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

1. Revues électroniques
Les C@hiers de psychologie politique, 2 n° par an.
E-rea. Revue électronique d'études sur le monde anglophone, n° 7.2,
2010, « Instants de ville/City Instants ».
Histoire@Politique. Politique, culture, société, n° 9, septembre-décembre
2009, n° 12, septembre-décembre 2010.
Reconstruction : Studies in contemporary culture, vol. 10, n° 4, automne
2010, vol. 10, n° 3, été 2010, « Inventions of Activism ».
Revue Lisa/Lisa e-journal, Littératures, histoires des idées, images,
sociétés du monde anglophone, vol. VI, n° 1, 2008, « De la propagation
des idées et des images ».

2. Mouvement anarchiste
* Réfractions. Recherches et expressions anarchistes, n°24, mai 2010,
« Des féminismes, en veux-tu, en voilà »

3. Mouvement communiste
Actuel Marx, n° 48, 2010/2, « Communisme ? », 228 p.
Cahiers du C.E.R.M.T.R.I., n°137, mai 2010, « Naissance du Parti
communiste en France, 1920-1922 ».
Cahiers du C.E.R.M.T.R.I., n°138, septembre 2010, « Moyen-Orient (1936-
1949). Documents : le mouvement ouvrier et ses problèmes »
Cahiers du C.E.R.M.T.R.I., n°139, décembre 2010, « Afrique du sud (2).
Documents sur le mouvement national, le mouvement ouvrier et les
positions de la IVe Internationale (1943-1963) »
Le Temps des Médias, n° 15, octobre 2010, « Dossier : Justice », 300 p.
Twentieth Century Communism. A Journal of International History, n° 1,
mai 2009, « Communism and the Leader Cult »; n° 2, mai 2010,
« Communism and Political Violence », 256 p., 20 £ le n°.
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Vingtième Siècle. Revue d'Histoire, n°107, juillet-septembre 2010,
« Dossier : La Grande Terreur en URSS (1937-38) ».

4. Mouvement social (altermondialisme, anticléricalisme, féminisme,
guerre d'Espagne, Front populaire, Mai 68 etc.)

Clio, n°31, 2010, « Erotiques ».
Bulletin de Promemo (Provence, mémoire et monde ouvrier), n° 5 au n°
12, 5 € le n°.
Le Midi rouge, n° 15, juin 2010.
Le Mouvement Social, n°231, avril-juin 2010, « Des engagements
féminins au Moyen-Orient (XX -XXI siècles) ».
Nouvelles Questions Féministes, revue internationale francophone, vol.
29, n°3/2010, « La sexualité des femmes : le plaisir contraint ».

5. Intellectuels, artistes, créateurs
Aden. Paul Nizan et les années trente, n° 9, 2010 (octobre),
« Intellectuels, écrivains et journalistes aux côtés de la République
espagnole (1936-1939), 2  volume », 454 pages.
Sociétés & Représentations, n°29, mai 2010, « Dossier : Tardi ».

6. Mouvement socialiste
Cahiers Jean Jaurès, n° 198, octobre-décembre 2010, « Lectures », 192 p.

7. Divers
Cahiers du mouvement ouvrier, n°46, deuxième trimestre 2010.
Cahiers du mouvement ouvrier, n°47, troisième trimestre 2010.
Cahiers du mouvement ouvrier, n°48, quatrième trimestre 2010.
Le Débat, n°160, mai-août 2010, « Continuer Le Débat, 30 ans après sa
création ».
Le Débat, n°161, septembre-octobre 2010.
Le Débat, n°162, novembre-décembre 2010.
Esprit, n°364, mai 2010.
Esprit, n°365, juin 2010.
Esprit, n°366, juillet 2010.
Esprit, n°367, août-septembre 2010.
Esprit, n°368, octobre 2010.
Lignes, n° 33, octobre 2010, « Dictionnaire critique du «sarkozysme » »,
165 p., 19 €.
Le Mouvement Social, n°232, juillet-septembre 2010.
Vacarme, n° 53, automne 2010, 94 p.
Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n° 108, octobre-décembre 2010.
Z. Revue intinérante de critique sociale, « Usines en lutte. Organisations
ouvrières. Amiens », printemps 2010, 188 p.

REVUES MILITANTES OU A PERSPECTIVES MILITANTES
A babord !, n° 35, été 2010, « Promesses et périls du numérique »; n° 36,
octobre-novembre 2010, « Violence et politique »; n° 37, décembre
2010-janvier 2011, « Au travail. Organisation du travail et
assujettissement », 52 p.
La Brèche, n° 6-7, juin 2010, « L’eau », 84 p.
Communisme ouvrier, n° 1, septembre 2010, n° 5, janvier 2011.
Contretemps, n° 8, 4 trimestre 2010, « Rosa Luxembourg », 158 p.,

e e 
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Convergences révolutionnaires, n°69, mai-juin 2010, n°70, septembre
2010, n°71, octobre 2010.
Critique sociale. Bulletin d’informations et d’analyses pour la conquête
de la démocratie et l’égalité, n° 10, mai 2010, 20 p.
Démocratie et Socialisme, Mensuel pour ancrer le PS à gauche, n°175 à
177, mai à septembre 2010.
Germinal. Cahiers de formation politique pour l’Union de lutte des
classes populaires, nouvelle série, n°5, novembre 2010, 28 p.
Grande Europe, n° 16, janvier 2010, « Les gauches radicales », 60 p.
Lutte de Classe, édité par Lutte ouvrière, n° 128, mai-juin 2010, n°129,
juillet 2010, n°130, octobre 2010.
Que faire ? , n° 4, août-septembre 2010, « Crise. Ce n’est qu’un début »,
n° 5, novembre-décembre 2010, « Automne 2010, le basculement », 52
p.

RE VUES SCIEN TI FIQUES OU A
PERS PEC TIVES SCIEN TI FIQUES
(his toire, so cio lo gie, science po li ‐
tique, lit té ra ture, art, etc.)

1. Re vues élec tro niques

Les C@hiers de psy cho lo gie po li tique, 2 n° par
an.

Il s'agit d'une revue gé né ra liste dont l'ob jec tif est d'être un « car re‐ 
four inter- disciplinaire des sciences hu maines [...] afin de mieux
com prendre les contro verses an ciennes qui sont de re tour dans la
pro blé ma tique so cié tale ac tuelle ». Le di rec teur de l'équipe de puis la
créa tion de la revue en 2002 est Alexandre Dorna, les ré dac teurs en
chef sont Pa trice Geor get et Jean- Marie Seca. No tons que parmi le
Co mi té de ré dac tion se trouve un an cien membre de Dis si dences, Syl‐ 
vain De lou vée. D'ori gine chi lienne, A. Dorna fut im pli qué dans les
cercles di ri geants de Sal va dor Al lende. En 1973, il est ar rê té par les
mi li taires et in car cé ré, avant de pou voir quit ter le Chili et de s'exi ler
en France. Pro fes seur de psy cho lo gie so ciale à l'uni ver si té de Caen, il
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en anime le groupe d'études sur la pro pa gande. Il est l'au teur d'un
ou vrage sur Le po pu lisme (PUF, 1999). Le pre mier nu mé ro date de jan‐ 
vier 2002. La pa ru tion est se mes trielle (un nu mé ro en jan vier, le plus
sou vent, le se cond en été). Le n° 18 vient donc d'être mis en ligne
(jan vier 2011). Dans les thèmes qui re lèvent de nos champs de re‐ 
cherches, ci tons, dans l'avant- dernier nu mé ro (n° 17), le dos sier « Lit‐ 
té ra ture et po li tique  » qui four nit des pistes au tour d'une pré sence,
ou verte ou cap tive, celle de la po li tique dans l'oeuvre lit té raire, ainsi
que dans le n° 12 (dos sier « Dis cours et pro pa gande ») la contri bu tion
de Jacques Le Bour geois, « Le culte du chef à tra vers l'image de Sta‐ 
line. Ou un exemple de construc tion d'un mythe » dans la quelle l'au‐ 
teur dé crypte les dif fé rents élé ments qui per mirent la consé cra tion
de Sta line. Dans le n° 16 (dos sier «  la pro pa gande de l'en ne mi  »), le
même cher cheur pré sente une brève syn thèse d'un des thèmes de
l'ico no gra phie so vié tique, in ti tu lée «  De la re pré sen ta tion ma ni‐ 
chéenne à la co quille vide : l'image de l'en ne mi dans les af fiches de la
pro pa gande so vié tique ». Dans le n° 3 (avril 2003) on lira avec beau‐ 
coup d'in té rêt l'ar ticle dense et ardu de So phie Wah nich, « La ter reur
comme fon da tion, de l'éco no mie émo tive de la ter reur  », ap proche
re nou ve lée de l'étude his to rique de cette pé riode fon da trice de notre
mo der ni té. Cet ar ticle fait par tie de ses re cherches les plus ac tuelles
sur le rôle des émo tions dans la construc tion des so cia bi li tés ré vo lu‐ 
tion naires. On lira donc son der nier ou vrage qui en pro pose une syn‐ 
thèse, Les émo tions, la Ré vo lu tion fran çaise et le pré sent. Exer cices
pra tiques de conscience his to rique, CNRS Edi tions, 2009, dont vous
trou ve rez une re cen sion par D. Mor fouace dans le n° 17 ( juillet 2010).

[Les C@hiers de psy cho lo gie po li tique, 1 rue Souf flot, 95220 Her blay, ou
Uni ver si té de Caen, La bo ra toire CER REV, Es pla nade de la Paix, 14207
Caen Cedex, sur http://lodel.ire vues.inist.fr/ca hiers psy cho lo gie po li‐ 
tique/]
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E-rea. Revue élec tro nique d'études sur le
monde an glo phone, n° 7.2, 2010, « Ins tants de
ville/City Ins tants ».

Deux ar ticles consa crés au roman noir par des uni ver si taires spé cia‐ 
listes des études amé ri caines. Be noît Tadié, dans « Vous semez de la
ciguë et pré ten dez voir mûrir des épis  !  » (Ma chia vel)  : polar et an ‐

3
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thro po lo gie ur baine à Chi ca go à l'heure de la pro hi bi tion », met en lu‐ 
mière, à par tir de quelques ro mans, dont le fa meux Lit tle Cae sar de
W. R. Bur nett (1929), les af fi ni tés épis té mo lo giques de l'Ecole de Chi‐ 
ca go et du polar amé ri cain des an nées 1920. Dans « Re gard noir sur la
Cité des Anges  : James Ell roy », Fré dé ric Sou nac sou met cette ville- 
monde à la quête des per son nages d'Ell roy. Au mo ment ou des au‐ 
teurs comme Den nis Le hane (Un pays à l'aube, Ri vages noir) re nou‐ 
vellent le roman noir amé ri cain, il n'est pas in utile, voire il se rait
même sa lu taire, de lire ces ana lyses.

[E-rea. Revue élec tro nique d'études sur le monde an glo phone, sur htt
p://erea.re vues.org]

4

His toire@Po li tique. Po li tique, culture, so cié té,
n° 9, septembre- décembre 2009, n° 12,
septembre- décembre 2010.

Cette revue élec tro nique du Centre d'his toire de Sciences Po, créée
au prin temps 2007, conti nue sur sa lan cée, au rythme de trois nu mé‐ 
ros l'an, avec des mises en ligne plus ra pides, pour les ru briques
« Comptes- rendus » et « Champ libre », qui sont d'une ex cel lente fac‐ 
ture. Dans le n° 9, re te nons pour notre part un ar ticle d'Eric Na daud
sur « Eliane Brault, un par cours au fé mi nin », sur une mi li tante an ti‐ 
fas ciste et pro gres siste. Dans le n° 12, une ana lyse de Paola Ber ti lot ti,
« Le fas cisme au ci né ma. Vin cere de Marco Bel lo chio », et dans la par‐ 
tie «  Pistes et dé bats  », une contri bu tion d'un ré dac teur de Dis si‐ 
dences, Vincent Cham barl hac, « Frag ments d'un jeu aca dé mique post‐ 
co lo nial (à pro pos d'un col lec tif, l'As so cia tion pour la connais sance de
l'his toire de l'Afrique contem po raine, l'ACHAC) », dans la quelle il ana‐ 
lyse la tra jec toire de l'ACHAC entre science et mi li tan tisme, et pointe
le post co lo nia lisme comme enjeu concep tuel à la fois uni ver si taire et
mi li tant. Le n° 13, qui vient d'être mis en ligne, co- dirigé par Ma thieu
Fulla et Em ma nuel Jousse, «  Les so cia listes fran çais face au ré for‐ 
misme », sera pré sen té dans notre pro chaine RDR.

5
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Re cons truc tion : Stu dies in contem po ra ry
culture, vol. 10, n° 4, au tomne 2010, vol. 10, n°
3, été 2010, « In ven tions of Ac ti vism ».

Cette revue en ligne de langue an glaise, plu tôt proche des cultu ral
stu dies, est fon dée en 2001 : son pre mier nu mé ro sort à l'au tomne. Il y
a quatre pa ru tions an nuelles. La ré dac tion est com po sée d'uni ver si‐ 
taires et de cher cheurs plus ou moins en ga gés, ce qu'on nomme dans
le monde anglo- saxon des «  ra di cals  », et dont le re gret té Ho ward
Zinn pour rait être un exemple pro bant, ce qui ex plique l'hom mage
qui lui est rendu en in tro duc tion de l'avant der nier nu mé ro de l'an née
2010, dédié à l'ac ti visme. On y trouve une contri bu tion sur la revue
d'ex trême gauche Struggle. Celle- ci, di ri gée par le mi li tant marxiste- 
léniniste Tim Hall, est fon dée en 1985 comme or gane de la branche de
De troit du Parti marxiste- léniniste des Etats- Unis (Marxist- Leninist
Party – MLP). Lors de la scis sion de ce groupe en no vembre 1993, la
mi no ri té crée l'Or ga ni sa tion voix com mu niste (Com mu nist Voice Or‐ 
ga ni za tion - CVO). La revue Struggle de vient alors la revue lit té raire
« de lutte de classe pro lé ta rienne » as so ciée à la CVO. Tou jours dans
ce n° 3, une re cen sion dé taillée d'un ou vrage (de Ma thew J. Bart ko‐ 
wiak) consa cré au groupe de rock culte de De troit MC5. Pour les plus
jeunes, rap pe lons que ce groupe se fit connaître par son titre Kick
Out the Jams au début des an nées 70', et qu'il fut lié a la frange la plus
ra di cale des contes ta taires de l'époque, au point de fon der, sur pro‐ 
po si tion du lea der des Pan thères noires Huey P. New ton, le White
Pan ther Party et d'avoir de nom breux dé mê lés avec les au to ri tés ju di‐ 
ciaires. Parmi les an ciens nu mé ros, celui du 1er tri mestre 2008 (vol. 8,
n° 1) com porte des ar ticles ex trê me ments in té res sants sur l'his toire
ou vrière et com mu niste des Etats- Unis. Re mar quons in ci dem ment
que cette his toire est presque to ta le ment in con nue en France puis qu'
il n'existe à ce jour aucun ou vrage scien ti fique tra duit sur le com mu‐ 
nisme amé ri cain. Nous en sommes ré duits à gla ner, ici ou là, des
bribes de connais sances dans des mé moires (Ho ward Fast, Mé moires
d'un rouge chez Ri vages), des ro mans (Ches ter Himes, John Stein beck,
Paula Fox) ou quelques pages chez D. Gué rin et plus ré cem ment H.
Zinn. L'ar ticle de Rich Han cuff ex plore par exemple les rap ports entre
l'écri vain John Dos Pas sos et le mi li tant com mu niste Mike Gold, à tra‐ 
vers la créa tion de la revue New Masses en mai 1926, revue cultu relle

7



REVUE des REVUES : Second semestre 2010

liée au Parti, au centre de dé bats ani més (quel art « de gauche » pour
les masses ?) avant que le « réa lisme pro lé ta rien » de Mike Gold, dans
la droite ligne de la stra té gie « L'art est une arme » ( Art is a Wea pon)
ne pré do mine dans la revue dès 1928-1930. Et celui de Mar vin E. Get‐ 
tle man, (membre du col lec tif des His to riens contre la guerre en Irak :
http://www.his to rian sa gainst war.org/re sources/) concerne la ré‐ 
pres sion exer cée dans les an nées 1950 par les au to ri tés fé dé rales, au
tra vers du Sub ver sive Ac ti vi ties Control Board (SACB) contre les
écoles pour adultes mises en place par le Parti com mu niste des
Etats- Unis, à New York (Tho mas Jef fer son School of So cial Science),
San Fran cis co (Ca li for nia Labor School), Chi ca go, Bos ton, Phi la del phie
etc. Ou vertes aux com mu nistes mais éga le ment aux non- 
communistes, cer taines de ces écoles com por taient des sec tions
d'études du mar xisme, dont les en sei gnants étaient des pro fes seurs
li cen ciés pré cé dem ment des éta blis se ments sco laires. Les en quêtes
du SACB bé né fi cièrent lar ge ment des té moi gnages, fi dèles ou in ven‐ 
tés, d'an ciens com mu nistes de ve nus dé non cia teurs, comme L. Bu‐ 
denz ou B. Dodd. Ainsi, pour les lec teurs qui lisent peu ou prou l'an‐ 
glais, cette revue est à suivre at ten ti ve ment.

