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In tro duc tion
Le dis cours, qu’il soit texte écrit ou dé ve lop pe ment ora toire, qu’il
s’adresse à des lec teurs ou à un au di toire, est énon cia tion de la pen‐ 
sée et mes sage po li tique au sens large. Il sous- entend des in ten tions
dont le dis cours au to ri taire fait am ple ment éta lage. Ce sont ces in‐ 
ten tions qu’il convient de dé crire et de dé co der en les re pla çant dans
le contexte par ti cu lier qui leur donne tout leur sens.

1

Nous al lons pour cela nous plon ger dans l’Es pagne fran quiste en ac‐ 
cor dant un in té rêt pri vi lé gié à l’Ara gon, ré gion sou vent dé lais sée ou
igno rée par les cher cheurs, mais qui n’en de meure pas moins, dans
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un contexte na tio nal en glo bant, il est vrai, le fruit d’une his toire par‐ 
ti cu lière digne d’at ten tion.

L’objet de notre étude sera plus pré ci sé ment d’ana ly ser le dis cours
uni taire et uni ta riste fran quiste et de le confron ter aux réa li tés ara‐ 
go naises du mo ment, à un pa tri moine dif fé ren tiel et à l’ex pres sion
d’une conscience ré gio nale qui fi ni ra par trans pa raître dans un dis‐ 
cours de ré sis tance tar dif, mais émi nem ment po li tique.

3

Pour mener à bien ce tra vail, nous ana ly se rons tour à tour le dis cours
uni ta riste fran quiste en terres d’Ara gon, l’ins tru men ta li sa tion et la to‐ 
lé rance des réa li tés dif fé ren tielles avant de conclure par l’évo ca tion
d’un dis cours et d’une praxis de ré sis tance ré gio nale face à un pou‐ 
voir po li tique fi nis sant.

4

1. Dis cours et ré gion
Le na tio na lisme uni taire fran quiste pré ten dait se fon der sur une tra‐ 
di tion et une his toire an cienne où la re li gion, la Re con quis ta, les Rois
Ca tho liques et l’Em pire jouaient un rôle cru cial. Si le na tio na lisme
conser va teur 1, dont An to nio Cánovas del Cas tillo fut une des fi gures
de proue, se conso li da dans le der nier quart du XIX siècle, le na tio na‐ 
lisme uni taire fran quiste fut en grande par tie l’ex pres sion d’un na tio‐ 
na lisme es pa gnol qui se dé ve lop pa au cours du pre mier tiers du XX

siècle au sein de l’armée. Cette der nière, qui s’était ra di ca li sée et ‘re‐ 
trou vée’ au cours des guerres du Maroc, était source d’un na tio na‐ 
lisme mi li ta riste et uni ta riste pour qui le par le men ta risme était di vi‐ 
sion et signe de dé ca dence na tio nale. Le pro nun cia mien to du gé né ral
Mi guel Primo de Ri ve ra ne se fit- il pas, selon le ma ni feste du 12 sep‐ 
tembre 1923 adres sé par les put schistes au peuple et à l’armée, contre
« les pro fes sion nels de la po li tique » ? (http://www.ge ne ra li si mo fran c
o.com/opi nion/347d.htm). Tour née vers un passé glo rieux mis à mal
par le dé sastre de 1898, l’armée se pré sen tait comme le ci ment de
l’unité na tio nale et la ga rante, mais aussi le ferment, d’un État fort et
au to ri taire. Fran co, en tant que mi li taire afri ca niste qui s’était no tam‐ 
ment illus tré au Maroc, n’était- il pas un des ces of fi ciers pour qui re li‐ 
gio si té, gran deur pas sée et unité na tio nale al laient de pair et de soi ?

5

e 

e

Si le dis cours fran quiste per pé tua ce na tio na lisme mi li ta riste es pa‐ 
gnol, il s’ap pro pria éga le ment des idéo lo gies conser va trices com pa ‐
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tibles, conver gentes ou proches, elles mêmes in fluen cées par un na‐ 
tio na lisme pas séiste et im pé ria liste mar qué au sceau de la re li gio si té,
de l’His pa ni té et/ou pré ten du ment ré vo lu tion naire (cas de la Pha‐ 
lange). Le na tio na lisme uni taire fran quiste et le dis cours qu’il im pli‐ 
quait étaient avant tout ap pro pria tion et hé ri tage po li tique. La phra‐ 
séo lo gie pha lan giste, mais aussi le pa tri moine po li tique des droites
ca tho liques es pa gnoles re grou pées au sein de l’ACNP (Asociación
Católica Na cio nal de Pro pa gan dis tas) 2, d’Acción Española 3 ou d’Acción
Po pu lar 4, don nèrent au dis cours au to ri taire fran quiste un ver nis
idéo lo gique (Bo nells 2001  : 127-130). Ce furent donc dif fé rentes fa‐ 
milles po li tiques qui ap por tèrent au fran quisme les élé ments d’un dis‐ 
cours dont les élé ments et la te neur va rièrent selon les cir cons tances
po li tiques et les époques, sans ja mais dis pa raître to ta le ment.

Fait de bric et de broc, ce dis cours prag ma tique ser vait avant tout le
pou voir en place : il fal lait unir ou réunir les Es pa gnols en leur in suf‐ 
flant une conscience na tio nale et une dé marche com mune, les gal va‐ 
ni ser, leur don ner ou ren for cer une conscience po li tique im po sée par
le ré gime. La Ley de Re for ma de la Enseñanza (Loi de ré forme de l’en‐ 
sei gne ment se con daire) du 20 sep tembre 1938 in sis tait déjà sur la né‐ 
ces si té « d’in fluer sur la trans for ma tion d’une so cié té et sur la for ma‐ 
tion in tel lec tuelle et mo rale de ses fu tures classes di ri geantes  » 5

(BOE 23 sep tembre 1938 : 1385), sur le be soin de for mer la per son na li‐ 
té des in di vi dus à par tir de pré ceptes re li gieux et pa trio tiques (BOE
23 sep tembre 1938  : 1388) et donc de conso li der le mon tage idéo lo‐ 
gique du ré gime par un en doc tri ne ment des ap pre nants.

7

Le sen ti ment d’être Es pa gnol, chré tien et de par ti ci per à une aven‐ 
ture com mune et gran diose, bien qu’il fût sou vent pré sen té comme
na tu rel, de vait s’ap prendre. Le 3 oc tobre 1942, le gé né ral Fran co dé‐ 
cla rait à l’oc ca sion de l’acte de fer me ture du II congrès na tio nal du
Front de la Jeu nesse :

8

Nous avons be soin dès les pre miers jours de notre vie de gra ver dans
notre es prit d’en fant, avec des concepts simples, les vé ri tés de notre
doc trine et l’in ébran lable vo lon té de nous sa cri fier pour notre unité,
construite sur des prin cipes éter nels ex traits de notre His toire et des
pré ceptes de l’Évan gile. 6 (Fran co 1958 : 54)
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Le dis cours uni taire et uni ta riste fran quiste, in dis so ciable du fait po li‐ 
tique et re li gieux 7, ren voyait à une des ti née com mune qui de vait être
ap prise, mais aussi en sei gnée. Il s’agis sait bien d’une construc tion et
pour que cette construc tion se concré ti sât, il fal lait tout d’abord lé gi‐ 
ti mer le ré gime, jus ti fier l’ordre éta bli, un pou voir et donc une au to ri‐ 
té que le gé né ral Fran co per son ni fiait. De là le rôle du dis cours qui
mê lait dans un même com bat unité na tio nale et his to rique, unité
entre les peuples d’Es pagne, ca tho li cisme, refus du sé pa ra tisme, et
rejet du mar xisme et du li bé ra lisme po li tique. Un li bé ra lisme po li tique
qui, comme le pen saient les droites conser va trices es pa gnoles, était,
avec l’en cy clo pé disme et la franc- maçonnerie, fausse li ber té et cause
de la dé ca dence es pa gnole. Cette vi sion, Fran co la par ta geait. C’est
bien à cause de ces « germes d’in fec tion » que « notre unité se cra‐ 
quèle et que nous per dons notre Em pire  » 8, pré ci sait Fran co dans
son dis cours de l’Es cu rial du 3 oc tobre 1942 (Fran co 1958 : 55).

9

Fran co n’écri vait pas tous ses dis cours et était loin d’être un pen seur.
Le dis cours fran quiste, s’il n’était pas pu re ment idéo lo gique, avait ce‐ 
pen dant ses idéo logues. L’élé ment ca tho lique et pa trio tique fut, dès
les pre mières heures du fran quisme, la clé de voûte de ce dis cours.
Des hommes d’Église comme En rique Plá y De niel 9 ou Isi dro Gomá
s’en firent les chantres et les idéo logues convain cus, jus ti fiant théo lo‐ 
gi que ment l’in sur rec tion mi li taire de juillet 1936 qu’ils ap pe lèrent
« croi sade ». Le car di nal Isi dro Gomá fut, quant à lui, un de ceux qui
pro pa gèrent l’idée d’une na tion et d’une com mu nau té es pa gnoles
fon dées non pas sur des cri tères eth niques, mais spi ri tuels. En tant
qu’idéo logue d’une his pa ni té com mune à toutes les droites conser va‐ 
trices et déjà am ple ment vé hi cu lée par des au teurs comme Ra mi ro de
Maez tu, il s’em ploya à lier unité na tio nale et ca tho li cisme.

10

L’His pa ni té as so ciée à des as pi ra tions im pé ria listes ne fut pas étran‐ 
gère au dis cours pha lan giste dont An to nio Tovar, res pon sable pen‐ 
dant la guerre ci vile de Radio Na cio nal de España, fut un des idéo‐ 
logues. Lié à Dio ni sio Ri drue jo, chef de la Pro pa gande Na tio nale, il
joua un rôle im por tant pen dant le pre mier fran quisme, lé gi ti mant une
au to ri té avant d’aban don ner la vie po li tique en 1942 au mo ment
même où les pha lan gistes com men çaient à être écar tés du pou voir
par un Cau dillo contes té en Es pagne et dé si reux de don ner une autre
image de son ré gime à des forces al liées qui sem blaient à par tir
d’alors mettre à mal l’hé gé mo nie des forces de l’Axe.

11
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La vic toire al liée de 1945, dé ter mi na des chan ge ments au plus haut
ni veau et l’avè ne ment d’un ‘national- catholicisme conqué rant’ qui im‐ 
po sa la vi sion d’une his pa ni té plus mo rale, cultu relle et spi ri tuelle que
po li tique. Au- delà du dis cours d’un Martín Ar ta jo 10 ou d’un Ibáñez
Martín 11, res pec ti ve ment mi nistres de l’Édu ca tion Na tio nale et des
Af faires Étran gères dans les an nées 40, la phra séo lo gie pha lan giste
conti nua de loin en loin de ser vir de sup port dis cur sif. Les ré fé rences
à José An to nio Primo de Ri ve ra, lea der his to rique et cha ris ma tique de
la Pha lange, furent quant à elles de mise jusque dans les an nées 60,
tout comme les concepts d’unité na tio nale, d’ordre po li tique et so cial,
tout comme, enfin, le désir de lé gi ti mer un ré gime qui conti nuait,
mal gré des chan ge ments en sur face, d’être au to ri taire.

12

Notre pro pos n’est ce pen dant pas de pro cé der à une ana lyse chro no‐ 
lo gique et ex haus tive de l’évo lu tion du dis cours au to ri taire fran quiste,
mais de confron ter les grandes lignes d’un dis cours uni taire per sis‐ 
tant aux réa li tés ré gio nales et plus exac te ment aux réa li tés ara go‐ 
naises. Un dis cours certes mul ti forme, re le vant à l’oc ca sion de la ma‐ 
ni pu la tion idéo lo gique (n’en fut- il pas ainsi à l’égard du pa tri moine
pha lan giste ?), mais ayant pour fon de ment l’af fir ma tion et la jus ti fi ca‐ 
tion d’une au to ri té, un pa ter na lisme pro tec teur et ap pa rem ment
com pré hen sif et une ac cep ta tion, certes très dis cu table, des dif fé ren‐ 
tiels lo caux et ré gio naux dans le res pect d’une unité na tio nale ir ré vo‐ 
cable. Ces quelques mots pro non cés en sep tembre 1945 par Fran co
semblent en la ma tière ré su mer l’es sen tiel :

13

Aimer les co marques c’est aimer deux fois l’Es pagne. L’État que notre
Mo vi mien to a fait naître as pire à ren for cer la per son na li té de nos
pro vinces, à les doter, à leur don ner les moyens d’af fron ter leurs
propres pro blèmes et à les aider à conser ver leurs spé ci fi ci tés dans
le res pect de l’unité har mo nieuse et in des truc tible de la Pa trie. 12

(Cen te na rio de Fran cis co Vi to ria, 17 sep tembre 1945)

Le dis cours uni taire et au to ri taire fran quiste, érigé en pro pa gande
par les cadres du ré gime et de l’or ga ni sa tion syn di cale unique, était
mis en scène par le Cau dillo en per sonne lors de ses vi sites en terres
d’Ara gon.

14

En 1967, à l’oc ca sion du XI  conseil na tio nal du Mo vi mien to, Fran co
in sis tait en core sur « les dis cours pro non cés au cours de mes conti‐

15 e
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nuelles pé ré gri na tions en terres es pa gnoles  » 13 (Fran co 1968  : 339).
Des pé ré gri na tions qui mar quaient sa pré sence non seule ment en
Ara gon, mais aussi sur l’en semble du ter ri toire es pa gnol et s’ins cri‐ 
vaient dans le cadre d’une pro pa gande bien hui lée où théâ tra li té, so‐ 
len ni té, dé fi lés et cé ré mo nies re li gieuses for maient un tout.

Fran co était tou jours en ces oc ca sions au centre d'un sys tème dont il
était le ga rant. Les al lu sions à l'im por tance pri mor diale du Cau dillo
pré sen té comme un conduc teur du peuple étaient fré quentes. Ci tons
à titre d'exemple ces pro pos du chef na tio nal du Syn di cat de l’éle vage,
Diego Apa ri cio, qui ferment un dis cours pro non cé en 1954 du rant la
cé ré mo nie d’ou ver ture du pre mier congrès na tio nal dudit syn di cat  :
« Que Fran co soit le conduc teur de la vo lon té créa trice des éle veurs
es pa gnols ! » 14 (Ganadería 1954 : 554).

16

L'au to ri té su prême du chef de l'État était sa cra li sée, ins ti tu tion na li‐ 
sée. Fran co ai mait d'ailleurs les gran dioses ma ni fes ta tions de pro pa‐ 
gande où il était le per son nage cen tral, cir cu lant en voi ture en tou ré
de ses ca va liers ma ro cains ou s'adres sant à la foule de puis le bal con
d'un édi fice pu blic. De telles ma ni fes ta tions étaient l’oc ca sion
d’adres ser des dis cours aux re pré sen tants des corps de mé tier, aux
syn di ca listes, à la foule. Le na tio na lisme pha lan giste ser vait alors bien
sou vent de cadre, d'ap pui idéo lo gique et sym bo lique.

17

Les re vues Ganadería et Cooperación 15 édi tées de puis 1943, les rap‐ 
ports des conseils syn di caux ou en core les rap ports d’ac ti vi tés de di‐ 
vers or ga nismes d’État se char geaient d’en cen ser le Cau dillo et sa po‐ 
li tique. La gran di lo quence, l’em phase di thy ram bique y étaient de
mise. Les do cu ments éma nant des or ga ni sa tions syn di cales des pro‐ 
vinces de Sa ra gosse, Hues ca et Te ruel que nous avons consul tés, se
font sou vent l'écho d'une sa cra li sa tion du Cau dillo en core par ti cu liè‐ 
re ment vive dans les an nées 50. Ces do cu ments et les dis cours sté‐ 
réo ty pés qu’ils contiennent, par ti ci paient éga le ment de cette mise en
scène qui met tait sur un pié des tal l’au to ri té su prême, le guide qu’était
le chef de l’État.

