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Hor mis la pré face de l'his to rien fran çais Pierre Milza, qui s'ins crit ici
dans le pa ra digme to ta li taire do mi nant, par sa vi sion idéo lo gique d'un
com mu nisme vu comme hé ri tier di rect du " ja co bi nisme ex ter mi na‐ 
teur de 1793 ", ce qui l'a conduit à " étendre son ombre cau che mar ‐
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desque sur la mé moire col lec tive de l'hu ma ni té " (p.6) 1, tout dans ce
vo lume est Ita lie. Il s'agit en effet de la tra duc tion d'un ou vrage pu blié
en 2003 par un des spé cia listes trans al pin du monde com mu niste,
au quel il a consa cré plu sieurs ou vrages, Mar cel lo Flores, pro fes seur à
l'uni ver si té de Sienne, par la pro téi forme mai son d'édi tion Giun ti 2. En
dix cha pitres, l'au teur, qui ne pré tend nul le ment faire œuvre no va‐ 
trice sur l'his toire de ce cou rant po li tique, brosse l'évo lu tion du mou‐ 
ve ment com mu niste de puis ses pro dromes du XIXe siècle (" Un
spectre hante l'Eu rope ") jus qu'à la per es troï ka et à la chute au début
des an nées 90 du XXe siècle. Le re gard qu'il pro pose sur cette his‐ 
toire est plu tôt cri tique, tout en res tant to ta le ment en de hors de
l'école ré vi sion niste an ti com mu niste 3. A par tir du mo dèle so vié tique,
Flores dé ve loppe l'en semble des ex pé riences com mu nistes mon‐ 
diales, y com pris celles concer nant des cas plus ou moins bien
connus, comme pour le Ké ra la (un Etat de l'Inde) ou l'In do né sie, par
exemple.

