bu tions de ce nu mé ro d’ex cep tion.

[Actes de la re cherche en sciences so ciales, abon ne ment, 4 n° l'an, 49 €,
édi tions du Seuil, 12 rue du cap Vert, 21 800 Que ti gny, www.arss.fr]

27

Le Débat, n° 175, mai- août 2013 « En sei gner
l’his toire de France ».

Dans l’in tro duc tion, Pierre Nora se de mande pour quoi on as siste à la
dé va lo ri sa tion de l’his toire na tio nale, «  mo dèle dans le quel ont été
éle vés les adultes les plus âgés d’entre nous ». Le « roman na tio nal est
mort ». Doit- on ré cu ser le bien- fondé de toute forme d’his toire na‐ 
tio nale au pré texte du na tio na lisme abhor ré qui lui se rait in hé rent ?
La ré écri ture d’une his toire «  du point de vue des mi no ri tés op pri‐ 
mées, des ou bliés et des vic times de l’his toire » est- elle pré fé rable ?
Ré cu ser l’his toire na tio nale, « comme toute en tière cou pable et cri‐ 
mi nelle  » ne risque- t-il pas d’abou tir à un mi li tan tisme idéo lo gique
pen dant du mi li tan tisme na tio nal(iste) ? Au cours des an nées 1970-80,
l’his toire na tio nale est de ve nue moins un com bat qu’un pa tri moine, le
passé de ve nant « un im mense et in épui sable ré ser voir de ré fé rences
avec le quel les gé né ra tions nou velles en tre tiennent un rap port el lip‐ 
tique, al lu sif, lu dique, uti li taire ». Nous ne sommes plus en pré sence
« d’une his toire ras sem bleuse et orien tée, mais d’une his toire in di vi‐ 
dua li sée, sur me sure, émo tion nelle, af fec tive, mo ra li sa trice, où s’en‐ 
gouffrent les ju ge ments et les pas sions du mo ment ».

28

Pour Do mi nique Borne, « l’his toire de France ne peut être qu’une his‐ 
toire dé li bé ré ment cri tique et né ces sai re ment mise en re la tion avec
d’autres his toires », au pre mier chef avec celle de l’Eu rope. De même,
« l’en sei gne ment de l’his toire de vrait aider tous ceux qui vivent le ter ‐
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ri toire, et le font vivre, à s’y sen tir re con nus et ac cueillis afin d’y agir
en ac teurs so li daires ». Avec cette ques tion  : « Peut- on se sen tir ci‐ 
toyen d’un pays dont l’his toire vous ignore  ?  ». Quant à Chris tophe
Charle, il note «  les pro fondes di vi sions qui tra versent les his to riens
eux- mêmes. Les dif fi cul tés de l’his toire glo bale au tant que celles de
l’his toire na tio nale rendent pro blé ma tiques les mes sages que les La‐ 
visse ou les Brau del d’au jourd’hui pour raient (ou de vraient) adres ser à
leurs col lègues des col lèges et ly cées ».

La ré flexion des his to riens est com plé tée par les points de vue de di‐ 
vers en sei gnants du se con daire sur l’exer cice de leur mé tier, un ar‐ 
ticle de Va lé rie Han nin, sa di rec trice, sur la revue L’His toire et un
bilan d'Étienne Fran çois sur « Feue la Mai son de l’his toire de France ».

30

Le Débat, n° 176, septembre- octobre 2013.

Non sans lien avec la pro blé ma tique du nu mé ro pré cé dent, celui- ci
com porte un fort dos sier sur «  Com ment com mé mo rer la Grande
Guerre  ?  ». Au cours d’un en tre tien, Jo seph Zimet, di rec teur de la
Mis sion du Cen te naire, ex pose les lignes di rec trices re te nues par les
pou voirs pu blics, qui sou haitent une com mé mo ra tion aussi «  gran‐ 
diose » que celle de 1989 pour le Bi cen te naire de la Ré vo lu tion fran‐ 
çaise. An toine Prost, pré sident de la Com mis sion scien ti fique, n’en vi‐ 
sage pas une com mé mo ra tion pu re ment fran çaise. Des étran gers
vien dront des quatre coins du monde, les Ca na diens à Vimy par
exemple, ou les Aus tra liens à Fro melles (Nord) et Villers- Bretonneux
(Somme), la par ti ci pa tion à la guerre ayant va leur fon da trice pour ces
deux na tions.

31

Quant à Jean- Pierre Azéma, il ap pelle à com mé mo rer la Li bé ra tion
(1944-2014), mais avec ri gueur, en évi tant de re prendre «  les pon cifs
d’usage ». Il conseille de s’ins pi rer de la re marque de Fran çois Mit ter‐ 
rand qui, le 17 juin 1993, ren dant hom mage au Pan théon à Jean Mou‐ 
lin, sou li gnait qu’un vé ri table tra vail de mé moire consis tait à rendre
un sens à une his toire dont on n’était pas quitte en l’ho no rant « soi‐
gneu se ment rou lée dans le lin ceul de pourpre où dorment les dieux
morts ».

32

Enfin, fi gure dans ce nu mé ro un éton nant ar ticle de Jean- Pierre Le
Goff, « Du gau chisme cultu rel et de ses ava tars » (p. 39-55), em preint
de fu reur et de par tia li té. Ce « gau chisme cultu rel » et la gauche qu’il
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in fluence, en pro vo quant le débat et le vote de la loi sur le ma riage
ho mo sexuel sont ac cu sés d’avoir pro vo qué une frac ture dans la so‐ 
cié té fran çaise. Pire… le gau chisme cultu rel n’en tend pas chan ger la
so cié té par la vio lence et la contrainte, mais « chan ger les men ta li‐ 
tés » par l’édu ca tion, la com mu ni ca tion mo derne et la loi. Il peut se
mon trer in qui si teur et jus ti cier, ainsi il re trouve les ca té go ries de
faute ou de péché … qui fai saient les beaux jours des confes sion naux !
Il est la syn thèse mons trueuse du « mo der nisme af fi ché » et du « mo‐ 
ra lisme mas qué  ». Et l’au teur d’ac cu ser ce «  gau chisme cultu rel  »
d’être le prin ci pal res pon sable de la mon tée de l’ex trême droite  :
«  une telle pos ture a pu, par ré ac tion, ren for cer l’in fluence de l’ex‐ 
trême droite au près des couches po pu laires qui n’ap pré cient pas
qu’on les traite de « beaufs », de « ra cistes ». On croyait être pré ser vé,
en li sant Le Débat, d’une prose aussi in di gente que hai neuse.

[Le Débat, abon ne ment, 68 €, Sodis Re vues BP 149, 128, ave nue du
Maréchal- de-Lattre-de-Tassigny 77403 Lagny Cedex, www.le- debat.
gal li mard.fr]

34

Eu rope, n° 1008, avril 2013, « Wal ter Ben ja ‐
min », 230 pages.

Un nu mé ro en tiè re ment consa cré à Wal ter Ben ja min, «  une voix et
une oeuvre ir ri guées par la théo rie ma té ria liste et le mes sia nisme ».
Des contri bu tions de Mi chael Löwy, D. Cohen- Levinas, Sté phane
Moses, etc.

35

[Eu rope, abon ne ment, 8 n° l'an, 75 €, 4, rue Marie- Rose, 75014 Paris, h
ttp://www.europe- revue.net/]

36

His toire@po li tique, n° 20, mai- août 2013,
« 68/86 : Un grand re tour ne ment ? Ce ri sy
dans la vie in tel lec tuelle fran çaise ».

Dans ce nu mé ro co or don né par Laurent Jean pierre et Laurent Mar‐ 
tin, les contri bu tions s'ef forcent de sa voir si la thèse d’une res tau ra‐ 
tion in tel lec tuelle de la pen sée fran çaise après 1968, qui do mine l’his‐ 
to rio gra phie contem po raine, est per ti nente ou non. S'agit- il d'un
«  glis se ment idéo lo gique des in tel lec tuels des idées «  ré vo lu tion‐ 
naires » vers les idées « ré for mistes »  ou de « trans ferts de po si tions
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à l’in té rieur de la « gauche » so cia liste, en par ti cu lier de la « deuxième
gauche », qui ap pa raît comme une plaque tour nante idéo lo gique de la
pé riode » ? Un ex cellent nu mé ro, qui ouvre de nom breuses pistes de
ré flexions.

[His toire@po li tique, Po li tique, culture, so cié té, http://www.histoire- po
litique.fr/index.php?nu me ro=15&rub=revue]

38

Dé bats po li tiques

Es prit, n° 393, mars- avril 2013.

Ce nu mé ro s’in ter roge sur l’im por tance du vote Front na tio nal, no‐ 
tam ment dans les quar tiers péri- urbains, ter reau du po pu lisme. Une
étude de cas consa crée à Tou louse par Marie- Christine Jaillet ap pelle,
im pé ra ti ve ment, à l’amé na ge ment de l’éta le ment ur bain. « La ville est
sor tie de ses murs », il faut l’ad mettre, et « plu tôt que de stig ma ti ser
tel ou tel com por te ment », il faut ré ap prendre l’amé na ge ment du ter‐ 
ri toire. Ainsi aux États- Unis, étu diés par Cyn thia Ghorra- Gobin, on
voit émer ger au sein du péri- urbain, des « lieux d’ur ba ni té », des es‐ 
paces pié tons qui des sinent un ef fa ce ment crois sant de la dis tinc tion
ville/ban lieue, qui semble en France si exa cer bé.

39

Es prit, n° 397, août- septembre 2013, « A quoi
servent les par tis po li tiques ? »

No tons tout d’abord le re mar quable billet de Michaël Foes sel, du Co‐ 
mi té édi to rial, à pro pos des ré ac tions à la mort de Clé ment Méric
(jeune mi li tant an ti fas ciste tué par un skin head d'ex trême droite) qu’il
conclut ainsi : « En France, l’an cienne co lère consen suelle éta blis sait
une hié rar chie des mots où le national- socialisme et ses ava tars oc‐ 
cu paient la po si tion du pire. Les ré ac tions à la mort de Clé ment Méric
nous ap prennent que cette co lère doit dé sor mais se jus ti fier et évi ter
de se tra duire par des gestes dis pro por tion nés. On ré clame un peu de
to lé rance  même pour la droite de l’ex trême droite. Cette vic toire de
la dé mo cra tie a un goût amer ».

40

Que sont de ve nus les par tis po li tiques se de mande Er wann Le coeur,
so cio logue, en pen sant sur tout aux deux grands par tis de gou ver ne‐ 
ment, le PS et l’UMP ? Les cli vages po li tiques n’en sont plus vrai ment,
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quelle dif fé rence entre «  une gauche ges tion naire  » et une droite
« dé pen sière » ? A droite, le pou voir semble ré si der dans le per son‐ 
nage plus que dans le parti. Quant au PS, il souffre de n’être pas as so‐ 
cié aux dé ci sions, mais  il subit les ef fets de la dé cep tion à l’égard du
gou ver ne ment. Le parti s’est ef fa cé au pro fit des élus, une caste im‐ 
pose sa loi, au prix de guerres in tes tines et de sa bo tages vo lon taires
(«  contre la dé tes tée Royal  »). Bien évi dem ment la règle du scru tin
ma jo ri taire à deux tours est gran de ment res pon sable de cette si tua‐ 
tion. Dé sor mais tour nés vers la conquête et la conser va tion du pou‐ 
voir, les par tis peinent à avoir des idées nou velles, à être des « caisses
de ré so nance ».

Ce pen dant, pour Nadia Ur bi na ti, les nou velles tech no lo gies donnent
l’es poir d’une dé mo cra tie plus di recte, mais offrent aussi un es pace à
la dé fiance à l’égard des par tis et du pou voir à l’an cienne (comme
l'exemple de Beppe Grillo en Ita lie tend à le mon trer). Pour Isa belle
Som mier, la mo bi li sa tion de mou ve ments so ciaux ne va pas contre la
dé mo cra tie, elle en consti tue plu tôt une autre face  : «  der rière la
perte des fi dé li tés par ti sanes, on a pu dé ce ler l’éclo sion d’une dé mo‐ 
cra tie du pu blic  » qui voit se dé ve lop per des at ti tudes d’in ves tis se‐ 
ment de la sphère pu blique sans parti ni ap par te nance.
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Très pes si miste, Serge Ber stein (de même que Fré dé ric Sa wi cki) re‐ 
grette l’in exis tence de par tis mon diaux, ou même eu ro péens, seuls
ca pables d’équi li brer les forces qui mo di fient la phy sio no mie du
monde (mar chés, fonds de pen sion, agences de no ta tion …).
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[Es prit, abon ne ment pour un an, 113 €,  212, rue Saint- Martin  75003
 Paris, www.es prit.presse.fr]

44

Lignes, n° 41, mai 2013, « Ce qu'il reste de la
po li tique. En quête, mai 2012-mai 2013 », 167
pages, 20 €.