[Re cons truc tion : Stu dies in contem po ra ry culture, http://re cons truc ti
on.eser ver.org]

8

Revue Lisa/Lisa e- journal, Lit té ra tures, his ‐
toires des idées, images, so cié tés du monde
an glo phone, vol. VI, n° 1, 2008, « De la pro pa ‐
ga tion des idées et des images ».

Fon dée en oc tobre 2003 par Renée Di cka son, cette revue trans dis ci‐ 
pli naire bi lingue élec tro nique est hé ber gée jus qu'en 2009 par la Mai‐ 
son de la Re cherche en sciences hu maines de l'uni ver si té de Caen.
Main te nant, elle est ac ces sible in té gra le ment, de puis son pre mier nu‐ 
mé ro, sur www.re vues.org. Elle réunit des cher cheurs fran çais et
étran gers, sur tout in té res sés par les études cultu relles, les mé dias, la
lit té ra ture etc… Dans ce nu mé ro de 2008 consa cré aux pro pa gandes,
nous li rons avec in té rêt deux ana lyses. D'abord celle très do cu men tée
de Jacques Le Bour geois (p. 94-123) sur «  La pro pa gande so vié tique
de 1917 à 1991 : paix et désar me ment au ser vice de l'idéo lo gie ? », d'au‐ 
tant plus qu'elle se fonde sur un échan tillon re pré sen ta tif d'af fiches

9
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de pro pa gande. L'au teur re trace ainsi ce que fut « la thé ma tique pa ci‐ 
fiste et son co rol laire, le désar me ment  », en dis tin guant trois pé‐ 
riodes, de 1917 à la Se conde Guerre mon diale, puis la pé riode de la
guerre froide et enfin les an nées jus qu'à la fin de l'URSS. Dans ce
même nu mé ro, un ar ticle de Gil bert Mil lat, «  Té moi gner, dé non cer,
ré vul ser : des sins de haine, XXe- XXIe siècles », où l'au teur ana lyse la
construc tion de fi gures de l'en ne mi dans les des sins de presse. Le
der nier nu mé ro est le vo lume VIII, n° 1, de 2010, consa cré à un dos‐ 
sier sur « Les an nées Bush : l'hé ri tage socio- économique ».

[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]

10

2. Mou ve ment anar chiste

* Ré frac tions. Re cherches et ex pres sions
anar chistes, n°24, mai 2010, « Des fé mi ‐
nismes, en veux- tu, en voilà »

Dédié aux fé mi nismes, ce nu mé ro contient nombre d’ar ticles in té res‐ 
sants, à com men cer par celui de Fran çoise Picq, qui re vient sur l’his‐ 
toire des études et des ap proches fé mi nistes de puis Si mone de Beau‐ 
voir, qui est en même temps une cri tique du genre et sur tout du
« queer » (tous ceux qui ne sont pas « clas si que ment » hé té ro sexuels),
ré flexion théo rique à la mode et en lien avec le post mo der nisme,
qu’elle voit comme dé con nec tée des mou ve ments fé mi nistes mi li‐ 
tants et ac tifs. Un en tre tien avec Ge ne viève Fraisse et l’ar ticle de Mo‐ 
nique Boireau- Rouillé (« A pro pos du fé mi nisme pseudo- libertaire de
Mar ce la Iacub ») re viennent éga le ment sur ces pro blé ma tiques. Plus
tra di tion nel le ment his to rique, « De l’éman ci pa tion des femmes dans
les mi lieux in di vi dua listes à la Belle Epoque  », d’Anne Stei ner, se
penche sur les ap ports pro gres sistes du mou ve ment anar chiste au
sujet de la ques tion des femmes, mais aussi sur ses li mites. Ma rianne
En ckell, pour sa part, offre quelques por traits parmi d’autres de
femmes anar chistes, pour la plu part peu connues, en ci tant un flo ri‐ 
lège de leurs écrits. La se conde par tie du dos sier se veut plus théo‐ 
rique, plus di rec te ment po li tique : la Com mis sion femmes de la Fé dé‐ 
ra tion anar chiste li vrant sa dé fi ni tion de « l’anarcha- féminisme », tout
comme Irene Per ei ra dans «  Être anar chiste et fé mi niste au‐

11

http://lisa.revues.org/


REVUE des REVUES : Second semestre 2010

jourd’hui ». Enfin, la der nière par tie se penche sur les pra tiques fé mi‐ 
nistes dans les mi lieux syn di caux, au to nomes ou au sein des or ga ni‐ 
sa tions anar chistes pro pre ment dites. La Fé dé ra tion anar chiste et Al‐ 
ter na tive li ber taire sont pris comme exemples, ayant d’ailleurs toutes
deux moins d’un quart de mi li tantes, ce qui se rait lié, selon Irène Per‐ 
ei ra et Simon Luck, à « l’image vio lente et vi rile qui tend à être at ta‐ 
chée aux anar chistes (…) » (p. 99), au poids d’une culture in terne par
trop « ma chiste » et au manque d’ap pré hen sion spé ci fique de ces mi‐ 
li tantes par les or ga ni sa tions en ques tion. Fran cis Dupuis- Déri re‐ 
vient spé ci fi que ment sur ces ques tions dans «  Hommes anar chistes
face au fé mi nisme. Pistes de ré flexion au sujet de la po li tique, de
l’amour et de la sexua li té  ». Enfin, hors dos sier, un ar ticle de Diego
Pa redes consa cré à « L’anar chisme entre li bé ra lisme et mo ment ma‐ 
chia vé lien  » sus cite une dis cus sion avec René Fu gler, Jean- 
Christophe An gaut et Edouard Jour dain.

[Les amis de Ré frac tions, c/o Pu bli co, 145 rue Ame lot, 75011 Paris, 12 €
le nu mé ro, abon ne ment de 23 € pour deux nu mé ros et de 45 € pour
quatre nu mé ros]

12

3. Mou ve ment com mu niste

Ac tuel Marx, n° 48, 2010/2, « Com mu ‐
nisme ? », 228 p.

Ce nu mé ro d’Ac tuel Marx confirme, en y pre nant part et en contri‐ 
buant à son ap pro fon dis se ment, la ré flexion sur le re tour à Karl Marx.
Mais ici, la ré fé rence à Marx ne sert pas à ex pli quer l’état du sys tème
ca pi ta liste et sa crise. C’est bien de l’al ter na tive au ca pi ta lisme qu’il
s’agit et dès lors d’une in ter ro ga tion, dense et contra dic toire, sur les
com mu nismes – parmi les quels fi gure le com mu nisme mar xien.

13

Contra dic toire, le nu mé ro l’est as su ré ment, pétri qu’il se montre de
di ver gences pro fondes sur le sens à don ner au so cia lisme, au com‐ 
mu nisme et à leurs ar ti cu la tions. Et même si le débat vif et di rect n’a
pas vrai ment lieu dans ces pages, c’est à une confron ta tion d’un ar‐ 
ticle à l’autre que l’on as siste. Sur la ques tion des classes so ciales,
Jacques Bidet dé fend ce qu’il juge être le cli vage pri mor dial, par- delà
la « mul ti tude » d’un Toni Negri, re pla cée par Bidet dans une pro blé ‐

14
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ma tique de la «  classe fon da men tale  ». Negri conclut quant à lui sa
contri bu tion en as su rant qu’il faut re lire Marx à la lu mière de Spi no za,
de Nietzsche, de De leuze et Guat ta ri qui furent com mu nistes sans
être mar xistes, mais qu’il faut aussi et peut- être avant tout « tra vailler
à l’ex pres sion de la puis sance de ré bel lion des tra vailleurs  ». Zla voj
Zizek ré in ter roge les ra cines hé gé liennes du mar xisme, mais en avan‐ 
çant l’idée d’un Hegel ma té ria liste, en opé rant donc une sorte de re‐ 
tour ne ment du re tour ne ment mar xien. Enfin, l’un des textes les plus
denses est sans doute celui de Franck Fi sch bach, très cri tique à
l’égard de Ba diou et Zizek quand ils op posent so cia lisme et com mu‐ 
nisme ; dans une ana lyse ser rée du texte mar xien, Franck Fi sch bach
pro pose au contraire de mon trer la conti nui té entre so cia lisme et
com mu nisme chez Marx, tout en re ven di quant la né ces si té de l’agir
pour que le com mu nisme comme puis sance de vienne da van tage
qu’une ten dance. Dans cette contri bu tion comme dans celle
d’Etienne Ba li bar, la pré sence du pro lé ta riat est af fir mée, contre les
thèses pro cla mant sa dis pa ri tion et son in exis tence dé sor mais.

Il est ques tion éga le ment de res ti tuer son his to ri ci té au com mu‐ 
nisme, de le re si tuer dans la mo der ni té (celle qui s’ouvre, selon
Jacques Bidet, avec la com mune ita lienne du XIIIe siècle). Il s’agit
aussi de re cher cher non la des crip tion, ni même la dé fi ni tion, de ce
qu’est le com mu nisme chez Marx  ; on sait qu’il a somme toute peu
écrit sur le sujet. Mais c’est plu tôt à une série de cri tères que l’on peut
avoir re cours pour cer ner ce qu’il faut en tendre par com mu nisme
mar xiste  : abo li tion de la mar chan dise, c’est- à-dire du mar ché par
une «  réunion d’hommes libres tra vaillant avec des moyens de pro‐ 
duc tion com muns d’après un plan concer té  » (Le Ca pi tal, Livre I,
tome I), l’éco no mie s’ins cri vant elle- même dans un ordre po li tique où
pré vaut la ré pu blique dé mo cra tique.

15

On lira aussi avec in té rêt le bel ar ticle de Mi chael Löwy sur Rosa
Luxem burg ; il y rap pelle la ma nière dont Luxem burg a forgé l’op po si‐ 
tion entre « so cia lisme « et « bar ba rie », sa concep tion ou verte et non
fi na liste de l’his toire, son in té rêt pas sion né pour le com mu nisme pri‐ 
mi tif qu’il s’agit néan moins pour elle, évi dem ment, de dé pas ser.

16

Enfin, le dos sier os cille entre his toire (l’ar ticle de Ste pha no Pe truc cia‐ 
ni sur l’Ecole de Franc fort et 68) et ana lyse éco no mique comme
l’illustre l’en tre tien mené par Gé rard Du mé nil avec Im ma nuel Wal ler‐

17
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stein. Celui- ci confirme qu’à ses yeux le ca pi ta lisme n’a dé ci dé ment
plus d’ave nir  ; il sou lève cette in ter ro ga tion pour l’ins tant sans ré‐ 
ponse sous sa plume : « La ques tion n’est plus de sa voir com ment le
sys tème ca pi ta liste va s’amen der et re dy na mi ser sa marche en avant.
La ques tion est : quel sys tème rem pla ce ra le ca pi ta lisme ? Quel ordre
rem pla ce ra le chaos ? ». Pour lui, quelque chose se noue dans l’op po‐ 
si tion entre « l’es prit de Davos » et « l’es prit de Porto Alegre », selon
une pers pec tive assez peu mar xiste quant à elle.

[Ac tuel Marx, revue se mes trielle, 24 € le n°, abon ne ment 44 €, PUF,
Dé par te ment des re vues, 6, ave nue Reille, 75014 Paris, http://www.u- 
paris10.fr/Ac tuel Marx]
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Ca hiers du C.E.R.M.T.R.I., n°137, mai 2010,
« Nais sance du Parti com mu niste en France,
1920-1922 ».