Néan moins, comme son titre l'in dique, l'at trait prin ci pal d'un tel livre
ré side - au rait dû ré si der, devrions- nous plu tôt dire - dans son ico‐
no gra phie. D'un point de vue quan ti ta tif l'ob jec tif semble at teint : 417
images, des pho to gra phies en écra sante ma jo ri té mais aussi des des‐ 
sins, ca ri ca tures, af fiches, ban nières, ban de roles, pein tures, cartes et
gra phiques. Un tel cor pus pou vait per mettre de faire voir à quoi res‐
sem blait cette ex pé rience his to rique unique. Un tel cor pus de vait
conduire " à une his toire des mo da li tés du faire- croire " dans le
monde com mu niste, pour re prendre une ex pres sion, ap pli quée à une
autre époque, de l'his to rien Phi lippe Poir rier 4. Force est de consta ter
que l'on se trouve loin du compte, aussi bien dans ce qui est mon tré
que dans la ma nière dont ça l'est. C'est peu dire que de dé plo rer le
manque presque total d'at ten tion por tée non seule ment à l'ap pa reil
cri tique de cette ico no gra phie, mais éga le ment aux images elles- 
mêmes. Les pho to gra phies, cer taines pleine page tan dis que d'autres
sont ré duites à l'état de vi gnettes lil li pu tiennes, ne com portent aucun
nom d'au teur, au cune di men sion, avec des dates et des lé gendes im‐ 
pré cises voire far fe lues (Léo nid Bre j nev à une réunion du Ko min tern
p. 103 !) ; beau coup sont re ca drées ou pires, dé tou rées, pour ne lais‐ 
ser qu'un ou deux per son nages em blé ma tiques, par- dessus du texte,
comme dans n'im porte quel news ma ga zine : ainsi Karl Marx et sa fille
Jenny (p. 9), Karl Radek et Zi no viev (p. 33), Lé nine (p. 34), Mao Ze dong
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(p. 86), En ri co Ber lin guer (p. 154) etc. Des pein tures su bissent le
même sort : ainsi le lec teur ne peut réel le ment juger d'un ta bleau de
M.V. Nes te rov de 1903 (por trait en pied ? por trait de groupe ? scène
d'in té rieur ? d'ex té rieur ?) puisque n'est ex trait que le vi sage de
Maxime Gorki pour illus trer un " écri vain pour le peuple " (p. 39). Les
re pro duc tions de ca ri ca tures ou d'af fiches sont elles aussi sans au‐ 
teurs ni dates ou di men sions y com pris lors qu'il s'agit d'œuvres très
connues. Ainsi, de l'af fiche où l'on voit Lé nine ba layant le globe de ses
mo narques, ca pi ta listes et autres pa triarches or tho doxes (p. 46) ou
bien pour celle in ti tu lée " Vive la troi sième In ter na tio nale com mu‐ 
niste " (p. 78), le lec teur devra se re por ter à d'autres ou vrages pour
ap prendre qu'il s'agit d'une œuvre de Vik tor Deni de 1920, pour la
pre mière, et de Ser gei Iva nov de 1920 (26 x 35), après le se cond
congrès du Ko min tern, pour la se conde. Enfin, der nier exemple du
laisser- aller avec le quel la re cherche (?) ico no gra phique fut menée,
une photo cé lèbre mon trant Mao Ze dong che vau chant avec quelques
com bat tants, dans les mon tagnes du Chen- si du Nord, en 1947 (p. 76-
77) est la photo re tou chée de 1976, la chute de la " bande des quatre "
ayant alors pro vo qué l' " ef fa ce ment " de la femme de Mao, Jiang Qing,
qui che vau chait der rière le groupe sur l'ori gi nal 5. Ar rê tons là cette
énu mé ra tion à pro pos de la forme. La lé gi ti mi té et la per ti nence des
images choi sies, en fonc tion des thèmes abor dés, sont éga le ment su‐ 
jettes à cau tion. Ainsi, pour quoi toutes ces pho tos conve nues et in‐ 
utiles de di ri geants sou riants à l'ob jec tif ou à la ca mé ra : Trots ki et
Na ta lia Se do va, Sta line et Iéjov, Tito, Nas ser et Nehru, Khroucht chev
(5 fois), Go mul ka, Mao et Lin Piao, Gor bat chev ? Pré sen ter des cli chés
de di ri geants po li tiques, à for tio ri de di ri geants com mu nistes, n'a
d'in té rêt que dans une ana lyse des stra té gies de po si tion ne ment au
plan na tio nal ou in ter na tio nal, en fonc tion de l'époque, des al liés à re‐ 
cher cher, des en ne mis à dé bus quer, en un mot des ob jec tifs de cha‐ 
cun, toutes choses ab sentes ici. Il y a pour tant un cer tain nombre de
do cu ments in édits dans cet ou vrage, en par ti cu lier ceux qui
concernent l'Ita lie : par exemple une mé daille com mé mo rant l'oc cu‐ 
pa tion des usines mé tal lur giques en 1920 (p. 48), un tract clan des tin