Il s'agit ici de faire «  un pre mier bilan du «  chan ge ment  » pro mis
après une année d'exer cice du pou voir » (p. 6), en in ter ro geant lar ge‐ 
ment les mêmes per sonnes que lors de l'en quête pré cé dente : « Non
pas : voter pour qui ? Mais : pour quoi voter ? ».
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Jean- Loup An selme ré cuse la no tion de «  tra hi son  », car «  Fran çois
Hol lande n'a été élu « que » contre Sar ko zy et non pour sa per sonne
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ou ce qu'il re pré sente » (p. 7). Ce à quoi font écho Phi lippe Hau ser –
qui écrit : « ils vou laient tout sauf Sar ko zy. Exit Sar ko zy, mais le tout
de sa po li tique est là » (p. 67) – et Fran cis Mar mande af fir mant que
« ce gou ver ne ment dont on n'at ten dait rien, mais alors rien de rien,
réus sit pour tant la prouesse de dé ce voir » (p. 98). Un texte ana lyse la
pre mière année de gou ver ne ment au re gard de la pour suite des ré‐ 
formes de l'uni ver si té tan dis que René Sché rer évoque la ques tion du
vote en fa veur du ma riage ho mo sexuel qui, pour isolé qu'il soit, a tout
de même per mis de ré vé ler « la hargne ho mo phobe d'une droite ra di‐ 
ca li sée et celle d'une Église fon da men ta le ment ré ac tion naire  » (p.
132). L'au teur se dis tingue par ailleurs en met tant en avant la né ces si‐ 
té « de choi sir celui [le mou ve ment] qui im plique le plus de ré sis tance
ou le moins de ser vi tude à la dic ta ture de la spé cu la tion fi nan cière et
des lois du mar ché. À quoi les re pré sen tants de la gauche me pa‐ 
raissent plus en ga gés, tout sim ple ment. C'est peu, sans doute, in suf fi‐ 
sant pour dé fi nir une po li tique, mais pré li mi naire à toute pa role qui
ne soit que ba var dage » (p. 135).

Plu sieurs au teurs se centrent sur les trans for ma tions du « pay sage » :
pay sage po li tique «  se dé por tant sans cesse vers la droite  » (p. 53)
pour Éric Fas sin ; pay sage lan ga gier et concep tuel où « équi té » tend
à rem pla cer « éga li té », « so cié tal » « so cial »... pour Pierre- Damien
Huy ghe (p. 75)  ; pay sage ima gi naire de l'al ter na tive de plus en plus
abîmé pour Phi lippe Cor cuff (p. 38). D'autres, comme Chris tiane Vol‐ 
laire, in sistent sur une cri tique de la re pré sen ta tion. Ainsi, Jean- Paul
Cur nier écrit qu'« à droite comme à gauche, on clame en toutes cir‐ 
cons tances que l'élec teur est roi, comme il l'est aussi au su per mar ché
et que le tra vail des po li tiques est d'en tendre ce qu'il dit quand il ne
parle pas. Il fau drait ajou ter : sur tout lors qu'il ne parle pas ; car c'est
exac te ment l'en cou ra ge ment qui est donné à tous, quo ti dien ne ment :
in utile de pen ser, nous sommes là pour com prendre à votre place »
(p. 44). Dans le pro lon ge ment de cette cri tique, An selm Jappe note
que « l'in dus trie et la po li tique se passent main te nant très bien de la
confiance de leurs as sis tés. Elles ne pré tendent plus être ai mées ou
crues ; il leur suf fit de pou voir se pré sen ter sans al ter na tives » (p. 82-
83). Et d'ajou ter que les élec teurs sont certes plus mé fiants, mais
cette mé fiance ne porte pas à consé quence.
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Peut- être la ques tion cen trale est- elle la mieux posée par Fas sin qui
in ter roge : « la gauche cri tique est- elle vouée à vivre désa bu sée ? Et
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faut- il se ré si gner à ne pen ser le po li tique qu'en de hors de la po li‐ 
tique – de l'État, des par tis et des élec tions ? » (p. 54). À cette double
ques tion, Gé rard Briche, pé remp toire, ré pond : « in utile de cher cher
une so lu tion po li tique, car il n'y en a pas » (p. 21). Mais alors de quelle
type se rait la so lu tion – phi lo so phique, mé ta phy sique ? D'autres, au
contraire, cherchent à se dé ga ger de ce qui est pré sen té comme un
faux di lemme, en avan çant quelques pistes. Étienne Ba li bar en ap pelle
à « un com plexe de « ré formes de struc ture » » où la ré vo lu tion ne
se rait pas le «  fan tasme d'un grand soir » et le ré for misme «  l'autre
nom du com pro mis avec le statu quo  » (p. 13-14). Pierre Sau vêtre,
s'ap puyant sur Fou cault, cri tique « les op po si tions entre « po lice » et
« po li tique » ou entre « État » et « po li tique », comme chez Ran cière
et Ba diou », qui ont, selon lui, ten dance à re jouer de ma nière ma ni‐ 
chéenne le couple an ta go niste État/so cié té ci vile. Cela ne per met
guère d'af fron ter les « pro blèmes liés à l'or ga ni sa tion et à l'af fir ma tion
d'un pro jet al ter na tif  » (p. 129). Dès lors, peut ser vir de conclu sion
(pro vi soire) l'ana lyse de Jean- Luc Nancy selon la quelle «  la po li tique
sub siste au moins comme ré volte – fût- ce, lors qu'il le faut, comme
ré volte contre la po li tique » (p. 113).

Le nu mé ro contient en outre un in té res sant texte de Mario Tron ti au‐
tour des concepts liés de peuple et de po li tique, et l'ex cel lente pré‐ 
face de Mi chel Surya à la pu bli ca tion des textes de Georges Ba taille et
André Bre ton pour Contre- Attaque (1935-1936).

49

[Lignes, Nou velles Édi tions Lignes, 90 quai Mau pas sant, F-76400 Fé‐ 
camp – http://editions- lignes.com]
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Lit té ra tures, films, arts, livres/bi blio ‐
thèques, images

Aden. Paul Nizan et les an nées trente, n° 12,
oc tobre 2013, « La plume contre le fas cisme
(1930-1935) », 297 pages, 25 €.

La lutte an ti fas ciste ne dé bute pas dans la se conde par tie de la dé‐ 
cen nie des an nées trente. Des prises de po si tion qui aver tissent du
dan ger se font en tendre avant. C'est cette pé riode, 1930-1935, qu'a
choi sie la revue Aden pour ce vo lume, le dou zième, édité par les édi‐
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tions En crage de puis le pré cé dent nu mé ro. Est- ce le peu de re‐ 
cherches et/ou d'in té rêt pour cette pé riode qui ré duisent les ar ticles
de fond à cinq ? Les contri bu teurs pré sents se sont in té res sés à trois
pays, l'Al le magne, le Por tu gal (la plu part du temps ou blié lors qu'on
traite des me naces puis des dic ta tures fas cistes dans l'entre- deux-
guerres) et la France. Ma thilde Lé vêque, dans sa contri bu tion («  La
plume contre le na zisme dans l'écri ture des ro mans pour la jeu nesse
en Al le magne (1930-1935) ») re marque la ra re té et l'iso le ment de ces
écrits, que ce soit les ro mans – un seul dé nonce ex pres sé ment la
mon tée du na zisme, celui d'Adrienne Tho mas, Ka trin, die Welt
brennt ! – les his toires illus trées ou les textes ra dio pho niques, ex cep‐ 
tion faite pour la presse com mu niste qui tente de contrer l'in ves tis se‐ 
ment mas sif de la lit té ra ture en fan tine par les nazis. Georges Da
Costa (« L'écrivain- journaliste por tu gais José Ro drigues Mi guéis face
à l'ins tal la tion de la dic ta ture de Sa la zar ») re trace le par cours de cet
op po sant au sa la za risme, de l'op po si tion ré pu bli caine au com mu‐ 
nisme. Il in tro duit le mar xisme « sur la scène in tel lec tuelle por tu gaise
(...) en 1930  » ainsi que le néo- réalisme, «  tra duc tion por tu gaise du
réa lisme so cia liste » so vié tique. Exilé aux États- Unis, il s'éloigne en‐ 
suite du com mu nisme. Une contri bu tion pré cieuse sur un écri vain
dont l'œuvre fic tion nelle (ro mans, théâtre, contes, nou velles etc.) de‐ 
meure non tra duite en France. Pour l'hexa gone, So phie Kurkd jian
donne un aper çu des en quêtes du ma ga zine Vu de Lu cien Vogel sur
l'Al le magne et l'Ita lie, Alexis Buf fet ana lyse un roman his to rique an ti‐ 
fas ciste de Jean Cas sou, Les Mas sacres de Paris (1935) et Anne Ma‐ 
thieu, la di rec trice d'Aden, exa mine les 33 ar ticles de Paul Nizan sur le
conflit italo- éthiopien, dans L'Hu ma ni té. Dans la se conde par tie de
cette revue, consti tuée comme à l'ha bi tude de do cu ments, sa luons la
mise à dis po si tion du pu blic de textes issus de deux nu mé ros d'une
feuille de pro pa gande de l'AEAR (As so cia tion des écri vains et ar tistes
ré vo lu tion naires), Feuille rouge, en jan vier 1933, avec une pré sen ta tion
de Pa trice Al lain. Les cou ver tures de ces deux feuilles sont re pro‐ 
duites en fac- similé. Presque 80 pages de comptes ren dus d'ou vrages
liés de près ou de loin aux thèmes de la revue (sur la Guerre d'Es‐ 
pagne, des in tel lec tuels comme Bre ton, des mi li tantes comme Tina
Mo dot ti, des ro mans his to riques, etc.) ter minent ce vo lume, avec les
illus tra tions de Jean- René Ke ré zéon et des pho to gra phies pro ve nant
du Centre d'his toire du tra vail de Nantes. Le pro chain nu mé ro, dont
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la sor tie est pré vue pour oc tobre 2014, sera consa crée à « Faire la ré‐ 
vo lu tion ».

[Aden. Paul Nizan et les an nées trente c/o Anne Ma thieu, 11, rue des
Trois Rois, 44000 Nantes, 25 € ce n°, abon ne ment pour 4 n°, 84 € (+ 6
€ de port), les an ciens n° sont tou jours dis po nibles, sauf les 1, 2 et 5,
épui sés, http://www.paul- nizan.fr]
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Ca hiers Jau rès, octobre- décembre 2013,
« Lec tures », 232 pages.

Ce fort épais nu mé ro est tout en tier consa cré à des comptes ren dus
de lec ture, par fois très courts, le plus sou vent assez sub stan tiels. Pas
moins de 98 ou vrages de toute na ture (thèse, livres in di vi duels ou
col lec tifs..) sont dis sé qués en neuf ru briques (de puis « Ac tua li tés jau‐ 
ré siennes  », jusqu’à «  Pré lude au cen te naire de la Pre mière Guerre
mon diale » en pas sant par « Pa trons, ou vriers et ou vrières », « Ques‐ 
tions po li tiques », « Ré édi tions de clas siques » etc.). Dans son in tro‐ 
duc tion, Chris tophe Pro chas son pointe trois ca rac té ris tiques do mi‐ 
nantes de l’état de l’his to rio gra phie contem po raine : la place des bio‐ 
gra phies (les quelles ?), le re nou veau de l’his toire po li tique et enfin la
place de l’épis té mo lo gie (en par ti cu lier dans deux di rec tions  : les
fron tières de l’his toire et la place du construc ti visme). Un fort ro bo‐ 
ra tif nu mé ro, on en convien dra où l’on re trouve quelques- uns des
livres chro ni qués éga le ment par Dis si dences .
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[Ca hiers Jau rès, 4 rue Toussaint- Féron, 75013 Paris, www.jaures.info]54

Es prit, n° 396, juillet 2013, « Contre les
maîtres à pen ser ».

