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Un Objet de Recherche en Construction 

Au sein d'une historiographie tres prolifique sur les guerres du »siede de fer«l, la place 

accordee a l'etude des »mouvements de paix« en France au XXe siede reste reduite. Le 

caractere fluctuant du vocabulaire est reve!ateur de l'inexistence de reelles »peace studies« en 

France. Le terme le plus couramment utilise est le substantif »pacifisme« ou l'adjectif 

»pacifiste« assorti le plus souvent aux termes »courant« ou »position«. Ces appellations 

renvoient a une conception du »pacifisme« soit en termes de courants de pensee, d'option 

generalement morale, soit en termes d'attitude conjoncturelle, de compottement politique 

circonstanciel. Les premiers travaux ont donc porte sur les dif[erents »courants pacifistes«, 

tentant d' etablir des typologies2 ou sur les evenements ayant suscite des reactions »pacifistes«, 

avant et apres la Premiere Guerre mondiale, de Jaures en 1914 aux Anciens Combattants 

dans la societe fran<;:aise des annees 1920, puis pendant la montee des perils precedant la 

Seconde Guerre mondiale, au moment des Accords de Munich en particulier3. 

L'histoire du »pacifisme« a neanmoins beneficie d'un regain d'interet, au debut des 

annees 1980, avec Ja crise des Euromissiles. L'ampleur des manifestations dans les capitales 

europeennes a eveille la curiosite des chercheurs pour ce renouveau pacifiste rransnational4 et 

la relative modestie de la mobilisation en France pour les antecedents pacifistes hexagonaux. 

A partir de 1984, pubIications et colloques se sont succede pendant une dizaine d'annees, 

depuis un article de Maurice Va'isse posant les termes du probleme, »un passe insupportable: 

les pacifismes 1984, 1938, 1914«5 jusqu'au colloque organise par le meme auteur sur »le 

pacifisme en Europe des annees vingt aux annees cinquante«6. 

Ce som les annees d'entre-deux-guerres qui ont le plus profite de l'elan vers ce nouveau 

champ de recherche, beneficiant a la fois des problematiques renouvelees par la sociologie des 

organisations et des travaux d'historiens anglo-saxons. Les etudes realisees au debut des 

annees 1990 portant sur les mouvements de paix dans les annees 1920 et 1930 en France ont 

mis I' accent sur les reseaux de sociabilite et sur la culture de paix au sein d'un paysage militant 

»balkanise«, fragmente en de nombreux petits groupes concurrents. Ces approches nouvelles 

ont permis de depasser l'alternative communement admise entre »pacifisme de conviction« 

1 L' expression »siede de fer« est edle utilisee par Rene Remond: Regard sur le siede, Paris 2000. 
2 Mareel Merle: Paeifisme er internationalisme XVII-XIX/: siede, Paris 1966. 
3 Cf bibliographie in Jean Defrasne: Le pacifisme, Paris 1983,241-246. 
4 Pierre Hassner: Le retour du pacifisme en Europe in: Le debat, 17 deeembre 1981 et Pierre Melandri: 

Le paeifisme, in: Symposium, les enjeux, Encydopaedia Universalis, 1985,864-875. 
5 Maurice VaIsse, Un passe insupportable. Les pacifismes 1984,1938,1914, in: Vingtieme Siede. Re

vue d'histoire 3 (juillet 1984),27-39. 
6 ßruxdles 1993. 
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ou »categorique« et »pacifisme de circonstance ou d'opportunite« ou encore »selectif,J, l'un 

et l'autre entaches de deux images negatives: en effet, le premier, souffrant du syndrome de 

Munich8, etait le plus souvent presente comme un pacifisme belant, na'if au mieux, 

irresponsable voire dangereux au pire, tandis que le second, assimile a un opportunisme 
politique selectif, souffrait d'un discredit tout aussi grand. Une nouvelle taxinomie a ainsi 

propose de distinguer le »pacifisme modere« d'un »pacifisme radical«9 ou encore de parler de 

»pacifisme ancien style« apropos du pacifisme juridique et politique et de »pacifisme nou

veau style« apropos du pacifisme integral de nature ethique ne a la fin des annees 19201°. Ces 
etudes ont permis de mettre en valeur les caracteristiques d'une culture de paix creatrice de 

nouvelles formes d'engagemem, et notamment la presence active des femmes dans les 

mouvements de paix. Ces nouvelles approches du pacifisme om conduit les historiens a 
interpreter l'emergence de »mouvements pacifistes specifiques« dans les annees 1930 comme 

un symptome d'une crise des modeles politiques traditionnels, confirmant ainsi le caractere 

plus politique qu' ethique du pacifisme fran~aisll. 
Les etudes portant sur le »pacifisme« en France depuis 1945 som rares: l'objet de recher

che lui-meme existe-t-il ? Peut-on parler de pacifisme en France depuis 1945 ? S'interrogeant 

sur les antecedents de la vague pacifiste du debut des annees 1980, Maurice VaYsse remonte 
aux annees 1930 sans evoquer du tout l'apres Seconde Guerre mondialel2. Le contexte est en 

effet radicalement different de la periode precedente. Alors que dans l'entre-deux-guerres le 
terrain etait favorable a la reception des idees pacifistes avec une forte aspiration a la paix 

parmi la population et une grande influence de la »Generation du feU«, apres la Seconde 