18

Les vi sites du Cau dillo en pro vince avaient pour but non seule ment
d’af fir mer une pro pa gande et une po li tique dont Fran co de vait être
l’in car na tion, mais aussi de rendre tous les ha bi tants d’Es pagne égaux
de vant une réa li té na tio nale im po sée. Le Cau dillo et son État pro vi‐ 
den tiel ap pa rais saient comme les grands or don na teurs d’une so li da ri ‐

19
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té pro tec trice. Fran co pou vait alors dire fiè re ment en juin 1953 au
peuple de Te ruel à pro pos d’une po li tique d’ir ri ga tion chère aux Ara‐ 
go nais :

Nos pro vinces pri vi lé giées se ront tou jours celles qui au ront le plus
be soin de notre aide. Et comme nous avons forgé l’unité entre les
hommes par la jus tice so ciale et la fra ter ni té entre les classes, nous
for geons l’unité et la fra ter ni té entre les pro vinces es pa gnoles. » 16

(http://www.ge ne ra li si mo fran co.com/Album/oc tubre/0007.htm)

L’unité entre les pro vinces d’Es pagne re le vait d’une vo lon té po li tique
qui com plé tait une pré ten due unité his to rique et de des tin. L’inau gu‐ 
ra tion le 6 août 1952 du bar rage de l’Èbre situé aux confins de la pro‐ 
vince de Bur gos et de la Can ta brie, fit dire au Cau dillo qu’un tel ou‐ 
vrage était sa cri fice de la pa trie, mais aussi des ri ve rains dont les
terres furent inon dées et que «  notre grand fleuve  » ir ri gue rait de
grandes su per fi cies grâce à l’unité des peuples et des terres d’Es‐ 
pagne « qui bé né fi cie ront du pré cieux li quide pour le bien de nos ré‐ 
coltes  » 17 (http://www.ge ne ra li si mo fran co.com/Dis cur sos/dis cur so
s/1952/00019.htm).

20

L’État pro tec teur, ga rant de l’unité na tio nale, était pré sen té comme
so li daire des peuples d’Es pagne qui eux- mêmes l’étaient entre eux et
for maient un tout vo lon tai re ment in dis so ciable dans le but de par ve‐ 
nir à un bien- être par ta gé. L’Èbre, loin d’être un sym bole ré gio nal
comme cela a sou vent été le cas en Ara gon, n’était pas par ti cu la risme,
mais pa tri moine com mun bien fai sant, sym bole d’unité éco no mique et
so ciale.

21

C’est en core ce que sug gé rait Fran co le 9 avril 1959 dans la lo ca li té
ara go naise de Ejea de los Ca bal le ros au sujet des tra vaux hy drau liques
à réa li ser. En effet, après avoir mis en avant les sa cri fices de la na tion
en la ma tière et mis sur un pied d’éga li té les ré gions d’Es pagne dans
la me sure où les dits tra vaux étaient aussi né ces saires à la Na varre et à
l’Ara gon qu’à l’Es tré ma dure, l’An da lou sie et la Cas tille, le Cau dillo pré‐ 
ci sait que les œuvres hy drau liques à réa li ser «  bé né fi cie ront non
seule ment à la co marque di rec te ment in té res sée, mais à toute la Na‐ 
tion » 18 (http://www.ge ne ra li si mo fran co.com/Dis cur sos/dis cur sos/
1959/00004.htm). Tout sem blait être union et ré ci pro ci té so li daire
dans un cadre idyl lique sug gé ré par le pou voir po li tique.

22
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Der rière tout cela, il y avait bien en ten du l’État, mais aussi et sur tout
Fran co, son re pré sen tant su prême, chef et pro tec teur de tous les Es‐ 
pa gnols dans une Es pagne es sen tielle et uni taire. Voilà ce que dé cla‐ 
rait un bilan d’ac ti vi té de la Chambre of fi cielle syn di cale agraire de
Sa ra gosse à pro pos d’une vi site du Cau dillo en terres ara go naises :

23

En juillet Fran co s’est rendu en terres d'Ara gon croi sant les hommes
qui tra vaillent avec et contre les élé ments. Les terres − Caspe, les
Cinco Vil las − et les hommes s'en sont ré joui car la pré sence de Fran ‐
co, ses pa roles et ses dé ci sions an noncent tou jours avec cer ti tude
des réa li sa tions et la so lu tion des pro blèmes. Le Cau dillo a rendu vi ‐
site aux vil lages an ciens et ré cents 19, a tra ver sé les terres as soif fées
et consi dé rant cette dure réa li té, a pris la ferme dé ci sion d'en tre ‐
prendre des tra vaux. L'Or ga ni sa tion syn di cale agraire a pro fi té de la
vi site de son chef pour lui faire part de son adhé sion in con di tion nelle
et de sa foi sans li mites […]. 20 (COSA de Za ra go za 1959 : sans pa gi na ‐
tion).

De nom breux dis cours pas séistes du Cau dillo font des pay sans,
quelles que soient la ré gion où ils vivent et leurs pos sibles ca rac té ris‐ 
tiques dif fé ren tielles, des Es pa gnols au then tiques liés à une his toire
glo rieuse et fé dé ra trice in dis so ciable d’une des ti née com mune. En fé‐ 
vrier 1953, le gé né ral Fran co pro non çait ces mots de vant la cin quième
as sem blée na tio nale des Her man dades (uni tés syn di cales lo cales) de
pay sans et éle veurs :

24

Pay sans et pro prié taires ter riens : tout ce que nous pou vons dé si rer,
y com pris ce qui peut nous pa raître dif fi ci le ment réa li sable, nous
l'ob tien drons grâce à notre co hé sion uni taire (une voix jaillit : « Avec
toi ! ». Nom breux ap plau dis se ments et ac cla ma tions adres sés au
Cau dillo), une co hé sion unis sant les hommes et les terres d'Es pagne
qui n'est ja mais aussi forte que sur le plan syn di cal. 
Ve nant des vil lages les plus éloi gnés, vous vous êtes ces jours- ci
réunis pour échan ger des im pres sions et adres ser aux pou voirs pu ‐
blics des re ven di ca tions dans l’es poir de trou ver une so lu tion à vos
pro blèmes. De puis la val lée la plus fer tile jusqu’à la mon tagne la plus
abrupte, l'Es pagne, aux trois quarts ru rale, est ici re pré sen tée. L'Es ‐
pagne au then tique, l'Es pagne des tra vailleurs ; des hommes at ta chés
à la terre d'Es pagne, re pré sen tants au then tiques de la Pa trie non
cor rom pue, de l'Es pa gnol par ex cel lence et si on pou vait com pa rer
ces Es pa gnols à ceux qui for mèrent les an ciennes com pa gnies de
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gens d'armes qui sui vaient nos chefs mi li taires mé dié vaux, on pour ‐
rait af fir mer que ceux qui firent la gran deur de l'Es pagne et stu pé ‐
fièrent le monde n'étaient pas dif fé rents de ceux qui tra vaillent la
terre, ob te nant des ré coltes sou vent mi sé rables dues aux condi tions
cli ma tiques de notre Pa trie, mais gar dant le moral et la foi, croyant
en une Es pagne meilleure (ap plau dis se ments nour ris) 21. (Asam blea
de Her man dades Sin di cales de La bra dores y Ga na de ros 1953 : 263)

L’unité, qui est le maître mot de ce frag ment de dis cours, prend par
ailleurs tout son sens sur le plan syn di cal, l’or ga ni sa tion syn di cale
unique di vi sée en syn di cats ver ti caux et en branches de pro duc tion
ap pa rais sant en effet comme un lien entre tous les tra vailleurs d’Es‐ 
pagne. Dans un dis cours pro non cé en 1954 à Logroño (chef- lieu de la
pro vince de La Rioja fai sant fron tière avec la pro vince de Sa ra gosse),
le Gé né ra lis sime di sait à pro pos du syn di ca lisme ver ti cal qu'il de vait :
« pous ser tous les pro duc teurs à par ti ci per à la vie de l'en tre prise as‐ 
su rant ainsi pour tou jours une vé ri table union entre les hommes et
les ré gions d'Es pagne » 22 (Cooperación 1954 : 1).

25

L’or ga ni sa tion syn di cale de vait en ca drer les pro duc teurs dans un sys‐ 
tème où une po li tique in ter ven tion niste et au to ri taire uni fiait et était
pré sen tée comme le fer de lance du re dres se ment éco no mique face à
une Se conde Ré pu blique et à un li bé ra lisme sym boles de désordre et
de dé clin. Ce frag ment de dis cours pro non cé par le Cau dillo lors d'un
congrès na tio nal de l'éle vage qui se tint à Ma drid en no vembre 1954,
sug gère ce sché ma po li tique :

26

Vous savez mieux que moi, parce que vous l'avez vécu, ce qu'a re pré ‐
sen té à tous les ni veaux et en ma tière d'éle vage le ré gime li bé ral, ‘le
laisser- faire’. De la contem pla tion de l'his toire éco no mique de notre
Pa trie, de ce conseil de la Mesta, de ces che mins royaux de trans hu ‐
mance, de cette im por tance et trans cen dance qu'avait dans la vie des
Es pa gnols l'éle vage, nous pas sâmes, sous la fé rule li bé rale, à l'aban ‐
don, quand ce ne fut pas à une vé ri table ruine de nos pro duc tions. 23

(Ganadería 1954 : 544)

Comme s’il s’agis sait de frei ner toute évo lu tion so ciale et de pré ser‐ 
ver un ordre sé cu laire et figé, l’éle vage était pré sen té comme un pa‐ 
tri moine his to rique mal me né par les chan ge ments po li tiques d’avant- 
guerre. Le passé d'une na tion glo rieuse et guer rière, per cep tible dans

27
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le vo ca bu laire em ployé, ren voyait à cette unité au then tique et es sen‐ 
tielle dont la Cas tille était l’ar ti san comme le sous- entend l’al lu sion à
la Mesta cas tillane. Per çue comme un élé ment d’un pa tri moine com‐ 
mun et in di rec te ment comme un fac teur d’union, elle ne joua pour‐ 
tant, sur le plan his to rique, aucun rôle dans le Royaume d’Ara gon où
pré do mi naient la Casa de Ga na de ros de Za ra go za et dans une plus
faible me sure d’autres as so cia tions d’éle veurs 24.

À l’oc ca sion des vi sites du Cau dillo en Ara gon, l’union entre les
peuples d’Es pagne était fré quem ment mar te lée comme un des tin na‐ 
tio nal fruit d’une vo lon té di vine car la na tion était cet « es pace na tu‐ 
rel que Dieu nous a donné  » 25 (http://www.ge ne ra li si mo fran co.co
m/Dis cur sos/dis cur sos/1953/00017.htm).

28

Les Ara go nais étaient ré gu liè re ment en cen sés comme les dignes re‐ 
pré sen tants de ce peuple d’Es pagne qui, du rant la guerre ci vile, n’hé‐ 
si ta pas à prendre hé roï que ment les armes pour dé fendre la juste
cause des in sur gés. Ainsi, dans un dis cours pro non cé de vant les ha bi‐ 
tants de Bel chite le 13 oc tobre 1954, le Cau dillo met tait en avant leur
hé roïque sa cri fice du rant la fa meuse ba taille d’août- septembre 1937 :

29

Pour toutes ces rai sons la ba taille de Bel chite oc cupe une place
d’hon neur dans l’his toire de notre Croi sade. La vic toire de l’en ne mi
fut […] plus une vic toire de l’hé roïsme des dé fen seurs que des hordes
com mu nistes beau coup plus nom breuses qui l’oc cu pèrent […] Dieu
donne la vic toire aux meilleurs 26 (http://www.ge ne ra li si mo fran co.co
m/Dis cur sos/dis cur sos/1954/00018.htm).

L’Ara go nais va leu reux et au then tique était celui qui avait par ti ci pé à la
croi sade de tous les Es pa gnols. Cette croi sade était sous la pro tec tion
de Dieu et jus ti fiait une guerre ci vile face aux hordes rouges qui
étaient désordre par es sence, né ga tion de ce qui était au then ti que‐ 
ment es pa gnol (et donc au then ti que ment ara go nais) et forces d’oc cu‐ 
pa tion par ex cel lence. Ces com mu nistes ou ré pu bli cains (il s’agit- là
de sy no nymes) étaient l’anti- Espagne de la di vi sion, les va lets ser viles
de cette ter rible pa ren thèse his to rique, de cette rup ture dans la tra‐ 
di tion es pa gnole que fut, pour les na tio na listes, la Se conde Ré pu‐ 
blique. Comme le pré ci sait en core le 30 juin 1959, à Hues ca, Fran cis co
Fran co, c’était bien «  contre l’in va sion des nou veaux bar bares  » (les
rouges, les ré pu bli cains ou les li bé raux) qu’il avait fallu lut ter, ce qui
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avait rendu né ces saire « l’union sa crée des Es pa gnols pour dé fendre
en core une fois notre terre  ». Une autre Re con quête, en quelque
sorte, qui « consti tue un autre jalon fon da men tal de notre his toire » 27

(http://www.ge ne ra li si mo fran co.com/Dis cur sos/dis cur sos/1959/00
011.htm).

Le 23 juin 1953, Fran co, en vi site à La Vio la da (pro vince de Hues ca),
fai sait l’éloge de la ré sis tance de Hues ca et de Te ruel pen dant la
guerre ci vile et de l’hé roïsme des Ara go nais. Il met tait en avant la dé‐ 
route de « la ca naille rouge qui s’em pa rait peu à peu de vos terres » 28

(http://www.ge ne ra li si mo fran co.com/Dis cur sos/dis cur sos/1953/00
016.htm). Une ca naille rouge qui dé fen dait pour tant la lé ga li té ré pu‐ 
bli caine, mais qui était consi dé rée une fois de plus comme une force
d’oc cu pa tion, comme une force étran gère. Les agres seurs, les sup po‐ 
sés es pa gnols au then tiques pas saient pour des vic times dont la juste
lutte jus ti fiait la guerre ci vile.

31

Fran co mon trait aux Ara go nais pré ten du ment ac quis à sa cause qu’ils
étaient d’au tant plus Es pa gnols qu’ils avaient œuvré à «  la li bé ra tion
de l’Es pagne » et « avaient été les pro ta go nistes d’un des évé ne ments
les plus im por tants de l’His toire de l’Es pagne » 29 (http://www.ge ne r
a li si mo fran co.com/Dis cur sos/dis cur sos/1953/00017.htm).

32

Dans un dis cours pro non cé à Te ruel le 16 juin 1953, le Chef de l’État
s’adres sait aux ha bi tants de ce chef- lieu de pro vince en les qua li fiant
de « po pu la tion mar tyre ». En fai sant de ces Ara go nais au then tiques
des vic times et des héros ano nymes et col lec tifs d’une juste cause, il
éta blis sait un lien di rect entre une pers pec tive po li tique et une unité
na tio nale af fir mée au début du dis cours par les mots « Ha bi tants de
Te ruel et Es pa gnols » et par l’in ver sion fi nale  : « Es pa gnols et ha bi‐ 
tants de Te ruel : Vive l’Es pagne ! ». Le lien avec l’Es pagne (et donc la
mère Cas tille) était de sur croît mis en avant. La ville de Te ruel, si tuée
au sud de l’Ara gon, était en effet qua li fiée de « porte de la me se ta es‐ 
pa gnole  » 30 (http://www.ge ne ra li si mo fran co.com/Dis cur sos/dis cu
r sos/1953/00014.htm).