Re te nons de ce dos sier l’ar ticle de Ra phaêl Lauro (an cien se cré taire
d’Edouard Glis sant) sur cet au teur, poète et phi lo sophe, «  dé chi ré
entre sa for ma tion fran çaise et son être an tillais  » (Alice Béja dans
l’in tro duc tion). Il prit par tie «  contre la vi sion d’une mon dia li sa tion
ex clu si ve ment éco no mique, avan çant une pen sée du « tout monde »,
de la «  mon dia li té  » qui pré serve la di ver si té des peuples et leurs
iden ti tés ». Tout en pré fé rant les re la tions plu tôt que les «  iden ti tés
en ra ci nées », il trou vait que la pen sée oc ci den tale ex cluait trop «  le
par ti cu lier ».
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[Es prit, abon ne ment, 113 € pour 1 an, 212, rue Saint- Martin 75003
Paris]

56

Etudes pho to gra phiques, n° 27, mai 2011,
« Images de guerre, pho to gra phies mises en
page », 250 pages.

Cette revue de la So cié té fran çaise de pho to gra phie, créée en 1996
par André Gun thert, est bi lingue de puis mai 2009. Ce nu mé ro offre
une pas sion nante étude de Va lé rie Vi gnaux sur les usages com mu‐ 
nistes du ci né ma : « Léon Mous si nac et L'Hu ma ni té du ci né ma. Ci né‐ 
ma mi li tant et mi li tan tisme cultu rel dans l'entre- deux-guerres ». Elle
montre que pour les com mu nistes, le ci né ma est pensé comme un
média sus cep tible d'usages mi li tants af fi liés aux idéaux hu ma nistes.
Le ci né ma mi li tant com mu niste «  s'ap pa rente à du mi li tan tisme
cultu rel ».
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Etudes pho to gra phiques, n° 29, 2012, « La pho ‐
to gra phie al le mande ».

No tons un ar ticle ex cellent de Fe do ra Park mann, « Un ava tar tché co‐ 
slo vaque de la “Fifo”. L’“Ex po si tion in ter na tio nale de pho to gra phie” à
Prague en 1936 ». Cet ar ticle no va teur re trace l'im por tance de cette
ex po si tion, entre ex pé ri men ta tion mo der niste et pho to gra phies so‐ 
ciales et mi li tantes, où sur les murs se suc cèdent les plus grands
noms de l'époque :

58

Hans Bell mer, Raoul Haus mann, Man  Ray, László Moholy- Nagy,
Alexandre Rod chen ko, etc. Les re por tages de pro pa gande, comme
ceux du groupe Film- foto du Front de Gauche –  une for ma tion
réunis sant des sym pa thi sants so cia listes et com mu nistes  – et les
pho to mon tages po li tiques (comme ceux de John Heart field) cô toient
des images is sues du sur réa lisme.
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[Études pho to gra phiques, abon ne ment pour 2 n° l'an, 40 €, http://et
u des pho to gra phiques.re vues.org/2972]
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Images re- vues. His toire, an thro po lo gie et
théo rie de l'art, n° 1, 2005 au n° 10, 2012.

Images re- vues, fon dée en 2005, est «  une pu bli ca tion en ligne qui
émane de quatre centres de re cherche de l’EHESS et du CNRS ins tal‐ 
lés à l’Ins ti tut Na tio nal d’His toire de l’Art  ». Ani mée par des doc to‐ 
rants, des post- doctorants et des cher cheurs en poste, Images re- 
vues  «  en tend se po si tion ner comme un es pace ri gou reux de re‐ 
cherche et de ré flexion au tour de l’image et de l’art, toutes pé riodes
et ap proches confon dues. Plus pré ci sé ment, la revue pri vi lé gie les re‐ 
cherches trans ver sales qui croisent des pro blé ma tiques his to riques,
an thro po lo giques et théo riques  ». Chaque nu mé ro (un par an, avec
quelques hors- série) est construit au tour d'un thème  : L'image ani‐ 
mée, L'image- événement, Les pay sages so nores, etc. On lira avec at‐ 
ten tion un ar ticle de Tho mas Schles ser sur « Le réa lisme de Cour bet.
De la dé mo cra tie dans l’art à l’anar chie » (n° 1, 2005) ainsi que le hors- 
série n° 2 (2010) consa cré à Wal ter Ben ja min.Un blog est ac ces sible à
par tir de la page d'ac cueil de la revue.
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[Images re- vues. His toire, an thro po lo gie et théo rie de l'art, CEHTA, 2
rue Vi vienne, 75002 Paris, http://ima ges re vues.re vues.org/, et le
blog, http://cultu re vi suelle.org/ima ges re vues/]
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Lignes, n° 40, fé vrier 2013, « Le ma ni feste
entre lit té ra ture, art et po li tique », 167 pages,
20 €.

Ce nu mé ro de Lignes ex plore le genre lit té raire que consti tue le ma‐
ni feste, étant en ten du que celui- ci «  se confronte à la mon tée des
avant- gardes, mais ne s'y ré duit pas » (p. 6). Chris tophe Kihm fait un
pa ral lèle entre les ma ni festes fu tu ristes et Dada au tour de «  la mise
en re la tion de l'art et de la vie » (p. 13). Bas tien Gal let s'in té resse au
«  rap port entre un dire et un faire  » au cœur du ma ni feste, qui est
tou jours à la fois « un fait et une pro messe » (p. 21), en évo quant Free‐ 
dom Now Suite. Serge Mar gel, quant à lui, met en évi dence le ma ni‐ 
feste comme «  lieu de crise  », comme rup ture avec son contexte
cultu rel, fai sant « de cette rup ture elle- même son nou veau contexte
de pro duc tion » (p. 30-31). Sont en suite étu diés plu sieurs ma ni festes
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– cy borg, an thro po phage, nu mé riques, celui lié à la ré vo lu tion tu ni‐ 
sienne... – sous di vers angles. Le texte éclai rant d'Éric Chau vier sur
les trans for ma tions ur baines de meure ce pen dant quelque peu pé ri‐ 
phé rique à l'ob jet d'étude. Il est pour tant éton nant que la di men sion
his to rique ne soit même pas évo quée alors que la Ré vo lu tion russe
par ti ci pa lar ge ment de la dé fi ni tion de ce monde en crise et des
contours et en jeux des ma ni festes Dada, sur réa liste et si tua tion niste.

[Lignes, Nou velles Édi tions Lignes, 90 quai Mau pas sant, F-76400 Fé‐ 
camp – http://editions- lignes.com]

64

La ré pé ti tion gé né rale, revue lit té raire et poé ‐
tique, n° 2, 2011, 96 p., 7,50 €

Cette revue, lan cée par une as so cia tion du pays de Mont bé liard, qui
se veut une revue de poé sie (de ve nant, avec le n° 3, 2012, en sous- 
titre, Revue de lit té ra ture érotico- politique), consacre un dos sier sur le
voyage en Tu ni sie de son prin ci pal ré dac teur, Pierre- Olivier Poyard.
C’est une ver sion assez ico no claste de la poé sie qui est dé li vrée au fil
des pages, puisque l’es sen tiel est un récit de voyage, en prose, en ré‐ 
vo lu tion tu ni sienne, en tre cou pé d’un com mu ni qué du PCOT (Parti
com mu niste des ou vriers de Tu ni sie) ou en core d’une dé li cate ode à
la dé non cia tion de l’im pé ria lisme (Ni co las Bour goin). Res tent à lire
des poèmes de Georges Gas taud, se cré taire gé né ral du PRCF (Pôle de
re nais sance du com mu nisme en France), dé non çant le més usage de
la langue fran çaise.
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[LRG, BP 1, rue du Val, 25510 Pier re fon taine les Va rans, Pierre- 
olivier.poyard@wa na doo.fr]

66

Revue d’his toire des che mins de fer, n° 44, 2011,
« Par ler de soi, écrire sa vie au tra vail », 214
p., 18 €

Ce nu mé ro consti tue les Actes d’une jour née d’études scien ti fiques
or ga ni sée par l’AHCF et par l’As so cia tion pour l’au to bio gra phie et le
pa tri moine au to bio gra phique, le 17 juin 2011. Trois grandes par ties
struc turent les dif fé rentes com mu ni ca tions. La pre mière porte sur
les ré cits de che mi nots eu ro péens, avec des contri bu tions sur l’art

67

http://editions-lignes.com/
mailto:Pierre-olivier.poyard@wanadoo.fr


REVUE des REVUES : Second semestre 2013

d’écrire com pa ré des che mi nots fran çais, an glais et ita liens. Le
deuxième en semble re groupe des textes sur les mo ments et pra‐ 
tiques (la grève en par ti cu lier). Enfin, la der nière par tie per met d’ap‐ 
pré hen der le pas sage du récit per son nel au récit col lec tif. Plu sieurs
ar ticles hors dos sier com plètent ce ro bo ra tif nu mé ro, sus cep tible
d’in té res ser au- delà du cercle des « afi cio na dos » de la cause che mi‐ 
note !

[Revue d’his toire des che mins de fer, As so cia tion pour l’his toire des
che mins de fer, 9 rue du Château- Landon, 75010 Paris]
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Revue Lisa/Lisa e- journal, Lit té ra tures, his ‐
toires des idées, images, so cié tés du monde an ‐
glo phone, n° 1/2013, vo lume XI, « Cen sor ship
in Ac tion, Reac tions to Cen sor ship ».

Dans ce nu mé ro, une ré flexion croi sée sur la cen sure et la li ber té
d'ex pres sion, qui pri vi lé gie une ap proche plu ri dis ci pli naire, croise les
pers pec tives pour «  mettre à jour les nou veaux fon de ments théo‐ 
riques du concept de cen sure ». Les contri bu tions sont is sues du col‐ 
loque in ter na tio nal Cen sor ship and Dis course in English- Speaking
Coun tries (16 -21  Cen tu ries), à l'uni ver si té Rennes- 2, les 27-28 mai
2010. Dans cette revue en ligne, il y a éga le ment des dos siers thé ma‐ 
tiques, dont celui de Ste phen J. Whit field, une cri tique po li tique du
roman (1939) et du film (1940) Les Rai sins de la co lère, ainsi que celui
de Oli vier Co que lin sur trois grandes fi gures du mou ve ment ré vo lu‐ 
tion naire ir lan dais, Lalor, Da vitt et Connol ly, de 1846 à 1916. Ceux- ci
vou laient conju guer ré vo lu tion so ciale et ré vo lu tion na tio nale. Re pré‐ 
sen tant l'aile gauche, ils sont tou jours res tés net te ment mi no ri taires.
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th st

[Revue Lisa/Lisa e- journal, Lit té ra tures, his toires des idées, images,
so cié tés du monde an glo phone, sur http://lisa.re vues.org]
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Bul le tin de Pro me mo (Pro vence, mé moire et
monde ou vrier)

Adhé sion à l'as so cia tion, 20 € par an, à Rémy Nace, 2, ave nue des Mû‐ 
riers, 13790 Pey nier, contact à PRO ME MO, UMR TE LEMME, Mai son
mé di ter ra néenne des sciences de l'homme (MMSH), 5, rue du Châ‐ 
teau de l'Hor loge, 13100 Aix- en-Provence, http://www.syl lepse.net/l
ng_FR_srub_83- Promemo.html
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Les Ca hiers du C.E.R.M.T.R.I., n° 149, juin
2013, « De l’ef fon dre ment du ré gime nazi à la
di vi sion de l’Al le magne. L’ac tion de la classe
ou vrière al le mande et la re cons truc tion du
mou ve ment ou vrier (1944-1949) ».