de pro pa gande de la CGL (équi valent de la CGT) en 1930 (p. 91) ou des
pho to gra phies de ma ni fes ta tions et de ma ni fes tants dans les an nées
50 (p. 108, 122-123). Mais rien, hélas, sur les cir cons tances et les dif fé‐ 
rentes étapes de leur créa tion pas plus que sur les au teurs ou les sup‐ 
ports de dif fu sion. On l'au ra com pris, nous n'avons pas af faire à une
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his toire so ciale des re pré sen ta tions com mu nistes, mais bien plus
pro saï que ment à un pa no ra ma du com mu nisme mon dial (mal) illus‐ 
tré, au sens où des illus tra tions ne sont là que pour agré men ter le
texte. Re je tons d'em blée l'ob jec tion à pro pos d'ou vrages " grand pu‐ 
blic " qui n'au raient que faire de ces pos tures scien ti fiques, à moins
de pos tu ler un double mé pris, à l'en contre d'abord des lec teurs et en‐ 
suite des re cherches ac tuelles, res treintes ainsi à un pu blic éli tiste. A
l'évi dence, l'édi tion, en ce début de XXIe siècle, d'ou vrages de cette
te neur pour rait contre dire une af fir ma tion d'An nie Du prat, une des
spé cia listes de l'his toire de la ca ri ca ture, lors qu'elle af firme qu'un "
des ac quis fon da men taux des ré flexions his to rio gra phiques ré centes
est de re don ner à l'ico no gra phie une place au ser vice de l'his toire 6 ",
tout en confor tant ce pen dant un bilan plus pes si miste, celui de Mi‐ 
chel Pas tou reau et Clau dia Rabel, qui, bien que mé dié vistes, l'élar‐ 
gissent à toutes les époques, no tant que " l'étude des images reste, au
sein des études his to riques, la pa rente pauvre, la der nière roue du
car rosse 7 ".Pour tant, une his toire du " vi suel com mu niste " est bien
en ten du pos sible. Il s'agi rait de dé ga ger des lo giques d'éla bo ra tion, de
pro duc tion et de ré cep tion. à par tir d'un dé pouille ment ex haus tif des
mul tiples traces ico no gra phiques lais sées par les dif fé rents ap pa reils
d'agit prop des or ga ni sa tions com mu nistes mon diales : par exemple
dans les an nées 30 en Al le magne l'AIZ (Ma ga zine illus tré des ou vriers)
avec les pho to mon tages de John Heart field ou l'As so cia tion des ar‐ 
tistes de l'Al le magne ré vo lu tion naire nom mée aussi " Groupe rouge ",
avec George Grosz, Otto Dix ou Otto Grie bel, au Mexique le Syn di cat
des tra vailleurs tech niques, peintres et sculp teurs avec les peintres
mu ra listes Diego Ri ve ra et David Al fa ro Si quei ros ou en URSS la créa‐ 
tion du Bu reau in ter na tio nal des ar tistes ré vo lu tion naires. Si l'on se
borne à l'Union so vié tique, cer taines re cherches ré centes font ap pa‐ 
raître le rôle mo bi li sa teur et les fonc tions po li tiques de l'af fiche 8 ou
du photo- journalisme. Les noms et le tra vail pro pa gan diste de Ev gue‐ 
ni Khal dei 9, au teur de la pho to gra phie du sol dat de l'Ar mée rouge
plan tant le dra peau so vié tique sur le toit du Reichs tag en mai 1945 10,
de Dmi tri Bal ter mants 11 ou de Boris Igna to vitch 12, ces ar tistes en ga‐ 
gés sur le " front idéo lo gique " de la pho to gra phie pro lé ta rienne dans
un pre mier temps, de la pho to gra phie anti- fasciste en suite, com‐ 
mencent à sor tir de l'ombre. De même que le par cours de ci néastes
tels Roman Kar men 13. Dans des do maines proches, des ou vrages sur
la Guerre d'Es pagne 14 res ti tuent aux pho to gra phies tout leur sta tut
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1  Qui conque pos sède dans sa bi blio thèque l'ou vrage que cet au teur, alors
maître- assistant à l'IEP de Paris, pu blia avec Ma rianne Ben te li, Le fas cisme
au XXe siècle, Paris, Pu bli ca tions de l'uni ver si té de Paris I Panthéon- 
Sorbonne, Edi tions Ri che lieu, coll. " L'Uni vers contem po rain ", 1973, pour ra
re mar quer qu'à cette époque Pierre Milza n'hé si tait pas à ca rac té ri ser le
fas cisme comme un " ré gime[s] d'ex cep tion mis en place ou ac cep té[s] par la
classe di ri geante dans le cadre du sys tème ca pi ta liste " alors que ce der nier
se trouve dans une pé riode de concen tra tion et de fu sion, dans la quelle "
Lé nine verra la phase ul time du ca pi ta lisme et le fon de ment de l'im pé ria‐ 
lisme " (p. 387 et 7). Mais c'était il y a plus de trente ans…