33

Tous les dis cours cités n’étaient que des va riantes de celui adres sé
aux ha bi tants de Bur gos à pro pos de la ba taille de Te ruel le 30 dé‐ 
cembre 1937. Un dis cours où le Cau dillo met tait en exergue avec l’em‐ 
phase de ri gueur une « Terre ara go naise, es pa gnole. Terre de sa cri‐ 
fice » et concluait par un « Te ruel pour l’Es pagne, pour l’Es pagne na ‐

34

http://www.generalisimofranco.com/Discursos/discursos/1959/00011.htm
http://www.generalisimofranco.com/Discursos/discursos/1953/00016.htm
http://www.generalisimofranco.com/Discursos/discursos/1953/00017.htm
http://www.generalisimofranco.com/Discursos/discursos/1953/00014.htm


Unitarisme, conscience identitaire et résistance dans l’Aragon franquiste : discours et réalités

Licence CC BY 4.0

tio nale, pour une Es pagne une, grande et libre » 31 (http://www.ge ne‐ 
ra li si mo fran co.com/Dis cur sos/dis cur sos/1937/00026.htm).

Les Es pa gnols ara go nais ou les Ara go nais es pa gnols étaient liés à la
cause na tio nale et à la vic toire et étaient pré sen tés dans bon nombre
d’al lo cu tions of fi cielles comme la glo rieuse par tie d’un tout his to rique
et po li tique.

35

L’unité sug gé rée qui ren voyait à une his toire et ex cluait tous ceux (les
rouges) qui n’en étaient pas dignes, de vait être culti vée po li ti que ment.
Dans un dis cours pro non cé le 13 oc tobre 1954 de vant les ha bi tants de
Bel chite, le Cau dillo dé cla rait à pro pos du de voir qui in com bait aux
na tio na listes in sur gés :

36

Nous de vions rem plir tout ceci d’un conte nu po li tique, nous de vions
créer des idéaux, nous de vions unir les Es pa gnols en les fai sant mar ‐
cher dans le même sens et dans la même di rec tion : pour la gran deur
de la Pa trie, pour le suc cès de nos idéaux » 32 (http://www.ge ne ra li s
i mo fran co.com/Dis cur sos/dis cur sos/1954/00018.htm).

Cette unité mon trait ses li mites puisque dans les an nées 50 il fal lait
en core l’en tou rer d’un conte nu po li tique, lui ap por ter une lé gi ti mi té
pha lan giste et une ri gi di té pseudo- révolutionnaire  : « Et cela, on ne
réus sit à le faire qu’avec l’unité, en sui vant la marche la bo rieuse de la
Pha lange qui an nonce au monde une nou velle splen deur et une nou‐ 
velle ère  » 33 (http://www.ge ne ra li si mo fran co.com/Dis cur sos/dis cu
r sos/1954/00018.htm).

37

L’unité était sur tout une né ces si té, une réa li té qu’il fal lait construire
et qui n’était donc pas ac quise. Il s’agis sait avant tout de per sua der, de
convaincre, de créer toute une culture du ‘nous’ qui, dans le dis cours
fran quiste, trans pa rais sait à tra vers l’om ni pré sence des pre mières
per sonnes du plu riel. Des pre mières per sonnes qui in cluaient, bien
en ten du, l’Ara gon et les Ara go nais. Ces quelques mots pro non cés par
le Cau dillo à Sa ra gosse le 23 juin 1953 en sont un bon exemple : « que
l’Es pagne croit en elle, que nous croyons en nous- mêmes et que nous
soyons convain cus que notre unité est notre force. Vive l’Es‐ 
pagne  !  » 34 (http://www.ge ne ra li si mo fran co.com/Dis cur sos/dis cur s
os/1953/00017.htm).
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Il fal lait as sé ner comme une vé ri té pre mière et in con tes table une
unité d’ordre po li tique qui vien drait ren for cer cette unité des peuples
dic tée par l’his toire et la tra di tion. Le 9 avril 1959, dans la lo ca li té de
Ejea de los Ca bal le ros (pro vince de Sa ra gosse), Fran co in sis tait même
sur la né ces si té « de suivre sur le plan na tio nal une po li tique qui soit
le cou ron ne ment de tout ce qui nous unit et re cherche le bien- être
de tous » 35 (http://www.ge ne ra li si mo fran co.com/Dis cur sos/dis cur s
os/1959/00004.htm). L’unité ap pa rais sait alors su bor don née à une
dé marche po li tique su pé rieure et com mune cha peau tant l’en semble
et se po sant en ga rante du sys tème pour le bien de la na tion.

39

2. Ins tru men ta li sa tion po li tique
et to lé rance des réa li tés dif fé ren ‐
tielles
La po li tique fran quiste de na tio na li sa tion et d’es pa gno li sa tion de la
so cié té qui dé cré tait « l’unité entre les hommes et les terres de notre
pa trie » 36 (http://www.ge ne ra li si mo fran co.com/Dis cur sos/dis cur so
s/1953/00014.htm), s’ac com pa gna d’un rejet du sé pa ra tisme et d’une
né ga tion d’un droit ré gio nal à l’auto- expression et à l’auto- 
détermination. Sur le plan pra tique, un tel rejet se tra dui sit par la
sup pres sion des sta tuts d’au to no mie basque et ca ta lan du rant la
guerre ci vile, une cen sure et une ré pres sion qui pous sa bon nombre
de ré gio na listes et de na tio na listes à fuir la pé nin sule pour trou ver
re fuge en des terres plus hos pi ta lières.

40

La ré gion ou la pro vince de vait être exempte de tout germe d’in fec‐ 
tion, c’est- à-dire de tout par ti cu la risme ten dant à la désa gré ga tion
d’un tout vo lon tai re ment mo no li thique. Pour tant, bien que le dis‐ 
cours uni ta riste fran quiste eût re je té di vi sion et sé pa ra tisme as so ciés
aux par ti cu la rismes ré gio naux, il n’im pli qua pas dans la pra tique une
né ga tion des spé ci fi ci tés lo cales s’ins cri vant dans le cadre d’une his‐ 
toire revue et cor ri gée et res pec tueuse de l’unité na tio nale.

41

Le 1  oc tobre 1936, à Bur gos, Fran co pro non çait un dis cours prag ma‐
tique re trans mis par Radio Cas tilla qui pré ci sait que « La per son na li té
des ré gions sera res pec tée pour ses par ti cu la ri tés hé ri tées des mo‐ 
ments de plus grande gloire, mais sans que cela sup pose une di mi nu ‐
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tion ou une dé té rio ra tion de l’unité na tio nale la plus ab so lue » 37 (htt
p://www.ge ne ra li si mo fran co.com/Album/oc tubre/0007.htm).

Le pou voir fran quiste sut ainsi re con naître, mais aussi ex ploi ter l’his‐ 
toire ou les lé gendes mé dié vales ara go naises qui, sa vam ment ins tru‐ 
men ta li sées, ren voyaient à la gran deur et à l’unité de l’Es pagne. Ainsi,
le Saint Graal ou Saint Ca lice qui, selon la lé gende, au rait été placé au
XI  siècle au mo nas tère de San Juan de la Peña (Py ré nées ara go naises),
fut ins tru men ta li sé par le Chef de l’État dans le dis cours qu’il pro non‐ 
ça à Hues ca le 30 juin 1959. À son pro pos et dans un jeu sub til entre
un vo so tros et un no so tros qui fi nis saient par se fondre, il pré ci sait :

43

e

Nous ren dons vi site à votre pro vince pour nous pros ter ner de vant le
Saint Ca lice. Et c’est là chose trans cen dan tale qui doit res ter gra vée
dans nos es prits. Il y eut en Es pagne une pé riode où la di vi sion des
Es pa gnols per mit l’in va sion sar ra sine et où ce que l’Es pagne avait de
meilleur, les re liques sa crées de nos saints, tout ce qui re pré sen tait
un tré sor de spi ri tua li té, dut être trans por té jusqu’à nos mon tagnes
pour échap per à l’in va sion étran gère 38 (http://www.ge ne ra li si mo fr
an co.com/Dis cur sos/dis cur sos/1959/00011.htm).

En quelques mots, l’Ara gon de ve nait à tra vers l’un de ses sym boles
his to riques − le mo nas tère de San Juan de la Peña –, un élé ment ma‐ 
jeur de l’his toire de l’Es pagne. As so cié aux va leurs chré tiennes face à
l’in va sion mu sul mane, il au rait été re fuge de ce que l’Es pagne − qui
pour tant, en tant que na tion, n’exis tait pas en core − avait de plus
cher. L’Ara gon au rait donc été le re fuge et le bas tion d’une tra di tion
chré tienne au then ti que ment es pa gnole et au rait pré ser vé l’âme d’une
na tion qu’une pré ten due di vi sion des peuples d’Es pagne avait failli ré‐ 
duire à néant.

44

Fer di nand II, né à Sos, au nord de l’Ara gon, était fré quem ment mis en
scène en tant que Roi Ca tho lique. In dis so ciable d’Isa belle I  de Cas‐ 
tille, il au rait été avec elle à l’ori gine de l’unité et de la gran deur de
l’Es pagne. Les Ara go nais, en com pa gnie des Cas tillans, de ve naient par
là même la co lonne ver té brale de cette unité. Le 22 avril 1951, à Sa ra‐ 
gosse, le mi nistre de l’Édu ca tion Na tio nale José Ibáñez Martín, ara go‐
nais de souche, se fit no tam ment le lau da teur de cette unité po li‐
tique, re li gieuse et cultu relle pseudo- historique, de cette unité des
peuples et des terres d’Es pagne in car née par Fer di nand et Isa belle.

45
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Des rois as so ciés pour l’éter ni té qui, bien avant Fran co, durent, selon
José Ibáñez Martín, agir d’une main de fer « contre l’es prit an ti na tio‐ 
nal » 39 (ABC 24 avril 1951 : 19).

La vierge du Pilar, autre cé lé bri té lo cale, émi nem ment re li gieuse 40

cette fois, fut éga le ment ins tru men ta li sée. Le 12 oc tobre 1939, Fran co
pré si dait à Sa ra gosse les cé ré mo nies de la fête de la Race ou de l’His‐ 
pa ni té qui com mé mo rait la dé cou verte de l’Amé rique et la nais sance
d’une iden ti té his pa nique. L’évé ne ment fut mar qué par une dé vo tion
par ti cu lière en vers la vierge du Pilar. La fête du Pilar qui de puis 1613
était fixée au 12 oc tobre, coïn ci dait par la date des fes ti vi tés avec la
fête de la Race et de l’His pa ni té. De là à faire de la vierge du Pilar la
pa tronne de l’his pa ni té et une mère pro tec trice de l’Es pagne tra di‐ 
tion na liste et ca tho lique, il n’y avait qu’un pas que Fran co n’hé si ta pas
à fran chir dès oc tobre 1939 dans son dis cours aux peuples d’Amé‐ 
rique. La vierge de ve nait une Sainte Pa tronne in vin cible as so ciée à
l’Èbre et aux grands épi sodes his to riques : sièges de Sa ra gosse du rant
la Guerre d’In dé pen dance, dé cou verte de l’Amé rique, ba taille de Lé‐ 
pante ou ba taille de l’Èbre. Pré sen tée comme la pro tec trice de la
chré tien té, elle était à la fois Ara gon et Es pagne car elle veillait « de‐ 
puis son in amo vible Pi lier ara go nais sur le des tin de toute l’Es‐ 
pagne » 41 (Fran co 1958 : 39). La vierge ara go naise était aussi sym bole
d’unité et en cela très es pa gnole. Voilà pour quoi le Cau dillo cla mait
« J’im plore notre Vierge sou ve raine de nous mener à l’unité, à la li ber‐ 
té et à la gran deur de la com mu nau té his pa nique dans le monde » 42

(Fran co 1958  : 41). La vierge, à la fois ara go naise et es pa gnole, était
aussi mère pro tec trice de l’His pa ni té.

46

Un ar rê té du 9 mars 1940 qui éta blis sait le pre mier ca len drier des
fêtes de l’ère fran quiste fai sait de la fête de la Race, et donc de la fête
du Pilar qui lui était as so ciée, une fête na tio nale (BOE 13 mars 1940 :
1767). La vierge du Pilar de vint un sym bole po li tique de l’His pa ni té et
de l’at ta che ment de l’Es pagne fran quiste à la re li gion ca tho lique.
L’ins tru men ta li sa tion de cet em blème iden ti taire ré gio nal ser vit de
trait d’union hau te ment sym bo lique entre une his toire my thi fiée, un
na tio na lisme exa cer bé et une foi chré tienne per çue comme l’es sence
de l’His pa ni té. Le bom bar de ment qui épar gna mi ra cu leu se ment la ba‐ 
si lique et ca thé drale du Pilar le 20 juillet 1936 43, le congrès ma rial na‐ 
tio nal d’oc tobre 1940 et les grandes ma ni fes ta tions politico- 
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religieuses qui se dé rou lèrent sur la place du Pilar lièrent le culte de
la vierge au pou voir en place.

La po li tique d’ir ri ga tion, chère à l’Ara go nais don Joaquín Costa, consi‐ 
dé ré comme le père de la po li tique hy drau lique mo derne, fut éga le‐ 
ment ins tru men ta li sée. Elle le fut d’au tant plus qu’elle était en Ara gon,
au- delà de son as pect tech nique et éco no mique, un vé ri table phé no‐ 
mène cultu rel. Ce fut jus te ment cette po li tique d’ir ri ga tion qui,
comme nous l’avons déjà sug gé ré, sym bo li sa le mieux la so li da ri té
entre les hommes et les terres d’Es pagne.

48

Outre l’ins tru men ta li sa tion de par ti cu la ri tés ré gio nales qui ser vaient
le ré gime, le fran quisme, dans son achar ne ment à construire une im‐ 
pro bable Es pagne mo no li thique pré sen tée pour tant comme l’ex pres‐ 
sion « d’une na tu relle har mo nie » 44 (Fran co 1958 : 41), dans sa né ga‐ 
tion sys té ma tique des dif fé rences et dans sa condam na tion de « tous
les sé pa ra tismes, de puis ceux de la phi lo so phie jusqu’à ceux de la po‐ 
li tique » 45 (Fran co 1958  : 41), ne put ce pen dant que re con naître, ac‐ 
cep ter, voire même en cou ra ger, l’ex pres sion de cer tains traits dif fé‐ 
ren tiels jugés bé nins. Ces traits qui ne re met taient pas en cause le ré‐ 
gime, le Cau dillo les ré su mait en core le 28 no vembre 1967 à l’oc ca sion
du XI conseil na tio nal du Mo vi mien to en met tant en exergue une so‐ 
cié té har mo nieuse et so li de ment éta blie « dans la quelle la lé gi time et
né ces saire va rié té ne rompt pas, mais en ri chit plu tôt l’unité es sen‐ 
tielle des Es pa gnols » 46.

49

e 

En Ara gon, l’image du ty pique ba tur ro (pay san ara go nais) ba lourd et
can dide, par fois futé, mais tou jours franc et at ta chant, n’était pas
chose nou velle, mais elle fut for te ment mise à l’hon neur à l’époque
fran quiste et connut son heure de gloire dans les an nées 60 avec les
films du Fer nan del ara go nais, Paco Martínez Soria. Un ba tur ro qui,
sur les cartes pos tales des an nées 60 et 70, ap pa rais sait fré quem ment
dans ce qui de vait être son ‘mi lieu na tu rel’, c’est- à-dire la place du
Pilar. Por tant bo ti jo (gar gou lette) ou te nant gui tare, chan tant le cas
échéant la jota avec sa bien aimée, ac com pa gné par fois de dan seurs
vêtus de leur cos tume folk lo rique, il fai sait par tie de ce décor en
carton- pâte to lé ré, voire en cou ra gé par le pou voir.