C’est un sujet ori gi nal qui a été re te nue pour ce Ca hier, qui va à l’en‐ 
contre de l’idée reçue selon la quelle le peuple al le mand, écra sé par la
guerre, était de ve nu to ta le ment atone. La pre mière par tie, la moins
in édite, re prend des ma ni festes éta blis par des dé te nus de Bu chen‐ 
wald, parmi les quels celui des trots kystes, que com plètent d’ailleurs
quelques ex traits de Ar bei ter und Sol dat, l’or gane de ce cou rant po li‐ 
tique qui était au cœur du tra vail de fra ter ni sa tion à des ti na tion des
sol dats al le mands. La se conde série de do cu ments illustre les ac tions
d’auto- organisation, tel le Co mi té po pu laire an ti fas ciste de Dresde ou
le « syndicat- parti » d’Ham bourg, toutes struc tures qui pré sentent la
par ti cu la ri té d’être uni taires. Un ar ticle d’Er nest Man del paru dans
Qua trième In ter na tio nale en 1946 et un autre de Fran çois Forgue
(Fran çois de Mas sot) dans La Vé ri té en 1975 re viennent de ma nière
plus large sur le contexte de ce ré veil des consciences. La par tie sui‐ 
vante se penche plus en dé tail sur la re cons ti tu tion du SPD, d’abord
sur une ligne d’unité de l’Al le magne, avant un bas cu le ment en 1948,
tan dis qu’à l’Est, les mi li tants su bissent des pres sions de plus en plus
fortes afin d’abou tir à l’uni fi ca tion for cée au sein du SED. Une der‐ 
nière par tie s’in té resse plus pré ci sé ment à la re cons truc tion du syn‐ 
di ca lisme actif, la co ges tion y étant vue comme un moyen pour sa tis‐ 
faire les re ven di ca tions de la base au dé tri ment d’une pos sible ra di ca‐ 
li sa tion. Bien que sou vent les do cu ments soient par tiels et qu’un tel
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sujet au rait mé ri té da van tage de sources, ce Ca hier, consti tué pour
beau coup de do cu ments in édits tirés de re cueils ou de té moi gnages
al le mands, est une pré cieuse an tho lo gie.

Les Ca hiers du C.E.R.M.T.R.I., n° 150, sep ‐
tembre 2013, « Pré lude à la « grande guerre »
im pé ria liste : Les guerres bal ka niques (1912-
1913) ».

Voilà un Ca hier qui pa raît pra ti que ment au mo ment où vont dé bu ter
les com mé mo ra tions du cen te naire de la Pre mière Guerre mon diale.
Sur ce sujet des guerres bal ka niques, plu sieurs sous- ensembles ont
été re te nus. Le pre mier fait la part belle au contexte gé né ral, avec la
pu bli ca tion d’ex traits des livres de Georges Cas tel lan (His toire des
Bal kans, Paris, Fayard, 1991) et de Trots ky (l’in tro duc tion de 1926 pour
Les Guerres bal ka niques, ré édi té par Science mar xiste en 2002 1). Le
plus in té res sant ré side sans nul doute dans la par tie sui vante, qui
com pile plu sieurs ar ticles de Jean Jau rès parus dans La Dé pêche de
Tou louse et L’Hu ma ni té, pa ral lè le ment mis en va leur dans les Ca hiers
du mou ve ment ou vrier  : cette lutte contre la guerre est éga le ment
illus trée par les ma ni festes res pec tifs pu bliés par la SFIO et la CGT en
oc tobre 1912. La der nière par tie do cu men taire nous fait même pé né‐ 
trer au cœur des ins tances de la II  In ter na tio nale, avec le compte
rendu de la réunion du Bu reau so cia liste in ter na tio nal du 28 oc tobre
1912, dont trans pa raît clai re ment l’una ni mi té d’une ac tion col lec tive
vi sant à em pê cher toute confla gra tion eu ro péenne. D’autres dé cla ra‐ 
tions des par tis russe et de Tur quie as so ciés à ceux des Bal kans ma‐ 
ni festent la même vo lon té, in sis tant en outre sur la né ces saire fé dé‐ 
ra tion bal ka nique à construire. Quelques ca ri ca tures ou pho to gra‐
phies d’époque (pré sen tées sans date et ori gine) ponc tuent cet en‐ 
semble de do cu ments.
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[Ca hiers du C.E.R.M.T.R.I., 28 rue des pe tites écu ries, 75010 Paris, 5 €
le nu mé ro, 20 € pour 4 nu mé ros, 25 € avec droit de consul ta tion des
ar chives et de la bi blio thèque]
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Ca hiers du mou ve ment ou vrier, n° 57, pre mier
tri mestre 2013.

Après plu sieurs duos de nu mé ros consa crés à des ré vo lu tions par ti‐ 
cu lières – fran çaise, russe et es pa gnole –, la revue di ri gée par Jean- 
Jacques Marie re vient à un en semble plus com po site. Parmi les ar‐ 
ticles les plus in té res sants de cette li vrai son, il convient de citer la
co pieuse étude de Rémy Jan neau consa crée à « La Ré vo lu tion fran‐ 
çaise. Les mé ta mor phoses d’une lé gende noire  », qui fait un point
assez pré cis sur les dif fé rents cou rants his to rio gra phiques et leur
évo lu tion, en dé ve lop pant plus par ti cu liè re ment celui des ad ver saires
de la Ré vo lu tion, de Ri va rol et Burke à Furet et Sé cher  ; il y re prend
d’ailleurs cer taines des cri tiques pré cé dem ment dif fu sées dans la
revue, sur les ana lyses d’Es ther Ben bas sa concer nant les Ja co bins ou
sur le té lé film consa cré à la fuite du roi Louis XVI. Ni cole Per ron, pour
sa part, confronte des « Iti né raires croi sés », ceux de Ro main Rol land
et de Mar cel Mar ti net, en s’ap puyant sur la thèse de ré fé rence de
Vincent Cham barl hac, op po sant la fi gure dis tante et ser vile du pre‐ 
mier à celle, ré so lu ment en ga gée et cou ra geuse, du se cond. Charles
Al lain, pour sa part, pro pose une syn thèse des évé ne ments de la ba‐ 
taille de Sta lin grad, à l’oc ca sion de son 70  an ni ver saire. Enfin, Jean- 
Guillaume La nuque livre avec « L’His toire écla tée » une cri tique des
nou veaux pro grammes d’his toire de col lège, cou pables de vé hi cu ler
« (…) l’image d’une his toire dis con ti nue, ex ces si ve ment po li tique, in‐ 
suf fi sam ment mon dia li sée, par fois his to rio gra phi que ment par tiale, et
ré duc trice dans son ap proche mé tho do lo gique  » (p. 113). Parmi les
do cu ments, le té moi gnage de Fio dor N. Din gel stedt sur les pre miers
temps du pou voir bol che vique per met de dé cou vrir l’ac tion et la vi‐ 
sion d’un di ri geant de base du parti, confron té à l’em pi risme de la si‐ 
tua tion et aux di ver gences entre les bol che viques eux- mêmes. Enfin,
en de hors des deux re cen sions pa ral lèles de la bio gra phie de Fer nand
Lo riot par Ju lien Chu ze ville (si gnées Jean- Jacques Marie et Fran çois
Fer rette), une des notes de lec ture les plus dé ve lop pées est celle que
Jean- Marc Schiap pa consacre au livre d’An to nin Cohen, De Vichy à la
Com mu nau té eu ro péenne, dans le quel il trouve bien des jus ti fi ca tions
aux ana lyses cri tiques de son cou rant po li tique sur l’Union eu ro‐ 
péenne cor po ra tiste et anti- démocratique. Ni cole Per ron livre éga le‐ 
ment un compte rendu d’un col loque tenu en 2008 par la Libre Pen‐
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sée de l’Oise consa cré à la jac que rie de 1358, sur la quelle Mau rice
Dom man get avait livré une étude voilà une cin quan taine d’an nées  ;
dom mage tou te fois que d’autres ar ticles et do cu ments n’ap pro fon‐ 
dissent pas ce sujet des ré voltes pay sannes dans la so cié té féo dale.

Ca hiers du mou ve ment ou vrier, n° 58,
deuxième tri mestre 2013.

Ce cinquante- huitième nu mé ro, plus court que les autres, est le der‐ 
nier consti tué uni que ment de varia avant une série de li vrai sons
consa crées à l’an ni ver saire du pre mier conflit mon dial. On y re trouve
un cer tain nombre de thèmes ré cur rents, en par ti cu lier la Ré vo lu tion
fran çaise  - Ni cole Per ron, dans « La Ré vo lu tion fran çaise et le fé dé‐ 
ra lisme », dé fend les Mon ta gnards face aux Gi ron dins, en ré ponse à
l’ou vrage col lec tif Pour quoi faire la ré vo lu tion – et  l’his toire de l’URSS
– un ar ticle de Jean- Jacques Marie, « La se conde mort de Sta line »,
s’in té resse aux cou lisses du rap port Khroucht chev et à sa ré cep tion.
Plus dé ce vant, « Le der nier ar ticle de Jean Jau rès », de Rys zard Rauba,
est une ex pli ca tion de texte assez plate, dont la conclu sion est pleine
de bons sen ti ments. Une des contri bu tions les plus in té res santes de
ce nu mé ro est la ré édi tion de l’ana lyse de Roman Ros dols ky, « La si‐ 
tua tion ré vo lu tion naire en Au triche en 1918 et la po li tique des
sociaux- démocrates », parue pour la der nière fois dans Cri tique com‐ 
mu niste à la char nière des an nées 70 et 80  : cette pre mière par tie
rap pelle à juste titre la per ti nence d’une pos sible ex ten sion ré vo lu‐ 
tion naire en Eu rope suite à la ré vo lu tion d’Oc tobre, et la po li tique
mé diane de la social- démocratie au tri chienne, dé si reuse de conci lier
à la fois les di ri geants austro- hongrois et les masses fa vo rables aux
ré vo lu tion naires russes. Radu Pa ra schi va re vient éga le ment sur « La
grande grève des che mi nots rou mains » en 1933, dont un des par ti ci‐ 
pants ne fut autre que Barta (pseu do nyme de David Kor ner, fon da teur
du cou rant dont est issue Lutte Ou vrière). Parmi les ru briques ha bi‐ 
tuelles, on re lève la pré sence d’une « Dé fense du livre » (livre pa pier)
plu tôt sur pre nante, et dans la « Chro nique des fal si fi ca tions », cette
af fir ma tion pour le moins dis cu table au sujet de Guy De bord : « (…) ce
per son nage n’a rien à voir avec le mou ve ment ou vrier et il n’a ja mais
lui- même af fir mé avoir avec lui le moindre rap port » (p. 91).
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Ca hiers du mou ve ment ou vrier, n° 59, troi ‐
sième tri mestre 2013.

Comme an non cé dans le pré cé dent nu mé ro, cette cinquante- 
neuvième li vrai son (qui re prend par er reur la ti tu la ture du n° 58)
inau gure la pu bli ca tion d’une série de do cu ments tour nant au tour de
la Pre mière Guerre mon diale, à l’aube d’une com mé mo ra tion qui sera
sans doute une vé ri table dé fer lante. Jean Jau rès est à l’hon neur, lui
qui tenta jusqu’à son as sas si nat d’évi ter l’em bra se ment gé né ra li sé.
Mau rice Mar tin nous pré sente ainsi « Jean Jau rès et la II  In ter na tio‐ 
nale », qui est sur tout un aper çu bio gra phique sans doute trop peu
cri tique (et qui sur éva lue pro ba ble ment le rôle du lea der so cia liste en
ou ver ture de son ar ticle, ca pable de «  faire bas cu ler l’his toire mon‐ 
diale », p. 19) ; un autre texte de Ni cole Per ron se penche sur l’ana lyse
des causes de la guerre par le même Jau rès, com plé té par des ex traits
du dis cours pro non cé le 25 juillet 1914 sur ce thème. Le plus in té res‐ 
sant, tou te fois, est ailleurs : le sous- ensemble titré « Les so cia listes et
la guerre » pro pose en effet une re pro duc tion par tielle de la bro chure
pu bliée par Ra kovs ky en 1915, qui confronte deux vi sions an ta go‐ 
niques du so cia lisme, à tra vers un échange de lettres entre Charles
Dumas, di rec teur de ca bi net de Jules Guesde de ve nu mi nistre, et Ra‐ 
kovs ky lui- même. Autre ana lyse pré cieuse, celle de Roman Ros dols ky,
dont la deuxième par tie de l’étude consa crée à « La si tua tion ré vo lu‐ 
tion naire en Au triche en 1918 et la po li tique des sociaux- 
démocrates » s’in té resse cette fois plus par ti cu liè re ment au re non ce‐ 
ment de la gauche d’Otto Bauer à mener la lutte ré vo lu tion naire
jusqu’au bout. Un ar ticle d’au tant plus no table qu’il se base sur une
vaste do cu men ta tion, issue entre autres des ar chives de l’em pire
austro- hongrois. Parmi les autres élé ments au som maire d’un nu mé ro
plu tôt court, on re tien dra éga le ment l’hom mage à Mau rice Na deau,
qui se dé cline en une dis cus sion entre lui et Jean- Pierre Plis son au‐ 
tour du sur réa lisme, da tant de 2005, avec cette for mule sin gu lière de
Mau rice Na deau au sujet de la théo rie de la ré vo lu tion per ma nente :
« c’est une créa tion poé tique dé gui sée sur un plan po li tique » (p. 80).
L'ac com pagne une sé lec tion d’ex traits de son livre au to bio gra phiques,
Grâces leur soient ren dues, qui re viennent sur son mi li tan tisme trots‐ 
kyste dans les an nées 1930 et son ad mi ra tion pour Pierre Na ville.
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[Ca hiers du mou ve ment ou vrier, 28, rue des pe tites écu ries, 75010
Paris, 9 € le nu mé ro (+ 1,50 € de frais de port), 32 € l’abon ne ment an‐ 
nuel pour quatre nu mé ros (35 € pour l’Eu rope, 40  € pour les autres
conti nents)]
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Les Ca hiers du tra vail so cial, n° 69, « En ga ge ‐
ment et désen ga ge ment », 148 pages, 9 €.