2  No tons d'ailleurs qu'un autre ou vrage, pu blié si mul ta né ment, est consa‐ 
cré au fas cisme : Fran ces ca Tac chi, His toire illus trée du fas cisme, Paris, Edi‐ 
tions Place des vic toires, 2004.

3  A cet égard, on ne peut man quer de s'éton ner, une fois de plus, de la lé gè‐ 
re té des pra tiques édi to riales consis tant à faire pré fa cer des livres par des
ré dac teurs aux an ti podes idéo lo giques de l'au teur.

4  Phi lippe Poir rier, Les en jeux de l'his toire cultu relle, Paris, Le Seuil, "
Points- Histoire ", 2004, p. 313.

5  Pour cet exemple pré cis, on se re por te ra à Alain Jau bert, Le com mis sa riat
aux ar chives. Les pho tos qui fal si fient l'his toire, Paris, Edi tions Ber nard Bar‐ 
rault, 1986, p. 124.

6  Annie Du prat, " Le roi, la chasse et le pa ra pluie ou com ment l'his to rien
fait par ler les images ", Ge nèses, n°27, juin 1997, p. 109.

7  Mi chel Pas tou reau, Clau dia Rabel, " His toire des images, des sym boles et
de l'ima gi naire ", in Jean- Claude Ssh mitt, Otto Ge rhard Oexele (dir.), Les
ten dances ac tuelles de l'his toire du Moyen- Âge en France et en Al le magne,
Paris, Pu bli ca tions de la Sor bonne, 2002, p. 595-616.

8  Vic to ria E.Bon nell, Ico no gra phy of Power. So viet Po li ti cal Pos ters under
Lenin and Sta lin, Ber ke ley, Uni ver si ty of Ca li for nia Press, 1997.

de do cu ments his to riques à part en tière. Pour ter mi ner, on ne peut
donc que re gret ter que Mar cel lo Flores, au teur par ailleurs de com‐ 
mu ni ca tions ou d'ar ticles pé né trants sur le " ré vi sion nisme " anti- 
communiste à l'œuvre dans la so cié té ita lienne d'au jour d'hui 15, se soit
lais sé en traî ner à une telle com mande.
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9  Mark Gos set, Khal dei, un pho to re por ter en Union so vié tique, Paris, Edi‐ 
tions Le Chêne, 2004.

10  Cette pho to gra phie, su perbe image de pro pa gande, fut construite, donc
re jouée et re pho to gra phiée sui vant une dra ma tur gie pré cise.

11  " Dmi tri Bal ter mants ré tros pec tive ", ex po si tion à la Mai son eu ro péenne
de la pho to gra phie, à Paris, au prin temps 2005. Un ca ta logue est dis po nible.

12  Olga Iva no va, " L'obli qui té et l'em pa que tage : deux pro cé dés no va teurs
dans la pho to gra phie so vié tique des an nées 1920-1930 et leur ap pli ca tion
par Boris Igna to vitch ", His toire de l'art, n°52, juin 2003, p. 57-68.

13  Pa trick Bar be ris, Do mi nique Cha puis, Roman Kar men. Une lé gende
rouge, Paris Le Seuil, 2002, et des mêmes un do cu men taire télé, " Roman
Kar men, un ci néaste au ser vice de la Ré vo lu tion ", Kuiv Pro duc tion et Arte
France, 2001, 90mn.

14  Mi chel Le febvre, Remy Skou tels ky, Les Bri gades In ter na tio nales. Images
re trou vées, Paris, Le Seuil, 2003, et " La guerre ci vile es pa gnole. Des pho to‐ 
gra phies pour l'his toire ", Ca ta logue, Paris, Mar val, 2001.

15  Mar cel lo Flores, " Le débat ita lien sur le com mu nisme entre chro nique et
his toire ", Ma té riaux pour l'his toire de notre temps, n°68, octobre- décembre
2002, nu mé ro sur la jour née d'études du 29 mai 2001, Paris, sur " Na zisme,
fas cisme, com mu nisme : dé bats et contro verses his to rio gra phiques en Al le‐ 
magne et en Ita lie ", et " Un ré vi sion nisme à l'ita lienne ", Le Ma ga zine Lit té‐ 
raire, n° 407, " L'Ita lie d'au jour d'hui ", mars 2002.
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