50

Le prag ma tisme fran quiste alla jusqu’à au to ri ser la tenue de Congrès
de droit civil ré gio nal dès les an nées 40. La pré ser va tion de par ti cu la‐ 
rismes ré gio naux en ma tière de droit équi va lait pour le ré gime à lâ ‐
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cher du lest de façon me su rée. Le pro fes seur de droit, Pas cual Marín
Pérez, ma gis trat et dé lé gué na tio nal des conseillers ju ri diques du se‐ 
cré ta riat gé né ral du Mo vi mien to, pré ci sait en 1965 :

La fi na li té des com pi la tions, selon le Congrès na tio nal de droit civil
qui s’est tenu à Sa ra gosse en 1956, n’est pas tant de com pi ler le droit
civil ré gio nal de façon sys té ma tique pour l’ap pli quer que de le
connaître et l’uti li ser dans le futur code gé né ral. 47 (Marín Pérez 1965 :
17)

Dans ce dis cours pro non cé de vant une as sem blée d’en tre pre neurs du
sec teur agri cole, Martín Pérez in sis tait éga le ment sur la né ces si té de
par ve nir à une unité lé gis la tive qui sup po se rait « la ré forme du droit
privé, la sub sti tu tion de la di ver si té lé gis la tive ac tuelle par le code
civil es pa gnol […] en ac cord avec l’orien ta tion spi ri tuelle et so ciale du
ré gime po li tique es pa gnol 48 (Marín Pérez 1965 : 21).

52

Il n’en de meu ra pas moins, qu’en Ara gon, le pou voir en place per mit
que les ju ristes lo caux réa li sassent une com pi la tion de droit civil ara‐ 
go nais des ti née à rem pla cer l’ap pen dice de droit cou tu mier in clus
de puis les an nées vingt dans le code civil na tio nal. Les tra vaux de ces
ju ristes ren dus pos sibles par un dé cret du Mi nis tère de la Jus tice du 2
mai 1947 et fa ci li tés par la créa tion en mai 1953 d’un sé mi naire de
droit ara go nais, dé bou chèrent sur la pro duc tion d’un code civil ara‐ 
go nais qui fut adop té par les Cor tès le 4 avril 1967. Il entra en vi gueur
le 1  mai 1967 et consti tua mal gré tout une re con nais sance of fi cielle
d’une réa li té ré gio nale qui, au- delà du ju ri dique, re le vait de l’iden ti‐ 
taire. Il est vrai que cette re con nais sance ne met tait pas en péril les
fon de ments du ré gime et ne fai sait que prendre acte d’un ‘ré gio na‐ 
lisme’ bour geois s’ac com mo dant bon gré mal gré de l’ordre im po sé
par le pou voir en place.

53

er

Sur le plan cultu rel, comme par tout ailleurs en Es pagne, le pou voir en
place en cou ra gea les ma ni fes ta tions folk lo riques comme ex pres sion
des tra di tions lo cales. Elles firent par tie du ‘décor’ lors des vi sites du
Cau dillo aux ré gions d’Es pagne et furent même culti vées par la sec‐ 
tion fé mi nine de la Pha lange à tra vers ses Coros y Dan zas (Bar ra chi na
2001  : 272-273). Les cou tumes lo cales dé nuées de toute conno ta tion
po li ti que ment sus pecte, les danses, les jotas et autres chan sons po‐ 
pu laires, le cas échéant préa la ble ment asep ti sées, furent donc to lé
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rées, voire en cou ra gées. Le Car na val po ten tiel le ment sub ver sif, sup‐ 
pri mé dans toute l’Es pagne par trois ar rê tés suc ces sifs da tant du 5
fé vrier 1937, du 22 fé vrier 1938 et du 12 jan vier 1940, fut ce pen dant to‐ 
lé ré dans cer taines lo ca li tés ara go naises comme Biel sa. On consi dé ra
sans doute que ces ma ni fes ta tions ty pi que ment ara go naises 49, une
fois ex pur gées de leurs as pects les plus cri tiques, ne re pré sen taient
pas un dan ger pour le pou voir en place.

La pé riode fran quiste fut par ailleurs mar quée au sceau d’un tra di tio‐ 
na lisme cultu rel bon genre. Ainsi, des as so cia tions et cercles d’avant- 
guerre culti vant l’his toire, les arts et les sciences comme la Real So‐ 
cie dad Económica Ara go ne sa de Ami gos del País 50, la Real Aca de mia de
Bel las Artes de San Luis 51, El Ate neo de Za ra go za 52, purent conti nuer à
œu vrer, alors que d’autres as so cia tions comme La Ca die ra, La Her‐ 
man dad de Ca bal le ros de San Juan de la Peña 53 ou l’as so cia tion Ami‐ 
gos de la Jota 54, fon dées res pec ti ve ment en 1948, 1949 et 1953,
voyaient le jour avec l’ap pro ba tion du ré gime fran quiste.

55

La Ca die ra 55 avait pour fi na li té, selon son rè gle ment de « b) culti ver
l’amour pour Sa ra gosse, l’Ara gon et ses tra di tions et d’étu dier les pro‐ 
blèmes af fé rents ; c) de pu blier à sa charge, sans but lu cra tif, des ou‐ 
vrages d’his toire, de géo gra phie et plus gé né ra le ment des ou vrages
por tant sur la culture de la ré gion ara go naise » 56 (Gran En ci clo pe dia
Ara go ne sa http://www.enciclopedia- aragonesa.com/voz.asp?voz_id
=2770).

56

La Her man dad de Ca bal le ros de San Juan de la Peña joua un rôle im‐ 
por tant dans la my thi fi ca tion du mo nas tère de San Juan de la Peña
liée au Saint Graal. Une my thi fi ca tion à la quelle, Fran co, comme nous
l’avons vu, par ti ci pa ac ti ve ment.

57

À ces as so cia tions pri vées éli tistes ou à ca rac tère pu re ment folk lo‐ 
rique (cas de l’as so cia tion Ami gos de la Jota) , vinrent s’ajou ter des ins‐ 
ti tu tions créées par les Di pu ta ciones (sortes de conseils gé né raux) des
pro vinces de Sa ra gosse, Te ruel et Hues ca. C’est ainsi que virent le
jour l’Institución Fer nan do el Católico, l’Ins ti tu to de Es tu dios Tu ro‐ 
lenses et l’Ins ti tu to de Es tu dios Al toa ra go neses en 1943, 1948 et 1949
res pec ti ve ment. Ces or ga nismes, for gés de toutes pièces par le pou‐ 
voir en place, furent consa crés à la re cherche et à la pu bli ca tion d’ou‐ 
vrages à thé ma tique ara go naise et à ca rac tère scien ti fique, his to rique
ou cultu rel. Za ra go za, Te ruel et Ar gen so la, leurs res pec tives re vues, se
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char gèrent de faire connaître les tra vaux réa li sés dans le cadre fixé
par le ré gime. L’es prit qui pré si da à la consti tu tion de l’Institución
Fer nan do El Católico est clai re ment sug gé ré par un ar ticle ano nyme
paru en 1955 dans le pre mier nu mé ro de la revue Za ra go za :

La Diputación pro vin ciale de Sa ra gosse, […] créa en 1943, un ser vice
de haut ni veau sous le pa tro nage du meilleur roi d’Es pagne et d’Ara ‐
gon, don Fer di nand le Ca tho lique […], à un mo ment où s’im po sait la
re cons truc tion et la pro mo tion de la culture es pa gnole, tour men tée
par d’an ciens maux, tout en vi vi fiant la connais sance du pa tri moine
ara go nais sur le plan uni ver sel […]. » 57 (Royo Vil la no va 1978 : 142)

3. Dis cours et ré sis tance politico- 
identitaire
Le ré gime fran quiste ré pri mait ceux qui s’op po saient à l’unité des
peuples d’Es pagne et à une concep tion po li tique et so ciale uni taire et
uni ta riste. Après la vic toire des na tio naux, la ré pres sion s’en prit non
seule ment aux li bé raux et aux gauches, mais aussi aux porte- 
drapeaux de l’iden ti té ara go naise. Les na tio na listes ara go nais vi vant
en Ca ta logne, très in fluen cés par le ca ta la nisme, voire le fé dé ra lisme,
furent sans doute les plus tou chés. Ce fut no tam ment le cas de José
Aced qui avait par ti ci pé au Congrès au to no miste de Caspe en mai
1936 et de Gas par Tor rente, la grande fi gure du na tio na lisme ara go‐ 
nais émergent. Tous deux fai saient par tie des dé fen seurs de la cause
ara go naise les plus ra di caux et furent à ce titre em pri son nés à plu‐ 
sieurs re prises. Julio Calvo Al fa ro, qui avait été un des grands ani ma‐ 
teurs du Congrès de Caspe et di rec teur de la revue El Ebro 58, dut,
quant à lui, ces ser ses ac ti vi tés po li tiques sous la pres sion des forces
de coer ci tion. D’autres, comme l’avo cat Ma ria no García Vil las 59,
durent s’exi ler.

59

En terres d’Ara gon, le na tio na lisme n’avait pas eu un grand suc cès.
Bon nombre de ré gio na listes vi vant en Ara gon aban don nèrent très
tôt 60 leurs ac ti vi tés po li tiques. Quant au ré gio na lisme pré do mi nant,
tra di tion nel le ment ur bain, émi nem ment sa ra gos sain, plu tôt bour‐ 
geois et es sen tiel le ment mo dé ré, il s’ac com mo da dans l’en semble aux
nou velles donnes po li tiques im po sées par le ré gime. Cer tains ré gio‐
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na listes d’avant- guerre co opé rèrent même avec le nou veau ré gime.
Ainsi, d’an ciens membres de l’URA (Unión Re gio na lis ta Ara go ne sa
créée en 1916 à Sa ra gosse) fi nirent par oc cu per des postes im por tants
dans di vers sec teurs 61.

Jusque dans les an nées 60, l’in té rêt pour la chose ré gio nale, dans un
Ara gon bien peu ré gio na liste, fut es sen tiel le ment le fait d’élites ac‐ 
cep tées par le pou voir en place et par fai te ment in té grées dans un
sys tème que par fois elles sou te naient ou avec le quel elles col la bo‐ 
raient.

61

Peut- on par ler dans les an nées 40 et 50 de ré sis tance ré gio nale face à
l’uni ta risme fran quiste ? Certes non. Il convien drait plu tôt de par ler
d’ac com pa gne ment plus ou moins ac cep té d’une po li tique na tio nale
qui, ne pou vant nier les réa li tés ré gio nales, se vit dans l’obli ga tion de
les en ca drer ou de les to lé rer dans les li mites pré vues par le sys tème.

62

Le folk lore, la pré ser va tion du droit civil ara go nais et le tra vail réa li sé
par les so cié tés, cercles et or ga nismes à vo ca tion scien ti fique et
cultu relle évo qués plus haut, peuvent bien être consi dé rés comme
des ma ni fes ta tions iden ti taires. En ca drées, contrô lées, asep ti sées,
elles ne purent ce pen dant créer une forte conscience iden ti taire ré‐ 
gio nale qui en Ara gon fai sait déjà dé faut avant- guerre. De sur croît, le
ca rac tère éli tiste des or ga nismes, as so cia tions et cercles men tion nés,
s’il per met tait de pré ser ver un cer tain pa tri moine ré gio nal − igno ré le
plus sou vent du peuple au quel on ne s’adres sait du reste pas −, ne
pou vait en au cune façon être à l’ori gine d’une prise de conscience
politico- identitaire po pu laire. Enfin, le ré gio na lisme ara go nais qui
s’était déjà ca rac té ri sé par une grande fai blesse et une grande mo dé‐ 
ra tion avant la guerre (Ga ra sa 2007 : pa ra graphes 29-32), s’était, dans
l’en semble, adap té aux réa li tés du mo ment et n’avait ni la force, ni
sans doute la vo lon té d’aller au- delà de ce qui lui était per mis.

63

L’Ara gon n’était ni la Ca ta logne, ni le Pays Basque. Ses signes dis tinc‐ 
tifs et par ti cu la rismes vé hi cu lés par une his toire déjà an cienne, un
droit civil main te nu sous per fu sion, un folk lore asep ti sé et quelques
sté réo types (dont celui du ba tur ro), ne pou vaient don ner lieu à une
ré sis tance digne de ce nom.

64

Il en était tout au tre ment au Pays Basque et en Ca ta logne. Dans ces
ré gions pé ri phé riques, les par ti cu la rismes culti vés dans les chau ‐
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mières et les tra di tions pro fon dé ment an crées dans les es prits,
n’avaient pu être vé ri ta ble ment mu se lés par la ré pres sion fran quiste.
Or, ce furent ces ré gions pé ri phé riques à forte conscience iden ti taire
qui pro fi tèrent le plus de la po li tique éco no mique du mo ment et qui
se dé ve lop pèrent le plus. Rien d’éton nant à ce qu’elles connussent
plus tôt que les autres ré gions des mou ve ments re ven di ca tifs liés au
dé ve lop pe ment éco no mique et, dans bien des cas, à une conscience
iden ti taire sous- jacente qui s’ac com mo dait fort mal d’une ab sence de
li ber té po li tique.

Au pays Basque, dès les an nées 50, une par tie du cler gé et de la jeu‐ 
nesse ten dit, sous di verses formes, à s’op po ser au dik tat et à la ré‐ 
pres sion du ré gime. La ra di ca li sa tion dans les an nées 60 de l’ETA
donna par ailleurs un nou veau vi sage à un na tio na lisme basque qui se
vou lait plus com ba tif et plus en ga gé po li ti que ment. En Ca ta logne, dès
les an nées 40, un ca ta la nisme ca tho lique se ma ni fes ta et se struc tu ra
au cours de la dé cen nie sui vante au tour d’or ga ni sa tions comme
Catòlics Ca ta lans (1954) qui réunis saient une jeu nesse bour geoise
pres sée d’af fir mer sa foi en de hors du cadre fixé par le ré gime. La
bour geoi sie ca ta la niste, contrai re ment à la bour geoi sie ara go naise, ne
s’ac com mo da pas, en effet, des règles fixées par le ré gime et ma ni fes‐ 
ta, à l’image de Jordi Pujol, son at ta che ment à ses ra cines, son iden ti té
et son désir de li ber té lié par fois à une concep tion économico- sociale
dif fé ren cia trice. Pa ral lè le ment, le FC Bar ce lone et la Sar dane de ve‐ 
naient les vé hi cules d’un sen ti ment iden ti taire po pu laire. Enfin, dès le
début des an nées 60, la langue ca ta lane com men çait à être en sei gnée
ou ver te ment et les pu bli ca tions en langue ver na cu laire se mul ti‐ 
pliaient. Dans ce bouillon ne ment cultu rel, l’op po si tion an ti fran quiste
ca ta la niste s’af fir mait.

66

Le dis cours fran quiste des an nées 60 re con nais sait bien que chan ge‐ 
ments il y avait et pré ten dait en tenir compte dans une Es pagne qui
connais sait un dé ve lop pe ment éco no mique aux mul tiples ré per cus‐ 
sions so ciales. Les pro pos vi ru lents et/ou pa ra noïaques des an nées
qua rante et cin quante à l’en contre de l’athéisme, des ‘rouges’, du li bé‐ 
ra lisme et de la franc- maçonnerie cou pables de ‘com plo ter’ contre le
ré gime et l’œuvre ré demp trice du Cau dillo, lais saient place à des dis‐ 
cours beau coup plus mo dé rés. La guerre ci vile était déjà loin et
l’ordre nou veau éta bli. Fran co, en tou ré et conseillé par les tech no‐ 
crates de l’Opus Dei fa vo ri sait une po li tique d’ou ver ture et tis sait des
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liens avec le li bé ra lisme ca pi ta liste tant cri ti qué. L’Es pagne enfin,
s’ou vrait à par tir de 1969 aux pays du bloc So vié tique tant sur le plan
com mer cial que di plo ma tique.