Guerre mondiale le pacifisme s'est trouve discredite par l'esprit de Munich juge responsable 
de la guerre tandis que le co mb at arme avait retrouve une legitimite aupres de la »Generation 

de la resistance«13. Le contexte de l'apres 1945 est marque par la guerre froide qui conduit a 
une polarisation ideologique et politique et a un changement d' echelle dans la perception de 

la guerre, devenue potentiellement nucleaire et planetaire. liest aussi marque par l' emergence 
de nouvelles formes de guerres avec les conflits de decolonisation qui concernem la France au 
premier chef. Dans ces annees de »guerre improbable, paix impossible«14, le »pacifisme« 

trouve difficilement une expression. Seul un courant de pacifistes integraux survit, de 

maniere ultra minoritaire, dans les milieux protestants. Mais peut-on parler de pacifisme a 
propos de la mobilisation communiste autour de I'Appel de Stockholm ou des diverses 

7 Michel Winock: le paeifisme a la frans:aise (1789-1991) in: L'Histoire, 144 (mai 1991),36. 
8 Jean-Frans:ois Sirinelli in: Le Monde, 1er fevrier 1991. 
9 Respectivement »paeifieism« et »paeifism« pour Martin Ceadel eite par Nicolas Offenstadt: Paeifistes 

in: 1938-1948, Les al1l1eeS de tourmente. De Munich a Prague. Dictionnaire ctitique, Paris 1995, 
673-681. 

10 Norman Ingram: The politics ofDissent. Pacifism in France, 1919-1939, Oxford·1991. 
11 S'engager POUf la paix dans la France d'emre-deux-guerres in: Materiaux pour l'histoire de notre 

temps, 30 (janvier-mars 1993). 
12 VaYsse,1984. 
13 Jean-Frans:ois Sirinelli: Les baby-boomers une generation 1945-1969, Paris 2003. 
14 L' expression est de Raymond Amn. 
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oppositions aux guerres d'Indochine, d'Algerie ou du Vietnam? Au sens strict, la reponse est 

negative mais si 1'on considere que les phenomenes de protestation, manifestation, mobilisa

tion, engagement »affichant une volonte militante de s'opposer a un processus belligene«l5, 

constituent autant de mouvements sociaux, on peut tenter un bilan des recherches sur les 

mouvements de paix en France depuis 1945. 
Parmi les recherches recentes, on peut distinguer trois types d'approches differents. Le 

premier type d' approche concerne les militants qui ont continue de faire du pacifisme l' objet 
exclusif de leur engagement. Le second s'interesse aux organisations de masse qui ont servi de 

cadre aux grandes mobilisations pour la paix au cceur de la guerre froide. Le dernier type 
d'approche a cherche a analyser les actions concertees contre les guerres des decennies 

cinquante a soixante-dix, en terme d' engagement militant. 

Le pacifisme comme modele de vie. 

Sur les pacifistes integraux, on disposede publications qui s'apparentent davantage ades 
sources pour l'historien qu'a des etudes scientifiques. Il est interessant de proceder a une ana

lyse rapide de la bibliographie constituee par I'Institut de recherche sur la resolution non
violen te des conflits (INRC)16 ; la Jiste comportant environ 500 tirres d'ouvrages publies 

depuis 1940 sur le theme de Ja paix et de la non-violen ce, classes par date de parution, donne 

une idee du regard exisrant sur le pacifisme integral depuis 1945. La bibliographie est 
constituee majoritairement de deux types d'ouvrages : la biographie et 1'essai. Parmi les 

personnages qui Ont fait l' objet de plusieurs biographies, on rerrouve les deux grandes figures 
de la non-viGlence : Gandhi er Martin Luther King. Les biographies de Gandhi sont 

nombreuses des les lendemains de sa mort noramment entre 1948 et 1952 puis pendant les 
»annees 68«, entre 1964 et 1972 er enfin au moment du cinquantieme anniversaire de sa 

mort autour de 1998. Cdles de Martin Luther King qui paraissent regulierement depuis le 

debut des annees 1980 se sont multipliees au moment du trentenaire de son assassinat en 
1998. D'autres personnages font aussi l'objet de plusieurs biographies. Cest notamment le 
cas du pere de la non-violence Tolsto"i, du fondateur des communautes de l'Arche Lanza de! 

Vasto, du general oppose a la torture en Algerie Jacques de Bollardiere, de 1'archeveque 
bresilien Dom Helder Camara17. Jean Goss et Henri Roser, militants infatigables, figurent 
aussi parmi eux. Cette suprematie des biographies correspond a une approche particuliere 

inherente au pacifisme integral: le pacifisme etant hisse au rang de principe, choix de vie pour 
ce!ui qui l'adopte, Ja biographie fonctionne comme mode de transmission d'un modele de 

vie. Dans ces biographies redigees ades fins pedagogiques par des militants du pacifisme 

15 Pierre Milza: Les mouvements pacifistes er les guerres froides depuis 1947 in: Les Internationales et le 
probleme de la guere au XXe siecle, Rome 1987,265. 

16 Bibliographie consultable sur le sire Internet www.intc.org 
17 Gandhi, Martin Luther King, Dom Helder Camara, Lanza del Vasro er Jacques de Bollardiere ont erc 

choisis comme »personnalires marquanres de la non-violence au XXe siede« in: Les luttes non-violen
res au XXe siede in: Alternatives non-violentes (ANV), t.1 119-120 (ere-automne 2001), 5-32. 
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absolu, la place laissee a Ia parole du personnage est fondamentale : I~ citations, Iongues et 

abondantes, sont destinees a parler d' elles-memes. 