Le quatre- vingt dixième an ni ver saire du Congrès de Tours sus cite la
pa ru tion de plu sieurs ou vrages sur les dé buts du mou ve ment com‐ 
mu niste en France, et le C.E.R.M.T.R.I. consacre lui aussi à l’évé ne‐ 
ment un nu mé ro par ti cu liè re ment pré cieux. Outre quelques ins tru‐ 
ments de tra vail (chro no lo gie, no tices bio gra phiques, textes ex pli ca‐ 
tifs al lant jusqu’à évo quer la re mise en cause par le cou rant trots kyste
de l’in féo da tion des syn di cats au parti, pro pos que l’on ju ge ra plu tôt
hors sujet), on y trouve des ex traits du Bul le tin com mu niste et de La
Vague, les fa meuses 21 condi tions d’adhé sion au sein de la Ko min tern,
la ré so lu tion pré sen tée au Congrès par le Co mi té de la IIIe In ter na tio‐ 
nale et la frac tion Cachin- Frossard, ainsi que le dis cours de Léon
Blum s’op po sant à cette adhé sion (ici dans une ver sion non in té grale).
Mais la sé lec tion de do cu ments couvre éga le ment les pre mières an‐ 
nées de la jeune SFIC, avant la bol che vi sa tion des par tis com mu nistes,
avec des ana lyses si gnées Zi no viev et Trots ky (textes sou vent déjà pu‐ 
bliés dans Le mou ve ment com mu niste en France), des textes of fi ciels
de la Ko min tern ou des cri tiques par des mi li tants fran çais eux- 
mêmes du Congrès de Mar seille ou de la tac tique du front unique
(par Louis- Oscar Fros sard). Seule une bi blio gra phie manque à cet en‐ 
semble fort utile.
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Ca hiers du C.E.R.M.T.R.I., n°138, sep tembre
2010, « Moyen- Orient (1936-1949). Do cu ‐
ments : le mou ve ment ou vrier et ses pro ‐
blèmes »

Les Ca hiers du C.E.R.M.T.R.I. ont déjà par le passé plu sieurs fois pu blié
des nu mé ros au tour du pro blème israélo- palestinien. Cette fois, l’en‐ 
semble pro po sé, re ven di qué comme «  com po site  », est même fran‐ 
che ment dis pa rate, mais offre néan moins quelques do cu ments d’im‐ 
por tance. La plu part des textes sont des ar ticles tirés de la revue
Qua trième In ter na tio nale. Cer tains sont très in té res sants  : un du
début 1938 met tant en garde contre la créa tion d’un Etat juif en Pa‐ 
les tine ; un de Jean van Hei je noort, plus mar quant car tra duit pour la
pre mière fois de l’an glais, daté de 1944 et consa cré au « Com bat du
Liban pour l’in dé pen dance  »  ; un autre de Tony Cliff (dont les mé‐ 
moires sont chro ni quées sur notre site) sur « Le Proche et le Moyen- 
Orient à la croi sée des che mins » fin 1945 ; enfin, un ar ticle en deux
par ties de Ga briel Baer, mi li tant trots kyste juif pa les ti nien moins
connu, écrit en 1949. Cette sé lec tion de la presse ré vo lu tion naire pri‐ 
vi lé gie lar ge ment la pé riode de l’après- guerre, mais deux autres
textes re viennent heu reu se ment sur l’avant- guerre, jalon es sen tiel  :
une contri bu tion fouillée du com mu niste égyp tien (juif conver ti à
l’islam ?!) Ahmad Sadeq Saad sur « Le mou ve ment ou vrier égyp tien,
1936-1937 » et une pré sen ta tion par Sam Ayache d’un ou vrage in édit
en fran çais de l’his to rien anglo- saxon Za cha ry Lo ck man, Ca ma rades
et en ne mis. Tra vailleurs arabes et juifs en Pa les tine, 1906-1948, qui
montre l’op po si tion entre le mou ve ment sio niste et l’in ter na tio na‐ 
lisme ou vrier. Quelques re pères chro no lo giques et une carte de qua‐ 
li té moyenne fa ci litent la com pré hen sion de la pé riode.
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Ca hiers du C.E.R.M.T.R.I., n°139, dé cembre
2010, « Afrique du sud (2). Do cu ments sur le
mou ve ment na tio nal, le mou ve ment ou vrier
et les po si tions de la IVe In ter na tio nale
(1943-1963) »

Ce nu mé ro fait di rec te ment suite au Ca hier 134 de sep tembre 2009,
qui por tait sur la pé riode 1921-1943, et aborde donc une pé riode cru‐ 
ciale, celle de la mise en place du ré gime d’apar theid et de la sur vie
du mou ve ment ou vrier dans ce contexte nou veau. Outre l’in dis pen‐ 
sable ap pa reil cri tique - chro no lo gie, liste des sigles, carte de
l’Afrique du sud -, on y trouve des do cu ments ex trê me ment utiles
pour éclai rer un pan lar ge ment mé con nu de l’his toire des luttes de
classes dans cette zone du monde. La pre mière par tie est cen trée sur
les luttes des trots kystes, avec quelques ar ticles de la presse ré vo lu‐ 
tion naire et sur tout des ex traits d’une «  Brève his toire du NEUM  »
(Non Eu ro pean Uni ted Mo ve ment) par un de ses mi li tants, Ba ruch
Hir son, datée de 1995. La se conde par tie, consa crée à la «  Mise en
place du ré gime de l’apar theid et ré sis tance », s’ouvre par un ex po sé
syn thé tique sur ce qu’est l’apar theid. S’y cô toient ré cits de la grève
des mi neurs de 1946, re ven di ca tions du PTU (Pro gres sive Trade
Unions, dans le quel des mi li tants trots kystes in ter viennent) ou pré‐ 
sen ta tion du SACTU (South Afri can Coun cil of Trade Unions, lié à
l’ANC). Quant à la troi sième par tie, elle est sur tout l’oc ca sion d’of frir
une autre vi sion que celle d’une ANC una ni miste, à l’aide d’un ar ticle
de Ba ruch Hir son sur « Dix ans de lutte [la dé cen nie 1950] : cri tique
de la stra té gie du «  stay at home  »  », et une pré sen ta tion du PAC
(Congrès du peuple afri cain), créé en 1959 sur une ligne pan afri caine
et anti- stalinienne. Une sé lec tion riche, donc, mais qui ne rem place
ce pen dant pas une étude plus glo bale sur une his toire à la base de
l’Afrique du sud. A cet égard, il manque éga le ment une bi blio gra phie
dé taillée.

21

[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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Le Temps des Mé dias, n° 15, oc tobre 2010,
« Dos sier : Jus tice », 300 p.

Dans ce nu mé ro consa cré aux rap ports mul tiples entre la jus tice et
les mé dias, re te nons la contri bu tion du so vié to logue Ni cho las Werth
sur « La mise en scène pé da go gique des grands pro cès sta li niens » (p.
142-155). Grâce entre autres à l'ou ver ture de nou velles ar chives sur
les an nées 1937-1938, il est pos sible aux his to riens de mieux ana ly ser
les mé ca nismes de la mise en scène et la pé da go gie à l'ouvre dans ces
pro cès. Ainsi, la re cherche pro gresse par rap port à l'oeuvre pion nière
de Annie Krie gel, Les grands pro cès dans les sys tèmes com mu nistes, en
1972 (Gal li mard).

23

[Le Temps des Mé dias, 25 € le n°, revue bi- annuelle, abon ne ments,
Nou veau Monde édi tions, 24, rue des Grands Au gus tins, 75006 Paris,
http://www.nouveau- monde.net, consul tez la revue sur http://www.
cairn.info]
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Twen tieth Cen tu ry Com mu nism. A Jour nal
of In ter na tio nal His to ry, n° 1, mai 2009,
« Com mu nism and the Lea der Cult »; n° 2,
mai 2010, « Com mu nism and Po li ti cal Vio ‐
lence », 256 p., 20 £ le n°.

Cette nou velle revue de langue an glaise sur l'his toire du com mu‐ 
nisme in ter na tio nal au XXe siècle fait suite à la Com mu nist His to ry
Net work News let ter, que l'on a pu lire de 1996 à 2008 et dont l'en‐ 
semble est consul table sur http://www.so cials ciences.man ches ter.ac.
uk/chnn.

25

Sa pé rio di ci té est an nuelle, chaque nu mé ro pa rais sant en mai. Parmi
la ré dac tion, les cher cheurs les plus confir més sur l'his toire du com‐ 
mu nisme, soit B. Bayer lein, J. Go to vitch, B. Stu der, S. Wo li kow etc.
Pour le dos sier du pre mier nu mé ro, l'équipe pro pose de nou veaux
éclai rages à pro pos de la construc tion de ce qu'on a ap pe lé le « culte
de la per son na li té », mais en élar gis sant la no tion à d'autres lea ders
com mu nistes que Jo seph Sta line. Ainsi, après l'édi to rial de Kevin
Mor gan, sept his to riens étu dient les cas, par exemple, de Luiz Car los
Prestes au Bré sil (M. A. San ta na) ou de Tom Mann en An gle terre (A.
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Howe). Nous trou vons en suite une sec tion avec des en tre tiens ou des
tables- rondes, et des comptes- rendus d'ou vrages. Pour le se cond nu‐ 
mé ro, le dos sier concerne l'at ti tude des PC par rap port à la vio lence,
dont l'édi to rial de M. Wor ley de mande un «  lin guis tic turn  » pour
l'his to rio gra phie du com mu nisme. A par tir du constat que le contexte
his to rique et le fait d'être au pou voir ou non condi tionnent les po si‐ 
tion ne ments par rap port à la vio lence, dix contri bu teurs ex plorent les
cas de plu sieurs par tis/pays (ainsi S. Bou louque pré sente une syn‐ 
thèse à pro pos du PCF de la 1ere guerre à la guerre froide, et M. Al‐ 
bel ta ro une autre sur l'Ita lie du rant la même pé riode) ou des re pré‐ 
sen ta tions fic tion nelles de la vio lence, comme l'étude de R. Stott sur
les films à pro pos de la Frac tion armée rouge en RFA. Parmi les
comptes- rendus, les ou vrages de Mau rice Car rez sur Otto Kuu si nen
et de Serge Wo li kow sur P. Sé mard font l'ob jet de re cen sions. Une ex‐ 
cel lente revue qui prouve, d'abord, que les re cherches sur le com mu‐ 
nisme ont tou jours de la vi gueur, et en suite qu'il existe beau coup
d'autres ap proches scien ti fiques de ce phé no mène que la vul gate sur
son ca rac tère pré ten du ment « cri mi no gène ».

[Twen tieth Cen tu ry Com mu nism. A Jour nal of In ter na tio nal His to ry,
20 £ le n°, abon ne ment en ligne sur http://www.lw books.co.uk/jour n
als/twen tie th cen tu ry com mu nism/ar chive.html]
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Ving tième Siècle. Revue d'His toire, n°107,
juillet- septembre 2010, « Dos sier : La Grande
Ter reur en URSS (1937-38) ».

D’après les au teurs de l’in tro duc tion à ce dos sier, Alain Blum et Ni co‐ 
las Werth, l’ou ver ture des ar chives so vié tiques au début des an nées
1990 a per mis « un pro fond re nou veau his to rio gra phique ». Les di vers
ar ticles de ce dos sier en sont l’illus tra tion, ils per mettent de rap pe ler
le ca rac tère cri mi nel de Sta line, au mo ment où, en Rus sie, il est par‐ 
tiel le ment ré ha bi li té dans les ma nuels d’his toire.

28

Ainsi, l’ordre opé ra tion nel n°00447 per met tait «  d’éli mi ner une fois
pour toutes  » non seule ment les en ne mis tra di tion nels (élites d’An‐ 
cien Ré gime, membres des par tis non bol che viks) mais aussi les ci‐ 
toyens so vié tiques d’ori gine étran gère consi dé rés comme des es pions
po ten tiels et « les élé ments so cia le ment nui sibles », mar gi naux, dé ra‐ 
ci nés (sou vent d’an ciens kou laks ayant fui leur lieu d’as si gna tion). Des
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quo tas étant af fec tés à chaque ré gion, les tché kistes ar rê taient n’im‐ 
porte qui, « pour ho no rer les com mandes » (ar ticle de Iouri Sa po val,
« La Ie jov shi na en Ukraine »). Cer tains di ri geants lo caux zélés de man‐ 
daient même d’aug men ter les quo tas, ce qui était ac cep té ha bi tuel le‐ 
ment. Sta line lui- même et son bras droit Iejov ré glaient tout dans le
dé tail, si gnant les listes des condam nés (A. Blum et N. Werth). Comme
l’écrit Gabor T. Rit ter sporn, alors qu’entre 1935 et 1937, c’étaient les
mi li tants du parti et les cadres de l’ap pa reil d’Etat qui étaient ar rê tés,
sous l’ac cu sa tion de trots kysme, à par tir de 1937-38 ce furent…les
masses. Entre 1921 et 1953, 70% des condam na tions à mort furent
pro non cées dans la très courte pé riode de 1937-38. Dans son étude
cen trée sur Perm (Oural), Oleg Lei bo vitch, qui tra vaille à par tir des
dé po si tions des res pon sables dé chus du NKVD (1939-41), note que les
agents de la ré pres sion ve naient de Mos cou, la to ta li té des «  gros
bon nets » de Perm ayant été ar rê tés pré cé dem ment. Pour leurs bons
et loyaux ser vices, ils re ce vaient des primes, des dé co ra tions et des
ca deaux (sou vent des montres !). F.-X. Né rard, MDC à l’Uni ver si té de
Bour gogne, au teur d’un livre sur La dé non cia tion en URSS sous Sta line
(Tal lan dier, 2004), se de mande si la so cié té so vié tique n’a pas été au‐ 
tant com plice que vic time. Ainsi, au cours des as sem blées gé né rales
du parti, les par ti ci pants se fai saient sou vent pro cu reurs. La ter reur
« as pire la po pu la tion, exige son im pli ca tion ». Dans une lettre de dé‐ 
non cia tion, un tel at taque une per sonne qui l’avait hu mi lié, l’ac cu sant
de trots kysme.

Pour Malte Griesse, enseignant- chercheur al le mand qui a tra vaillé
sur les jour naux in times et les cor res pon dances pri vées, cette ter reur
de masse est à dis tin guer de la Ter reur rouge de la guerre ci vile, « qui
n’était pour tant pas moins vio lente, mais qui a été mise en œuvre ou‐ 
ver te ment et contre des ca té go ries bien dé fi nies ». Enfin, Marc Elie,
au teur d’une thèse sur Les an ciens dé te nus du Gou lag  : li bé ra tions
mas sives, ré in ser tion et ré ha bi li ta tion dans l’URSS post sta li nienne,
montre l’in ca pa ci té des suc ces seurs de Sta line à pro po ser de vé ri‐ 
tables ré pa ra tions, de toute façon li mi tées aux vic times de la ré pres‐ 
sion po li tique.

30

[Ving tième Siècle. Revue d'His toire, abon ne ment, 4 nu mé ros, 51 €
Presses de Sciences Po li tiques, 117, Bou le vard Saint- Germain, 75006
Paris ou www.abon ne mentss cien ces po.fr]
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4. Mou ve ment so cial (al ter mon dia lisme,
an ti clé ri ca lisme, fé mi nisme, guerre
d'Es pagne, Front po pu laire, Mai 68 etc.)

Clio, n°31, 2010, « Ero tiques ».

De la « fel la tion au cun ni lin gus en Grèce an cienne » (Edoar da Barra)
aux « usages de psy choac tifs, rôles sexuels et genre en contexte fes tif
gay » (San drine Four nier), la gamme des pra tiques sexuelles et éro‐ 
tiques en vi sa gées, très va riables selon les époques, est large. Ainsi,
comme le montre Syl vie Stein berg, pour le XVIIe siècle il faut se
conten ter de « Bribes de pa roles de femmes sur la sexua li té ». Ce ne
fut pas le cas du XVIIIe, «  le siècle du sexe  ?  », sur le quel re vient
Karen Har vey (tra duc tion d’un ar ticle de 2002). Anne- Claire Re‐ 
breyend parle aussi de ce siècle et des dé buts du sui vant dans son
compte rendu du livre d’Alain Cor bin, L’har mo nie des plai sirs. Les ma‐ 
nières de jouir du Siècle des Lu mières à l’avè ne ment de la sexo lo gie
(Per rin, 2008). Un très riche nu mé ro donc, avec bi blio gra phie en fin
d’ar ticles. No tons aussi la contri bu tion de Ro bert Nye sur le pre mier
pé rio dique en tiè re ment consa cré à l’his toire de la sexua li té, Le Jour‐ 
nal of the His to ry of Sexua li ty fondé en 1990. Il rap pelle tout ce que les
spé cia listes de ces ques tions doivent à Mi chel Fou cault.