Consa cré es sen tiel le ment à l’en ga ge ment des tra vailleurs so ciaux
dans leur pro fes sion, ce nu mé ro de l’IRTS (Ins ti tut de tra vail so cial de
Franche- Comté) com porte quelques contri bu tions sus cep tibles d’in‐ 
té res ser au- delà du cercle des pro fes sion nels. On re tien dra une
contri bu tion de Xa vier Du ne zat sur le par cours qui va de l’en ga ge‐ 
ment au désen ga ge ment mi li tant, un texte de Georges Ub bia li (par
ailleurs col la bo ra teur de Dis si dences) in ti tu lé « Ce que s’en ga ger syn‐ 
di ca le ment veut dire ? », un ar ticle de Ma thieu Le Tal lec sur le Parti
des Tra vailleurs (cou rant Lam bert), issu d’un mé moire de science po‐ 
li tique, ou en core celui de Ma thieu Ben sous san, sur les jeunes cadres
qui s’en gagent dans la sphère as so cia tive ou syn di cale. Tout un en‐ 
semble qui ra vi ra les ama teurs de re cherches sur le tra vail so cial
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[Les Ca hiers du tra vail so cial, IRTS de Franche Comté, 1 rue Al fred de
Vigny, BP 2107, 25051 Be san çon Cedex]
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Contre- attaques, n° 1, 2010 ; n° 2, 2011, 23 €,
res pec ti ve ment 392 et 502 pages.

Édité par les édi tions mar seillaises Al dante, Contre-  at taques défie
l’édi tion clas sique en pro po sant d’épais exem plaires. Cha cun des vo‐ 
lumes est or ga ni sé en trois par ties, « Pre mier venu » (n° 1, au tour de
Mi chel Surya, Pas cal, Kafka, Be ckett, n° 2, Jan- Marc Rouillan, Ben saïd,
Le febvre, Gold man), avec de mul tiples contri bu tions. Re te nons no‐ 
tam ment (n° 2), « Da niel Ben saïd ou l’es prit de ré sis tance » (M. Löwy),
«  Quand la peur change de camp  : vio lences in sur gées et vio lences
éta tiques en mai 68  » (Li lian Ma thieu), «  Henri Le febvre et la mé‐ 
thode  » (Rémi Hess) ou en core, «  Was te land  », en semble de pho tos
cou leur sur l’oc cu pa tion de friches ur baines en Seine- Saint-Denis
(Myr Mu ra tet). Le se cond en semble, «  Des contrats (textes qui
contrent) » ras semble (tou jours n° 2), les si gna tures de So phie Wah‐
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nich («  La ré vo lu tion né ces saire  : la ré vo lu tion sen sua liste  ») ou de
Jean- Baptistes Far kas (« Le cau che mar de Mar cel Du champ »). Enfin,
ar rive le troi sième en semble « Phar ma cie (des textes qui soignent) »,
le tout jusqu’à l’épui se ment des 502 pages du vo lume (le pre mier n’en
comp tait que 100 de moins). A ce jour, seuls deux nu mé ros sont
parus. Qui peut en vi sa ger le vo lume que re pré sen te ra le troi sième ?

[Contre- attaques, www.al- dante.org]82

Es prit, n° 394, mai 2013, « De quoi se moque- 
t-on ? ».

Sous ce titre, ce nu mé ro pro pose une série d’études sur l’iro nie, de‐ 
ve nue, dans nos dé mo cra ties oc ci den tales, une ha bi tude de pen sée
qui per met de prendre ses dis tances vis- à-vis d’une réa li té na vrante,
tout en gar dant bonne conscience.
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Ainsi en Tu ni sie, étu diée par le jour na liste Hind Med deb, c’est l’hu‐ 
mour qui a fait tom ber Ben Ali. Au jourd’hui en core, ca ri ca tu ristes et
sa ti ristes at taquent la vo lon té de cen sure, le conser va tisme et l’hy po‐ 
cri sie d’En nah da, le parti au pou voir. Mais dans un en tre tien, Be noît
Pe ters, écri vain et scé na riste, se de mande à pro pos de la Bel gique –
l’écla te ment du pays avait été mis en scène sur la plus grande chaîne
de té lé vi sion en 2006 –, si l’iro nie ne peut pas finir par dé truire le dis‐ 
cours po li tique et mener au ni hi lisme ?
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Quant à Mo Yan, prix Nobel de lit té ra ture chi nois en 2012, « il manie
le gro tesque, l’iro nie, avec comme ré sul tat, non pas une cri tique en
pro fon deur mais un éclat de rire gé né ra li sé qui met sur le même plan
vic times et bour reaux. Sans faire trop de vagues  !  », d’après Perry
Link, re pris de la  New Yor ker Re view of Books (6 dé cembre 2012).
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Es prit, n° 395, juin 2013, « La mon dia li sa tion
par la mer ».

Dans son in tro duc tion, Alice Béja pose la ques tion : « La mer est- elle
une res source ou un pa tri moine à pré ser ver ? ». Ques tion im por tante
au mo ment où des scien ti fiques nous alertent sur la for ma tion, au
Nord du Pa ci fique, d’une zone grande comme six fois la France, com‐ 
po sée, sur plu sieurs mètres de pro fon deur, de dé tri tus plas tiques.
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Plu sieurs au teurs re viennent sur les grands ports, « zones mul ti mo‐ 
dales » com po sées de ter mi naux de plus en plus cou pés de la culture
por tuaire tra di tion nelle  : An toine Fré mont, Jean Viard, Zakya Daoud
res pec ti ve ment pour Le Havre, Mar seille et Tan ger.

[Es prit, abon ne ment, 113 € pour 1 an, 212, rue Saint- Martin 75003
Paris]
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Re vo lu tio na ry His to ry, vol. 10, n° 4, 2012,
« Eu ro pean Re vo lu tio na ries and Al ge rian In ‐
de pen dence, 1954-1962 », Lon don, So cia list
Plat form Ltd – Mer lin Press, 418 p.

La der nière li vrai son de cette revue lon do nienne, fon dée en 1988 par
des trots kistes bri tan niques, consacre un im por tant dos sier au rôle
des ré vo lu tion naires eu ro péens dans la lutte du peuple al gé rien pour
son in dé pen dance 2. Ian Bir chall, uni ver si taire fran ci sant et mar xiste
– au teur no tam ment d'un tra vail sur Jean- Paul Sartre et l'ex trême
gauche fran çaise 3 –, in tro duit ce nu mé ro dont il est le prin ci pal ar ti‐ 
san. La pre mière sec tion – The Com rades of the Bro thers – pro pose en
ex clu si vi té la tra duc tion en langue an glaise de cinq cha pitres de l'ou‐ 
vrage de Syl vain Pat tieu 4, dédié aux en ga ge ments li ber taires et trots‐ 
kistes du rant la ré vo lu tion al gé rienne. Ce livre, consi dé ré comme fai‐ 
sant la part trop belle au cou rant de Pierre Frank – le Parti com mu‐ 
niste in ter na tio na liste (PCI), an cêtre de la Ligue com mu niste ré vo lu‐ 
tion naire puis du Nou veau parti an ti ca pi ta liste – se voit ré équi li bré
par l'édi teur bri tan nique. Une se conde par tie – The Far Left – com‐ 
pile, par consé quent, plu sieurs do cu ments pro ve nant d'autres sen si‐ 
bi li tés de l'ex trême gauche. On y trouve deux ar ticles de Pierre Lam‐ 
bert – ani ma teur de l'autre PCI 5, pré cur seur du Parti des tra vailleurs
puis du Parti ou vrier in dé pen dant –, une note sur le Co mi té pour la
li bé ra tion de Mes sa li Hadj et des vic times de la ré pres sion 6, deux ar‐ 
ticles de la ten dance Voix ou vrière – dont l'ac tuelle Lutte ou vrière est
l'hé ri tière –, ainsi qu'une note sur le groupe So cia lisme ou Bar ba rie 7.
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La troi sième sec tion – As pects of the War – ras semble un en tre tien
avec les an ti co lo nia listes Henri et Clara Be noîts, un ar ticle de La Vé ri‐ 
té des tra vailleurs – or gane du PCI de P. Frank –, deux ar ticles de Vé‐ 
ri tés Pour – bul le tin du ré seau animé par Fran cis Jean son –, ainsi
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qu'une note sur le Mou ve ment na tio nal al gé rien (MNA), or ga ni sa tion
di ri gée par Mes sa li Hadj, op po sée au co lo nia lisme fran çais et au Front
de li bé ra tion na tio nale (FLN). Une qua trième par tie –   So li da ri ty in
Eu rope –, axée sur le mou ve ment de so li da ri té eu ro péen avec la cause
al gé rienne, pré sente la tra duc tion d'un cha pitre de la thèse de Fritz
Kel ler consa crée à la gauche au tri chienne 8, ainsi qu'un ar ticle de
John Plant por tant sur l'ac ti vi té pro- algérienne de John Baird – par le‐ 
men taire bri tan nique à la fois membre du La bour Party et trots kiste
clan des tin. La der nière sec tion – Past and Fu ture – tente de mettre
en pers pec tive ce mo ment al gé rien chez les ré vo lu tion naires eu ro‐ 
péens. On re trouve quatre ar ticles datés des an nées 1920 parus dans
le Bul le tin com mu niste dont les au teurs sont, entre autres, Hadj Ali
Ab del ka der – qui fonde l’Étoile nord- africaine, pre mière or ga ni sa tion
in dé pen dan tiste magh ré bine – ou Ro bert Lou zon – qui anime La Ré‐ 
vo lu tion pro lé ta rienne avec Pierre Mo natte et Al fred Ros mer. Un texte
de Manus Mc Gro gan 9 met en lu mière l'im por tance de l'op po si tion à
la guerre d'Al gé rie pour la gauche ra di cale en ga gée dans le mou ve‐ 
ment de mai 1968 et au- delà.