Le second type de production complete cette demarche pedagogique par des ouvrages sur 

Ia non-violence dont une partie non negligeable est destinee a Ia jeunesse. Dans une perspec

tive philosophique ou theologique, sociologique ou psychologique, Ies parutions sur la non
violence, nombreuses et regulieres depuis 1945 constituent un corpus susceptible de fournir 

le materiau pour une historicisation de la pensee non-violente. Des etudes historiques sur les 

reseaux porteurs de ce pacifisme radical, notamment en milieu protestant, seraient egalement 
souhaitables pour sortir de l'approche biographique a tendance hagiographique qui domine 
la production ecrite. Des travaux sur la branche franc;aise du Mouvement International de la 

Reconciliation (MIR), un mouvement non-violent d' origine americaine cree en 1914 par les 

Quakers, seraient particulierement utiles y compris dans une perspective transnationale du 
fait de ses liens avec les branches francophones beige et suisse. Le theme de I' objection de con

science, central pour ces militants radicaux, meriterait egalement de faire l'objet d'une recher
che universitaire pour donner une dimension scientifique a un sujet explore essentiellement 

par des militants18• L'approche du pacifisme integral depuis 1945 porte donc encore 
I' empreinte d'un regard reflexif et identitaire et aurait besoin d'etre renouvelee par des inves

tigations scientifiques. 

Organisations de masse: produits de la guerre froide 

Les historiens se sont davantage interesses ades mouvements de pa ix structures en organisa

tions de masse. Les etudes se sont surtout concentrees sur les deux principales organisations 
dominant ensemble Ie »paysage pacifiste« franc;ais de I'apres Seconde Guerre mondiale, I'une 

siruee dans la sphere communiste, I'autre dans la sphere catholique : respectivement le 

Mouvement de la paix et Pax Christi, deux mouvements capables de mobiliser des milliers de 

personnes grace aux nombreux comites locaux implantes dans les fiefs communistes dans le 
premier cas, dans Ies paroisses dans le second19. Ces etudes ont beneficie du degel er du 
renouvellement des etudes communistes d'une part et de Ia »deconfessionnalisarion« de 

I'histoire religieuse d' autre part. Elles se proposent dans les deux cas d' analyser »un produit de 
la guerre froide«20 : la mobilisation pour la paix. Au cours des dix dernieres annees, ces 

recherches ont porte sur la fac;on dont ces deux organisations ont relaye Ia volonte politique, 
d'un cote du Parti communiste franc;ais, alors premier parti politique de France et, de l'aurre, 

de I'Eglise catholique en quere d'une legitimite renouvelee apres les Annees Noires. Dans les 

18 Eric Sapin, Claude Verre!: L'objecrion de conscience au service militaire. Du conscrit au volomaire 
pour la paix in: Les luttes non-violentes au XXe siede, ANV t.2 121 (hiver 2001-2002), 46-54. 

19 Avec une capacite de mobilisation beaucoup plus forte POUf le Mouvemem de 1.1 paix, beneficiam de la 
logistique centralisee du parti communiste tandis que l'implantation de Pax Christi depend de 1.1 vo
lonte episcopale dans chaque diocese. 

20 L'expression est emprumee a Pierre Milza, 1987,277. 
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deux eas, les etudes ont envisage la question sous l'angle organisationnel. Dans les deux eas, 

une attention partieuliere a ete aeeordee a la genese de deux mouvements de paix. 

Le Mouvement de la paix. 

Les debats autour de la date de ereation du Mouvement de la paix et de son appellation sont 
revelateurs des enjeux lies a la genese du mouvement. Certains historiens mettent en valeur la 

matriee franc;:aise du Mouvement de la paix : ils privilegient plutot les premiers appels 

(fevrier-mars 1948) des Combattants de la Liberte, emanant d'une einquantaine de resistants 

reunis autour d'Yves Farge et montrent la »eonvergenee« posterieure avee une autre initiative, 
eelle des Partisans de la paix reunis, en aOltt 1948, au eongres des intelleetuels de Wroclaw, 

tous se retrouvant au congres de Pleye! en avrill949.2 t D'autres historiens insistent au eon

traire sur le ralliement rapide, des fevrier-1949, des Combattants dela Liberte a la politique 
de »defense de l'URSS« du Parti eommuniste franc;:ais, eonsecutif a- une attention croissante 

portee par le PCF aux Combattants de la Liberte, des septembre 1948.22 

De ces divergenees de depart decoulent ensuite des analyses souvent ineonciliables : 

Y. Santamaria demontre, chronologies a I'appui, que les campagnes suecessives du 
Mouvement de la paix de 1949 a 1958 sont les reflets de la politique exterieure sovietique via 

le Conseil mondial de la paix, cree en novembre 1950, et le PCF. Pour lui, "en l' absence de 

desserrement de la doxa en vigueur au eentre du mouvement, iI est impossible de laisser 
subsister des interstiees de doute sur les marges et particulierement dans les organisations de 

masse«23. Les "equivoques [quiJ subsistent sur la chaine de commandement a I'interface 

PCF/Mouvement de la paix24 entre les differentes personnes ehargees de la "lutte pour la 
paix« (Casanova, Farge, Joliot-Curie, TiIlon, Vigne) ne doivent pas masquer la realite de 
J'allegeance du Mouvement de la paix au PCF et aux interets sovietiques.«25 A C01ltrario, 

M. Pinault insiste, a travers l'analyse du role du premier president du Conseil mondial de la 

paix, Frederic Joliot-Curie dont il est le biographe, sur les ambivalences du Mouvement de la 
paix qui »alterne de maniere eonflicruelle eonquete de son autonomie, convergence ou 
alignement vis avis du centre communiste«26. Il prefere souligner "les ambigultes entre une 

autonomie revendiquee et la soumission aux contraintes de la politique sovietique, entre 

verbalisme de I' elargissement et une pratique monolithique, entre finalement une orientation 
pacifiste et une ligne revolutionnaire«27. 

