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L’in tro duc tion, dans les li mites du genre et de l’écri ture d’un mé moire
de maî trise, pré cise le choix du sujet et ses bornes chro no lo giques.
Sai sir le Co mi té pour la IIIème In ter na tio nale, dans sa briè ve té chro‐ 
no lo gique (1919-1921) comme un objet d’his toire à part en tière im‐ 
plique pour l’au teur de ques tion ner d’em blée les ré cits, puis l’his to‐ 
rio gra phie, re la tifs à la ques tion. La borne chro no lo gique de 1936
s’éclaire ainsi quand le PCF fixe une his toire ca no nique du co mi té,
bien que dis cu tée par les mé moires sin gu lières des ac teurs. Ce choix
en en gage d’autres  : la lec ture de la struc tu ra tion du Co mi té dé‐ 
bouche en suite sur l’étude d’une gé né ra tion mi li tante, pour en suite se
res ser rer dans l’ana lyse pro so po gra phique de par cours mi li tants. In
fine, l’au teur in ter roge alors la ma nière dont une part de ces mi li tants
put s’af fran chir du grand récit mi li tant de la IIème In ter na tio nale dé‐ 
crit par Marc An ge not 1.

1

Com ment se sai sir des ré cits cou rant jusqu’en 1980 sur le Co mi té
pour la IIIeme In ter na tio nale ? Pre nant le cur seur com mé mo ra tif, la
dé mons tra tion s’épuise par fois en confon dant les re gistres. D’une
part, la date re te nue - celle du Congrès de Stras bourg (fé vrier 1920)-
im pose à l’au teur de fré quentes ré fé rences à Tours qui ne se rait pas
l’évé ne ment fon da teur. Si l’ana lyse se fixe la mé moire comme objet, il
ne s’agit pas de dis cu ter ces re pré sen ta tions mais d’en éclai rer les
struc tures ; la dé fense de Stras bourg contre Tours as si mile toute ré ‐
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fé rence à ce der nier congrès comme par ti ci pant d’une vul gate com‐ 
mu niste –dont l’édi tion cri tique du Congrès en 1980 por te rait en core
la marque. En outre, tout à son tra vail mé mo riel, Fran çois Fer rette
juge sur le même plan des re gistres d’écri ture dis cor dants. Les ré cits
de 1930, le récit uni fié par Fré ville de l’his toire du Co mi té en 1936, se
mêlent à d’autres lec tures com mé mo ra tives à tel point qu’on ne sait,
dans l’exa men des pro duc tions de l’Ins ti tut Mau rice Tho rez après
1964, ce qui re lève du té moi gnage pu blié re pris comme tel et des ca‐ 
té go ries d’ana lyse for gées par l’IMT. A ce jeu, la té léo lo gie guette (p
56). L’exa men de l’his to rio gra phie connaît les mêmes tra vers. Certes
cré di tée de la pre mière thèse scien ti fique sur les ori gines du com mu‐ 
nisme fran çais, Annie Krie gel est com pa rée aux ou vrages de Gé rard
Wal ter et Jacques Fau vet, sans même la dis tinc tion des re gistres
d’ana lyse, le poids des sources ; Boris Sou va rine, dans son ou vrage de
1981 (Au tour du Congrès de Tours) in té resse da van tage l’au teur –il est
à la fois ac teur et his to rien. L’appel –rapide-  aux tra vaux de Marie
Claire La vabre sou ligne que pour Fran çois Fer rette his to rio gra phie et
ré cits sont fi na le ment au tant de pro duc tions mé mo rielles (pour quoi
pas ? mais à quelle(s) fin(s) cette in dis tinc tion ?) qu’une conclu sion à
pro pos de la se maine com mé mo ra tive or ga ni sée par le PCF en 2000
per met d’ap pro cher : « l’équa tion Co mi té de la 3eme In ter na tio nale =
ré vo lu tion d’oc tobre = dé fense de l’URSS pour rait se trans for mer en
une équa tion dif fé rente, adap tée à notre temps : Co mi té de la 3eme
In ter na tio nale = ré vo lu tion = chan ge ment de so cié té ». Certes, mais
alors quel est l’objet du mé moire : l’usage d’une ré fé rence (le Co mi té)
ou l’his toire d’une struc ture dé ter mi nante dans la fon da tion du PCF ?