Ce dos sier com porte éga le ment une bi blio gra phie com men tée dans
la quelle sont men tion nés quelques tra vaux et écrits ayant trait à la
ques tion al gé rienne. On peut tou te fois re gret ter l'ab sence du livre de
Ste phen Howe 10 sur l'an ti co lo nia lisme bri tan nique qui traite, parmi
d'autres ini tia tives, du Congress of Peoples Against Im pe ria lism –
animé conjoin te ment par Fen ner Bro ck way à Londres et par Jean
Rous à Paris, à la fin des an nées 1940. Les lec teurs fran co phones
peuvent éga le ment s'éton ner du si lence fait sur les livres de Jean- 
Pierre Bion di 11, Claude Liau zu 12 ou en core Syl vain Bou louque 13 pour
ne citer que ceux- là. Si leur objet ne se li mite pas à la seule ques tion
al gé rienne – les deux pre miers traitent plus lar ge ment des an ti co lo‐ 
nia listes et le der nier des anar chistes fran çais face aux guerres co lo‐ 
niales –, ils ap pa raissent ce pen dant in con tour nables pour la pro blé‐ 
ma tique sou le vée. Un roman de Mau rice Cla vel – Le Jar din de Dje mi‐ 
la 14 – au rait éga le ment mé ri té de fi gu rer parmi les ou vrages re te nus.
Jour na liste à Com bat et membre du cou rant animé par Au guste Le‐ 
coeur, Mau rice Cla vel a fait par tie de ces rares in tel lec tuels qui ex pri‐ 
mèrent leur pré fé rence pour le MNA. Quand les mé dias se fo ca li‐ 
saient sur Dja mi la Bou pa cha et Dja mi la Bouaz za – membres du FLN –,
M. Cla vel choi sit de par ler d'une autre Dje mi la et, ce fai sant, de ces
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autres in dé pen dan tistes : les mes sa listes. C'est ce même mi cro cosme
que l'on re trouve dans les ré cits de Gi sèle Ha li mi 15 ou d'Ed gar
Morin 16. La vo lon té d’em bras ser les mul tiples di men sions de l’objet
ainsi que l’an crage po li tique re ven di qué par la revue conduisent par‐ 
fois à pri vi lé gier une ap proche nor ma tive plu tôt que com pré hen sive.
Rendre compte de cette al liance entre ré vo lu tion naires eu ro péens et
al gé riens in vi te rait à re cou rir à une in ves ti ga tion so cio lo gique, à cer‐ 
ner les as pects gé né ra tion nels, les rap ports à la vio lence, les stra té‐ 
gies de dis tinc tion, ainsi que l'am bi guï té in hé rente à ces ren contres
an ti co lo nia listes.

[Re vo lu tio na ry His to ry, http://www.re vo lu tio na ry his to ry.co.uk/]91

Sa voir/agir, n° 22, 2012, « Mi li ter », 122 pages,
10 €.

Très sti mu lant dos sier de la revue édi tée par les te nants de la so cio‐ 
lo gie bour dieu sienne aux édi tions Le cro quant. Plu sieurs ar ticles
portent sur des ex pé riences hors hexa gone, avec un ar ticle sur le
prin temps chi lien (les mo bi li sa tions étu diantes de 2011), un autre sur
le « prin temps érable » (au Qué bec) et ses re tom bées en ma tière de
re pré sen ta tion po li tique, poin tant les ré sis tances à la mar chan di sa‐ 
tion de l’édu ca tion. J.L Mo re no Pes ta na s’in té resse aux condi tions so‐ 
ciales de la dé mo cra tie as sem bléiste en Es pagne à par tir du cas du
mou ve ment 15M. Ju lien Mi schi (voir éga le ment son texte dans les
Actes de la re cherche en sciences so ciales) ana lyse le mi li tan tisme che‐ 
mi not cé gé tiste. Ca the rine Le clercq (au teure d’une thèse sur le sujet)
s’in té resse au désen ga ge ment si len cieux de toute une gé né ra tion
d’ou vriers du PCF. L’ac tua li té hors dos sier n’est pas en reste, avec plu‐ 
sieurs contri bu tions sur le Front de gauche (dont un en tre tien sur sa
ge nèse avec Fran çois De la pierre, res pon sable du Parti de gauche de
J.-L. Mé len chon).
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[Sa voir/agir, www.savoir- agir.org (http://www.savoir-agir.org/),
revue@savoir- agir.org]
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So cio lo gies pra tiques, n° 23, 2011, « Le monde
du tra vail à l’épreuve des dis cri mi na tions »,
158 pages, 25 €.

Bien que paru il y a déjà deux ans ce nu mé ro de meure tou jours d’in‐ 
té rêt et d’ac tua li té. En de hors de plu sieurs ar ticles sa vants hors dos‐ 
sier, cinq contri bu tions en forment le cœur, consa cré aux dis cri mi na‐ 
tions. Ra chid Bou cha reb s’in té resse à la ma nière dont les or ga ni sa‐ 
tions syn di cales agissent face aux dis cri mi na tions ethno- raciales.
Vincent- Arnaud Chappe se penche pour sa part sur la mé thode des
pa nels per met tant d’ap por ter des preuves de pra tiques dis cri mi na‐ 
toires. On re tien dra éga le ment les pa ra doxes sou le vés par la vi si bi li‐ 
sa tion des per sonnes sé ro po si tives en en tre prises pour en vi sa ger de
lut ter contre les dis cri mi na tions (Char lotte Pe ze ril) ou en core com‐ 
ment les en tre prises s’ap puient sur des struc tures d’ex per tise pour
mettre en place des dé marches de mo bi li sa tions contre les dis cri mi‐
na tions. Si cer taines contri bu tions ne ma ni festent pas vrai ment une
grande ori gi na li té, la for mule, des ar ticles courts, peut ce pen dant
ten ter le lec teur.
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[So cio lo gies pra tiques, Presses de sciences Po, 117 bou le vard St Ger‐ 
main, 75006 Paris, www.pres ses des cien ces po.fr]
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Va carme, n° 63, prin temps 2013, 248 pages, 12
€.

Ce nu mé ro ex plore les « biens com muns » comme al ter na tive à l'État
et au mar ché. Il s'ouvre sur un long en tre tien avec Irène Bon naud,
met teuse en scène des Sup pliantes d'Es chyle, re nom mées Les Exi lées,
qui « confronte le de voir sacré d'hos pi ta li té aux in ter ro ga tions po li‐ 
tiques du mo ment » (p. 52), et dont l'ac tua li té au fil des pages ap pa raît
avec évi dence. Ainsi, dans la pièce, le roi d'Ar gos dit :
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« Si je re fuse de vous aider 
La honte dont tu parles mon te ra jus qu'au ciel 
Au cune flèche ne l'at tein dra plus » (p. 61).

Suivent en suite les pho tos et l'ana lyse de Sara Pres tian ni sur le pas‐ 
sage des mi grants de la Tur quie à la Grèce, et les murs dres sés par
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l'Eu rope ; murs qui, selon la po li to logue Wendy Brown, « fonc tionnent
de façon théâ trale, en pro je tant un pou voir et une ef fi ca ci té qu'ils
n'exercent pas réel le ment » (p. 85).

Do mi nique Du part dé monte – de ma nière aussi iro nique qu'ef fi cace –
le TFI (test de fran çais in ter na tio nal), qui consti tue le test de fran çais
pour l'ob ten tion de la na tio na li té fran çaise. Xa vier de La Porte rend
un bel hom mage à une chan son de Da niel Darc, Lan ce lot Ha me lin et
Bruno Le Dan tec dis cutent de l'opé ra tion « Marseille- Provence 2013 »
– la ghét toï sa tion est or ga ni sée « non par dé crets ob jec tifs et opé ra‐ 
tions po li cières mais au moyen d'une stra té gie ur baine pleine de
bonnes in ten tions (la « mixi té so ciale » ne s'ap plique ja mais aux quar‐ 
tiers cos sus) » (p. 176) – et Phi lippe Lan glois et Da niel De shays des ex‐ 
pé riences du son au ci né ma. Ce nu mé ro pro pose en outre deux en‐ 
tre tiens, l'un avec Todd She pard et l'autre avec Bea triz Pre cia do. Le
pre mier re vient sur la né ces si té de re pen ser la Ré pu blique au re gard
de la guerre d'Al gé rie  : « ren voyer l'OAS à un anti- républicanisme et
au fas cisme a per mis d'es qui ver la ques tion que po sait la ré vo lu tion
al gé rienne à la France  : pour quoi la Ré pu blique avait- elle été in ca‐ 
pable de pro duire l'éga li té ? » (p. 97-98). La se conde, mal gré des ré‐ 
flexions ci et là in té res santes, par pro vo ca tion (?) ou souci de rac‐ 
cour ci, se dis cré dite en af fir mant qu'« Evo Mo rales et Ma rine Le Pen
pour raient se re trou ver sur plein de choses ! » (p. 246). Le lec teur re‐ 
mar que ra éga le ment dans ce nu mé ro un éton nant li belle ano nyme de
1790 sur la trans pa rence des ta rifs des pros ti tuées pa ri siennes –
« elles ont voulu pous ser au plus haut prix des fa veurs dont au pa ra‐ 
vant un prix très or di naire nous lais sait pai sibles pos ses seurs  » (p.
163) – et, sur tout, l'ex cellent ar ticle de Quen tin Ra vel li sur la lo gique
de la crise im mo bi lière en Es pagne.
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Va carme, n° 64, été 2013, 251 pages, 12 €.

L'auto- analyse de l'im puis sance ac tuelle qui ouvre ce nu mé ro – ac‐ 
com pa gné d'illus tra tions d'An toine Per rot – montre que celle- ci s'est
muée en stra té gie po li tique (p. 9). Le Ca hier offre entre autre un do‐ 
cu ment de 1792 dé fen dant le juste prix – dé fense qui prend « les ha‐
bits de la cri tique li bé rale du li bé ra lisme  » (p. 46) –, le té moi gnage
d'une Pa les ti nienne vi vant en Syrie et une ré flexion au tour de la mise
en œuvre du droit cou tu mier kanak en Nou velle Ca lé do nie et de sa
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ten dance à (re)pro duire «  une re pré sen ta tion figée et faus sée  » de
l'iden ti té et de la culture (p. 71), ainsi qu'un poème, « une his toire de
peau épais sie par les an nées de so leil et d'aban don » (p. 81).  

Le Chan tier tente de dé mon ter les lieux com muns – « tout est cli ché.
(...) Et de cli ché en cli ché, on ne re garde plus vrai ment un pay sage
mais un film sous- titré » (p. 11) – at ta chés à la Corse. Il le fait par le
biais de pho tos, de ré cits – dont le beau Pays d'été d'Em ma nuelle Gal‐ 
lienne –, d'en tre tiens et d'une in té res sante en quête sur la pros ti tu‐ 
tion dans les « ca bou lots », qui éclaire l'an crage co lo nial des re pré‐ 
sen ta tions so ciales at ta chées aux pros ti tuées, sou vent étran gères et
no tam ment Afri caines.
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Deux ar ticles re viennent sur l'his toire et l'ex pé rience du Centre thé‐ 
ra peu tique de No nette – dont le dis po si tif ar chi tec tu ral qui fait du
lieu «  l'exact en vers du Pan op ti con » (p. 200) – et le nu mé ro se clôt
par un en tre tien avec le phi lo sophe Heinz Wis mann, pla çant l'exil –
« vé ri té pre mière » nous af fec tant tous (« nous sommes tous en exil »
(p. 230)) – au cœur de sa ré flexion.
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[Va carme, Paris, édi tions Am ster dam – www.va carme.org]102

RE VUES MI LI TANTES OU A
PERS PEC TIVES MI LI TANTES

A bâ bord !, revue so ciale et po li tique, n°
51, octobre- novembre 2013, « En plein
corps », 6 $ ca na diens.
Tou jours au rendez- vous, ce très in té res sant ma ga zine al ter na tif qué‐ 
bé cois, struc tu ré au tour d’un dos sier sur la place du corps. A par tir de
ce thème cen tral, des contri bu tions dé clinent sur l’arme du corps, le
consen te ment à la pros ti tu tion (sous forme in ter ro ga tive, heu reu se‐
ment), le corps des femmes de cou leurs, la mas cu li ni té ou en core la
mar chan di sa tion de la santé. Dans une pre mière par tie, l’ac tua li té
qué bé coise est pré sen tée, avec une cri tique fé roce du PQ (Parti qué‐ 
bé cois). La di men sion in ter na tio nale n’est pas ou bliée, avec no tam‐ 
ment un bel en semble consa cré au Chili, de 1973 à nos jours, mais
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aussi l’Es pagne ou le Bré sil. Enfin, une sec tion fort dé ve lop pée per‐ 
met d’ap pré hen der la ques tion de la culture (les livres, BD, ci né ma,
sur les quels les comptes ren dus abondent), mais aussi sur le rôle de la
ville de Mont réal et un in tri gant ar ticle signé par un col lec tif anar‐ 
chiste Emma Gold man qui se pro pose de vi dan ger les radios- 
poubelles, ver sion lo cale de NRJ et autres boîtes à mu sique. Le nu mé‐ 
ro pré cé dent (50), pré sen tait un dos sier sur les mu ta tions de l’uni vers
mé dia tique  ; dans le 49 (avril- mai), c’était une ra dio gra phie de la
gauche au Qué bec (« Entre la rue et les urnes ») qui était pro po sée. Le
nu mé ro 48 (février- mars) pro po sait un dos sier « Dé mo cra ti ser l’éco‐ 
no mie  » et le pre mier de l’année 2013 (nu mé ro 47, dé cembre 2012- 
janvier 2013) pré sen tait une série de contri bu tions sur les res sources
na tu relles et le plan Nord, si gni fi ca ti ve ment in ti tu lée « Aux vo leurs ».