Le ré gime fran quiste sem blait donc s’adap ter aux réa li tés du mo ment.
Le 9 avril 1964, dans un dis cours pro non cé de vant les par ti ci pants au
IX  conseil na tio nal du Mo vi mien to, le Cau dillo af fir mait à ce pro pos
que se trom paient « ceux qui croient que nous sommes par ti sans de
l’im mo bi lisme po li tique et que nous man quons d’ini tia tives » (Fran co
1968 : 37) 62. Pour tant, la seule at ti tude qu’il prô nait face aux chan ge‐ 
ments était de croire aux va leurs de la tra di tion et à la « ca pa ci té de
trans for ma tion ré vo lu tion naire » 63 (Fran co 1968 : 39) du Mo vi mien to.
En d’autres termes, le pou voir per son ni fié par Fran co, ne se re met tait
pas en ques tion. Il pré ten dait même adop ter une at ti tude ré vo lu tion‐ 
naire, vieil hé ri tage pha lan giste ré vé la teur d’un dis cours sclé ro sé
contras tant avec « une époque d’une ex tra or di naire vi ta li té et d’ac cé‐ 
lé ra tion de l’His toire très im por tante pour l’hu ma ni té  » 64 (Fran co
1968 : 374) que le ré gime pré ten dait maî tri ser.

68

e

La po li tique uni taire et uni ta riste du ré gime fut, dans ses grandes
lignes, ré af fir mée jusqu’à la mort de Fran co. La loi or ga nique du 10
jan vier 1967 dé cli nait en core le mot unité en plu sieurs ver sions et dis‐ 
po sait dans son ar ticle 3 que parmi les ob jec tifs fon da men taux de
l’État se trou vait « la dé fense de l’unité entre les hommes et entre les
terres d’Es pagne » 65 (BOE 11 jan vier 1967 : 467). Le tes ta ment po li tique
de Fran cis co Fran co, lu de vant les ca mé ras de la té lé vi sion par le chef
du gou ver ne ment Arias Na var ro le 20 no vembre 1975, mar te lait en‐ 
core et tou jours le même mes sage  : «  Pré ser vez l’unité des terres
d’Es pagne, tout en exal tant ses mul tiples ré gions en tant que sources
de la so lide unité na tio nale » 66 (http://www.me mo ria re pu bli ca na.co
m/Do cu men tos/Fran quis mo/tes tam fran co.html).

69

Dans les an nées 60, l’Ara gon, en core es sen tiel le ment rural 67, sans
grande conscience iden ti taire, fut bien moins ré ac tif que les ré gions
pé ri phé riques les plus in dus tria li sées. L’ab sence de mou ve ments re‐ 
ven di ca tifs d’am pleur as so ciés de près ou de loin au fait ré gio nal et à
l’iden ti té, ne per mirent pas, comme au cours des dé cen nies pré cé‐ 
dentes, une réelle ré sis tance. Une conscience politico- identitaire re‐ 
ven di ca tive ne com men ça à s’ébau cher qu’à la fin des an nées
soixante, c’est- à-dire beau coup plus tard qu’en Ca ta logne. Elle fut liée
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à l’at mo sphère na tio nale, voire in ter na tio nale du mo ment et eut sa
part de mi mé tisme, mais aussi son ori gi na li té et sa sin cé ri té. C’était
l’époque où le pou voir de ve nait par ins tants plus per mis sif, dé pas sé
qu’il était par une sub ver sion que son ou ver ture éco no mique ne pou‐ 
vait frei ner et qu’elle avait même mise en scène bien in vo lon tai re‐ 
ment.

En Es pagne, les brèches qui s’ou vraient dans la ca ra pace du ré gime
per mirent no tam ment à des chan teurs com po si teurs comme le va‐ 
len cien Paco Ibáñez de chan ter à la té lé vi sion es pa gnole le fa meux
poème de Mi guel Hernández, An da luces de Jaén, tiré de Vien to del
Pue blo (1937). L’Ara gon par ti ci pa de cette mou vance et ce fut sans
doute le disque de José An to nio La bor de ta in ti tu lé Can tar y Cal lar
(Chan ter et se taire) qui, en 1971, sym bo li sa le mieux cette re nais sance
iden ti taire, bal bu tiante, certes, mais pour le moins en ga gée. Tan tôt
ex pri mant son amour pour l’Ara gon, tan tôt sa soif de li ber té, il brava
une cen sure et une ré pres sion tou jours d’ac tua li té et avec d’autres ar‐ 
tistes comme Joaquín Car bo nell ou La Bul lo ne ra, il ou vrit la voie à des
groupes et au teurs com po si teurs comme Tier ra Húmeda (Terre hu‐ 
mide), Re naxer (Re naître), Tomás Bosque, Pilar Garzón, Ana Martín ou
Valentín Mai ral. Épau lés par fois par des dé fen seurs de la chan son
ara go naise comme Plácido Ser ra no, tous met taient en lu mière l’au‐ 
then ti ci té de leurs ra cines. Les par lers ara go nais qui avaient été
jusque- là bien peu mis en avant, si ce n’est de façon frag men taire et
dans le cadre d’une lit té ra ture de mœurs 68, fi nirent par se poser
comme les élé ments d’une re ven di ca tion politico- identitaire dès la
pu bli ca tion en 1971 du re cueil de Fran cho Na gore in ti tu lé So spi ros del
Aire (Sou pirs de l’air).

71

Dans la pre mière moi tié des an nées 70, les luttes contre le trans va se‐ 
ment des eaux de l’Èbre en fa veur de la Ca ta logne (1971) et l’ins tal la‐ 
tion en Ara gon de cen trales nu cléaires 69, mais aussi la sen sa tion de
plus en plus ré pan due d’être spo liés hu mai ne ment et éco no mi que‐ 
ment 70 (Gar ri do López 1995  : 117), réunirent d’amples sec teurs de la
so cié té ara go naise. Ces le vées de bou cliers, or ches trées par Radio
Za ra go za, El He ral do de Aragón, des in tel lec tuels et une jeu nesse de
plus en plus po li ti sée, im pli quèrent une série de ma ni fes ta tions et
d’actes cultu rels qui ré vé laient non seule ment une nette op po si tion à
la po li tique du ré gime, mais aussi un in té rêt gran dis sant pour la ré‐ 
gion. Dès lors, la so cié té et la langue ara go naises furent l’objet d’une
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at ten tion crois sante qui se tra dui sit au cours des an nées 70 par une
ac ti vi té édi to riale et mé dia tique ac crue. Une conscience ré gio nale
dif fuse et di verse im pul sée par de mul tiples ten dances po li tiques
s’es quis sait.

Une presse pro gres siste de gauche, dont l’élé ment le plus en vue fut
le bi men suel Andalán 71, se mit au ser vice de la ré gion, de ses in té rêts
et de son iden ti té, alors que des as so cia tions comme l’Asociación de
Cho vens d’a Fabla Ara go ne sa créée en 1974, fai saient des par lers ara‐ 
go nais py ré néens, connus sous le nom de fabla (par ler, langue), des
élé ments iden ti taires hau te ment sym bo liques.

73

Face à un tel bouillon ne ment, le pou voir en place, après avoir fait ca‐ 
po ter une ré gio na li sa tion pu re ment éco no mique (Gar ri do López
1999 : 39-43) 72, finit par concé der une pru dente ré gio na li sa tion ad‐ 
mi nis tra tive et apo li tique qui, sans mettre en cause la struc ture de
l’État, ten tait de s’adap ter aux nou velles réa li tés. Il donna ainsi son
aval au re grou pe ment des trois Di pu ta ciones ou ad mi nis tra tions pro‐ 
vin ciales sous le nom de Co mu ni dad Ge ne ral de Aragón. Réunies pour
la pre mière fois en 1974, les trois Di pu ta ciones en vi sa gèrent de créer
une fé dé ra tion des trois pro vinces ara go naises qui se bor ne rait à prê‐ 
ter quelques ser vices d’ordre mé di cal, éco no mique et do cu men taire.
Les conclu sions fi nales de la réunion du 2 dé cembre 1975 ne pou‐ 
vaient igno rer les réa li tés du mo ment et donc les consé quences d’une
évo lu tion so cio po li tique. Elles pré ci saient dans leur ar ticle 6 que la
Co mu ni dad Ge ne ral de Aragón s’op po sait au trans va se ment des eaux
de l’Èbre si ledit trans va se ment se fai sait sans tenir compte des in té‐ 
rêts ara go nais et qu’elle dé fen drait cette po si tion de vant les Cor tès.
Ces dé cla ra tions d’in ten tion va gue ment ré gio na listes, oc cul taient mal
le ca rac tère pu re ment tech nique de cette ‘ré gio na li sa tion’. Le texte
sou li gnait no tam ment «  la né ces si té d’ob te nir du gou ver ne ment la
for mu la tion dans le cadre du IV plan de dé ve lop pe ment d’un pro‐ 
gramme spé ci fique pour la ré gion ara go naise afin de re mé dier au
pro blème du dé peu ple ment » 73 (Royo Vil la no va 1978 : 219).

74

Le pou voir en place fit aussi quelques conces sions for melles et va‐ 
gue ment iden ti taires en pro mou vant en par ti cu lier la Jour née de
l’Ara gon cé lé brée le 7 oc tobre 1972. L’au to no mie po li tique était loin
d’être en vi sa gée, mais cette ma ni fes ta tion sym bo lique équi va lait non ‐
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obs tant à re con naître, du moins en théo rie, l’Ara gon comme ré gion et
non plus comme une jux ta po si tion de pro vinces.

En 1971, du rant la cam pagne contre le trans va se ment des eaux de
l’Ѐbre, Pedro Ba rin go Ro si nach, Pré sident de la Diputación de la pro‐ 
vince de Sa ra gosse et donc re pré sen tant du ré gime, s’af fi chait «  en
tant qu’Ara go nais et comme pré sident d’une des pro vinces ara go‐ 
naises » 74 (Domínguez La sier ra 1974  : 58) et pré ten dait que les ou‐ 
vrages hy drau liques pré vus de longue date pour étendre en Ara gon la
su per fi cie ir ri guée de vaient pas ser avant le trans va se ment en fa veur
de la Ca ta logne. Il te nait le dis cours sté réo ty pé de l’époque, pri vi lé‐ 
giant avec un brin de sen ti men ta lisme les in té rêts éco no miques de
l’Ara gon, «  notre propre terre  » 75 (Domínguez La sier ra 1974  : 58). Il
s’af fi chait pour tant comme un lieu te nant de la po li tique éta tique qui
le pous sait à agir « sans ou blier les su prêmes in té rêts de la na tion » 76

(Domínguez La sier ra 1974  : 58). Sa concep tion du fait ré gio nal était
es sen tiel le ment tech nique. Il fai sait en outre confiance à la pla ni fi ca‐ 
tion fran quiste et au troi sième plan de dé ve lop pe ment éco no mique et
so cial, dont il es pé rait « qu’il in tègre au moins l’achè ve ment du pre‐ 
mier tron çon des Bar de nas » 77 (Domínguez La sier ra 1974 : 57) et des
in fra struc tures hy drau liques pré vues à cet effet.

76

Le dé lé gué pro vin cial du Mi nis tère de l’Agri cul ture, José Los tao
Camón, consi dé rait bien le «  peuple d’Ara gon  » comme un ac teur à
part en tière, mais se bor nait éga le ment à faire confiance au troi sième
plan de dé ve lop pe ment et à en cou ra ger les Ara go nais à se battre pour
que « les plans d’ir ri ga tion soient mis en pra tique im mé dia te ment » 78

(Domínguez La sier ra 1974 : 45).

77

Emi lio Fon de vi la, pré sident du Syn di cat pro vin cial de l’éle vage de Sa‐ 
ra gosse, pro po sait aussi que les tra vaux hy drau liques pré vus de
longue date en Ara gon 79 fussent menés à bien avant de pro cé der au
trans va se ment des eaux de l’Èbre et met tait en avant la né ces si té de
s’as su rer que l’Ara gon pour rait dis po ser des quan ti tés d’eau in dis pen‐ 
sables à ses ac ti vi tés agri coles avant que le pré cieux li quide ne fût
trans va sé en fa veur de la Ca ta logne (Domínguez La sier ra 1974  : 49-
50).

78

Trois ans plus tard, le dé pu té aux Cor tès fran quistes, Julián Muro Na‐ 
var ro, par lait en core et tou jours de l’Ara gon comme d’un ac teur à part
en tière, mais, comme les per son na li tés ci tées pré cé dem ment, il s’en
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te nait à des consi dé ra tions éco no miques et fi nan cières et à ac cré di‐ 
ter l’idée déjà fort ré pon due «  d’un trans va se ment que l’on juge in‐ 
juste » 80 (Domínguez La sier ra 1974 : 461).

Rien de vé ri ta ble ment sub ver sif dans tous ces té moi gnages. Rien en
tout cas qui pût com pro mettre des fi gures lo cales qui étaient tout de
même assez proches du pou voir, mais qui, dans un contexte politico- 
social chan geant, de vaient consi dé rer l’Ara gon dans un cadre na tio nal
en glo bant. Une cer taine conscience iden ti taire était en train de
poindre, y com pris chez les plus mo dé rés.

80

Ce furent les gauches et une jeu nesse re ven di ca tive qui purent se tar‐ 
guer d’une cer taine vi ru lence. José An to nio La bor de ta, en cette pre‐ 
mière moi tié des an nées 70, fut un des prin ci paux porte- drapeaux
d’un en ga ge ment po li tique lié à la terre des an cêtres et au désir de li‐ 
ber té 81. Après avoir pro duit deux disques en 1971 et 1974 sous le
même titre, Can tar y Cal lar, il en re gis tra en 1975 Tiem po de Es pe ra
qui conte nait le fa meux « Canto a la Li ber tad », consi dé ré par beau‐ 
coup comme l’hymne de l’Ara gon. Le poème com men çait par ces vers
sug ges tifs  : «  Un jour vien dra où tous, / en le vant les yeux, / nous
ver rons une terre / qui cla me ra : Li ber té » (La bor de ta 1975). 82

81

Pa ral lè le ment et comme dans d’autres ré gions d’Es pagne, les par tis
po li tiques et les syn di cats de gauche, tou jours illé gaux, se struc tu‐ 
raient et mon taient en puis sance et, à l’image de ce qui se pas sait en
Ca ta logne et au Pays Basque, com men çaient à re ven di quer une au to‐
no mie in dis so ciable de la dé mo cra tie. Il n’est donc pas éton nant que
ce phé no mène ait tou ché des or ga ni sa tions tra di tion nel le ment cen‐ 
tra li sées et/ou très éloi gnées des as pi ra tions au to no mistes comme le
Parti Com mu niste d’Es pagne. Ainsi dans son ma ni feste du 1  mai
1972, le PCE pré sen tait l’Ara gon comme une vic time qui su bis sait

82

er

la ty ran nie d’une dic ta ture cen tra li sa trice et bu reau cra tique, au ser ‐
vice des castes les plus ré ac tion naires, sup por tant dans son en ‐
semble le pillage et la spo lia tion or ches trés par le ca pi tal fi nan cier et
mo no po liste du pou voir cen tral et d’autres ré gions d’Es pagne. » 83

(Royo Vil la no va 1978 : 173)

L’Ara gon était vic time d’un grand ca pi tal fa vo ri sé par un pou voir cen‐ 
tral au to ri taire et pour le plus grand pro fit de so cié tés na tio nales et
d’autres zones d’Es pagne comme la déjà riche Ca ta logne, prin ci pale
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bé né fi ciaire des trans va se ments des eaux de l’Èbre. L’ana lyse de la si‐ 
tua tion ren dait né ces saire et ce, de façon sur pre nante pour un parti
aussi cen tra li sé et cen tra li sa teur que le PCE, « l’au to no mie à tous les
ni veaux » 84 (Royo Vil la no va 1978 : 175). Une au to no mie qui per met trait
à un Ara gon pauvre de dé ci der de son ave nir et d’être maître de son
des tin. Une dé mo cra tie, enfin, dont la te neur se rait dé ter mi née dé‐ 
mo cra ti que ment par le peuple d’Ara gon car « la dé mo cra tie po li tique
consti tue un point de dé part sur le che min de la dé mo cra tie éco no‐ 
mique » 85 (Royo Vil la no va 1978  : 175). La revue Andalán, por teuse de
re ven di ca tions éco no miques liées au pro blème ré gio nal, se fai sait
pour sa part un des plus ar dents dé fen seurs d’une au to no mie et d’une
dé mo cra tie res sen ties par beau coup comme né ces saires.