32

[Clio, abon ne ment an nuel, 41 €, Uni ver si té de Toulouse- Le Mi rail, 5,
Al lées An to nio Ma cha do, 31058 Tou louse Cedex 9, http://clio.re‐ 
vues.org]
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Bul le tin de Pro me mo (Pro vence, mé moire et
monde ou vrier), n° 5 au n° 12, 5 € le n°.

Chro ni qués dans la RDR de jan vier 2007 pour ses quatre pre miers nu‐ 
mé ros, nous avions en suite omis de rendre compte des bul le tins de
cette as so cia tion pré si dée par l'his to rien Ro bert Men che ri ni, hé ber‐ 
gée à l'UMR TE LEMME de la Mai son mé di ter ra néenne des sciences
de l'homme (MMSH) à Aix- en-Provence. Que les col la bo ra teurs, uni‐ 
ver si taires et mi li tants, de cette as so cia tion (créée en 1999) dé diée à
la re cherche scien ti fique de l'his toire du monde et du mou ve ment
ou vrier en Pro vence, en liai son avec le Mai tron, veuillent bien nous
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par don ner. Et ce d'au tant plus que dans le n° 8, P. Hau tière, dans sa
ru brique « Un petit tour sur le Web ou vrier » (p. 47), consa crait une
page en tière à notre site ! Parmi de mul tiples su jets, ce bul le tin pré‐ 
sente les tra vaux sur les grèves de 1947-1948 à Mar seille ou Mai- Juin
1968 à Mar seille et dans sa ré gion (n° 6 et n° 8, par R. Men che ri ni), un
dos sier sur « Mou ve ment ou vrier et guerres co lo niales » (n° 10), les
actes d'une jour née d'études sur «  Mou ve ment so cial, ter ri toires et
mi li tan tisme, 1940-1968. Quels chan ge ments  ?  », avec des in ter ven‐ 
tions d'An nie Four caut ou Mi chel Drey fus (n° 9) ou ceux de la ré cente
ren contre sur « Monde ou vrier et culture » (1er-3 oc tobre 2009), avec
Jacques Gi rault, Marie- Cécile Bouju, Claude Pen ne tier etc. (n° 11).
Dans le der nier nu mé ro paru, le 12, vous lirez un dos sier sur « Aix ville
ou vrière  », une ru brique «  Lieu de mé moire  » consa crée aux chan‐ 
tiers na vals de La Seyne- sur-Mer, un en tre tien avec l'au teure de po‐ 
lars so ciaux Do mi nique Ma not ti ainsi qu'une page sur le site du ro‐ 
man cier de la Série noire Pa trick Pé che rot et une contri bu tion de
Fran çois Fé rette «  Re tour sur la nais sance du PC à Mar seille  », très
utile en ces temps de 90e an ni ver saire de Congrès de Tours. Nu mé ro
varié, donc, mais dont l'axe, lui, ne varie pas : rendre compte scien ti fi‐ 
que ment de toutes les fa cettes du mou ve ment d'éman ci pa tion ou‐ 
vrière. Les nu mé ros sont ac ces sibles en for mat PDF sur le site de Syl‐ 
lepse.

[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/lng_FR_
srub_83- Promemo.html]
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Le Midi rouge, n° 15, juin 2010.

Le Midi rouge est le bul le tin se mes triel de l'As so cia tion Mai tron
Languedoc- Roussillon (AMLR), qui est char gée de co or don ner les re‐ 
cherches ré gio nales pour le Mai tron, ex-DBMOF de ve nu le Dic tion‐ 
naire bio gra phique mou ve ment ou vrier, mou ve ment so cial (DB MOMS)
1946-1968. Le pre mier nu mé ro sort en no vembre 2002, sur une di‐ 
zaine de pages. Ac tuel le ment, il en com porte une qua ran taine.
Chaque bul le tin pré sente des bio gra phies de mi li tants de la ré gion,
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des fiches de lec ture, des notes de re cherches (comme celle de Hé‐ 
lène Chau bin sur les «  grèves rouges  » de 1947-1948 dans l'Hé rault,
dans ce n° 15), des in for ma tions, par exemple sur des jour nées
d'études or ga ni sées par l'As so cia tion. Celle- ci, ainsi que d'autres ré‐ 
par ties sur le ter ri toire (comme Pro me mo, ou l'As so cia tion Al sace
mé moire du mou ve ment so cial qui pu blie Al mé nos, ou en core l'As so‐ 
cia tion bour gui gnonne des Amis du Mai tron qui pu blie Le Mai tron en
Bour gogne de puis mai 2009) fait par tie du maillage in dis pen sable à la
connais sance fine du mou ve ment ou vrier fran çais. Sans ces his to‐ 
riens, ces ar chi vistes, ces éru dits lo caux, le Mai tron ne pour rait être
l'ou til in con tour nable qu'il est pour nous tous. Les 1ers nu mé ros sont
ac ces sibles en ligne, sur le site de l'As so cia tion.

[Le Midi rouge, abon ne ment et adhé sion à l'AMLR, 15 € par an, http://
www.histoire- contemporaine-languedoc-roussillon.fr]
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Le Mou ve ment So cial, n°231, avril- juin 2010,
« Des en ga ge ments fé mi nins au Moyen- 
Orient (XX -XXI siècles) ».e e 

On est frap pé par l’ori gi na li té et la va rié té des ar ticles qui consti tuent
ce nu mé ro. Les femmes pa les ti niennes sont bien mises en évi dence
mais les femmes juives ne sont pas ou bliées avec l’ar ticle de Va lé rie
Pou zol sur les luttes fé mi nistes dans les com mu nau tés juives or tho‐ 
doxes d’Israël. No tons l’ar ticle de Leyla Da kh li sur la ques tion du voile
en Syrie et au Liban dans les an nées 1920, ou «  com ment la rhé to‐ 
rique de l’in dé pen dance et de l’au to no mie peut en ar ri ver à sou te nir
l’im po si tion du port du voile – ré in ven té en tra di tion – contre ceux
qui, par ti sans de l’éman ci pa tion fé mi nine et de la mo der ni té, se
voient soup çon nés de tra hi son à la pa trie ». Comme l'on voit, les po‐ 
si tions sur ce sujet, dans Es prit (n° 368, oc tobre 2010) et Le Mou ve‐ 
ment so cial, sont to ta le ment op po sées.
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[Le Mou ve ment So cial, abon ne ment an nuel, 56 €, Ser vice Abon ne‐ 
ments El se vier Mas son SAS 62, rue Ca mille Des mou lins, 92442 Issy- 
les-Moulineaux Cedex]
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Nou velles Ques tions Fé mi nistes, revue in ter ‐
na tio nale fran co phone, vol. 29, n°3/2010, « La
sexua li té des femmes : le plai sir contraint ».

Ce nu mé ro des Nou velles Ques tions Fé mi nistes re vient sur les re‐ 
cherches ré centes au tour du plai sir sexuel fé mi nin. Pour l’oc ca sion, la
revue re pu blie l’ar ticle d’Anne Koedt paru dans la revue fran çaise
Par ti sans « Li bé ra tion des femmes. Année zéro » en 1970, dans le quel
l’au teure re vient sur « le mythe de l’or gasme va gi nal ». De leurs côtés,
Mi che la Vil la ni et Ar melle Andro ont mené une en quête sur les im pli‐ 
ca tions de la chi rur gie ré pa ra trice à la quelle peuvent avoir re cours les
femmes ex ci sées. L’ar ticle montre com ment ces femmes si tuées à
l’in ter sec tion des do mi na tions de sexe, de race, de classe re cherchent
la «  nor ma li té  » et le plai sir. Elles re viennent enfin, de même que
Chris telle Hamel dans son compte rendu de La re vanche du cli to ris de
Maïa Ma zau rette et Da mien Mas cret paru en 2007, sur l’«  ex ci sion
cultu relle » oc ci den tale que ces femmes mettent en ques tion.
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Enfin, Annie Fer rand com pare les textes of fi ciels sur l’édu ca tion à la
sexua li té à la conven tion in ter mi nis té rielle de 2000 in ti tu lée A l’école,
au col lège, au lycée : de la mixi té à l’éga li té. Elle montre com ment les
textes sur la sexua li té, vue a tra vers ses « risques », et pla cés dans le
cadre « des ac tions d’édu ca tion à la santé » adoptent un point de vue
dif fé ren tia liste tan dis que le texte de 2000 met en avant l’éga li té, de
façon fé mi niste.
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[Nou velles Ques tions Fé mi nistes (NQF), 2 n° par an, abon ne ment 45 €
(65 € abon ne ment de sou tien), se cré ta riat de ré dac tion NQF, Centre
en Etudes Genre LIEGE, bâ ti ment An thro pole, 1015 Lau sanne (Suisse),
www.unil.ch/liege/nqf]
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5. In tel lec tuels, ar tistes, créa teurs

https://preo.u-bourgogne.fr/dissidences/www.unil.ch/liege/nqf


REVUE des REVUES : Second semestre 2010

Aden. Paul Nizan et les an nées trente, n° 9,
2010 (oc tobre), « In tel lec tuels, écri vains et
jour na listes aux côtés de la Ré pu blique es pa ‐
gnole (1936-1939), 2  vo lume », 454 pages.e

Dans une pré sen ta tion tou jours aussi soi gnée, illus trée par les des sins
de Jean- René Ke ré zéon au fil des pages, ce vo lume est le se cond sur
ces in tel lec tuels venus com battre aux côtés des ré pu bli cains es pa‐ 
gnols, au nom d'une cer taine éthique de l'en ga ge ment. Dans son
avant- propos, Anne Ma thieu re vient sur la place cen trale et em blé ma‐ 
tique qu'oc cupe la Guerre d'Es pagne pour les an ti fas cistes pas sés et
pré sents. Elle in siste éga le ment sur l'ho ri zon in ter na tio nal de ces
écri vains, poètes, re por ters, en par tie ou bliés car dans l'ombre por tée
des He ming way, Mal raux etc. Donc, parmi les quinze ar ticles de ce
vo lume, la ro man cière al le mande pour la jeu nesse Ruth Re wald, le
poète bri tan nique W. H. Auden ou le re por ter fran çais de L'Hu ma ni té,
Jean Al lou che rie, re prennent vie grâce aux contri bu tions res pec tives
de Ma thilde Lé vêque, An to ny Shut tle worth et Mi chel Le febvre. Ega le‐ 
ment, Mar leen Ren sen signe un ar ticle très pré cieux sur l'écri vain Jef
Last, com mu niste et ho mo sexuel, ami de Gide et Sara Mi gliet ti se
penche sur les mi li tants ita liens de Gius ti zia e Li ber ta, venus dès 1936
com battre aux côtés des anar chistes de la CNT. A par tir de la pers‐ 
pec tive de l'his toire vécue par les pro ta go nistes, S. Mi gliet ti tente de
ré pondre à des cri tiques ré centes sur l'ac ti vi té et l'im pact réel de ces
com bat tants. La contri bu tion de A. B. Ya ba ra sur le poète noir amé ri‐ 
cain Lang ston Hu ghes pos sède le grand mé rite, pour les lec teurs
fran çais, d'at ti rer l'at ten tion sur un « com pa gnon de route » du Parti
com mu niste, venu en Es pagne ap por ter son sou tien, celui des noirs
des Etats- Unis, à tra vers des re por tages pour The Bal ti more Afro- 
American. L'au teur cite de nom breux ex traits (tra duits) des ar ticles de
L. Hu ghes, à par tir d'une an tho lo gie de ses textes sur le monde his pa‐ 
nique, parue en 1977 aux Etats- Unis sous la di rec tion de E. J. Mul len.
Néan moins, les connais sances de l'au teur sur les mi li tants com mu‐ 
nistes amé ri cains semblent par fois su per fi cielles. Ainsi, au dé tour
d'une note (n. 118, p. 44) ap pa raît le nom du poète noir Claude McKay,
ami de L. Hu ghes, sans qu'il soit fait men tion de sa forte im pli ca tion
au sein du Parti com mu niste état su nien. Il est un des dé lé gués au IVe
Congrès de la Co min tern en no vembre 1922, où il pro nonce le dis‐
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cours sur la ques tion noire; il as siste aux cé ré mo nies du Ve an ni ver‐ 
saire de la Ré vo lu tion d'Oc tobre au mi lieu des di ri geants bol che‐ 
viques, cor res pond avec ceux de la Co min tern et signe des ar ticles
dans In pre cor, par exemple «  The Ra cial Ques tion  » (n° du 21 no‐ 
vembre 1922). Quand à L. Hu ghes, il est lui aussi im pli qué plus for te‐ 
ment dans les ac ti vi tés mi li tantes com mu nistes que les quelques
lignes que A. B. Ya ba ra consacre à ce sujet. Ainsi, par exemple, ses
poèmes ap pa raissent dès 1932 dans la revue de la Co min tern consa‐ 
crée aux com bats des noirs, The Negro Wor ker (1928-1937), dont son
scan da leux texte anti- religieux (en par tie tra duit dans l'ar ticle),
«  Good- bye Christ  » (The Negro Wor ker, vol. II, n° 11-12, novembre- 
décembre 1932, p. 32). Dans les an nées vingt et trente, Claude McKay,
Lang ston Hu ghes et Ri chard Wright font par tie des in tel lec tuels noirs
mis en avant par le Parti com mu niste aux Etats- Unis.

Dans la par tie « Textes et té moi gnages re trou vés », des textes des or‐ 
ganes de presses com mu nistes (Re gards, Ce Soir, Com mune), so cia‐ 
listes (Le Po pu laire) ou syn di ca listes ré vo lu tion naires (La Ré vo lu tion
pro lé ta rienne) re flètent les sen si bi li tés de l'époque. Trois contri bu‐ 
tions sur Nizan, et un fort en semble de comptes ren dus de lec tures
com plètent ce vo lume. Ajou tons pour ter mi ner que ce nu mé ro,
comme les huit pré cé dents, pos sède d'im pres sion nantes notes de bas
de pages, ou tils com plé men taires pour ren sei gner en core plus le foi‐ 
son ne ment de ces an nées trente. Le pro chain vo lume porte sur l'en‐ 
ga ge ment des ar tistes (sor tie en oc tobre 2011).
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[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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So cié tés & Re pré sen ta tions, n°29, mai 2010,
« Dos sier : Tardi ».