[A bâ bord  !, 5819, de Lo ri mier, Mont réal, QC, H2G 2N8, info@aba‐ 
bord.org]
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Agone, n° 50, 2013, « Ré pri mer & do mes ‐
ti quer. Stra té gies pa tro nales », 248
pages, 20 €.

Les édi teurs de la revue nous avaient ha bi tués à la pu bli ca tion d’une
revue de très grande qua li té en même temps que d’une ra di ca li té po‐ 
li tique ex cep tion nelle dans le pay sage édi to rial. Le lec teur ne sera pas
déçu avec ce nou vel opus  : quand il est ques tion de mon dia li sa tion,
celle- ci est im mé dia te ment ca rac té ri sée de ca pi ta liste. Pour Agone, il
y a un ad ver saire et  celui- ci est un actif dé fen seur du sys tème. S’il y a
une crise du syn di ca lisme, c’est bien parce que le pa tro nat n’hé site
pas à user de l’arme de la ré pres sion pour do mes ti quer ses ad ver‐ 
saires, les mi li tants ou vriers et les or ga ni sa tions syn di cales. Oui, l’en‐ 
tre prise, de meure un lieu de contra dic tions et de conflits. Cha cune
des contri bu tions ras sem blées consti tue une source d’in té rêt et de
connais sances. Après un en tre tien avec une syn di ca liste ayant par ti‐ 
ci pé à la ré dac tion d’une note de la fon da tion Co per nic consa crée à la
dis cri mi na tion syn di cale, B. Gi raud rap pelle com ment le pa tro nat a
pro fes sion na li sé de puis de nom breuses an nées les tech niques ma na‐ 
gé riales vi sant à do mes ti quer les conflits du tra vail. H. Clé ment, à
par tir de son ex pé rience de mi li tant syn di cal rap pelle com ment s’or‐ 
ga nise le des po tisme d’en tre prise. E. Jul liard livre un très in té res sant
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ar ticle sur les mille (1000) ca bi nets d’avo cats qui co existent aux
  États- Unis (contre une di zaine en France) pour en tra ver et com‐ 
battre le syn di ca lisme. Deux autres contri bu tions mé ritent éga le ment
lec ture  : la ré flexion en ga gée par S. Bé roud et K. Yon sur la ré forme
de la re pré sen ta ti vi té et le rap pel de la ma nière dont le pa tro nat s’y
est pris dans la pé riode post-68 pour pré ser ver l’ordre usi nier en
France.   Mais l’ar ticle le plus in té res sant d’un en semble qui ne l’est
pas moins, est re pré sen té, selon nous, par le texte de Mar lène Ben‐ 
quet   in ti tu lé «  Le cir cuit de se cours syn di cal. Quand les re pré sen‐ 
tants pa tro naux et syn di caux co gèrent les conflits pro fes sion nels ». A
par tir d’une en quête de ter rain dans la grande dis tri bu tion, l’au teure
montre de ma nière tout à fait convain cante les pra tiques de rap pro‐ 
che ment des points de vue aux quelles se livrent les syn di ca listes (ici,
FO) et les em ployeurs pour pré ser ver, les uns, leur in fluence sur le
monde des sa la riés et, les autres, la bonne marche des af faires. Une
contri bu tion de pre mière im por tance pour se convaincre que la no‐ 
tion de bu reau cra tie syn di cale n’est pas un vain mot. S’ajoutent à ces
contri bu tions de qua li té du dos sier une pré sen ta tion sur l’état de
l’Eu rope, à par tir du livre de Perry An der son Le Nou veau Vieux Monde
et la ru brique his toire ra di cale, qui met en contre point de ma nière
his to rique les pra tiques ré pres sives au tour de juin 36. Un nu mé ro à
ne pas man quer.

[Agone, http://re vuea gone.re vues.org]106

An ti ca pi ta listes ! Men suel du NPA en
Gi ronde, n° 41, no vembre 2013, 1,50 €

Dans les an nées 70, la LCR (an cêtre de l’ac tuel NPA) avait dé ve lop pé
une presse ré gio nale, au tour de ses prin ci paux lieux d’im plan ta tion
(en Al sace par exemple). Mal gré la crise ac tuelle du NPA, cette tra di‐ 
tion se pour suit dans quelques ré gions. C’est le cas à Bor deaux, en
Languedoc- Roussillon avec Mo ti véEs ou en Franche- Comté, avec un
bul le tin plus mo deste, L’An ti ca pi ta liste. Sur 16 pages, l’or ga ni sa tion gi‐ 
ron dine pré sente l’ac tua li té lo cale : les mou ve ments so ciaux ou l’ac ti‐ 
vi té des élus, sans ou blier des in for ma tions in ter na tio nales ou l’ac tua‐ 
li té cultu relle lo cale.
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[An ti ca pi ta listes  ! men suel du NPA 33, 99 rue Ca mille Sau va geau,
33800 Bor deaux]
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Conver gences ré vo lu tion naires, n° 87,
mai 2013.
Dans l’édi to rial de ce nu mé ro de prin temps sont fus ti gés avec ta lent
les pro mo teurs de la Manif contre le ma riage pour tous, « cette Fri‐ 
gide Bar jot en mini- jupe qui flirte avec des ar che vêques en sou tane ».
Et de re gret ter que ce qui a été pos sible pour quelques cen taines de
mil liers de « Ca tho liques bon chic bon genre » (c’est- à-dire or ga ni ser
de grandes ma ni fes ta tions) ne le soit pas « pour les mil lions de tra‐ 
vailleurs me na cés dans leurs em plois et leurs sa laires ». Et ces mi li‐ 
tants ori gi naires de Lutte Ou vrière, de puis quelques an nées déjà au
NPA, de nu mé ro en nu mé ro mettent en garde la di rec tion du NPA
contre la fausse so lu tion qu’est le Front de Gauche (p. 22  : « Le fan‐ 
tasme du front avec le Front de Gauche »).
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Conver gences ré vo lu tion naires, n° 88,
juin- juillet-août 2013.

Ma ni fes tants et gré vistes de Tur quie sont sa lués : « Vive le prin temps
turc  !  » (titre de l’édi to rial). Un mini dos sier est consa cré à ce pays,
avec une étude in té res sante du syn di ca lisme mais aussi de l’AKP
(Parti de la Jus tice et du Dé ve lop pe ment), parti au pou voir qua li fié par
cer tains « d’is la miste mo dé ré ». En suite est fait un pre mier bilan de la
longue lutte à PSA- Aulnay, dans la quelle était en ga gé un de leurs ca‐ 
ma rades. Ce pen dant le prin ci pal dos sier de ce nu mé ro est consa cré à
la ré forme de la SNCF, sans que soient ou bliées pour au tant les ou‐ 
vrières du tex tile d’Asie, après l’ef fon dre ment le 24 avril 2013 de l’im‐ 
meuble Rana Plaza dans la ban lieue de Dacca (Ban gla desh) et la mort
de plus de 1 000 ou vrières qui y tra vaillaient pour les marques de
mode eu ro péenne (Zara, H&M, Be net ton …).
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Conver gences ré vo lu tion naires, n° 89,
septembre- octobre 2013.

Tou jours cette ques tion lan ci nante posée dans l’édi to rial : « Tous en‐ 
semble, quand ? », qui pré cède une série d’ar ticles sur les en tre prises
en lutte (PSA- Aulnay, Kem One, Centres d’appel, La Poste, SNCF). Le
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dos sier cen tral est consa cré à la Grèce et aux pays arabes. Avec tou‐ 
jours, pour la Tu ni sie, de fortes cri tiques en vers la stra té gie, jugée
trop uni ta riste, du Front po pu laire, dans le quel mi litent les cor res‐ 
pon dants tu ni siens du NPA. La double page consa crée aux pri maires
en Ar gen tine se fé li cite des ré sul tats du FIT (Front de la gauche et des
Tra vailleurs), al liance de 3 par tis trots kystes, qui double ses voix par
rap port aux pré cé dentes élec tions, ré sul tats confir més par les élec‐ 
tions qui viennent d’avoir lieu le 27 oc tobre 2013. Le nombre des voix
ob te nues est passé de 500 000 à 1 250 000, per met tant au FIT d’ob te‐ 
nir 3 dé pu tés na tio naux et plu sieurs dé pu tés pro vin ciaux. La vic toire
d’une stra té gie – l’union des Trots kystes  ! – que les ré dac teurs de
Conver gences vou draient bien voir ap pli quée en France !

[Conver gences ré vo lu tion naires, abon ne ment pour 6 n° (de 30 à 40
pages), 12 €, Les Amis de Conver gences, BP 128, 75921 Paris Cedex 19]
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In pre cor, n° 592/593, n° 594, n°
595/596, n° 597, n° 598, de mars à oc ‐
tobre 2013. Revue pu bliée sous la res ‐
pon sa bi li té du Bu reau exé cu tif de la IV
In ter na tio nale. Di rec teur de pu bli ca ‐
tion, Jan Ma lews ki.

e

Grâce à In pre cor, on peut suivre l’ac tua li té de pays en gé né ral igno rés
par la grande presse fran çaise. Ainsi le Da ne mark, dans le quel les
trots kystes sont en ga gés dans une coa li tion avec d’autres forces de la
gauche ra di cale, la En hed slis ten (ou Liste d’Unité, ap pe lée aussi Al‐ 
liance Rouge et Verte). Oc cu pant une po si tion char nière au Par le‐ 
ment, avec 12 dé pu tés, ces mi li tant(e)s tentent de conci lier cri tiques
et sou tien à un gou ver ne ment de gauche. S’ils votent contre le bud‐ 
get, le gou ver ne ment tombe et c’est la voie ou verte à la droite. Par
ailleurs, le risque est d’ap pa raître comme par tie pre nante d’un bloc
gou ver ne men tal tenté de ré duire les me sures de pro tec tion so ciale.
Di lemme ! En Eu rope, c’est le Por tu gal, où les trots kystes sont là aussi
en ga gés dans une al liance, le Bloco do Es quer da (Bloc de Gauche), et
la Bel gique qui sont les plus pré sents dans les co lonnes d’In pre cor.
Dans le n° 598 d’oc tobre 2013 est re pro duit l’appel du se cré taire gé ‐
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né ral de la FGTB (syn di cat) de Char le roi, Da niel Piron, en fa veur d’une
al ter na tive po li tique à la gauche du PS et d’Ecolo : « Pour un nou veau
Front de gauche » !