À l’image de ce qui se pas sait sur le plan na tio nal avec la Junta
Democrática de España, des par tis et or ga ni sa tions syn di cales de di‐ 
verses ten dances (De re cha Democrática, Alian za So cia lis ta de Aragón,
Par ti do So cia lis ta Po pu lar, Par ti do del Tra ba jo de España, Par ti do Co‐ 
mu nis ta de España, Co mi siones Obre ras et Co mi siones Cam pe si nas),
bien qu’illé gales, agis saient ou ver te ment dans une at mo sphère de fin
de règne et créaient une Junta Democrática de Aragón, dont le ma ni‐ 
feste de juillet 1975 ré su mait la phi lo so phie : « L’au to no mie n’a de sens
que dans un cadre dé mo cra tique qui re flète réel le ment les in té rêts
du peuple ara go nais » 86 (Royo Vil la no va 1978 : 231). Comme le ma ni‐ 
feste du PCE de 1972, il met tait en avant un Ara gon vic time du grand
ca pi tal, des in té rêts mo no po lis tiques et du pou voir cen tral :

84

Nous n’avons pas pro fi té de nos res sources na tu relles ou avons vu
com ment notre éner gie ou nos ma tières pre mières par taient vers
d’autres ho ri zons au pro fit d’in té rêts mo no po lis tiques : l’éner gie
élec trique de Hues ca, le mi ne rai de fer et le li gnite de Te ruel, les pro ‐
duits agri coles, fo res tiers ou de l’éle vage. Est venue s’ajou ter ces der ‐
niers temps une agres sion sys té ma tique du ré gime contre notre ré ‐
gion, cen trée sur le pro jet de trans va se ment de l’Èbre, l’ins tal la tion
de champs de tir mi li taires et l’ins tal la tion de cen trales nu cléaires,
etc. 87 (Royo Vil la no va 1978 : 230).

Au- delà de ces consi dé ra tions éco no miques, le ma ni feste s’en pre nait
au ré gime comme fos soyeur de l’iden ti té et de la culture ré gio nales
qui, non obs tant, res sur gis saient car le peuple d’Ara gon «  a réus si à
ré cu pé rer un sen ti ment iden ti taire ré gio nal » 88 (Royo Vil la no va 1978 :
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231). Se vou lant l’ex pres sion des forces dé mo cra tiques, le ma ni feste
pre nait ses dis tances par rap port au ‘ré gio na lisme’ de l’époque fran‐ 
quiste et des droites ré ac tion naires en met tant en avant un in té rêt
pour la ré gion « éloi gné de toute nos tal gie pas séiste his to rique » 89 et
du folk lo risme ca rac té ris tique des dé cen nies pré cé dentes.

La ré sur gence ou l’ap pa ri tion des sen ti ments iden ti taires et dif fé ren‐ 
tiels qui pou vait dé cou ler d’une ré ac tion mi mé tique ins pi rée par
l’exemple des ré gions pé ri phé riques, sem blait aussi être la ré sul tante
d’un com bat com mun contre l’ogre fran quiste et d’une prise de
conscience d’un écart éco no mique trop grand entre l’Ara gon et
d’autres ré gions d’Es pagne, dont la proche Ca ta logne, fa vo ri sée de
sur croît par le trans va se ment des eaux de l’Èbre.

86

L’Ara gon était consi dé ré comme le pa rent pauvre de la réa li té na tio‐ 
nale. Il était pillé et co lo ni sé par le grand ca pi tal et les in té rêts ex tra‐ 
ré gio naux et il fal lait lut ter «  contre cette ex ploi ta tion co lo niale et
contre le pou voir cen tral qui la pro duit » 90 (Royo Vil la no va 1978 : 175).
La condam na tion d’un co lo nia lisme in té rieur (à l’in té rieur de la na‐ 
tion), vé hi cu lée dans un pre mier temps par la revue Andalán, était de‐ 
ve nue com mune aux gauches. La spo lia tion ‘co lo nia liste’ était, à la
veille de la mort de Fran co, un des leit mo tivs des pu bli ca tions re ven‐ 
di ca tives, dont Andalán était plus que ja mais l’élé ment phare  :
« Comme les res sources mi nières sont ex ploi tées par le ca pi ta lisme
ex tra ré gio nal, les re ve nus que Te ruel tire de ses res sources mi nières
sont ré duits aux seuls sa laires ver sés aux mi neurs » 91 (Andalán 1975 :
5). Le Se mi na rio de Es tu dios Ara go neses (Sé mi naire d’Études ara go‐ 
naises) 92, quant à lui, n’était pas en reste et jouait un rôle non né gli‐ 
geable dans la dé fense des in té rêts ré gio naux (Gar ri do López 1995  :
117).

87

L’Ara gon, vic time et ré ac tif face au pou voir cen tral et aux in té rêts hé‐ 
gé mo niques des grandes so cié tés in dus trielles, du grand ca pi tal et de
la puis sante Ca ta logne, pre nait consis tance dans l’ad ver si té. Un ré‐ 
gio na lisme po li tique s’ébau chait sans pour au tant glis ser vers un sé‐ 
pa ra tisme nié d’em blée par les ac teurs ara go nais de la lutte an ti fran‐ 
quiste.

88

Le ma ni feste du PCE de 1972 pré ci sait à cet effet que la lutte pour la
dé fense de l’Ara gon fait in dis cu ta ble ment par tie de la lutte pour la li‐ 
ber té sur l’en semble du ter ri toire es pa gnol » 93 (Royo Vil la no va 1978 :
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175). La Junta Democrática de Aragón as su rait que l’au to no mie ré gio‐ 
nale « n’im plique pas une rup ture de l’unité de la Pa trie, comme cer‐ 
tains tentent de le faire croire » 94 (Royo Vil la no va 1978  : 231). Enfin,
l’équipe d’Andalán, face aux cri tiques pro ve nant no tam ment des
droites, crut né ces saire de pré ci ser dans un ar ticle in ti tu lé El se pa ra‐ 
tis mo de Andalán que ledit sé pa ra tisme était «  la no tion et l’op tion
que dé fen dirent les bour geoi sies basque et ca ta lane dans le pre mier
tiers du XX  siècle » 95 (Andalán 1973 : 8) et que « Andalán n’est pas sé‐ 
pa ra tiste mais lutte ou ver te ment pour sa ré gion » 96 (Andalán 1973  :
8). La phi lo so phie de l’équipe du bi men suel s’ins cri vait dans le cadre
d’un ré gio na lisme qui re ven di quait l’exis tence d’un gou ver ne ment ré‐ 
gio nal qui se rait « choi si par les Ara go nais à tra vers des mé ca nismes
dé mo cra tiques » 97 (Andalán 1973  : 8), rap pe lant ainsi la phi lo so phie
du ma ni feste du PCE.

e

Conclu sion
Dans l’Es pagne fran quiste, tra di tion his pa nique, ca tho li cisme conser‐ 
va teur et phra séo lo gie fas ci sante four nis saient au dis cours au to ri taire
et uni ta riste pré do mi nant les mots qui le jus ti fiaient. Ce dis cours, fait
de bric et de broc et pour le moins prag ma tique, était ins tru ment de
pro pa gande et jouait un rôle non né gli geable dans l’af fir ma tion d’un
pou voir qu’il lé gi ti mait.

90

Fran cis co Fran co usait plei ne ment de cette arme lors qu’il se ren dait
en pro vince pour mar quer sa pré sence, prê cher la bonne pa role et af‐ 
fir mer son au to ri té. Ces vi sites théâ trales et so len nelles à l’oc ca sion
des quelles le Cau dillo était sa cra li sé en tant que guide et pro tec teur
de la na tion, lui per met taient par ailleurs de mettre sur un pied d’éga‐ 
li té toutes les pro vinces et donc tous les Es pa gnols, dé mon trant ainsi
par l’exemple que les hommes et les terres d’Es pagne for maient un
tout in dis so ciable et mé ri taient une égale at ten tion.

91

Dans ses dis cours adres sés aux Ara go nais, Fran co mon trait son ob‐ 
ses sion pour une unité à la fois po li tique, re li gieuse et cultu relle, fruit
d’une his toire glo rieuse, d’une tra di tion et d’une des ti née com mune
et uni ver selle. Une unité qu’il fal lait en sei gner dès la plus tendre en‐ 
fance et dont Fran co se fai sait le chantre su prême. Dans une Es pagne
qu’il vou lait « une, grande et libre », poser les bases uni taires et uni ta‐ 
ristes du ré gime, c’était af fir mer une puis sance, un état de fait et
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aussi convaincre. L’unité ac cep tée ou im po sée de vait être le fon de‐ 
ment du pou voir, pour tant illé gi time, qu’il dé te nait. Elle était en tout
cas une des condi tions de sa sur vie.

Sans pou voir nier la di ver si té des peuples d’Es pagne et donc les par ti‐ 
cu la rismes ara go nais, Fran co fai sait appel dans ses dis cours à une
his toire par ti sane, en cen sant le ‘vé ri table’ Ara go nais, héros de la
guerre ci vile, des cen dant des glo rieux guer riers qui firent l’his toire de
l’Es pagne. Un Ara go nais es pa gnol ou un Es pa gnol ara go nais po li ti‐ 
que ment asep ti sé qui par ti ci pait à l’ef fort na tio nal, loin de tout li bé ra‐ 
lisme et donc de toute source de di vi sion. Un Ara go nais pré ten du‐ 
ment au then tique, dé si gné comme un des pi liers du pou voir en place.

93

Le dis cours uni taire et uni ta riste fran quiste n’évo lua guère dans ses
grandes lignes jusqu’à la mort du Cau dillo. Sur le plan pra tique, le
pou voir en place, avec grand prag ma tisme, dut re con naître cer tains
faits dif fé ren tiels qu’il sut ce pen dant ins tru men ta li ser ou consen tit à
to lé rer dans la me sure où ils ne re pré sen taient pas un dan ger pour le
ré gime.

94

C’est ainsi que l’on mit en avant un folk lore asep ti sé et une po li tique
hy drau lique chère aux Ara go nais. Le culte de la vierge du Pilar donna
lieu à une ha bile ré cu pé ra tion politico- religieuse qui en fit un des
sym boles de l’His pa ni té. Le droit civil ara go nais fut, quant à lui, pré‐ 
ser vé sous le contrôle des au to ri tés. Le pou voir, enfin, donna son aval
aux as so cia tions, ins ti tu tions et cercles éli tistes qui dé fen daient et
pro mou vaient une culture ara go naise exempte de tout germe d’in fec‐ 
tion po li tique dans le cadre et dans les li mites fixés par le ré gime. Ces
réa li tés, qui peuvent être consi dé rées comme au tant de ma ni fes ta‐ 
tions iden ti taires ins tru men ta li sées ou en ca drées, per mirent de pré‐ 
ser ver un cer tain pa tri moine local, mais ne purent en aucun cas for‐ 
ger une forte conscience ré gio nale. Tel n’était d’ailleurs pas le pro pos
des au to ri tés fran quistes.

95

La fai blesse du ré gio na lisme d’avant- guerre et de la conscience iden‐ 
ti taire ré gio nale, l’exil de bon nombre de dé fen seurs de la cause ara‐ 
go naise à la suite de la vic toire fran quiste et la ré pres sion firent qu’en
Ara gon une réelle ré sis tance face à la po li tique uni taire et uni ta riste
fran quiste ne se ma ni fes ta que tar di ve ment. L’Ara gon n’avait pas le
dif fé ren tiel iden ti taire de ré gions pé ri phé riques comme le Pays
Basque ou la Ca ta logne. Dans les an nées 60, il n’avait pas non plus
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de La bra dores y Ga na de ros (1953). El
Campo Español en 1953. Es tu dios y
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de las Her man dades Sin di cales de La‐ 
bra dores y Ga na de ros, 14 a 19 de fe bre ro

de 1953. Ma drid  : Delegación Na cio nal
de Sin di ca tos.

Bar ra chi na, Marie- Aline (2001). «  Idée
na tio nale et na tio na lismes sous le fran‐ 
quisme », in  : Guereña, Jean- Louis, Ed.
Les na tio na lismes dans l’Es pagne
Contem po raine, Idéo lo gies, mou ve ments,
sym boles (= Ques tions de ci vi li sa tion).
Paris : Édi tions du temps, 257-277.

Bies cas Fer rer, José An to nio (1977 a). As‐ 
pec tos de Economía Agra ria Ara go ne sa.

connu, contrai re ment à ces ré gions, de mou ve ments re ven di ca tifs
d’en ver gure liés tant à un essor éco no mique qu’à une conscience
iden ti taire mar quée. Rien d’éton nant à ce qu’une contes ta tion po pu‐ 
laire de la po li tique éta tique ac com pa gnée d’une re ven di ca tion
politico- identitaire plus ou moins consciente, ne se ma ni fes tât que
dans la pre mière moi tié des an nées 70. Ce furent alors les luttes
contre le trans va se ment des eaux de l’Èbre en fa veur de la Ca ta logne
et l’ins tal la tion de cen trales nu cléaires en terres ara go naises qui ré‐ 
vé lèrent une dy na mique politico- identitaire mi mé tique, mais due
éga le ment à une prise de conscience de l’écart éco no mique exis tant
entre la ré gion et d’autres ré gions d’Es pagne.

Face à une so cié té en pleine évo lu tion, le pou voir en place pro po sa
une ré gio na li sa tion pu re ment tech nique et conve nue qui ne re met tait
pas en cause la struc ture de l’État. L’op po si tion de gauche sui vait une
autre dy na mique, te nant le plus sou vent un dis cours de type mar xiste
où un Ara gon vic time, spo lié par le grand ca pi tal, l’au to ri ta risme et le
cen tra lisme éta tiques, était le pa rent pauvre de la na tion.

97

Ce dis cours ré cur rent sug gé rait un cer tain consen sus po li tique face
au fran quisme, une lutte com mune qui ren dait in dis so ciables dé mo‐ 
cra tie et au to no mie. Dans un tel creu set, le désir des gauches et d’une
droite op por tu niste de se po si tion ner sur l’échi quier po li tique dans la
pers pec tive d’un chan ge ment de ré gime an non çait les luttes pour le
pou voir et l’ins tru men ta li sa tion de la ‘cause ara go naise’ de l’après- 
franquisme.
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1  Il exis ta éga le ment un na tio na lisme es pa gnol uni taire et li bé ral.