21 Michel Pinault: Frederic Joliot-Curie, Paris 2000 et Le Conseil mondial de la paix dans la guerre froi
de, in: J. Vigreux et S. Wolikow (ed.): Cultures communistes au XXe siede, Paris 2003, 143-156. 

22 Yves Santamaria: Le pani, la guerre, la nation. Les communistes franc;:ais dans la 'lutte po ur la paix' 
1947-1958, dossier d'habilitation a diriger des recherehes, IEP de Paris decembre 2003. 

23 Santamaria, 88. 
24 Santamaria, J 21 
25 Santamaria, 142, note 186. 
26 Pinault, Le Conseil mondial, 144. 
27 Ibid, J 47. 
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L'episode de l'appel de Stockholm, vaste petition internationale contre l'utilisation de 

l'arme atomique lancee le 16 mars 1950 par la direction des Partisans de la paix, fait 

egalement l'objet d'analyses contradictoires. Pour Y. Santamaria, l'Appel resulre du 
»recentrage atomique«28, au cours de l'automne 1949, d'une propagande communiste 

exploitant le sentiment de peur diffus dans l'opinion publique. Sans nier le röle des Frans:ais 

dans la redaction finale de l'Appel, Santamaria fait d'un texte du Bureau politique du Parti 

communiste d'Union sovietique, date du 17 janvier 1950, la base de I'appel definitif tandis 

que Pinault demontre que plusieurs appels d'origine frans:aise et non-communiste auraient 
precede de plusieurs semaines, la decision sovietique ; a I' appui de sa demonstration, il eire un 

projet de resolution de deputes date du 2 decembre 1949 et un manifeste des Combattants de 

la paix du 4 janvier 1950 rediges dans des termes proches de ceux de l'Appel de Stockholm. 
Pour lui, l'Appel a donc d'abord ete elabore dans les rangs des compagnons de route du Parti 
communiste frans:ais (militants catholiques, deputes progressistes, scientifiques) puis 

l'initiative aurait ete reprise a Moscou a la suite d'un voyage de Joliot visant a promouvoir 

l'idee d'une vaste campagne d'opinion dans les themes et les termes formules par ses amis. 
L'Appel de Stockholm serait donc le resultat d'initiatives frans:aises OU se melent la sensibilite 

des chretiens et l'humanisme scientifique de Joliot auxquelles les Sovietiques auraient donne 

leur aval. Cette analyse ne convainc pas Y. Santamaria. 
Sur la diffusion de l'Appel en France, les conclusions divergent egalement. Au-dela de la 

bataille des chiffres (le chiffre officiel de I' Humanitt etait de 14 millions de signatures, les 

historiens annoncent entre 9.5 - Olivier Le Cour Grandmaison29 - et 12 millions - Philippe 

Buton30 -), c'est sur l'organisation de la campagne de signatures que les auteurs sont en 
desaccord. M. Pinault considere que »le succes a ete assure par un veritable elargissement de 
l'assise des partisans de la paix, bien au-dela des rangs communistes«31 attribuant ainsi au 

Parti communisre un röle de relais alors que Santamaria, s'appuyant sur les travaux de 

P. Buton, considere qu'en France c'est le PCF qui a »porte l'appel a bout de bras«32. 

Les analyses des deux historiens sur la periode suivante, jusqu'en 1958, terme de leur 
travaux respectifs - fin de la IVe Republique pour l'un, mort de Joliot-Curie pour l'autre - se 

poursuivent dans le meme esprit. M. Pinault evalue les marges d'autonomie du Mouvement 

de la paix vis avis des communistes frans:ais et sovietiques : il souligne le poids de la 
composante progressiste au sein du Conseil mondial de la paix, les preoccupations de Joliot 
pour l'enjeu absolu du combat pour la paix au detriment de la dimension ideologique et 

partisane prioritaire au PCF, les divergences d'appreciation entre le Mouvement de la paix et 
la direction communiste au moment des crises : guerre d'Algerie, Suez, Hongrie ... 

Y. Sanrarnaria marteJe au contraire tout au long des aleas des crises nationales et 

28 Santamaria, 143. 
29 Olivier Le Cour Grandmaison: Le Mouvemem de la paix pendant la guerre froide. 1948-1942, me

moire de rnaitrisc sous la dircction d'Antoine Prost, Paris 1985. 
30 Philippe Buton: Le pacifisrne cornrnunistc de la Seconde Guerre rnondiale a la guerre froide in Va'isse, 

1993, 303-:324. 
31 Pinault, Le Conseil mondial, 152. 
32 Santamaria, 186. 
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internationales (remilitarisation de I'Allemagne, guerre de Coree, guerre d'Indochine ... ) 

l'idee de l'infeodation du Mouvement de la paix au mouvement communiste, considerant, a 

la suite des rapports du Foreign Office de 1952, que »l'opposirion et les nuances entre 

Mouvement de la paix er PCF so nt probablement surjouees et mises en scene«33. 
Au dela du caractere inconciliable de leurs conclusions, les etudes d'Yves Santamaria et de 