Ce dos sier sur l'illus tra teur Jacques Tardi, co or don né par Ber trand
Tillier (spé cia liste de la ca ri ca ture et pro fes seur à l'Uni ver si té de
Bour gogne) com porte six contri bu tions, au tour des pro blé ma tiques
sui vantes : Quelle est la fonc tion et la te neur de l'His toire « entre des‐ 
sin et nar ra tion, dans l'ob jet «  bande des si née  »  ? Quels usages de
l'His toire dans ses « his toires » ? La pre mière contri bu tion est celle
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de B. Tillier lui- même, pour qui la ré cente ex po si tion sur les rap ports
du des si na teur avec la Pre mière guerre, à l'His to rial de Pé ronne (été
2009) signe vé ri ta ble ment l'en trée de l'oeuvre de Tardi «  dans le
champ du sa voir his to rien », et donc la re con nais sance de son tra vail
(enfin  ! pourrait- on ajou ter). Tardi dé cline l'His toire soit comme
trame d'arrière- plan, ainsi dans les aven tures d'Adèle Blanc- Sec ou
celles adap tées des Nou veaux Mys tères de Paris (Nes tor Burma) de
Léo Malet, soit comme sujet prin ci pal, bien évi dem ment ses al bums
sur la Grande guerre ou le qua tuor sur la Com mune de Paris (« Tardi
et la Com mune de 1871 à tra vers Le Cri du peuple  : roman gra phique
ou his toire gra phique ? », par E. Four nier). Qui n'a ja mais mieux res‐ 
sen ti l'hor reur des tran chées grâce aux « poi lus » de Tardi, em bour‐ 
bés, en croû tés, éclo pés, ébor gnés, re ve nus han ter nos mé moires par
ce trait noir ap puyé, si ca rac té ris tique de son style gra phique
réaliste- tragique. N'ou blions pas non plus que de leurs hur le ments,
de leurs cau che mars sont nées les mu ti ne ries et les signes an non cia‐ 
teurs, dans les tran chées russes, des sou bre sauts ré vo lu tion naires qui
em por te ront le tsa risme d'abord, la so cié té bour geoise en suite.
Comme l'a écrit Emi lio Gen tile, «  la Grande Guerre avait dé po sé
quelques oeufs sur le conti nent eu ro péen » dont un « oeuf rouge »
(L'Apo ca lypse de la mo der ni té, Au bier, 2011). Ar chi viste mé ti cu leux,
amou reux d'un Paris qui n'existe plus guère, « es pace atem po rel em‐ 
preint de nos tal gie » (« Le Paris de Tardi : un XIXe siècle éter nel ? »
en tre tien avec Jean- Pierre A. Ber nard), adepte de la tra di tion des
codes po pu laires du récit- feuilleton, là en core nos tal gie des illus trés
ou ro mans de sa jeu nesse (Paul Féval, Eu gène Sue), Jacques Tardi est
néan moins to ta le ment de son époque, du moins aux côtés de ceux
qui sou haitent la cham bou ler : Nous contre Eux. On le sait très proche
des mi lieux li ber taires, ainsi que celle qui par tage sa vie, la chan teuse
Do mi nique Grange, ex- maoïste ten dance Gauche pro lé ta rienne. Un
dos sier qui offre donc enfin, au risque de se ré pé ter, toute sa place à
Tardi, « pas seur d'his toire [...] ren dant in tel li gible [celle- ci] à un large
pu blic, tout en of frant aux his to riens une in ter pré ta tion gra phique de
leurs axes de re cherches les plus ré cents » (E. Four nier, p. 64).

Ega le ment dans ce nu mé ro très riche en nou veau tés, deux ar ticles à
pro pos du ci né ma ita lien des mal nom mées «  an nées de plomb  ».
Celui de Dora d'Er ri co, «  For clore la vio lence à l'écran  », ana lyse la
pro duc tion des mul tiples films sur la pé riode comme « in ter ro ga tion
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re nou ve lée sur une page obs cure de l'his toire ita lienne » mais aussi
comme « désir de re lec ture col lec tive » (p. 111). En uti li sant l'ana lyse
des re pré sen ta tions, il dé crypte les construc tions idéo lo giques à la
base de ces films, c'est- à-dire les di vers moyens em ployés pour
«  anes thé sier la charge po li tique de la pé riode  », en re lé guant à
l'arrière- plan toute thé ma tique po li tique ou en construi sant la fi gure
du « ter ro riste » comme per son nage violent, dé viant voire né vro tique
ou alors to ta le ment ma ni pu lé, agent double ou triple. La se conde
contri bu tion, celle de Marie Fabre (« Buon gior no Notte : « Ap pro fon dir
l'his toire par in fi dé li té » ») re vient aussi sur ce trai te ment de la lutte
armée par le ci né ma, afin de faire de ce phé no mène ultra- politisé un
mys tère in so luble et ir ré so lu. Le film de Marco Bel lo chio sur l'en lè ve‐ 
ment de Aldo Moro lui sert de ma té riau. Si l'au teure re con naît un mé‐ 
rite à ce film, celui d'être « le pre mier à re lier [les Bri gades rouges] à
une his toire plus large de l'Ita lie et du com mu nisme » ainsi que de la
Ré sis tance (p. 128, 132), il est éga le ment pour elle signe d'un éloi gne‐ 
ment du ci néaste avec son passé com mu niste. C'est un film gé né ra‐ 
tion nel, «  conclu sion d'un vieux ci néaste sur ses propres an nées de
lutte » (p. 135) qui au rait be soin de « se li bé rer du poids d'une cer taine
culpa bi li té » (p. 136). Deux ana lyses ex trê me ment so lides, qui à mon
avis fe ront ré fé rence, et avec les quelles on doit pou voir lire le ré cent
La Prima Linea de Re na to de Maria ainsi que les films pro duits
ailleurs en Eu rope, outre- Rhin par exemple, sur les groupes de lutte
armée d'ex trême gauche.

[So cié tés & Re pré sen ta tions, 22 € le n°, revue se mes trielle, abon ne‐ 
ments sur www.cairn.info/]
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6. Mou ve ment so cia liste

Ca hiers Jean Jau rès, n° 198, octobre- 
décembre 2010, « Lec tures », 192 p.

L’ap pé tit de lec ture des contri bu teurs de cette revue pour rait sem‐ 
bler dé me su ré si l’on en juge par le nombre de comptes ren dus pu‐ 
bliés dans ce nu mé ro, to ta le ment consa cré à des re cen sions. Au tour
de huit thèmes, « Jean Jau rès et les autres pen seurs du so cia lisme »,
« Les so cia listes en France et à l’étran ger », « Les mondes du tra vail »,
«  La très grande guerre  », «  His toire in tel lec tuelle et cultu relle  »,
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« His toire po li tique des XIXe- XXe siècles », « Re lire le XIXe siècle po‐ 
li tique  », «  Aper çus po li tiques sur le XXe siècle  » et enfin «  Fi gures
po li tiques », le lec teur ne sau rait échap per à tout ce qui s’est pu blié
sur le so cia lisme, dans les plus im por tantes langues eu ro péennes. Un
outil de tra vail in dé niable.

[Ca hiers Jean Jau rès, So cié té d’études jau ré siennes, 4 rue Toussaint- 
Féron, 75013 Paris, 12 €, www.jaures.info]
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7. Di vers

Ca hiers du mou ve ment ou vrier, n°46,
deuxième tri mestre 2010.

Cette nou velle li vrai son de la revue fon dée par les his to riens Jean- 
Jacques Marie et Vadim Ro go vine dé bute éton nam ment par un texte
de Goethe, récit de la ba taille de Valmy ex trait de ses Mé moires. Suit
un por trait fort in té res sant du mon ta gnard Georges Au guste Cou‐ 
thon par Ni cole Per ron. Autre sous- ensemble thé ma tique, la cri tique
de la bio gra phie d’En gels si gnée Tris tram Hunt par Mi chel Gan dil hon
et un ar ticle de Trots ky au sujet des Notes sur la guerre franco- 
allemande de 1870-1871 du même En gels, daté de 1924 (et re pu bliée ré‐ 
cem ment par les édi tions Science mar xiste). Pri vi lé giant tou jours
l’his toire de l’URSS, ce nu mé ro com prend l’avant- dernière par tie du
texte de l’op po sant Riou tine ap pe lant à la lutte contre Sta line. On no‐ 
te ra enfin un long ar ticle de Chris tophe Be noit qui s’in té resse à
« L’histoire- géographie face aux « ré formes » du lycée » dans la conti‐ 
nui té de l’ou vrage L’en sei gne ment de l’histoire- géographie de l’école
élé men taire au lycée. Vec teur de pro pa gande ou fon de ment de l’es prit
cri tique ?
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Ca hiers du mou ve ment ou vrier, n°47, troi ‐
sième tri mestre 2010.

Parmi les ar ticles de cette li vrai son sor tant quelque peu de l’or di naire,
celui de Pierre Roy per met de re ve nir sur le Congrès de Rome tenu
par la Libre Pen sée en 1904, en plein débat sur la laï ci té en France.
Plus clas sique, la fa meuse ré flexion de Chris tian Ra kovs ky sur la bu‐ 
reau cra tie (« Les dan gers pro fes sion nels du pou voir », ap pe lé le plus
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sou vent Lettre à Va len ti nov), da tant de 1928, est ici re pu bliée dans
son in té gra li té, telle qu’elle fut pro po sée par les Ca hiers Léon Trots ky
en 1984. Autre texte plus mé con nu, celui de Riou tine en 1932, dont la
sixième par tie pro po sée ici (non in té gra le ment tou te fois) per met dé‐ 
sor mais de dé cou vrir une contri bu tion im por tante à la lutte contre le
cours sta li nien au sein même de l’ap pa reil d'Etat so vié tique. Chris tian
Cou dène re vient pour sa part sur une bio gra phie ré cente de Willy
Münzenberg, re la ti vi sant l’en ga ge ment tar dif de ce der nier dans l’op‐ 
po si tion an ti sta li nienne et cri ti quant de ma nière plus gé né rale la qua‐ 
li té de ce tra vail. As su ré ment plus po lé mique, l’ar ticle de Jean- Marc
Schiap pa conteste la re cherche par Vincent Peillon des an cêtres d’un
«  so cia lisme fran çais  », al lant jusqu’à rap pro cher cette dé marche
« cor po ra tiste » de celle d’un cer tain Mar cel Déat… Quelques notes
de lec ture et la tra di tion nelle Chro nique des fal si fi ca tions com plètent
l’en semble.

Ca hiers du mou ve ment ou vrier, n°48, qua ‐
trième tri mestre 2010.

Parmi les thèmes de pré di lec tion de la revue, l’his toire de l’URSS, du
com mu nisme et les luttes ou vrières des dif fé rents pays, plu sieurs ar‐ 
ticles sont à dis tin guer. Sergi Rosés Cor do vil la nous ex pose une af‐ 
faire lar ge ment mé con nue, le refus du droit d’asile à Trots ky par la
IIème Ré pu blique es pa gnole et la Gé né ra li té de Ca ta logne en 1931,
mal gré deux de mandes suc ces sives. Mi che line Charpentier- Morize
s’in té resse au « cercle of fi cieux des chi mistes com mu nistes » fran çais
dans les an nées 1950, tan dis que Jean- Jacques Marie tente de dé mon‐ 
trer, avec une cer taine per ti nence mais éga le ment quelques exa gé ra‐ 
tions, qu’Isaac Deut scher fut «  un com pa gnon de route du sta li‐ 
nisme  ». Quant à l’ar ticle de C. Al lain sur l’œuvre de Moshe Lewin,
mal heu reu se ment trop court, il inau gure une dis cus sion bien ve nue
sur les ap ports de cet his to rien ma jeur de l’URSS. Les Ca hiers du
mou ve ment ou vrier conti nuent par ailleurs à lut ter contre les nou‐ 
veaux pro grammes du se con daire, en in sis tant ici sur le rôle com ba tif
que peut jouer l’APHG, et en re le vant cer taines dé cla ra tions pour le
moins ahu ris santes (ainsi de cet IPR qui, lors d’une réunion d’har mo‐ 
ni sa tion pour le Bac ca lau réat, re com mande « ne sanc tion nez pas une
er reur de date de trois ou quatre ans, cela n’a au cune im por tance ! » -
on ai me rait connaître da van tage de dé tails sur cette af faire). Le nu ‐
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mé ro 49, dont le som maire est d’ores et déjà an non cé, sera en tiè re‐ 
ment dédié à la Ré vo lu tion fran çaise.

[Ca hiers du mou ve ment ou vrier, 28 rue des pe tites écu ries, 75010
Paris, 8 euros le nu mé ro, 30 euros l’abon ne ment an nuel pour quatre
nu mé ros (35 euros pour l’Eu rope, 40 euros pour les autres conti‐
nents)]
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Le Débat, n°160, mai- août 2010, « Conti nuer
Le Débat, 30 ans après sa créa tion ».

Dans un bref édi to rial, Pierre Nora donne les rai sons de pour suivre la
revue, « pour éclai rer les po li tiques » et « rendre les ci toyens mieux
maîtres des choix qui s’offrent à eux ». Un édi to rial où se lit une cer‐ 
taine dé tes ta tion d’un pré sent mar qué par «  un ré tré cis se ment des
ho ri zons, une ato mi sa tion de la vie de l’es prit, un pro vin cia lisme na‐ 
tio nal et l’ef fon dre ment du sys tème et du mes sage édu ca tifs ». Dans
l’échange qui suit avec Régis De bray, P. Nora pré cise la feuille de
route de sa revue : « contre la spé cia li sa tion uni ver si taire à ou trance
et pour une re lève dé ci sive des condi tions de l’en sei gne ment ; contre
la pré ci pi ta tion jour na lis tique, pour le salut d’une presse de qua li té  ;
contre la ten ta tion de se re ti rer sur l’Aven tin, pour le main tien d’une
fonc tion pu blique, ci vique et cri tique  ». Les ar ticles qui suivent
contri buent im par fai te ment à cette am bi tion. Pour ne prendre que
deux exemples, l’étude de Paul Yon net in ti tu lée « La sor tie de la ré vo‐ 
lu tion  » (p. 37-46) et celle de Mi chel Wi nock, «  Méandres de la
gauche  » (p. 47-63) sont- elles vrai ment ob jec tives, ap pro fon dies, ou
plu tôt ne puisent- elles pas dans l’ac tua li té pour confor ter les idées
pré con çues de leurs au teurs ? En tout cas, ils ne font pas avan cer vé‐ 
ri ta ble ment…le débat !
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Le Débat, n°161, septembre- octobre 2010.

Ce nu mé ro est in tro duit par un échange entre Mar cel Gau chet et
Jacques Jul liard sur «  Sar ko zy et les forces po li tiques fran çaises
confron tées à la crise ». Est no tam ment poin té « le grand ma laise », à
droite, gé né ré par «  le remue- ménage désor don né  »…ainsi M. Gau‐ 
chet qualifie- t-il l’art de gou ver ner du pré sident  ! Il pense aussi, et
Jul liard avec lui, que «  le mé lange de mo dé ra tion et de ra di ca li té  »
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propre à Mé len chon aura des chances de sé duire da van tage que « les
can di da tures de rup ture et de pro tes ta tion pure du type Ar lette La‐ 
guiller ou Be san ce not ».

Pierre- Henri d’Ar gen son exa mine les rai sons et le sens d’un nou veau
pro blème, celui de la souf france au tra vail (p. 105-115). Claude Le Pen,
pro fes seur à Paris- Dauphine, scrute la trans for ma tion du « mo dèle de
45  » en ma tière de Sé cu ri té so ciale. Après le tour nant des an nées
1990, qu’en reste- t-il ? (p. 116-128). Crise, ca pi ta lisme, Israël- Palestine,
sont éga le ment l’objet d’ana lyses.
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Le Débat, n°162, novembre- décembre 2010.