2  As so cia tion fon dée en 1908 par le Jé suite Ángel Ayala dans le but de pro‐ 
pa ger un ca tho li cisme tra di tion na liste dans une so cié té que l’on ju geait
conta mi née par les idées li bé rales. Elle eut des ra mi fi ca tions dans di verses
or ga ni sa tions ci toyennes, dans les mi lieux jour na lis tique, uni ver si taire, po li‐ 
tique et syn di cal. Du rant la se conde Ré pu blique, son pré sident, Ángel Her‐ 
re ra Oria, créa Acción Na cio nal (fu ture Acción Po pu lar), dans le but de fa vo‐ 
ri ser la re pré sen ta tion du monde ca tho lique sur le plan po li tique.

3  As so cia tion politico- culturelle créée à Ma drid en oc tobre 1931. Acción
Española pu blia une revue du même nom de dé cembre 1931 à juin 1936. L’or‐ 
ga ni sa tion dé fen dit un ca tho li cisme mo nar chiste et de vint l’un des pi liers de
la doc trine fran quiste.
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4  Créé en avril 1931 sous le nom de Acción Na cio nal, ce parti de vint en 1932
Acción Po pu lar et fut un des noyaux durs de la CEDA (Confe de ra ción
Española de De re chas Autónomas), coa li tion des droites créée en 1933 et di‐ 
ri gée par José María Gil Robles.

5  « In fluir en la transformación de una So cie dad y en la formación in te lec‐ 
tual y moral de sus fu tu ras clases di rec to ras.»

6  «  Ne ce si ta mos desde los pri me ros años gra bar en el ánimo de nues tra
in fan cia, en concep tos sen cil los, las ver dades de nues tra doc tri na y la idea
firme de sa cri fi cio por nues tra uni dad, construi da sobre prin ci pios eter nos
extraídos de nues tra His to ria y de los pre cep tos del Evan ge lio. »

7  À l’époque contem po raine, l’Église prit fait et cause pour le na tio na lisme
es pa gnol et ob tint en échange de l’État pri vi lèges et fa veurs.

8  « Se re sque bra ja nues tra uni dad y per de mos nues tro Im pe rio. »

9  Il fut pré sident d’Acción Católica et un des fon da teurs d’Acción Po pu lar. Il
de vint en 1935 évêque de Sa la manque, puis ar che vêque de To lède en 1941.

10  Il fut jusqu’en 1945 pré sident d’Acción Católica.

11  11 Il était membre de l’ACNP.

12  « Amar a las co mar cas es amar dos veces a España. El Es ta do que nues tro
Mo vi mien to ha alum bra do as pi ra a re for zar la per so na li dad de nues tras
pro vin cias, a do tar las y a fa ci li tarles los me dios de en ca rarse con sus pro‐ 
pios pro ble mas y ayu darles a conser var esas pe cu lia ri dades de cada una
den tro de la uni dad armónica e in des truc tible de la Pa tria. »

13  «  los dis cur sos pro nun cia dos en mi conti nuo per egri nar por las tier ras
de España »

14  « ¡Sea Fran co nues tro conduc tor en la an sie dad crea do ra de los ga na de‐ 
ros españoles! »

15  Res pec ti ve ment or ganes du Syn di cat na tio nal de l’éle vage et du co opé ra‐ 
tisme fran quistes.

16  « Nues tras pro vin cias pre di lec tas han de ser siempre aquel las que más lo
ne ce si tan. Y lo mismo que construi mos la uni dad entre los hombres por la
jus ti cia so cial y la fra ter ni dad entre las clases, igual mente se edi fi ca la uni‐ 
dad y la her man dad entre las pro vin cias españolas. »

17  « Nues tro gran río» ; « a los que llegará ese oro líquido para nues tras co‐ 
se chas »
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18  « Sin em bar go, estas obras hidráulicas tie nen tal po ten cia en sí mis mas,
en cier ran en sí tan tos be ne fi cios, no so la mente para la co mar ca fa vo re ci da,
sino para toda la Nación. »

19  Al lu sion aux vil lages créés en Ara gon dans les an nées 50 dans le cadre de
la co lo ni sa tion menée à bien par l’INC (Ins ti tut Na tio nal de Co lo ni sa tion).
Parmi les nou veaux vil lages créés dans les an nées 50 en terres fraî che ment
ir ri guées, ci tons El Temple del Cau dillo ou Bar de na del Cau dillo (pro vince
de Hues ca), dont le nom ré vèle l'es prit qui pré si da à leur créa tion. En 1960,
33 nou veaux vil lages avaient été construits en Ara gon : 15 dans la zone des
Bar de nas, 16 dans celle des Mo ne gros et 2 dans le Bas- Aragon, soit un total
de 4 098 lo ge ments (d’après Bies cas Fer rer 1977 b : 68).

20  « En julio pasó Fran co por las tier ras de Aragón ante los hombres que
tra ba jan sobre los ele men tos y contra los ele men tos. Y las tier ras − Caspe,
Las Cinco Vil las − y los hombres son rie ron porque la pre sen cia de Fran co, su
pa la bra y su decisión son siempre anun cio de rea li za ciones y se gu ri dad de la
solución de pro ble mas.

21  « Cam pe si nos y la bra dores:

22  « Conse guir que todos los pro duc tores se sien tan partícipes en la Em‐ 
pre sa y se ase gure así para siempre la ver da de ra uni dad de los hombres y de
las tier ras de España. »

23  «  Vo so tros sa béis mejor que yo, porque lo ha béis vi vi do, lo que
representó en todos los órdenes y en la ganadería el ré gi men li be ral, el
"dejar hacer". De las lec tu ras de la his to ria económica de nues tra Pa tria, de
aquel conce jo de la "Mesta", de aquel las cañadas reales, de aquel la im por tan‐ 
cia y trans cen den cia que tenía en la vida de España la ganadería, la pre sen‐ 
cia de sus ga na dos, hemos pa sa do, a tra vés del mundo li be ral, al aban do no,
cuan do no a la ruina ver da de ra de nues tras pro duc ciones. »

24  Seule l’as so cia tion d’éle veurs d’Albarracín (lo ca li té si tuée au sud de l’Ara‐ 
gon) fut liée à la Mesta cas tillane par Charles II d'Es pagne qui, en échange
d'un prêt, ac cor da aux éle veurs de cette com mu nau té les pri vi lèges dont
bé né fi ciaient les éle veurs de Cas tille et du León. Il est in té res sant de
consta ter que cette as so cia tion est ap pe lée tan tôt Li gal lo de Albarracín, tan‐ 
tôt Mesta de Albarracín. Le mot Mesta la relie à la Cas tille, alors que le sub‐ 
stan tif Li gal lo, qui si gni fie en ara go nais ‘as so cia tion’, la relie à l’Ara gon. Son
ca rac tère hy bride était non obs tant une ex cep tion due aux aléas de l’his toire
et des fi nances.

25  « este re duc to na tu ral que Dios nos ha dado »



Unitarisme, conscience identitaire et résistance dans l’Aragon franquiste : discours et réalités

Licence CC BY 4.0

26  « Por esto la ba tal la de Bel chite tiene un pues to de honor en la his to ria
de nues tra Cru za da. La vic to ria momentánea del ene mi go fué […] más una
vic to ria del heroísmo de los de fen sores que de las muy su per iores huestes
co mu nis tas que lo ocu pa ron […] Dios da la vic to ria a los me jores. »

27  Pour l’en semble du pa ra graphe  : «  contra la invasión de los nue vos
bárbaros  », «  la unión sa gra da de los españoles para de fen der de nuevo
nues tro solar », « consti tuye otro jalón fun da men tal en nues tra his to ria ».

28  « la ca nal la roja mordía poco a poco el área de vues tros ca mi nos »

29  «  […] bus can do la liberación de España. Ha béis sido pro ta go nis tas de
uno de los su ce sos más im por tantes de la His to ria de España. »

30  En semble des ci ta tions du pa ra graphe  : «  Población mártir  », «  Tu ro‐ 
lenses y Españoles todos  », «  Españoles y Tu ro lenses todos: ¡Ar ri ba
España! », « puer ta de la me se ta española. »

31  « Tier ra ara go ne sa, española.Tier ra de sa cri fi cio », « Te ruel por España,
para la España Na cio nal, para la España Una, Grande y Libre. »

32  «  Teníamos que lle nar esto de conte ni do político, teníamos que crear
unos ideales, teníamos que unir a los españoles en una misma mar cha y
dirección: en la gran de za de la Pa tria, en la consecución de nues tros
ideales ».

33  « Y esto sólo se consigue con la uni dad, con la mar cha la bo rio sa de la Fa‐ 
lange anun cian do al mundo un nuevo re splan dor y una nueva era. »

34  « Que España tenga fe en el por ve nir, que crea mos en no so tros mis mos y
que es te mos conven ci dos de que en nues tra uni dad está nues tra for ta le za.

35  « el que en la Nación exis ta una política le van ta da sobre todo aquel lo que
nos une y que per si ga el bien común »

36  « la uni dad entre los hombres y las tier ras de la Pa tria »

37  « La per so na li dad de las re giones españolas será re spe ta da en la pe cu lia‐ 
ri dad que tu vie ron en su mo men to álgido de es plen dor, pero sin que ello
su pon ga merma al gu na para la uni dad ab so lu ta de la Pa tria. »

38  « Hemos ve ni do a vues tra pro vin cia a post rar nos ante el Santo Cáliz, a
re me mo rar aquel los otros tiem pos en que el Cáliz es tu vo en San Juan de la
Peña. Esto, que consti tuye algo tras cen den tal, debe que dar gra ba do en
nues tro ánimo. Hubo una etapa en la vida de España en que la desunión de
los españoles permitió que fué ra mos in va di dos por los sar ra ce nos, y que lo
mejor de España, las re li quias sa gra das de nues tros san tos, todo aquel lo que
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re pre sen ta ba un te so ro de es pi ri tua li dad, tu vie ran que ser tras la da das a
nues tras montañas para sal varse de la invasión ex tra n je ra. »

39  « contra el sen ti do an ti na cio nal »

40  Son culte qui dans un pre mier temps fut ty pi que ment sa ra gos sain,
s’éten dit à l’en semble de l’Ara gon au XVII  siècle et finit par de ve nir un par ti‐ 
cu la risme re li gieux et iden ti taire pour les Ara go nais.

41  « desde su Pilar in amo vible de Aragón, por la suerte de la España en te‐ 
ra »

42  « Im plo ro de nues tra Vir gen Ca pi ta na la uni dad, la li ber tad y la gran de za
de la co mu ni dad hispánica del mundo »

43  Trois bombes furent lan cées sur le Pilar par un Fok ker ré pu bli cain, mais
mi ra cu leu se ment au cune n’ex plo sa. On pré tend même qu’une des bombes
qui vint s’écra ser juste à côté du Pilar lais sa la trace d’une croix sur le sol.

44  « de una na tu ral armonía »

45  « todos los se pa ra tis mos, desde los de la filosofía a los de la política »

46  « en la cual la legítima y ne ce sa ria va rie dad no rompe, antes en ri quece,
la uni dad esen cial de los españoles »

47  « La fi na li dad de las Com pi la ciones, según el Congre so Na cio nal de De‐ 
re cho Civil, ce le bra do en Za ra go za, el año 1956, no es tanto la de re co ger el
De re cho re gio nal de un modo sistemático para su aplicación, como para su
co no ci mien to y utilización en el fu tu ro Código ge ne ral. »

48  « la re for ma del De re cho pri va do, la substitución de la di ver si dad le gis la‐ 
ti va ac tual por el Código civil español […] concorde con la orientación es pi‐ 
ri tual y so cial del Ré gi men político español. »

49  Pour Biel sa voir Ga ra sa (2006 : 88).

50  Fon dée en 1776 dans la mou vance de l’en cy clo pé disme, elle fut une des
nom breuses so cié tés d’Amis du Pays qui virent le jour en Es pagne au XVIII

siècle. Char gée de dé ve lop per et de pro mou voir l’éco no mie, elle tenta aussi
de pro mou voir la culture et les sciences sur le plan ré gio nal.

51  Créée en 1792 sous Charles IV, cette aca dé mie mit no tam ment en va leur
les lettres et les arts. Son siège est au jourd’hui le musée de Sa ra gosse et elle
est no tam ment char gée d’en cou ra ger l’étude des arts, de pré ser ver et de
pro mou voir les mo nu ments et les œuvres d’arts si tués sur le ter ri toire de
l’ac tuelle Com mu nau té Au to nome d’Ara gon.

e

e
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52  52 Éma na tion de la belle so cié té lo cale, cet athé née ou centre cultu rel,
fut fondé en 1864. Son but fut de culti ver les sciences et d’in suf fler l’amour
pour la culture et les beaux- arts à tra vers des dé bats, des confé rences, des
concours poé tiques, des com mé mo ra tions, des ex po si tions et des pu bli ca‐
tions à ca rac tère scien ti fique, lit té raire ou ar tis tique cen trés fré quem ment
sur les réa li tés ré gio nales.

53  Cette confré rie avait es sen tiel le ment pour but de vouer un culte à Saint
Jean Bap tiste, de res tau rer le vieux mo nas tère de San Juan de la Peña et
d’as su rer la pro mo tion de ce lieu et de son his toire. Ses membres étaient
issus des trois pro vinces d’Ara gon.

54  Cette as so cia tion de vint, au début des an nées 70, El Cachirulo- Amigos de
la Jota (le ca chi ru lo est le ty pique fou lard de tête ara go nais).

55  En fabla (par ler) du Haut- Aragon, ce mot si gni fie ‘banc en bois’. Dans la
cui sine où se dé rou lait l’es sen tiel de la vie fa mi liale, les ca die ras étaient si‐ 
tuées des deux côtés du fo ga ril (l’âtre, la che mi née in té rieure).

56  « b) fo men tar el amor a Za ra go za, Aragón y sus tra di ciones ; c) pu bli car a
sus ex pen sas, sin ánimo de lucro, obras im pre sas de di ca das a la his to ria, a la
geografía y, en ge ne ral, a la cultu ra de la región ara go ne sa. »

57  « La Excelentísima Diputación Pro vin cial de Za ra go za […] fundó el año
1943 un Ser vi cio de Alta Cultu ra bajo el pa tro naz go del mejor rey de España
y de Aragón, don Fer nan do el Católico […] en el mo men to pre ci so de su
tiem po, en el que se imponía la reconstrucción y propulsión de la cultu ra
española, aque ja da de an ti guos males, y con ello, avivándose el co no ci mien‐ 
to de lo ara go nés desde un plano uni ver sal […]. »

58  Porte- parole de l’ara go nisme édité à Bar ce lone.

59  Il col la bo ra avec la revue El Ebro, fut à la tête de Ju ven tud Ara go ne sis ta de
Bar ce lo na de 1929 à 1932, puis de vint un des di ri geants de Unión Ara go ne‐ 
sis ta avant de s’exi ler à Londres, puis en Amé rique Cen trale.

60  La par tie oc ci den tale de l’Ara gon qui com pre nait no tam ment Sa ra gosse
et les deux autres chefs- lieux de pro vince (Hues ca et Sa ra gosse), tomba aux
mains des in sur gés dès le début de la guerre ci vile.

61  Le spé cia liste de l’Ara gon, An to nio Peiró, ré vèle par exemple que les ex- 
régionalistes José María Sánchez Ven tu ra, Mi guel San cho Iz quier do ou Sal‐ 
va dor Minguijón de vinrent res pec ti ve ment gou ver neur civil (sorte de pré fet)
de Te ruel, rec teur de l’uni ver si té de Sa ra gosse et ma gis trat du Tri bu nal Su‐ 
prême (Peiró 2002 : 102).
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62  «  se equi vo can quienes creen que somos par ti da rios del in mo vi lis mo
político o que ado le ce mos de falta de in icia ti vas »

63  « ca pa ci dad de transformación re vo lu cio na ria »

64  «  una época de ex tra or di na ria vi ta li dad de una aceleración histórica
importantísima en la vida de la hu ma ni dad »

65  «  la de fen sa de la uni dad entre los hombres y entre las tier ras de
España ».