Michel Pinault ont adopte le meme paradigme en posant de maniere privilegiee, et meme ex

clusive, la question de l'engagement pour la paix en terme d'autonomie/dependance d'un 
mouvement de paix par rapport a un centre de decision exterieur. Ils ont urilise l'un et l'autre 

des sources adaptees a l'angle d'approche choisi. Ayant choisi de traiter de la »lutte pour la 

paix« entendue comme prise en compre du parametre »guerre« dans le co mb at politique du 
PCF, Y. Santamaria a privilegie les notes et decisions du Bureau politique er du Secretariat du 
PCF. Erablissant une biographie de Joliot-Curie, Michel Pinaulr a beneficie de ses archives 

personnelles. Les fonds sovieriques leur sont en grande partie restes fermes et les archives du 
Mouvement de la paix34 n'ont pas ete exploitees systematiquement, I'objet n'etant pas de 

proceder a une histoire de cette organisation qui attend donc toujours son historien et une 

approche qui permettrait une analyse non seulement du sommet mais aussi de la base du 
mouvement. 

Pax Christi. 

Le mouvement catholique Pax Christi a fait, quant a lui, l'objet d'une recherche en seien ces 

politiques : Prans:ois Mabille a fait porter ses travaux sur cette organisation catholique 
internationale nee, a la fin de l'annee 1944, d'une initiative privee et laIque frans:aise, er re

prise en main a partir de 1950 par le cardinal Pelrin pour en faire un mouvement d'Eglise, 

charge de promouvoir l'enseignement catholique sur Ja paix a travers la priere, l'etude et 
I' action}5 A partir des ourils de la sociologie des organisations, l' aureur s' est plus 
particulierement interesse a la section frans:aise qu'il a etudiee dans ses rapports aux aurres 
sections europeennes dans le cadre international de ce mouvement. Tout en prenant en 

consideration I' environnement dans lequel Pax Christi se developpe dans les annees 1950, il a 
accorde une attention particuliere a l'histoire interne et aux logiques propres du mouvement 

notamment a l'ecclesiologie qui le sous-tend. 

Apres avoir evogue les enjeux de memoire lies aux origines de Pax Christi (1944-1950), 
Mabille concentre son propos sur la periode 1951-1952 qui correspond a la prise en main du 

mouvement par la hierarchie et a sa restructuration. Il montre gu'a ce moment-la Pax Christi 
detient un monopole sur la paix dans les milieux catholiques et que la volonte affichee des 

33 lbid, 227. 
34 Deposees aux Archives departementales de Seine Saint Denis a Bobigny, dies ont fait I' objet d'un in

ventaire detaille : repertoire numerique etabli par Fral1<;:oise Burg, novembre 1998, 143p. Les archives 
du Conseil mondial de la paix Ollt egalemenr ete reperroriees par Fr. Burg, novembre 1999, 153p. 

35 Fran~ois Mabille: Le Mouvement Pax Christi, 1944-1976; origine et devdoppement d'une mobilisa-
tion catholique pour la paix, these de docrorat de sciences politiqucs sous la direction d'A1fred Grosser, 
IEP de Paris 1996. Les archives de Pax Christi SOllt deposees a I'Institut catholique de Paris. 
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eveques frans;ais est de lutter contre I'influence du Mouvement de la paix. Le pere Lalande, a 

la fois delegue national de la section frans;aise (I 951-1976) et deJegue ecclesiastique interna
tional 0951-1964), reorganise, sous la haute autorite du cardinal FeItin, la »croisade de 

priere Pax Christi in Regno Christi« (a l' origine cons;ue comme un instrument de conversion 

en direction des Allemands, presentee ensuite comme un outil en faveur de la reconciliation 

franco-allemande). Cette transformation des statuts s'opere au profit de la hierarchie dans le 
but de rassembier les catholiques pour promouvoir »la paix catholique, la seule vraie paix«36, 

c'est-a-dire une paix integrale qui »s'adresse au for interieur de I'homme, aux relations 

interpersonnelles, aux relations sociales et internationales«3?, qui insiste sur le caractere 

spirituel de la pa ix et refuse de la seculariser par des considerations uniquement temporelles. 

Frans;ois Mabille pade d'un modele unanimiste frans:ais dominant I'organisation 
internationale jusqu' en 1964, qui se caracterise par l' exercice d'une autorite episcopale 

reduisant le röle des laks a I'interieur du mouvement. L' enseignement pontifical, fonde sur la 

theologie de la guerre juste, concept legerement modifie en celui de »legitime defense armee«, 
demeure la base de toute analyse, necessairement deductive, du contexte international. Pax 

Christi, mouvement d'Eglise, appartient a I'Eglise enseignee et doit reaffirmer les principes 

definis par le magistere romain et entreprendre des actions, non-politiques, dans le strict 
cadre de la »charite«. Cette conception unitaire et unanimiste ne fait pas des adherents de Pax 

Christi de veritables militants. Les congres sont des sessions de formations des adherents 

plutöt que des lieux de debats. La parole des experts, theologiens ou technocrates, predomine. 
Le mouvement Pax Christi international, inspire par les eveques franc;:ais, tend a etre un 

mouvement de masse... elitiste ! Franc;:ois Mabille montre cependant que ce modele 
unanimiste n'est pas le resultat d'une simple imposition des normes venues de la Curie ro

maine. Il affirme, d'une part, que l'ecclesiologie unanimiste fait partie, chez Ia plupart des 

dirigeants la"iques et ecclesiastiques de I'epoque, d'une culture catholique a I'origine de 
I'interiorisation de ce mode de fonctionnement et d'autre part, »qu'il ne faut pas considerer la 

mouvement Pax Christi comme un bloc, un ensemble homogene. Il faut en quelque sorte 

deconstruire cette organisation, reconstituer I' ensemble des relations, les mecanismes de 
pouvoirs, de decisions ainsi que leurs limites«38. Il s'appuie en particulier sur les travaux d'E. 