En tête de ce nu mé ro, un ar ticle pas sion nant du très re gret té Tony
Judt – très ma lade de puis plu sieurs an nées, il est mort le 6 août 2010
– sur l’évo lu tion de King’s Col lege à Cam bridge, son alma mater, des
an nées 1960 à au jourd’hui. Plu sieurs ar ticles s’in ter rogent sur les po li‐ 
tiques de la re cherche, en in sis tant sur la vic toire – mo men ta née ?-
des « sciences dures » sur les « sciences so ciales », dont Krysz tof Po‐ 
mian ana lyse le ma rasme. N’est- ce pas des pre mières sur tout qu’on
at tend des re tom bées éco no miques  ? Plu sieurs ar ticles (Ni co las
Werth) ou en tre tiens (Jacques Se me lin) per mettent de re ve nir sur la
ter reur au XXe siècle. D’autres au teurs se de mandent si la crise 2007-
08 va « ame ner le monde au bord du gouffre ? ». A prio ri il semble
qu’on y soit déjà !
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[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]
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Es prit, n°364, mai 2010.

Plu sieurs ar ticles sont consa crés à la res pon sa bi li té de la France dans
le gé no cide de 1994 au Rwan da. Que disent en par ti cu lier les ar chives
de l’Ely sée, do cu ments conser vés à l’Ins ti tut Fran çois Mit ter rand,
s’in ter roge la ju riste Rafaëlle Mai son ? Rien ne per met, bien sûr, d’af‐ 
fir mer que ce cor pus, qui s’étend de juin 1982 à avril 1995, est com plet
ni qu’il est par fai te ment fiable. Il en res sort mal gré tout que la France
a sou te nu le gou ver ne ment alors qu’avaient déjà com men cé mas‐ 
sacres et per sé cu tions vi sant la po pu la tion tutsi. Rien n’est dit d’ex pli ‐
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cite sur la li vrai son d’armes pen dant le gé no cide, ni de l’aide ap por tée
à l’ex fil tra tion des an ciens res pon sables après celui- ci. Ce pen dant,
ces ar chives disent beau coup sur une cer taine at mo sphère in tel lec‐ 
tuelle ré gnant à l’Ely sée. « Il n’y a pas d’in té rêt à ce qu’une pe tite mi‐ 
no ri té tutsi qui se ré volte l’em porte sur la ma jo ri té de la po pu la tion
hutu », pense- t-on dans le cercle pré si den tiel peu avant le début du
gé no cide. Par ailleurs, estime- t-on à l’Ely sée, la vic toire des tut sis se‐ 
rait celle de l’Ou gan da et de l’Afrique an glo phone, « pas mé con tente
d’en fon cer un coin dans la Fran co pho nie  »  ! Ils cher che raient à
consti tuer un tut si land «  avec la com pli ci té ob jec tive des An glo‐ 
saxons », af firme le gé né ral Ques not, qui traite par ailleurs les tut sis
de « Khmers noirs » (sic).

Tou jours at ten tive à l’ins ti tu tion Eglise ca tho lique, la revue pu blie
deux ar ticles amor çant la ré flexion sur l’Eglise et la pé do phi lie (J.-L.
Scle gel) et sur la gou ver nance de l’Eglise à tra vers la pro pen sion de
celle- ci à consi dé rer – au XIXe et au XXe siècle – tous les Papes
comme ca no ni sables (Claude Lan glois).
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Es prit, n°365, juin 2010.

A côté des grands ar ticles ici consa crés à « ce que nous ap prennent
les ani maux », des ob ser va tions nou velles nous ame nant à ré éva luer
les ca pa ci tés réelles de ceux- ci, ce nu mé ro 365 ras semble dans la ru‐ 
brique Jour nal une série d’ar ticles brefs liés à l’ac tua li té. Re le vons
l’ana lyse des der nières élec tions en Bo li vie par Jean- Pierre La vaud,
dans un bilan sé vère pour Evo Mo rales.
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Es prit, n°366, juillet 2010.

Un fort dos sier consa cré à la vieillesse, d’où il res sort no tam ment que
le vieillis se ment de la po pu la tion n’en traîne pas au to ma ti que ment un
ac crois se ment des dé penses de santé, celui- ci dé cou lant plu tôt des
chan ge ments tech niques dans le trai te ment de ma la dies lourdes.
Dans la ru brique Jour nal, quelques pages sur les Centres de ré ten tion,
ex traites d’un re cueil de té moi gnages réunis par des mi li tants de la
Ci made.
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Es prit, n°367, août- septembre 2010.

Un nu mé ro sur tout consa cré à Ivan Illitch (1926-2002), avec la pu bli‐ 
ca tion de deux ar ticles in édits de celui qui connut son heure de gloire
en France au mi lieu des an nées 1970, et plu sieurs contri bu tions in sis‐ 
tant sur la fé con di té d’une pen sée qui, avec celle d’André Gorz, per‐ 
met d’avan cer dans le débat sur crois sance et dé crois sance. Dans son
ar ticle, Eve Char rin, jour na liste, au teure de L’Inde à l’avant du monde
(Gras set, 2007, rééd. Poche Plu riel, 2009) évoque l’ex tra or di naire fé‐ 
con di té de la lit té ra ture in dienne contem po raine (p. 99-115).
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Es prit, n°368, oc tobre 2010.

Dans ce nu mé ro aux ar ticles un peu dis pa rates, no tons celui de Jean- 
Pierre Pey rou lou sur les films de Ra chid Bou cha reb (Hors- la-loi) et de
Xa vier Beau vois (Des dieux et des hommes). Au pre mier il re proche de
ne pas tenir compte des di vi sions in té rieures du mou ve ment na tio na‐ 
liste al gé rien, au se cond de lais ser hors champ le contexte po li tique,
comme s’il était trop brû lant. Des er reurs sont poin tées. Même s’il a
tué quelques po li ciers ou har kis – 57 pré cise l’au teur de l’ar ticle – ja‐ 
mais le FLN n’a at ta qué en France de com mis sa riat de po lice ni de ca‐ 
mions trans por tant des har kis. Quant aux moines de Ti bé hi rine, par
qui ont- ils vrai ment été tués, par les is la mistes du GIA ou par des
agents de la Sé cu ri té mi li taire de l’Etat al gé rien ? Le film, en mo bi li‐ 
sant l’opi nion pu blique contre la rai son d’Etat permettra- t-il de faire
jaillir la vé ri té ?
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Paul Du mou chel, un Ca na dien vi vant au Japon, s’in ter roge sur la loi
in ter di sant la « burqa » (en fait le voile in té gral, de cou leur noire) ré‐ 
cem ment adop tée à l’una ni mi té, en France comme en Bel gique. Quel
dan ger pro vient de la li ber té de se vêtir comme bon vous semble,
questionne- t-il ? N’y aurait- il pas de meilleures rai sons d’in ter dire le
port des ta lons hauts ? Par ailleurs, cette loi, loin de per mettre la li‐ 
bé ra tion de ces femmes, risque de les contraindre en core plus en leur
in ter di sant l’es pace pu blic. Quant à l’ar gu ment de la dis so nance de la
« burqa » dans le pay sage so cial et ves ti men taire fran çais, de même
que les mi na rets jurent dans la pay sage suisse tra di tion nel, il res‐ 
semble plu tôt à une ré ac tion vis cé rale. Et l’au teur de l’ar ticle, un brin
pro vo ca teur, de se de man der s’il ne fau drait pas plu tôt s’in té res ser à
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ceux qui sont op pri més par la vue de la « burqa » ? Plus sé rieu se ment,
cette loi, qui pé na lise des in di vi dus fra giles au sein d’une mi no ri té, est
consi dé rée par l’au teur comme so cia le ment in ef fi cace.

(Es prit, abon ne ment, 11 €, 212, rue Saint- Martin 75003 Paris, www.es‐ 
prit.presse.fr]
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Lignes, n° 33, oc tobre 2010, « Dic tion naire
cri tique du «sar ko zysme » », 165 p., 19 €.

Ce dic tion naire cri tique du « sar ko zysme », écrit en juillet 2010, avant
donc l’em bar dée sé cu ri taire, part d’une sup po si tion comme s’en ex‐ 
plique l’in tro duc tion  : «  il existe bien un «  sar ko zysme », au tre ment
dit une «  po li tique  » de Sar ko zy  ». Si chaque au teur a été in vi té à
choi sir un mot 1, cer taines ten dances se des sinent, mal gré la di ver si té
des in ter ven tions, tant dans leur forme – Fran cis Mar mande a écrit
un poème – que dans le fond, et même si ré gu liè re ment ap pa raît une
ré fé rence im pli cite (cri tique ou non) à l’ou vrage d’Alain Ba diou De quoi
Sar ko zy est- il le nom ? (Nou velles édi tions Lignes, Paris, 2007 – CR sur
notre site). Jean- Loup Am selme et Alain Hobé, re ve nant sur le dis‐ 
cours de Dakar de Sar ko zy, in sistent avec rai son sur « l’effet at ten du »
(page 34) d’une pa role avant tout adres sée « à la clien tèle élec to rale
de Sar ko zy dont une bonne par tie pro vient des rangs du Front na tio‐ 
nal  » (page 9). D’ailleurs, la base so cio lo gique du «  sar ko zysme  » -
«  une pe tite France rance, mi no ri taire, peu reuse et vieillis sante  »
(page 98) – et la mise en œuvre d’un po pu lisme très à droite – ayant
pour but «  d’at ti rer à soi les suf frages de la frac tion «  éta blie  » des
classes po pu laires en ren for çant, par une sur en chère sé cu ri taire in‐ 
ces sante, les di vi sions qui les tra versent  » (page 72) – sont ana ly sés
par Gé rard Mau ger et Oli vier Le Cour Grand mai son. Le «  sar ko‐ 
zysme  », plus spé ci fi que ment en tant que po li tique, est étu dié sous
di vers angles : que ce soit l’ins tru men ta li sa tion dé po li ti sante de l’his‐ 
toire (par So phie Wah nich), son « es thé ti sa tion » (par Pli nio Prado), la
laï ci té comme « fer de lance pour « l’iden ti té fran çaise » » dé fen due
dans ses ra cines chré tiennes (par Alain Naze), ou le re nou veau d’un
néo li bé ra lisme « dé com plexé » : « l’al liance d’un pro gramme ré ac tif et
d’un mot d’ordre de « rup ture », de re nou veau » (page 64). De même,
est in ter ro gé son lien, sa fonc tion par rap port à la phase ca pi ta liste
ac tuelle. Ainsi, selon Isa belle Garo, Sar ko zy est « l’in car na tion pure et
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simple d’un sys tème éta bli mais l’agent po li tique d’une dy na mique de
crise » (page 18). De leur côté, Phi lippe Hau ser et Gé rard Briche in‐ 
sistent sur la mise en scène de la « va leur tra vail » afin d’oc cul ter « la
réa li té de la lutte à mort du ca pi ta lisme et du tra vail » (page 87), et de
confor ter « le consen sus de l’ordre éta bli » (page 90).

Mais ana ly ser le «  sar ko zysme  », par contre coup, re vient à poser
aussi la ques tion de la fai blesse de la gauche ; son « mo ra lisme » (page
45) et son in ca pa ci té jusqu’à pré sent à ren ver ser le sys tème mis en
place. Jacques- Henri Mi chot, à pro pos de la po lé mique sur la Prin‐ 
cesse de Clèves, offre quant à lui une ré flexion très riche sur l’usage
de la culture dans l’op po si tion po li tique à Sar ko zy (pages 66-69). En- 
dehors du dic tion naire, outre deux textes de Surya, ce nu mé ro
contient un ar ticle in té res sant au tour du col lec tif ita lien Ac tion30 et
de son livre L’uni forme et l’âme, En quête sur l’an cien et le nou veau fas‐ 
cisme (Bari, édi tions Ac tion30, 2009), même si l’orien ta tion très fou‐ 
cal dienne au rait mé ri tée d’être plus in ter ro gée. Enfin, Serge Zen kine,
à par tir d’une confron ta tion au livre de Ro bert An telme, L’es pèce hu‐ 
maine, dé ve loppe une étude fouillée de l’homo sacer et de sa li mi ta‐ 
tion d’ap pli ca tion dans le sens où il est théo ri sé par Gior gio Agam‐ 
bem. Par ce nu mé ro, Lignes confirme son ori gi na li té et son in té rêt.
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[Lignes, 90 quai Mau pas sant, F-76400 Fé camp - http://www.editions
- lignes.com]
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Le Mou ve ment So cial, n°232, juillet- 
septembre 2010.

Deux ar ticles per mettent d’ap pro fon dir l’his toire de l’en sei gne ment
tech nique et pro fes sion nel ainsi que celle de la for ma tion conti nue
des adultes. En pre nant l’exemple de Lyon, Ma rianne Thi vend montre
com bien les em ployeurs ne forment pas un bloc ho mo gène no tam‐ 
ment quant à l’uti li sa tion de la taxe d’ap pren tis sage (ins ti tuée par une
loi de 1925) et à la cer ti fi ca tion des di plômes par l’Etat. Fran çoise Laot
at tire notre at ten tion sur la for ma tion sexuée des adultes. Ce n’est
qu’au mi lieu des an nées 1960 qu’on com mence à se sou cier de la for‐ 
ma tion des femmes au tra vail, jusqu’ici la pro mo tion so ciale qu’une
telle for ma tion per met était ré ser vée aux hommes. Outre une étude
ori gi nale de la MGEN comme « pa tron » (Char lotte Siney- Lange), no‐ 
tons l’ar ticle de Cy rille Sar dais, « Le rè gle ment de la grève d’avril- mai
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1947 à la Régie Re nault », dans le quel il réa lise le tour de force de ne
rien dire des trots kystes à l’ori gine d’une grève qui amena la sor tie
des com mu nistes du gou ver ne ment. L’au teur, il est vrai, pro fes seur
ad joint de ma na ge ment à HEC Mont réal, n’est pas spé cia liste de l’his‐ 
toire du mou ve ment ou vrier.

[Le Mou ve ment So cial, abon ne ment an nuel, 56 €, Ser vice Abon ne‐ 
ments El se vier Mas son SAS 62, rue Ca mille Des mou lins, 92442 Issy- 
les-Moulineaux Cedex]
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Va carme, n° 53, au tomne 2010, 94 p.