66  « Man te ned la uni dad de las tier ras de España, exal tan do la rica mul ti pli‐ 
ci dad de sus re giones como fuente de la for ta le za de la uni dad de la Pa tria. »

67  Les cam pagnes furent peu af fec tées par les mou ve ments de grève des
an nées 60, si l'on fait ex cep tion de luttes spo ra diques dans le sud de l'Es‐ 
pagne où l'im por tance nu mé rique des ou vriers agri coles était sans doute à
l'ori gine de ces phé no mènes. Les cam pagnes ara go naises où les sa la riés et
en par ti cu lier les tra vailleurs oc ca sion nels étaient re la ti ve ment peu nom‐ 
breux ne connurent pas, au cours des an nées 60, de ma ni fes ta tions ou‐ 
vrières de masse (Ga ra sa 2000 : 639-641).

68  Ce fut le cas de Aragón de las Tier ras Altas de Pedro Arnal Ca ve ro. Cet
ou vrage pu blié en 1955 par El He ral do de Aragón, contient quelques cha‐ 
pitres en ara go nais du So mon ta no (pied mont) de Bar bas tro (Haut- Aragon).
Il a une cer taine por tée lin guis tique et eth no gra phique qui s’ap pré cie no‐ 
tam ment dans la des crip tion des pay sages et les ta bleaux de mœurs. Il ren‐ 
ferme éga le ment des pho to gra phies du pays.

69  Res pec ti ve ment à Sástago, Escatrón et Cha la me ra en 1973, 1974 et 1975.

70  Dé té rio ra tion éco no mique, co lo ni sa tion de l’Ara gon au nom d’in té rêts
ex tra ré gio naux, fuite des ca pi taux vers d’autres ré gions et émi gra tion sen‐ 
sible vi dant l’Ara gon de son po ten tiel hu main.

71  Pé rio dique créé en sep tembre 1972. Son titre est évo ca teur. Il si gni fie
‘sillon pour plan ter des arbres’. Le mot ren voie donc à une façon de faire qui
contraste avec la tech nique qui consiste à creu ser un trou pour chaque
arbre à plan ter.

72  En Ara gon, selon Car los Gar ri do López, le conseiller pro vin cial du Mo vi‐ 
mien to, Al ber to Ballarín Mar cial, per çut dès 1968 la né ces si té de mener à
bien une ré gio na li sa tion de type éco no mique. Il pro po sa l’éla bo ra tion d’un
plan des ti né à mo bi li ser les éner gies ré gio nales au tour d’un pro jet ter ri to rial
com mun. À par tir de 1971, les au to ri tés pro vin ciales ara go naises ten tèrent
di verses dé marches en ce sens au près de l’ad mi nis tra tion cen trale. Leurs ef‐
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forts ne furent pas cou ron nés de suc cès et la consti tu tion de l’Ins ti tu to de
De sar rol lo Re gio nal de Aragón (Ins ti tut de Dé ve lop pe ment ré gio nal de l’Ara‐ 
gon), or ga nisme qui de vait tech ni que ment per mettre la mise en pra tique
d’un plan de dé ve lop pe ment ré gio nal, n’abou tit pas.

73  «  La ne ce si dad de re ca bar del Go bier no que se for mule den tro del IV
Plan de De sar rol lo un pro gra ma ter ri to rial específico para la región ara go‐ 
ne sa, a fin de re me diar el grave pro ble ma de la despoblación »

74  « Como ara go nés y como pre si dente de la Diputación de una pro vin cia
ara go ne sa »

75  « nues tra pro pia tier ra »

76  « sin ol vi dar los su pre mos in ter eses de la nación »

77  « in cor pore cuan do menos el pri mer tramo de Bar de nas) »

78  « se concluyan de in me dia to »

79  En 1975, 40 % seule ment de la su per fi cie pré vue par le Plan de Rie gos del
Alto Aragón (Plan d’ir ri ga tion du Haut- Aragon) adop té en 1913, avait été ir ri‐ 
guée. En 1962, l'en semble des terres ir ri guées ara go naises re pré sen tait 14,2
% de la su per fi cie es pa gnole ir ri guée, en 1972, il ne re pré sen tait plus que
13,6 % du total na tio nal (d’après INE 1966). On es ti mait que pen dant ces dix
an nées l'État avait in ves ti moins de 6 000 mil lions de pe se tas dans la réa li sa‐ 
tion des tra vaux d'ir ri ga tion en Ara gon, alors qu'il avait déjà prévu pour le
trans va se ment Èbre- Pyrénées un bud get de 35.000 mil lions de pe se tas
(Bies cas Fer rer 1977a : 138). Ajou tons à cela le dés équi libre dé mo gra phique et
éco no mique dû à l’émi gra tion, à l’exode rural (en 1975, la ca pi tale Sa ra gosse
avec ses 568 098 ha bi tants ac cueillait 48,55 % de la po pu la tion ré gio nale  :
d’après INE http://www.ine.es/in eba se web/pdf Dis pa cher.do?td=128844&ex
t=.pdf) et aux trans ferts de ca pi taux ara go nais en fa veur des ré gions les plus
in dus tria li sées, dont la Ca ta logne.

80  « un tras vase que es ti ma mos in jus to »

81  Chan teur de l’Ara gon et fervent par ti san de la dé mo cra tie, il fut un des
prin ci paux re pré sen tants de la chan son à texte es pa gnole.

82  «  Habrá un día en que todos/al le van tar la vista,/ve re mos una tier‐ 
ra/que ponga: Li ber tad ».

83  « la tiranía de un ré gi men de dic ta du ra cen tra lis ta y burocrática, al ser vi‐ 
cio de las cas tas más reac cio na rias, está so por tan do en su conjun to el sa‐ 
queo y expoliación del ca pi tal fi nan cie ro y mo no po lis ta cen tral y de otras
zonas del país »

http://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=128844&ext=.pdf
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84  « la autonomía a todos los ni veles »

85  « la de mo cra cia política es el punto de par ti da para conse guir la de mo‐ 
cra cia económica ».

86  «  La autonomía sólo puede en ten derse den tro de una estruc tu ra
democrática que re fleje ver da de ra mente el in ter és del pue blo ara go nés »

87  «  Nues tros re cur sos na tu rales se han de sa pro ve cha do o hemos visto
cómo nues tra energía o nues tras ma te rias pri mas, en aras de in ter eses
monopolísticos, salían para otros lu gares: la energía eléc tri ca os cense, el
mi ne ral de hier ro y el li gni to tu ro lenses, los pro duc tos agrícolas, fo res tales
o ga na de ros. A lo que se ha unido en el último período una agresión
sistemática del Ré gi men contra nues tra región, concen tra da en el proyec to
del Tras vase del Ebro, los cam pos de tiro de ejer ci cios mi li tares, la
instalación de cen trales nu cleares, etc. »

88  « ha conse gui do re cu pe rar su sen ti do re gio nal »

89  « lejos de añoranzas históricas pa sa das »

90  « contra esa explotación co lo nial y contra el poder cen tral que la pro‐ 
duce »

91  « Al ser ex plo ta dos los re cur sos mi ne ros por ca pi tal de fuera de la pro‐ 
vin cia, la única fuente e in gre sos que pro por cio na a Te ruel su ri que za mi ne‐ 
ra queda re du ci da a los sa la rios que se pagan en las minas. »

92  Des membres du groupe pri mi tif de la revue Andalán furent à l’ori gine de
la cé lé bra tion de la I Se ma na Cultu ral Ara go ne sa (I  Se maine cultu relle
ara go naise) qui se tint du 5 au 11 fé vrier 1973. C’est dans le pro lon ge ment de
cette ma ni fes ta tion que fut créé le Se mi na rio de Es tu dios Ara go neses, or ga‐ 
nisme ayant pour but de dy na mi ser et de co or don ner les ac tions cultu relles.
Jusqu’en 1974, il s’in té res sa es sen tiel le ment à cet as pect cultu rel pour, à par‐ 
tir de 1974, trai ter éga le ment de thèmes comme le trans va se ment des eaux
de l’Èbre, l’ins tal la tion de cen trales nu cléaires en Ara gon ou le co lo nia lisme
in té rieur et la spo lia tion éco no mique et fi nan cière subie par l’Ara gon.

93  «  La lucha en de fen sa de Aragón forma parte in dis cu ti ble mente de la
lucha por la li ber tad en todo el país. »

94  « no im pli ca una rup tu ra de la uni dad de la Pa tria, como al gu nos pre ten‐ 
den hacer creer »

95  La noción y opción que de fen die ron las burguesías vasca y ca ta la na en el
pri mer ter cio del siglo XX »

ère
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96  « Andalán no es se pa ra tis ta pero lucha abier ta mente por Aragón. »

97  « que se haga desde la región a tra vés de me ca nis mos democráticos »

Français
Le dis cours fran quiste se ca rac té ri sait par l‘af fir ma tion d’un na tio na lisme
uni taire. Mal gré l’in fluence des droites ca tho liques et la phra séo lo gie em‐ 
prun tée au pha lan gisme, il était avant tout prag ma tique et se li mi tait à lé gi‐ 
ti mer une guerre et un pou voir. L’Ara gon, comme les autres ré gions d’Es‐ 
pagne, subit ce dis cours érigé en pro pa gande et mis en scène par l’or ga ni sa‐ 
tion syn di cale unique, les cadres du ré gime et, bien en ten du, par le Cau dillo
en per sonne lors de ses vi sites théâ trales en terres d’Ara gon.
Bien que le dis cours uni ta riste fran quiste re je tât di vi sion et sé pa ra tisme as‐ 
so ciés aux par ti cu la rismes ré gio naux, il ne put nier la di ver si té des terres et
des peuples d’Es pagne. Confron té aux réa li tés, Fran co, pour le moins prag‐ 
ma tique, ne nia pas les spé ci fi ci tés lo cales ju gées bé nignes. Il sut même, le
cas échéant, les ins tru men ta li ser.
Il n’en reste pas moins vrai que la pro pa gande fran quiste et une in du bi table
ré pres sion mirent à mal une conscience iden ti taire au then tique. L’Ara gon, il
est vrai, ne pos sé dait pas le pa tri moine dif fé ren tiel de cer taines na tio na li tés
pé ri phé riques. Le ré gio na lisme ara go nais d’avant- guerre avait été par
ailleurs es sen tiel le ment éli tiste et donc très mi no ri taire. Dans un contexte
ré pres sif, rien d’éton nant à ce que le dis cours dif fé ren tiel fût en Ara gon pra‐ 
ti que ment in exis tant jusqu’à la fin des an nées 60 et ré ser vé, dans le meilleur
des cas, à des élites in tel lec tuelles et bour geoises proches du ré gime ou in‐ 
féo dées à ce der nier.
Ce ne fut que dans les an nées 70, dans une at mo sphère de fin de règne,
qu’eurent lieu les pre mières ma ni fes ta tions po pu laires mon trant un in té rêt
sen sible pour le fait ré gio nal. Dans une Es pagne qui ré cla mait des chan ge‐ 
ments po li tiques, l’Ara gon finit par suivre une dy na mique déjà amor cée par
les na tio na li tés pé ri phé riques. Les luttes contre le trans va se ment des eaux
de l’Èbre et l’ins tal la tion de cen trales nu cléaires sur le ter ri toire ré gio nal
ainsi que le sen ti ment, chez cer tains Ara go nais, de vivre dans une ré gion
hu mai ne ment et éco no mi que ment spo liée al laient consti tuer un creu set où,
sous l’im pul sion d’élites in tel lec tuelles et de par tis po li tiques en core illé‐ 
gaux, al lait « se fa çon ner » une conscience ré gio nale.
Face aux chan ge ments ap pa rem ment ir ré ver sibles, cer tains cadres du ré‐ 
gime et une droite op por tu niste ten tèrent de com po ser, se conten tant dans
bien des cas d’en cou ra ger une ré gio na li sa tion pu re ment tech nique vou lue
par le ré gime. L’op po si tion an ti fran quiste mul ti forme, mais do mi née par les
ten dances mar xistes, tout en se dé fen dant de toute visée sé pa ra tiste, adop‐ 
ta, quant à elle, un dis cours émi nem ment po li tique où un Ara gon vic time,
co lo ni sé, ex ploi té, pillé par le grand ca pi tal et un pou voir au to ri taire et cen‐ 
tra li sé, ne pou vait trou ver son salut que dans un chan ge ment de ré gime et
par l’ac qui si tion d’une réelle au to no mie.
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English
Franco’s speech was char ac ter ized by an in sist ance on unit ary na tion al ism.
Des pite the in flu ence of the Cath olic right and the phras eo logy bor rowed
from falangism, he was above all a prag mat ist and con ten ted him self with
le git im iz ing a war and a power. Ar agon, like the other re gions of Spain, was
sub jec ted to this speech, es tab lished as pro pa ganda and ad op ted by the
single trade- union or gan iz a tion, the of fi cials of the re gime and, of course,
by the Cau dillo in per son dur ing his dra matic vis its to Ar agon.
Al though Franco’s unit ary speech re jec ted the sep ar at ism and di vi sion as so‐ 
ci ated with re gional char ac ter ist ics, he could not deny the di versity of the
lands and peoples of Spain. Con fron ted with these real it ies, prag matic
Franco did not deny the local spe cificit ies which he con sidered ac cept able.
When ne ces sary, he was even able to in stru ment al ize them.
It is nev er the less true that Fran coist pro pa ganda and un deni able re pres sion
un der mined a genu ine sense of iden tity. Ar agon, in deed, did not have the
dif fer en tial her it age of cer tain peri pheral na tion al it ies. Pre- civil war Ar‐ 
agonese re gion al ism was moreover es sen tially elit ist and there fore em bod‐ 
ied in a minor ity. It is no won der that, in a re press ive en vir on ment, dif fer en‐ 
tial speech was vir tu ally non- existent in Ar agon until the end of the 60s and
was, at best, found only among in tel lec tual and bour geois elites close to the
re gime or sub ser vi ent to it.
It was only in the 70s, when Franco's power was wan ing, that the first pop u‐ 
lar demon stra tions that re vealed a not able in terest in the re gions took
place. In a na tion which de man ded polit ical change, Ar agon even tu ally fol‐ 
lowed the lead of a move ment launched by peri pheral na tion al it ies. The
struggle against the trans fer of water from the Ebro and the build ing of
nuc lear plants on the re gional ter rit ory as well as the feel ing, among some
Ar agonese people, of liv ing in a re gion hu manely and eco nom ic ally de‐ 
spoiled were to be the cru cible in which, fol low ing the lead of the in tel lec‐ 
tual elites and the still il legal polit ical parties, re gional con scious ness was
going “to be shaped”.
Faced with ap par ently ir re vers ible changes, some of fi cials of the re gime and
an op por tun istic right tried to com prom ise, and in many cases en cour aged
the purely tech nical re gion al iz a tion which the re gime called for. As for the
mul ti form anti- Franco op pos i tion (dom in ated by Marx ists) while deny ing
any sep ar at ist aim, it ad op ted a very polit ical rhet oric which presen ted Ar‐ 
agon as the col on ized vic tim, ex ploited and plundered by cap it al ists and the
au thor it arian and cent ral ized power, which could find safety only in a
change of re gime and by the ac quis i tion of true autonomy.
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