Friedberg, reprenant sa conception de l'organisation »comme resultat de negociation entre 
des multiples acteurs«39. Il considere notamment que les dirigeants franc;:ais de Pax Christi 

ont eu a composer en temps de guerre froide entre la volonte du St Siege de lutter 
ouvertement contre I'influence du Mouvement de la paix et la realite politique franc;:aise qui 

avait conduit des catholiques vers le Mouvement de Ja paix, certains militants etant membres 

des deux organisations en meme temps. Les dirigeants franc;:ais durent faire preuve a la fois de 
temperance vis-a-vis de leurs adherents, allant jusqu'a autoriser les catholiques a assister au 

congres de Vienne en 1952, deuxieme congres mondial des Partisans de la paix, a titre per-

36 Selon rexpression du cardinal Felrin. 
37 Mabille, 852. 
38 Ibid,261-262. 
39 Ibid, 139. 
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sonneI, et de prudence a l'egard d'un Vatican intransigeant. Ils resterent cependant inflexibles 

dans leur rejet de toute collaboration ou me me echange de vue avec le Mouvement de la paix 

et dans leur ignorance deliberee de tout mouvement protestant. Fran<;:ois Mabille s'inscrit 

donc en faux par rapport aux analyses anterieures visant a montrer, d'une part, que Pax 

Christi aurait ete uniquement fonde pour faire piece au Mouvement de la paix et, d' autre part 

et correlativement, qu'il aura!t ete instrumentalise par le St Siege40 . Pour lui, les strategies des 

dirigeants fran<;:ais de l'associarion ont du repondre ades realites plus subtiles. L'auteur 

montre aussi que le modele unanimiste fran<;:ais est mis en cause avec le concile Vatican H. 

Dans les annees 1960, la contestation, qui s' exprimait de maniere ponctuelle dans les annees 

precedentes lorsque des equipes locales comme celle de Lyon ou de Bordeaux demandaient a 

la direction nationale un engagement temporel plus grand, est venue des autres sections 

europeennes. Au milieu des anneeS 1960, les secrions allemande, neerlandaise et beige ont 

adopte un fonctionnement collegial plus democratique, ont recherche le dialogue avec 

d'autres mouvements de paix notamment protestants, ont developpe une culture militante 

n'excIuant plus les prises de positions temporelles. La section fran<;:aise, arc-boutee sur une 

conception spiritualiste de la paix, ayant perdu la presidence internationale au profit du car

dinal Alfrink, se trouve alors marginalisee, sujette au depart de ses militants attires par de 

nouvelles structures concurrentes comme la commission nationale Justice et Paix et, plus 

surement encore, par le Comite catholique contre la faim et pour le developpement (CCFD) 

qui considere que le developpement est le »nouveau nom de la paix«. Des etudes sur ces deux 

mouvements emergeant a la fin des annees 1960 seraient necessaires pour prolonger les 

travaux de Fran<;:ois Mabille sur les mouvements de paix dans la sphere cathoJique. 

Aux marges des organisations de masse. 

n serait aussi utile d' explorer les marges des deux mouvements dominants que sont le 

Mouvement de la paix et Pax Christi dans les annees 1950-1960 : dans les interstices, 

souvent a I'interface, des groupes se sont constitues autour du theme de la paix, de sa 

preservation ou de sa reconquete selon les circonstances. Parmi ces petites structures 

militantes, des groupes de chretiens progressistes ont fait I'objet de recherehes : l'etude de J-p 

Rouxel41 , un peu ancienne mais irremplacee, sur I'Union des chretiens progressistes a ete 

completee par les travaux de I'historien Yvon Tranvouez sur La Quinzaine.42 Ce bi-mensuel 

fut fonde en novembre 1950 dans des circonstances fortement marquees par les problemes de 

Ja paix. Les laks qui se regroupent aJors autour de Jacques Chatagner sont, selon I' expression 

forgee par Yvon Tranvouez, des chretiens stokholmiens, c'est-a-dire ceux qui ont signe 

I'Appei de Stockholm et qui en ont souvent aussi redige et signe un »redoublement religieux« 

40 Mabille fait allusion a Marcel Merle, Emile Poulat et Philippe Chenaux. 
41 J.-P. Rouxel: Les chretiens progressistes de la Resistance au Mouvement de la paix, these de 3e cyde, 

Universite de Bretagne, Rennes 1976. 
42 Yvon Tranvouez: Catholiques er communistes. La crise du progressisme cluetien 1950-1955, Paris 

2000. 