Ce nu mé ro de Va carme s’in té resse aux trois termes clefs d’une pen‐ 
sée du futur – pro jets, pro gramme et uto pie – que « l’af fir ma tion po li‐ 
tique d’un pré sent éter nel » (page 14) semble avoir dis qua li fiés ou dé‐ 
pla cés. L’en tre tien avec l’his to rien Fran çois Her tog, qui ouvre cette
thé ma tique, in ter roge les « ré gimes d’his to ri ci té » (page 16) au tour du
« pré sen tisme » ac tuel et d’un « état de crise sans fin » (page 19), tan‐ 
dis que le se cond texte ana lyse le « court- termisme », au cœur des
mar chés fi nan ciers et en ap pelle, au tour de l’éco lo gie po li tique, à une
«  ré- utopisation in ves tie dans le long terme  » (page 24). Dans les
pages qui suivent, sont ques tion nées les di men sions des pro jets –
sur dé ter mi nés par les no tions de suc cès, éva cuant le po li tique -  ;
uto pies – à par tir d’un in té res sant en tre tien avec Mi guel Aben sour,
rap pe lant que c’est « dans le cli mat violent et meur trier de 1848 que
naît la haine de l’uto pie » (page 34) - ; pro grès – So phie Wah nich croi‐ 
sant les cri tiques pes si mistes de Wal ter Ben ja min et d’Edgar Qui net
- ; et do léances – sur base de la ré ac tua li sa tion opé rée par le col lec tif
Le tam bour des do léances (pages 46-52).
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Dans le Ca hier, l’ex trait des écrits d’Am broise Paré (page 69) est par ti‐ 
cu liè re ment ré jouis sant. Quant à la par tie Lignes de ce nu mé ro, entre
autres textes, le lec teur re tien dra un en tre tien au tour du double rap‐ 
port chan ger de vie – chan ger sa vie et toxi co dé pen dance – ges tion
de la consom ma tion, une ren contre - mal heu reu se ment très peu
contex tua li sée - avec Jovan Div jak au tour de la Bosnie- Herzégovine,
et sur tout une ré flexion ori gi nale sur la si tua tion des Roms. Ce texte,
fai sant écho à l’édito, offre un exa men lexi co lo gique de l’ex pres sion
« étran gers in dé si rables », et, à par tir d’une lettre de Flau bert à Sand,
pro meut l’im pé ra tif de l’en ga ge ment, lié à un parti pris de la mi no ri té
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et à la fa cul té d’in di gna tion (page 74). Ce pen dant, il est dom mage que
l’au teur ne s’in ter roge pas sur les contra dic tions de Flau bert et, par- là
même sur les li mites d’un tel po si tion ne ment. En effet, confron té à
une ex pé rience ré vo lu tion naire concrète - la Com mune de Paris -
Flau bert a très vite et lar ge ment aban don né une pos ture du dé clas se‐ 
ment. Il se rait né ces saire de se de man der si il ne s’agis sait là que d’un
ac ci dent de par cours. Ce dé faut cri tique se re trouve d’ailleurs dans
plu sieurs ar ticles. Ainsi, l’in vi ta tion de Mi chel Feher à en vi sa ger les
mar chés fi nan ciers « comme un champ de ba taille » à in ves tir pour la
gauche et à miser sur la «  res pon sa bi li té so ciale de l’en tre prise  »
(page 86), comme la conclu sion de l’ar ticle de Pierre Zaoui selon la‐ 
quelle « peut- être que toute fée rie éman ci pa trice est vouée au ca pi‐
ta lisme ou à sa ca ri ca ture to ta li taire » (page 32) consti tuent comme
des cor sets étroits à l’ima gi na tion. Ils pro posent en tous les cas des
pistes, en dé ca lage et bien en deçà de la gra vi té et de la pré gnance
des pro blèmes ana ly sés. Ils tendent de plus à més es ti mer une par tie
des luttes so ciales pas sées, comme cela est évident pour l’ar ticle de
Feher, qui éva cue la re ven di ca tion de l’abo li tion du sa la riat.

De ma nière gé né rale, la force ori gi nale de Va carme tient éga le ment
aux pho to gra phies – ici, celles de Fran çois Mé chain –, aux in ter ven‐ 
tions gra phiques – celles, entre autres, de Formes vives dans ce nu‐ 
mé ro – et aux poèmes – on re tien dra ici Conte d’été et le poème en
prose, Vi bra tions de la mé moire.
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[Va carme, Paris, édi tions Am ster dam, 10 € le nu mé ro, www.va‐ 
carme.org]
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Ving tième Siècle. Revue d’his toire, n° 108,
octobre- décembre 2010.

Dans ce nu mé ro de fin d'an née 2010, nous re tien drons prin ci pa le‐ 
ment trois ar ticles. Le plus consé quent est celui d'un his to rien po lo‐ 
nais, Jerzy Bo re js za, à pro pos d'un re cueil de do cu ments de la sec tion
de pro pa gande du Co mi té cen tral du PCUS (1945-1954) in ti tu lé Sta line
et le cos mo po li tisme [c'est éga le ment le titre de l'ar ticle], paru à Mos‐ 
cou en 2005. J. Bo re js za confronte ces do cu ments à sa jeu nesse es tu‐ 
dian tine pas sée à Kazan dans les an nées 1950, ainsi qu'à sa vi sion du
monde. Celle- ci est to ta le ment vouée (om nu bi lée ?) aux sys tèmes to‐ 
ta li taires, ainsi qu'à une ca rac té ri sa tion de l'Etat so vié tique comme
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« kaf kaïen » et « gé no ci daire » (p. 126), ce qui me semble em prun ter
les tra vers bien connus des ana lyses/po lé miques idéo lo giques. On
ap pré cie ra par contre le compte- rendu de Syl vie Lin de perg à pro pos
du film La Rafle de Ro se lyne Bosch (mars 2010) sur la rafle du Vel'
d'hiv' de juillet 1942. Se ré cla mant de Serge Daney pour qui les ques‐ 
tions de forme sont éga le ment des ques tions de fond [Jean- Patrick
Man chette, ro man cier de polar et dia lec ti cien consé quent au rait af‐ 
fir mé que la forme n'est que la forme du conte nu] l'au teure rap pelle
tout d'abord que nos so cié tés, ne sup por tant pas l'ab sence d'images
d'évé ne ments his to riques de ve nus em blé ma tiques – comme cette
rafle jus te ment – pal lient ce manque par un trop plein, un sur plus.
Ainsi en serait- il de ce film, qui veut lit té ra le ment « plon ger » le spec‐ 
ta teur de 2010 au coeur des ar res ta tions, comme s'il s'agis sait d'un
re por tage. Comme on voit, la vogue du docu- fiction est pas sée par là,
avec la do mi na tion des mé moires, air du temps qui vide « l'his toire de
sa sub stance po li tique et de son in tel li gi bi li té » (p. 169) au pro fit du
com pas sion nel et de « l'écume émo tion nelle » (p. 170). Ce dé fer le ment
de bonne conscience, dont le prin ci pal pu blic visé, les en sei gnants du
se con daire, se re trouve « conseillé », via un li vret d'ac com pa gne ment,
par une en tre prise pri vée « de conseil en stra té gie op por tune », in‐ 
vite les his to riens, selon l'au teure, à re pen ser sé rieu se ment les usages
« des no tions de mé moire et de té moi gnage » (p. 171). Enfin, à pro pos
de la sor tie en DVD unique (Edi tions Mont par nasse, 2009) de deux
films de André Ha li mi, Dé la tion sous l'Oc cu pa tion et Chan tons sous
l'Oc cu pa tion, P. Goet schel salue cette ré édi tion de deux do cu men‐ 
taires de qua li té qui ap pré hendent «  la com plexi té des com por te‐ 
ments fran çais » (p. 171) pen dant ces an nées noires.

[Ving tième Siècle. Revue d’his toire, abon ne ment, 4 n°, 51 € , Presses de
Sciences Po li tiques 117, Bou le vard Saint- Germain, 75006 Paris, 5% de
ré duc tion si abon ne ment en ligne www.abon ne mentss cien ces po.fr]
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Z. Revue in ti né rante de cri tique so ciale,
« Usines en lutte. Or ga ni sa tions ou vrières.
Amiens », prin temps 2010, 188 p.

Cette revue ori gi nale est basée sur le prin cipe de l’en quête  : pour
chaque nu mé ro, l’équipe quitte Mon treuil plu sieurs se maines à bord
de Gigi - camion- tiroir -, ren con trer et in ter ro ger in situ.

79

https://preo.u-bourgogne.fr/dissidences/www.abonnementssciencespo.fr


REVUE des REVUES : Second semestre 2010

Ce nu mé ro s’ouvre sur un très in té res sant ar ticle sur les bar rages au
Kur dis tan, dé ve lop pant une ana lyse fouillée des en jeux po li tiques,
mais aussi éco lo gique et agri coles, dé mon trant ainsi le rôle de
contrôle so cial et po li tique, non seule ment des Kurdes mais aussi des
pe tits pay sans, que jouent la construc tion et le dé ve lop pe ment de
bar rages dans cette ré gion du monde. Le thème cen tral de ce nu mé ro
tourne au tour des usines et luttes ou vrières à Amiens. La revue pro‐ 
pose un pa no ra ma des usines en lutte et une série de té moi gnages
élo quents d’ac ci den tés du tra vail. Par ti cu liè re ment in té res sante éga‐ 
le ment, la dis cus sion au tour de la pro duc tion et de ses fi na li tés entre
l’équipe et des lea ders syn di caux (pages 70-77), qui montre les di ver‐ 
gences et contra dic tions de ces luttes. Enfin, l’ana lyse de la brève ex‐ 
pé rience de contrôle ou vrier à Philips- Dreux est d’un grand in té rêt.
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Ce pen dant, la revue ne se borne pas à l’étude des usines en lutte ac‐ 
tuel le ment au tour d’Amiens. Elle pro pose la tra duc tion d’ex traits d’un
livre an glais re ve nant sur une lutte em blé ma tique dans les an nées 70,
qui consti tue une riche ré flexion sur les liens dans le tra vail en en tre‐ 
prise entre tech no lo gie, mé tho do lo gie, po li tique et dé mo cra tie. De
même, l’en quête sur les micro ré sis tances au tra vail est éclai rante et
consti tue une cri tique de l’es thé tique glauque. L’ana lyse de l’équipe de
Z, cen trée entre autres sur les écrits de Ran cière et de Cas to ria dis, se
base sur un parti pris ef fi cace, qui en tend réa li ser « un re tour – non
pas nos tal gique mais his to rique – sur les va leurs por tées par les
luttes qui nous pré cèdent » et dont l’enjeu est de « nous per mettre de
re prendre cer tains dé bats là où ils ont été aban don nés, de nous ins‐ 
truire des ex pé riences d’échec ou de vic toire, de nour rir nos ima gi na‐ 
tions » (page 136). Re gret tons ce pen dant que le dé ca lage entre les en‐ 
quêtes et l’ana lyse, (par exemple au tour de l’ex pé rience des Conseils
ou vriers) ne soit pas plus et mieux ex pli ci tés.
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À noter éga le ment, pour la qua li té tant des pho tos que de sa ré‐ 
flexion, le photo- reportage, Les sy siphes de l’exil, qui en tend ren ver‐ 
ser la double vi sion stig ma ti sante des mi grants  : cri mi na li sa tion et
vic ti mi sa tion (page 173). De ma nière gé né rale d’ailleurs, les des sins et
pho to gra phies qui rythment les ar ticles confirment l’im por tance et
l’in té rêt de cette jeune revue.
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[Z, Mon treuil, édi tions court- circuit, 10 € le nu mé ro, www.zite.fr]83
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RE VUES MI LI TANTES OU A
PERS PEC TIVES MI LI TANTES
A ba bord !, n° 35, été 2010, « Pro messes et pé ‐
rils du nu mé rique »; n° 36, octobre- 
novembre 2010, « Vio lence et po li tique »; n°
37, dé cembre 2010- janvier 2011, « Au tra vail.
Or ga ni sa tion du tra vail et as su jet tis se ‐
ment », 52 p.

La pre mière chose qui sur prend le lec teur quand il sai sit un nu mé ro
de cette revue qué bé coise, c’est la qua li té de l’objet. Très bien mis en
page, illus tré par des pho to gra phies ou des des sins ori gi naux, c’est
une revue que l’on a envie de lire. Et quand il se plonge de dans, le lec‐ 
teur n’est pas déçu. Certes, il y a un côté exo tique, plu tôt plai sant au
de meu rant, car les ré fé rences et la culture ne sont pas celles de
l’Hexa gone (heu reu se ment d’ailleurs, même si les dé bats et la culture
fran çaise sont très pré sents). Mais ce qui res sort, c’est la qua li té des
contri bu teurs à cha cun des nu mé ros. Pre nons l’exemple (n° 37) de
l’aban don d’un pro jet d’hé ber ge ment inuit. Très bien do cu men té,
cette contri bu tion per met de com prendre in utero pourrait- on dire,
la ques tion des na tions in di gènes dans cette par tie du conti nent.
Autre exemple, on y lira un long ar ticle d’ana lyse du film In cen dies
(sorti en France au début de l’année 2011) qui mé ri te rait d’être re pro‐ 
duit tant ce film consti tue un évè ne ment ci né ma to gra phique. Le dos‐ 
sier du n° 36, « Vio lence et po li tique » re tien dra éga le ment l’at ten tion
tant il per met à un lec teur de ce côté- ci de l’At lan tique de se dé mar‐ 
quer des ré fé rences ha bi tuel le ment mo bi li sées pour trai ter de cette
thé ma tique, en par ti cu lier avec plu sieurs contri bu tions au tour du
Front de li bé ra tion du Qué bec (FLQ) et de la crise d’oc tobre 1970.
Rap pe lons que les en lè ve ments com mis par le FLQ avaient conduit
l’armée à in ter ve nir au Qué bec. Tous les dé tails et les in for ma tions
sont four nis dans cet im por tant dos sier pour com prendre com ment
cet épi sode consti tue en core, 40 ans plus tard, un objet de ré flexion
au Qué bec. Enfin, on re tien dra une par tie cultu relle tout à fait consé‐ 
quente dans cha cun des nu mé ros, per met tant de consta ter l’im por ‐

84



REVUE des REVUES : Second semestre 2010

tance de la pro duc tion cultu relle et théo rique des mou ve ments de la
gauche ra di cale dans cette par tie du monde.

[A ba bord !, 5 dol lars ca na diens le n°, www.aba bord.org]85

La Brèche, n° 6-7, juin 2010, « L’eau », 84 p.

Après plu sieurs mois d’in ter rup tion, un nu mé ro double est enfin
paru. Il faut re dire tout le bien que l’on peut pen ser de cette pu bli ca‐ 
tion, qui pro pose des ar ticles de fond sur les ques tions abor dées. Le
nu mé ro s’ouvre par deux contri bu tions sur la crise en Es pagne, avec
une pré sen ta tion très ar gu men tée. C’est tou jours sur la crise que
pour suit D. Al bar ra cin, à par tir d’une ana lyse de la théo rie des ondes
longues en dé ve lop pant les di verses ap proches de cette théo rie. Puis
vient un très com plet dos sier sur la ques tion de l’eau, bien com mun
de l’hu ma ni té, avec une ap proche cen trée sur l’Es pagne. Puis suivent
des re cen sions cri tiques d’ou vrages, en par ti cu lier an glais, que l’on ne
trouve nulle part ailleurs. La pu bli ca tion dans le nu mé ro pré cé dent
d’une cri tique du livre de Ra bi nowtch (The Bol she viks in Power) donne
même lieu à un débat sur quelques ques tions sou le vées par cet im‐ 
por tant ou vrage, dont la tra duc tion en fran çais se rait la bien ve nue.
On at tend avec im pa tience la pu bli ca tion du pro chain nu mé ro.

86

[La Brèche, CP 120, Sé ve lin 28, 1000 Lau sanne 20, Suisse, 6 € www.la‐ 
breche.ch]
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Com mu nisme ou vrier, n° 1, sep tembre 2010,
n° 5, jan vier 2011.