Mais d’autres pays ha bi tuel le ment ou bliés font l’objet de dos siers,
ainsi la Slo vé nie (n° 594), dont l’étude est confiée à Ca the rine Sa ma ry,
uni ver si taire spé cia li sée de longue date dans l’étude de cette ré gion
du monde. C’est à Ju lien Sa lingue, doc to rant en fin de thèse ou à Gil‐ 
bert Ach car, uni ver si taire confir mé (il est pro fes seur à la School of
Orien tal and Afri can Stu dies de l’uni ver si té de Londres) qu’il est fait
appel pour évo quer les pays du Proche et du Moyen Orient, lon gue‐ 
ment trai tés. Dans le n° 597, une dé cla ra tion com mune des or ga ni sa‐ 
tions mar xistes d'Égypte, Syrie, Irak, Liban, Maroc et Tu ni sie est pu‐ 
bliée. Ahlem Bel hadj, mé de cin hospitalo- universitaire, fé mi niste,
membre de la Ligue de la Gauche Ou vrière tu ni sienne est lon gue‐ 
ment in ter ro gée (n° 597).
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Grâce au ré seau de la IV  In ter na tio nale, des mi li tants fort éloi gnés
de l’Eu rope font le point, sur la Ma lai sie par exemple (La chlan Mar‐ 
shall, mi li tant de So li da ri ty d’Aus tra lie, dans le n° 595/6) ou le Japon
après la ca tas trophe de Fu ku shi ma (Dou gal Mc Neil, mi li tant de So cia‐ 
list Al ter na tive d’Aus tra lie). L’Amé rique la tine n’est bien évi dem ment
pas ou bliée, le nu mé ro 595/6 four nit des do cu ments in té res sants sur
le pro ces sus de paix en cours en Co lom bie, entre les FARC et le gou‐ 
ver ne ment.
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Enfin, des né cro lo gies de mi li tants sont don nées, celles de Denis Ber‐ 
ger (1932-3013) et de Jean- Michel Kri vine (1932-2013), ce der nier très
en ga gé dans la fa bri ca tion d’In pre cor ces der nières an nées (n° 594).
Dans le n° 598, Mi chel Le quenne re trace le par cours mi li tant de Mar‐ 
cel Gi be lin, mort en 2013 à 93 ans, trots kyste dès les an nées 1930, au‐ 
teur avec Jacques Danos, de Juin 36 pu blié en 2 vo lumes chez Mas pe‐ 
ro en 1972, ré édi té en 2006 par Les Bons Ca rac tères. Enfin, Eric Tous‐ 
saint rend hom mage, dans le n° 597, à Idal ber to Fer re ra Acos ta (1918-
2013), mi li tant cu bain. Il loue son cou rage et la constance de son en‐ 
ga ge ment pour le trots kysme – c’est lui qui pu blia à Cuba La ré vo lu‐ 
tion tra hie de Trots ky – mal gré son ap par te nance à la IV  In ter na tio‐ 
nale po sa diste.
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[In pre cor, abon ne ment, 55 € pour 1 an, Inprecor- Peci, 27 rue Taine,
Paris 75012]
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Lutte de Classe, n° 151, avril 2013.
Sur fond de scan dale Ca hu zac, un long édi to rial note « la déso rien ta‐ 
tion de la classe ou vrière », « la dé mo ra li sa tion de ses mi li tants », cela
se tra dui sant par « la mon tée de l’in fluence du Front na tio nal dans les
mi lieux po pu laires ». Jean- Luc Mé len chon profitera- t-il du dis cré dit
du PS ? Pas sûr, car comme le PCF, « il a contri bué à ap por ter du cré‐ 
dit à Hol lande et a par ti ci pé à son élec tion ». Le drame de la classe
ou vrière, c’est qu’il n’y a pas de parti cré dible qui dé fende ses in té rêts.
L’ur gence est donc de construire un parti pour la classe ou vrière.
Même conclu sion à la fin d’un ar ticle par ailleurs bien in for mé sur
Beppe Grillo et le suc cès de son Mou ve ment 5 Étoiles aux lé gis la tives
ita liennes de fé vrier 2013.

118

Un ar ticle de fond sur l’Es pagne tente d’ex pli quer l’am pleur de la crise
dont souffre ce pays par la prio ri té don née au BTP et à l’im mo bi lier
dès le len de main de la vic toire de Fran co. Dans l’ar ticle in ti tu lé
«  Gua de loupe. Les Forces pa trio tiques et les in té rêts des tra‐ 
vailleurs  », est pré sen té le nou veau re grou pe ment, le FPAC (Forces
pa trio tiques an ti co lo nia listes et an ti ca pi ta listes), créé à l’ini tia tive du
PCG. Il n’est pas pré dit grand suc cès à une ini tia tive qui met en avant
«  l’in dé pen dance na tio nale  » alors que seule la ré vo lu tion pro lé ta‐ 
rienne à l’échelle des Ca raïbes pour ra ré gler les pro blèmes que
connaissent les po pu la tions.

119

Lutte de Classe, n° 152, mai- juin 2013.
Éton nant édi to rial sur la France, dont la moi tié est consa crée à dé‐ 
non cer l’ali gne ment du NPA sur Jean- Luc Mé len chon. Re fu sant la lo‐ 
gique du NPA pour qui «  la dé non cia tion et l’abs ten tion ne font pas
une po li tique » (ci ta tion em prun tée au jour nal du NPA qui ap pe lait à
ma ni fes ter le 5 mai 2013 avec le Front de Gauche), les mi li tants de LO
re ven diquent leur pos ture iso la tion niste : « plu tôt que de par ti ci per à
une énième opé ra tion po li tique qui ne fait que re tar der la prise de
conscience du pro lé ta riat  »… Mais cu rieu se ment, le 1  dé cembre
der nier, Lutte Ou vrière s’est jointe à la ma ni fes ta tion, ap pe lée par le
Front de Gauche contre les aug men ta tions de la TVA dé ci dées par le
gou ver ne ment Hollande- Ayrault
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Pre nant la suite de l’ar ticle sur l’Es pagne du nu mé ro pré cé dent, celui- 
ci montre com ment PS et Parti po pu laire se sont mis au ser vice des
classes do mi nantes. Est dé crite la mo bi li sa tion or ga ni sée par le mou‐ 
ve ment dit du 15-M (15 mai 2011), les In di gnés es pa gnols, avec ses
spec ta cu laires cam pe ments ins tal lés sur les places des villes, à com‐ 
men cer par la cé lèbre Puer ta del Sol, à Ma drid. Mais, mal heu reu se‐ 
ment, pour la revue, «  ces mou ve ments in for mels, certes contes ta‐ 
taires (sont) ré tifs aux idées ré vo lu tion naires, aux ré fé rences au com‐ 
mu nisme ou à la no tion de classe so ciale, donc de lutte de classe ». La
so lu tion  ? En Es pagne comme ailleurs  : «  la créa tion d’un vé ri table
parti ré vo lu tion naire ».
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Lutte de Classe, n° 153, juillet- août 2013.
No tons un ar ticle im por tant sur « l’ex trême droite, un dan ger mor tel
pour la classe ou vrière », écrit peu après la mort de Clé ment Méric.
Après avoir dé non cé les res pon sa bi li tés de la droite et de la gauche
dans la mon tée du Front na tio nal, la po li tique pré co ni sée par ces mi‐ 
li tants contre ce fléau est cu rieu se ment at ten tiste. Pas ques tion no‐ 
tam ment d’af fron ter cette pous sée de l’ex trême droite en s’al liant à
des par tis qui dé fendent la bour geoi sie et son sys tème  : « Croire ou
lais ser croire que la lutte contre la mon tée de l’ex trême droite
consiste à mul ti plier les ma ni fes ta tions uni taires entre par tis et or ga‐ 
ni sa tions, et dont les ap pels sont si gnés sans états d’âme par le Parti
so cia liste ou Europe- Écologie-les Verts qui, au pou voir, en tre‐ 
tiennent le ter reau sur le quel pros père l’ex trême droite, c’est au
mieux de la naï ve té, au pire une trom pe rie dé li bé rée » (p. 17). Il faut
être pa tient et at tendre la ri poste des tra vailleurs qui «  peut venir
sans pré ve nir ». En at ten dant, adop tant une pos ture mo deste, les ré‐ 
vo lu tion naires doivent se conten ter de «  pro po ser une po li tique de
classe aux tra vailleurs ».
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Est éga le ment fait le bilan de la grève à PSA- Aulnay, dans la quelle les
mi li tants de LO ont joué un rôle es sen tiel. C’est en core une fois l’oc‐ 
ca sion de tour ner en dé ri sion les pro po si tions du NPA : « Le NPA et la
ri tour nelle sur la conver gence des luttes » (p. 23). Ce ca va lier seul est
as su mé par les mi li tants de ce cou rant po li tique  : «  De puis des an‐ 
nées, la po li tique du NPA consiste à es pé rer que des mi li tants
veuillent bien for mer avec lui des struc tures in dé pen dantes des tra ‐
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vailleurs (sic), sur le plus petit dé no mi na teur com mun, plu tôt que de
mener au sein de la classe ou vrière une po li tique ré vo lu tion naire » (p.
24).

Lutte de Classe, n° 154, septembre- 
octobre 2013.
Cette pos ture, dé ci dé ment à contre- courant, est ré af fir mée dans
l’édi to rial : « Dans cette pé riode de recul », il est plus que ja mais né‐ 
ces saire de dé fendre «  des pers pec tives com mu nistes ré vo lu tion‐ 
naires ». Et « le jour où la classe ou vrière com men ce ra à cher cher des
so lu tions, lorsque les pre miers femmes et hommes (sic), les jeunes,
re trou ve ront l’envie d’agir, les mi li tants au jourd’hui iso lés se ront en
si tua tion d’être les points de fixa tion au tour des quels s'ag glo mé re ront
des di zaines ou des cen taines d’autres ».
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Syrie, Égypte, Tur quie sont pas sés en revue, de même que l’Afrique
du Sud, avec pour cette der nière la tra duc tion d’un ar ticle de leurs
ca ma rades an glais de Class Struggle. Même em prunt à Pou voir aux
tra vailleurs, revue pu bliée à Abid jan, pour une étude du com plexe
pro blème fon cier en Côte d’Ivoire, qui per mit la sur en chère xé no‐ 
phobe. Ex cellent ar ticle sur un pro blème qui af fecte la vie de mil lions
de per sonnes.
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[Lutte de Classe, abon ne ment pour 1 an, 15 €, Lutte Ou vrière BP 233,
75865 Paris Cedex 18]
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Z, revue iti né rante d’en quête et de cri ‐
tique so ciale,  n° 7, 2013, « Thes sa lo ‐
nique, Grèce », 196 pages, 10 €.
Ce qui étonne le lec teur en ou vrant la revue, c’est la qua li té du tra vail
de mise en page. Z est vrai ment une belle revue, à un coût dé fiant
toute concur rence, avec de la cou leur, des des sins, de la photo, de la
bande des si née, tout le bon goût et une cer taine vo lup té. Z n’est
pour tant pas une revue d’art, mais une revue en ga gée. Dans ce nu mé‐ 
ro, les contri bu teurs sont par tis sur la route de la Grèce, du rant plu‐ 
sieurs se maines, sillon nant le pays, dans un break de 440  000 ki lo‐ 
mètres au comp teur, à la ren contre de ses ha bi tants. De ces pé ré gri ‐
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6  On peut lire sur cet as pect : Ned jib Sidi Mous sa, « Face à la guerre d'Al gé‐ 
rie  : tran sac tions an ti co lo niales et re con fi gu ra tions dans la gauche fran‐ 
çaise », Dia cro nie, Studi di Sto ria Contem po ra nea, n° 9, 1/2012.

7  Comme men tion né dans ce nu mé ro  : Jean- François Lyo tard, La Guerre
des Al gé riens, Écrits 1956-1963, choix de textes et pré sen ta tion par Mo ham‐ 
med Ram da ni, Paris, Ga li lée, 1989.

na tions, il en ré sulte des re por tages par ti cu liè re ment dé ca lés. On lira
no tam ment l’in ter view avec Zoe Geor gan ta sur le bi douillage sta tis‐ 
tique que re pré sente la dette grecque ou celui avec Iphi ge nia Kamt si‐ 
dou et Akri tas Kai dat zis, en sei gnants de droit consti tu tion nel à l’uni‐ 
ver si té Aris tote de Thes sa lo nique. De même, le re por tage sur Sy ri za,
le parti de la gauche ra di cale qui a émer gé de la crise ré cente, pré‐ 
sente un vi sage pour le moins cri tique de ce parti, qui ap pa raît pour‐ 
tant comme le plus cri tique du sys tème po li tique grec. Plu sieurs
contri bu tions sur l’Aube dorée (l'or ga ni sa tion néo- nazie) sur le fonc‐ 
tion ne ment de l’hô pi tal grec, sur la re prise en au to ges tion d’une usine
de car re lage, le fonc tion ne ment des as sem blées de quar tier ou la
« gué rilla po ta gère », per mettent de se dres ser un por trait de cette
Grèce qui subit un ou ra gan ré ces sif de la part de la  Troï ka, mais qui
s’or ga nise pour y ré sis ter. Un très beau nu mé ro d’une va riante du
jour na lisme d’in ves ti ga tion so ciale qui donne à lire des ar ticles vrai‐ 
ment ori gi naux.
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