58 Sabine Rousseau 

avec le manifeste »des chretiens contre la bombe atomique«. Dans ce texte elabore a la Mis

sion ouvriere dominicaine du XIIIe arrondissement de Paris et diffuse sous forme de tracts et 

d'affiches en mai 1950,46 personnalites, parmi lesquelles les peres Chenu, Desroches et Ro

ben, declarent approuver l'appel de Stockholm. Le theme de la paix fait partie des trois axes 
redactionnels definis par les dirigeants de La Quinzaine avec les problemes lies a la 

decolonisation et la question de la mission ouvriere. Le combat pour la paix appara:it, article 

apres article, comme »un element determinant dans une lutte globale pour resoudre les 
grands problemes de la societe franc;:aise et du monde de l'apres-guerre : l'exploitation de la 

classe ouvriere et l'oppression des peuples colonises ( ... ) La preoccupation principale du jour

nal est de faire comprendre la liaison logique entre ces problemes C ... ) La course aux 

armements est regulierement denoncee comme le principal obstacle a la satisfaction des 
besoins vitaux de l'humanite«43. Le theme du choix entre »Ie beurre et les canons« est 

recurrent et alimente »Ie proces de la paix armee, obstacle au developpement des peuples et au 

progres social«44. La concretisation de l'engagement des chretiens progressistes sur ce terrain 

de la paix au sein du Mouvement de la paix a ete etudiee il y a quelques annees ; Jacques
Olivier Boudon a montre une participation significative de chretiens aux rassemblements des 

Combattants ou des Partisans de la paix : a Varsovie, au He congres des Partisans, en 

novembre 1950, on compte 80 chretiens parmi les 210 membres de Ja delegation franc;:aise. 
Ce sont notamment des amis de La Quinzaineet des membres du Mouvement de liberation 

du peuple (MLP), issu du mouvement (catholique) populaire des familles. Certains sont elus 
au Conseil national du Mouvement de la paix, comme Paul Rodi, redacteur de Monde 

ouvrier, le journal du MLp45. Ces etudes essentiellement fondees sur la reconstitution des 

reseaux formes par ces chretiens progressistes aux marges du mouvement communiste et sur 

I' analyse de leurs prises de position, ont bien montre le role de passerelle joue par le combat 
pour la paix entre le pole communiste dont la strategie consiste a pratiquer une politique 

d' ouverture et une nebuleuse chretienne, tres minoritaire46 mais tres active, desireuse de saisir 
»la main tendue« au cceur de la guerre froide. 

D'autres etudes ont aborde plus largement la question du neutralisme47. Le concept de 

neutralisme a ete analyse a travers les publications emanant des differents groupes se 
reclamant de ce courant ne lui aussi de la guerre froide. Il se degage de ces etudes un certain 

nombre de points de convergence entre toutes les nuances du neutralisme: l'hostilite a la 

politique et a la logique des blocs ; l'idee d'une Europe non alignee, troisieme pole necessaire 

43 Ibid, 139. 
44 Ibid. 
45 Jacques-Olivier Boudon: Les chreriens et le Mouvement de la paix en France (1948-1953), maitrise 

d'histoire s.d. de J.-M. Mayeur, Universite Paris IV, 1985. 
46 Positions, le bulletin de I'UCP rire a 5000 exemplaires en 1948 er La Quinzainetire a 8000 exemplaires 

en moyenne entre 1950 et 1955. 
47 Jean-Fran<;ois Durantin: Les conceptions europeennes des neutralistes fran<;ais vis-a-vis du conflit Est

Ouest au debur dela guerre froide in: Valsse 1993,347-371. Sylvain Wagnon Charpy: Les progressis
tes er les relations Est-Ouest durant la IVe Republique, these sous la direction de G.-H. Sourou, Uni
versite Paris IV 1998. 
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entre Etats-Unis er URSS pour garantir a la fois l'independance nationale et permettre une 

detente internationale; un anti-americanisme qui voit dans le Pacte Atlantique un fauteur de 

guerre. La position des differents groupes a l' egard de la politique sovietique et donc a l' egard 

du PCF sert cependant de discriminant entre les tendances neurralistes. L' attitude de chacun 
face a I'Appel de Stockholm est revelatrice des nuances: d'un cöte se situent les progressistes, 

deja evoques, les plus solidaires des communistes ; de l' autre ceux qui ont refuse de s' associer a 

I'Appel : le Parti socialiste unifie, la Jeune Republique, Esprit, Claude Bourdet de 
I' Observateur, Hubert Beuve-Mery (Sirius) du Monde. A partir d'une etude des positions des 
differents groupes inspires par le neutralisme actif, on peut donc distinguer : le neutralisme 

modere des redacteurs du Monde, le neutralisme plus pur de l' Observateur, des Temps 

modernes et d 'Esprit et enfin le progressisme. 

Actions concertees contre les guerres. 

Une troisieme approche des mouvements de paix en France depuis 1945 s'est orientee vers 

I' analyse de I' action collective concertee contre Ies guerres des annees cinquante a soixante
dix, guerres de decoIonisation ou guerres peripheriques de la guerre froide. Un certain 

nombre d'historiens ont rencontre ces actes militants pour la paix (en Indochine, en Coree, 

en Algerie, au Vietnam ... ) en etudiant les formes prises par I'action collective de maniere plus 
Iarge. Ainsi, Jean-Fran<;ois SirineIli, qui a etudie l' ensemble des manifestes et petitions au 
XXe siede, a consacre un chapitre a la »guerre d'Algerie, guerre des petitions« d'ou iI ressort 

I'importance de I'exposition d'une generation intellectuelle a cet evenement er un autre 
chapitre a la guerre du Vietnam dans Iequel il met en avant la veine anti-americaine et tiers
mondiste d'un discours militant unilateral48 . Les emdes conjointes des sociologues et des 

historiens sur Ia manifestation ont aussi rencontre Ia pratique du cortege pour la paix ou 

contre la guerre49• Michel Pigenet a pu etudier en detail Ia manifestation du 28 mai 1952, 
organisee par Ie Parti communiste fran<;ais, contre la venue a Paris du General americain 

Ridgway pendant la guerre de Coree au creur de I'activisme communiste de guerre froide50• 

Ces approches ponctuelles des mouvements anti-guerre a partir d'une analyse transversale des 

formes de militance issues du repertoire de I'action collective ont ete completees par des 
etudes centrees sur les »causes« defendues. 