Ce bul le tin de 4 pages est pu blié par Ini tia tive communiste- ouvrière,
animé par Ni co las Des saux, Sté phane Ju lien ou Ca mille Boud jak. Il est
proche du Parti communiste- ouvrier d'Iran (PCOI), une or ga ni sa tion
marxiste- bolchevik, très im pli quée dans la dé non cia tion de l'is la‐ 
misme po li tique ana ly sé comme vec teur ré ac tion naire dans les
masses po pu laires. Il est par tie pre nante d'un Co mi té in ter na tio nal
contre la la pi da tion (n° 1, p. 4). Par ailleurs, N. Des saux a animé un
cercle de lec ture sur Le Ca pi tal de Karl Marx, et tra duit les écrits du
ré vo lu tion naire com mu niste ira nien Man soor Hek mat, du PCOI.
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[Com mu nisme ou vrier, 0,20 € le n°, sur www.communisme- 
ouvrier.info]
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Contre temps, n° 8, 4 tri mestre 2010, « Rosa
Luxem bourg », 158 p.,

e 

La pa ru tion de quelques ou vrages (ré édi tion de L’in tro duc tion à la
cri tique de l’éco no mie po li tique de Rosa Luxem bourg, le livre de Mulh‐ 
man, in suf fi sam ment cri ti qué, dans ce même nu mé ro) four nit l’oc ca‐ 
sion d’un très in té res sant dos sier sur la ré vo lu tion naire mar xiste po‐ 
lo naise. Un très pas sion nant ar ticle signé d'Agone- Collectif Smol ny
(im pro pre ment at tri bué, d'abord, à Jean- Numa Du cange) re vient sur
l’édi tion des œuvres com plètes en fran çais de Rosa Luxem bourg. C.
Weill, une des meilleures spé cia listes fran çaise de l’œuvre luxem bur‐ 
giste pré sente quelques thé ma tiques et ap ports de R. Luxem burg, au‐ 
tour des idées d’auto- administration, au to no mie et au to ges tion. M.
Löwy se penche pour sa part sur la phi lo so phie de la praxis dans sa
pen sée. Ar ticle tout à fait éclai rant qui place R. Luxem bourg au pre‐ 
mier plan des théo ri ciennes du mar xisme contem po rain. I. Lou rei ro
plonge dans la ré cep tion bré si lienne de son œuvre, très tar di ve ment
tra duite dans ce pays. A ce ro bo ra tif dos sier s’ajoutent un en tre tien
avec Al ber to Acos ta, ex- président de l’As sem blée consti tuante équa‐ 
to rienne, in ter viewé par Franck Gau di chaud, spé cia liste des luttes en
Amé rique la tine et ré dac teur de Dis si dences, tan dis que P. Pi gnarre
re vient sur la phio so phie de Da niel Ben saïd qu’il in ter prète comme
une phi lo so phie de la tem po ra li té. Ajou tons, pour conclure, une cri‐ 
tique du livre de An toine Ar tous, Dé mo cra tie. Ci toyen ne té. Eman ci pa‐ 
tion, par T. La bi ca, au quel M. Le quenne ajoute sa contri bu tion.
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[Contre temps, La dis cor dance des temps, 88 rue de Ba gno let, 75020
Paris, 12 €, revue.contre temps@gmail.com]
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Conver gences ré vo lu tion naires, n°69, mai- juin
2010, n°70, sep tembre 2010, n°71, oc tobre
2010.

Après quelques pages sur la crise grecque, un pre mier nu mé ro es sen‐ 
tiel le ment consa cré à la France (lutte des sans pa piers, che mi nots,
fac teurs, hos pi ta liers) avec un fort dos sier sur le chô mage. No tons les
ré serves for mu lées sur la stra té gie du NPA sur les re traites  : la mise
en place de col lec tifs uni taires lo caux avec l’en semble de la gauche ne
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risque- t-elle pas de consti tuer pour cette der nière un trem plin élec‐ 
to ral plu tôt qu’un cadre de mo bi li sa tion ef fi cace ? Le nu mé ro 70 est
consti tué pres qu’en tiè re ment d’un fort dos sier sur la Chine in ti tu lé
« Chine  : un ca pi ta lisme du XXIe siècle ». Il passe en revue l’ex pan‐ 
sion nisme chi nois («  La Chine en Afrique  : une nou velle co lo ni sa‐ 
tion ? »), les in éga li tés so ciales (« Les riches à l’ombre du parti ») et le
ré veil de la classe ou vrière («  La co lère gronde dans l’ate lier du
monde »). Enfin, pour le n° 71, à l’orée du mou ve ment sur les re traites,
les ré dac teurs de cette revue os cil lent entre es poir («  Enfin la re‐ 
vanche du monde ou vrier et de sa jeu nesse ? ») et in quié tude (« Les
di rec tions syn di cales iront- elles jusqu’au bout  ?  »). Quelques brèves
sur les luttes ou vrières et la si tua tion in ter na tio nale com plètent ce
nu mé ro.

[Conver gences ré vo lu tion naires, abon ne ment  : Les Amis de Conver‐ 
gences, BP 128 75921 Paris Cedex 19, 6 nu mé ros, 9 €.]
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Cri tique so ciale. Bul le tin d’in for ma tions et
d’ana lyses pour la conquête de la dé mo cra tie
et l’éga li té, n° 10, mai 2010, 20 p.

On ne sait par quel biais ce nu mé ro nous est par ve nu. Les sui vants
sont dis po nibles en ligne sur le site. Cette bro chure, en de hors d’un
court texte sur la pose d’une plaque en hom mage à Rosa Luxem burg à
Paris à l’oc ca sion du 8 mars, est consa crée aux luttes so ciales sur l’île
de Pâques. Il y ap pa raît que l’île a été co lo ni sée par une po pu la tion
ap pe lée ra pa nuis. Les quels sont à l’ori gine des fa meuses sta tues qui
ornent l’île. Si la culture ra pa nuie a été dé truite, il reste qu’il semble
bien que de très nom breux conflits ont dé chi ré cette ci vi li sa tion. La
bi blio gra phie qui ac com pagne l’ar ticle doit per mettre au lec teur d’ap‐ 
pro fon dir le sujet.
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[Cri tique so ciale, prix non in di qué, www.cri ti que so ciale.info]95
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Dé mo cra tie et So cia lisme, Men suel pour an ‐
crer le PS à gauche, n°175 à 177, mai à sep ‐
tembre 2010.

« Tous en cam pagne pour nos re traites à 60 ans à taux plein », telle
fut la po si tion de Dé mo cra tie et So cia lisme re prise de nu mé ro en nu‐ 
mé ro tout au long du deuxième se mestre 2010, et ceci en unis sant
toute la gauche jusqu’au NPA. Le men suel ne cache pas sa sa tis fac tion
de vant la venue de Be san ce not à l’uni ver si té d’été de la gauche du PS
(« Un monde d’avance ») au Vieux- Boucau, Gé rard Fi loche avait lui- 
même par ti ci pé à l’uni ver si té d’été du NPA à Port- Leucate. A noter un
ar ticle très cri tique sur le FMI que Do mi nique Strauss- Kahn n’a pas
réus si à amen der ! (n°176, p. 24-25).
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[Dé mo cra tie et So cia lisme, abon ne ment, D & S, 85 rue Ram bu teau,
75001 Paris, 30 € les 10 nu mé ros]
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Ger mi nal. Ca hiers de for ma tion po li tique
pour l’Union de lutte des classes po pu laires,
nou velle série, n°5, no vembre 2010, 28 p.

Comme dans les nu mé ros pré cé dents, un point de vue qui se pro‐ 
clame celui des classes po pu laires sur l’ac tua li té po li tique et so ciale.
L’angle est très cri tique en vers tous les cou rants qui ne sont pas com‐ 
mu nistes, même si per sonne n’est nom mé ment cité. Le NPA est pré‐ 
sen té comme un com plice ob jec tif de la bour geoi sie, voire pire  :
« Faute de quoi, le « désir de ré vo lu tion » risque fort de se re tour ner
en son contraire, le fas cisme » (note p. 12). La concep tion qui pré do‐ 
mine dans les dif fé rents ar ticles est celle du « bon vieux temps du so‐ 
cia lisme exis tant », où « la force fon da men tale de la ré vo lu tion était le
pou voir pro lé ta rien en Union So vié tique » (p. 13). On lira éga le ment,
ac tua li té oblige, un ar ticle de pré sen ta tion des dif fé rents ré gimes de
re traite.
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[Ger mi nal, So cié té po pu laire d’édu ca tion, Es pace as so cia tif, 1 ave nue
de la Com mune de Paris, 69700 Gi vors, www.union de lutte.org]
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Grande Eu rope, n° 16, jan vier 2010, « Les
gauches ra di cales », 60 p.

Après une pré sen ta tion gé né rale de l’ex trême gauche, deux en‐ 
sembles d’ar ticles consti tuent le dos sier. La pre mière par tie, « S’im‐ 
pli quer dans le jeu po li tique », porte sur les pays où l’ex trême gauche
est suf fi sam ment puis sante pour jouer un rôle dans la po li tique ins ti‐ 
tu tion nelle. Trois mo no gra phies dé crivent les cas du Por tu gal et de
l’ac teur in con tour nable que consti tue le Bloc de gauche, la Suède
(Parti de gauche, Parti com mu niste de Suède, Parti de la so li da ri té et
Parti com mu niste) et enfin le Sy nas pis mos en Grèce. Le se cond en‐ 
semble, « Mo bi li ser la so cié té », dé ve loppe éga le ment trois si tua tions
na tio nales bien dif fé ren ciées, l’Ita lie et l’al ter mon dia lisme; la Bel gique
et enfin, le cas exo tique de la Rus sie qui a vu émer ger des mou ve‐ 
ments al ter na tifs dans la der nière pé riode. Au final, la lec ture de cet
en semble de contri bu tions toutes plus in for mées les unes que les
autres, montre les li mites im por tantes de cette com po sante po li tique,
dont rien n’est dit sur la struc tu ra tion au ni veau de l’UE.
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[Grande Eu rope, Do cu men ta tion fran çaise, achat en ligne sur le site
de la do cu men ta tion fran çaise]
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Lutte de Classe, édité par Lutte ou vrière, n°
128, mai- juin 2010, n°129, juillet 2010, n°130,
oc tobre 2010.

Grèce (« Ra va lée à la si tua tion de semi- colonie ? »), Ir lande (avec la
re pro duc tion d’un ar ticle de Wor kers’ Figth, des ca ma rades bri tan‐ 
niques de LO), pays de la zone eu ro péenne les pre miers tou chés par
la crise, et Ita lie (« La Mafia, l’Etat et l’éco no mie ca pi ta liste ») sont au
centre des pré oc cu pa tions du n° 128. Un ar ticle pré pare à la mo bi li sa‐ 
tion sur les re traites en France. C’est par la tra duc tion d’un ar ticle de
la revue Class Struggle, édi tée par les amis de LO aux Etats- Unis,
qu’est fait le point, dans ce n° 129, sur la si tua tion de ce pays plus d’un
an après l’élec tion d’Obama. Mal gré une po li tique lar ge ment dans la
conti nui té du gou ver ne ment ré pu bli cain pré cé dent, est poin té du
doigt l’in quié tant dé ve lop pe ment de l’ex trême droite outre- 
atlantique. La si tua tion en Grande- Bretagne et en Afrique du Sud
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(après le Mon dial) est ana ly sée, de même que la ré forme des re traites
en France, droite et gauche étant ren voyées dos à dos. Outre les ar‐ 
ticles ha bi tuels sur les Etats- Unis, l’Afrique du Sud, la Rus sie, la mise
en garde contre la stra té gie des di rec tions syn di cales en France, le n°
130 mène une at taque en règle contre les illu sions ré pan dues par In‐ 
pre cor (revue du Bu reau exé cu tif de la IVe In ter na tio nale) sur la pré‐ 
ten due « ré vo lu tion bo li va rienne » menée par Hugo Cha vez au Ve ne‐ 
zue la. Plus éton nant, le nu mé ro se ter mine par un ar ticle en forme de
mise au point so len nelle à pro pos du livre de Mi chel Drey fus, L’An ti‐ 
sé mi tisme à gauche (Paris, La Dé cou verte  : voir le compte rendu sur
notre site), qui ac cu se rait LO de com plai sance à l’égard du né ga tion‐ 
nisme. Pour mieux dis cré di ter les af fir ma tions de l’au teur, Lutte de
Classe n’hé site pas à écrire que les sym pa thies de Drey fus vont à la
social- démocratie et au sio nisme (p. 35).

[Lutte de Classe, abon ne ment : LO BP 233, 75865 Paris Cedex 18, 15 €
pour 10 nu mé ros de 40 pages en vi ron]
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Que faire ? , n° 4, août- septembre 2010,
« Crise. Ce n’est qu’un début », n° 5,
novembre- décembre 2010, « Au tomne 2010,
le bas cu le ment », 52 p.

In té rêt très in égal des dif fé rents ar ticles de cette pu bli ca tion d’une
sen si bi li té in terne au NPA. Dans le nu mé ro d’été, on re tien dra (au- 
delà du dos sier qui ne brille guère par son ori gi na li té) une contri bu‐ 
tion sur l’opé raïsme ita lien (J. McKay), ainsi qu’une pré sen ta tion du
livre clas sique de Maxime Ro din son sur Ma ho met, fon da men tale
contri bu tion à la pré sen ta tion ma té ria liste de l’Islam. Le nu mé ro 5
pu blie une suite à l’ar ticle de McKay sur « Le Mai ram pant ita lien »,
un dos sier sur la place du ra cisme, qui se po si tionne clai re ment en
don nant la pa role au so cio logue Saïd Boua ma ma, par ailleurs mi li tant
des In di gènes de la Ré pu blique. A noter éga le ment une fiche tech‐ 
nique, claire mais un peu som maire, « Qu’est- ce que la dia lec tique ? ».
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[Que faire ? Kiosque à jour naux, place de la Cha pelle, 15018 Paris, 5 €,
www.que faire.lautre.net]
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https://preo.u-bourgogne.fr/dissidences/www.quefaire.lautre.net
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1  Et chaque texte se ter mine par un ren voi à d’autres mots de ce dic tion‐ 
naire.

Français
Avant- propos  : Voici donc notre Revue des re vues du se cond se mestre de
l'an née 2010, mise en ligne en ce début d’année 2011. Vous y re trou ve rez la
ma jo ri té des re vues dont vous avez l'ha bi tude de lire les re cen sions mais
aussi des nou velles, en par ti cu lier de re vues de langue an glaise. Nous inau‐ 
gu rons éga le ment une ru brique concer nant les re vues ex clu si ve ment élec‐ 
tro niques. En effet, celles- ci prennent de plus en plus d'am pleur dans les
sciences so ciales, les col lec tifs dé ci dant de se pas ser pu re ment et sim ple‐ 
ment des ver sions pa pier, choix com mu ni ca tif et défi, que cer tains peuvent
trou ver dé rai son nable, mais qui a toute notre at ten tion à Dis si dences,
comme vous pour rez vous en rendre compte pro chai ne ment. Mais chut  !
Nous sommes aussi heu reux et fiers d’ac cueillir, pour la pre mière fois, des
re cen sions de Lu di vine Ban ti gny, maître de confé rences à l'uni ver si té de
Rouen et cher cheuse à Sciences Po, ainsi que de Fanny Gal lot, doc to rante et
ATER à Lyon I. Tout en es pé rant que cette RDR rem pli ra de nou veau son
rôle, c'est- à-dire être un outil de tra vail utile, nous vous sou hai tons une
bonne lec ture et vous don nons bien tôt rendez- vous.

Mots-clés
Revue

Christian Beuvain

Ludivine Bantigny
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Jean-Guillaume Lanuque

Jean-Paul Salles

Frédéric Thomas
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