La se conde par tie consa crée à l’im plan ta tion et à la vi si bi li té du Co‐ 
mi té est plus convain cante.
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Elle s’ouvre sur la ge nèse des co mi tés et les moyens pro pa gan distes
mis en œuvre. L’étude plus fine du Nord Pas de Ca lais et de la ré gion
pa ri sienne pré cise la quo ti dien ne té de ce tra vail. Elle dé bouche sur
une re lec ture du Congrès de Stras bourg et des ma ni pu la tions –im pu‐ 
tables aux « cen tristes »- en tou rant le dé compte de la mo tion pour
une adhé sion im mé diate à la IIIeme In ter na tio nale. Cet épi sode ac‐ 
cen tue la pres sion sur la SFIO, Tours sur vient. Une dé ci sion de l’IC
met fin (1921) au Co mi té. En conclu sion, Fran çois Fer rette dis cute les
chiffres don nés par Annie Krie gel sur le Co mi té, es ti mant que celui- ci
dis pose d’une base plus large (10 000 per sonnes en vi ron), ra mi fiée, ir ‐
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de l’hu ma ni té et science de l’his toire, Paris, L’Har mat tan, 2000.

ri guant le pre mier com mu nisme fran çais  ; cartes et ta bleaux en an‐ 
nexes sup portent la dé mons tra tion. Elle ouvre sur une étude gé né ra‐ 
tion nelle fon dée sur la re con nais sance d’un groupe de mi li tants (100)
issus du Co mi té for mant un ré seau dans le PC, soit la «  gauche du
PC ». L’exer cice de fonc tions d’en ca dre ment dans le Co mi té ou dans
le PCF pré cise les contours de l’échan tillon. Il n’y a pas d’ho mo gé néi té
idéo lo gique dans ce cor pus comme le sou ligne l’ap pré hen sion des
tra jec toires dans le PCF : le Co mi té n’a donc pas in trin sè que ment joué
un rôle for ma teur, d’au tant que la moyenne d’age des mi li tants est de
36,5 ans au mo ment de l’en trée dans le PCF. Le cor pus donne ce pen‐ 
dant la part belle aux « ré vo lu tion naires » face aux « cen tristes » dans
le Co mi té. Les se conds s’in tègrent (Louis Sel lier, Mar cel Ca chin) da‐ 
van tage à la bol che vi sa tion que les pre miers. Pour l’au teur, la culture
et les pra tiques po li tiques en gen drées par la forme du Co mi té (sub‐ 
ver sion des ins ti tu tions par ti diaires) consti tuent la cible prin ci pale de
la bol che vi sa tion (dé clen chée en 1924). Mar cel Ca chin in carne lui une
op tion plus à même de plaire aux orien ta tions de l’IC à par tir de 1930,
au gu rant pour Fran çois Fer rette d’un re tour aux grands ré cits mi li‐ 
tants de la IIeme In ter na tio nale dont Ca chin se rait le dé po si taire. Le
tour nant de 1934 par achève alors une mu ta tion en tre prise bien avant
vi sant à re nier le pro jet ré vo lu tion naire fon da teur du PCF, porté par
le cou rant « ré vo lu tion naire »du Co mi té.

A la lec ture, le tra vail de Fran çois Fer rette laisse des re grets. Ceux des
pro messes non te nues de la pre mière par tie sur l’his to rio gra phie et la
mé moire pour construire l’objet Co mi té. Ceux sur tout d’une étude
plus fouillée de la pro so po gra phie et du de ve nir des membres du cor‐ 
pus que lais sait pré sa ger le brio de la se conde par tie. Le choix d’un
re tour dans la conclu sion gé né rale sur les pos sibles ré vo lu tion naires
de 1921 tourne, à mes yeux, le dos à ce que le Co mi té per met d’en tre‐ 
voir : une lec ture plus fine des ori gines du com mu nisme fran çais, dif‐ 
fé rente de la com pul sion « to ta li taire » qui af fecte le re nou veau des
études sur ce sujet, sou vent por tées par l’ap port de Fran çois Furet et
Pierre Ro san va lon 2.
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2  Cf. l’édi tion élec tro nique par la fon da tion Jean Jau rès (note 42) du tra vail
de Ro main Du cou lom bier (Le pre mier com mu nisme fran çais, un homme
nou veau pour ré gé né rer le so cia lisme ?) Et Vincent Cham barl hac, « Ré vi ser
les ori gines du com mu nisme fran çais ? 1789-1989 : al lers et re tours ? », dis‐ 
po nible en ver sion élec tro nique sur le site de Dis si dences.
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