Sur la guerre d'Algerie, on ne dispose pas encore de synthese complere sur le mouvement 
d'opposition qu'elle fit nahre en France metropolitaine. Le röle des intellectuels, avec leurs 

figures phares et leurs actes symboliques, est maintenant bien connu : toutes les histoires des 

48 J.-F. Sirinelli: Intellectuels et passions frans:aises. Manifestes et petitions au XXe siede, Paris 1990, 
193-224 et 243-261. 

49 Pierre Favre (ed.): La manifestation, Paris 1990. Daniele Tartakowsky: Le pouvoir est dans la tue. Cri
ses politiques er manifestations en France, Paris 1998. 01ivier FilIieule (cd.): Strategie de la rue. Les 
manifestations en France, Paris 1997. 

50 Michel Pi gen er: Au creur de l'activisme communiste des annees de guerre froide. La manifestation 
Ridgway, Paris 1992. 
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intellectuels citent le reseau »des porteurs de valises« et l'action d'un Francis Jeanson ainsi que 

le »Manifeste des 121«, intellectuels et artistes, en faveur de I'insoumission et l'action d'un 

Jean-Paul Sartre51 . Deux tentatives de formalisation des engagements contre la guerre 

d'Algerie retiennent plus particulierement l'attention. La premiere, deja ancienne mais en

core pertinente, nous vient de l'historien de l'Antiquite et temoin de la guerre d'Algerie Pierre 

Vidal-Naquet. Il a propose une typologie des engagements intellectuels contre la guerre 

d'Algerie en distinguant trois familles de pensee qui fondent des engagements de nature 

differente : les »dreyfusards« qui combattent la guerre d' Algerie au nom de la patrie pour 

sauver l'honneur de la France compromise dans ce conflit ; les »revolutionnaires« qui se 

reclament de la revolution russe d'octobre et de la pensee leniniste pour soutenir une 

revolution algerienne marxisee ; les "tiers-mondistes«, humbles devant un tiers-monde en 

souffrance et en revolte, qui se divisent eux-memes en deux branches, carholique et lalque. Ce 

sont les motifs, moraux et intellectuels, de l' engagement qui ont prevalu dans I' elaboration de 

cette typologie52. Une autre approche de la guerre d'Algerie, fondee egalement sur les inter

ventions des intellectuels, met l'accent sur les formes de la contestation. Les etudes montrent 

que l'opposition a la guerre d'Algerie a d'abord ete une bataille de l'ecrit, »OU les protesta

tions, les campagnes d'informations er de denonciation des violences, de la torture et des 

crimes ont eu une place primordiale«53. Elles decrivent aussi l'acrion des comites de soutien 

aux victimes de la repression comme le Corni te Maurice Audin, du nom d'un jeune 

professeur de mathematiques »disparu« en Algerie apres son arrestation. Les travaux de 

Tramor Quemeneur et des etudes effectuees a l'echelle de deux departements fran<;:ais (Ja 

Dröme et l'Ardeche) ont porte sur les formes de manifestation du mecontentement des 

rappeIes du contingent en 1955-56 : ils recensent les incidents - chants, chahuts, refus 

collectifs d' obeissance, entraves au transport des troupes - spontanes ou accompagnes par des 

initiatives locales dans la mouvance communiste (Mouvement de la paix, Union des femmes 

fran<;:aises) qui emaille nt le depart des jeunes recrues, arrachees a leur familIe54• Les cas de pas

sage a l'iIlegalite - insoumission ou desertion - restent marginaux : ils sont evalues a un maxi

mum de 500 sur un contingent de 2 millions d'hommes environ. 

L'americain D.L. Schalk a etabli que les formes de la protestation fran<;:aise contre la 

guerre d'Algerie avait inspire les opposants americains a la guerre du Vietnam. Il voit dans les 

deux cas, un cyde d' engagement, un mouvement social en trois etapes : le temps de la 

pedagogie qui est celui des admonestations calmes et rati0I1I1elles adressees par les 

intellectuels a l' opinion publique et surtout aux dirigeants pour les persuader de leurs erreurs 

politiques ; le temps de l'indignation morale OU le sentiment d'impuissance, ne de la 

51 Pascal Ory, Jean-Fran<;ois Sirinelli: Les imellectuels en France de I'Affaire Dreyfus 11 nos jours, Paris 
1986. Michel Winock: Le siede des imellectuels, Paris 1997. Jcan-Pierre Rioux, J ean-Fran<;üis Sirinelli 
(ed.): La guerre d'AIgerie et les imellectuels fran<;ais, Bruxelles 1991. 

52 Pierre Vidal-Naquet: Une fidclitc tctue. L1. resistance fran<;aisc 11 la guerre d'Algerie in: Vingtieme sie
de. Revue d'histoire, avril-juin 1986,3-18. 

53 Claude Liauzu: Ceux qui om fait la guerre a la guerre in: Mohammed Harbi, Benjamin Stora (ed.): La 
guerre d'Algerie 1954-2004. L1. fin de I'amnesie, Paris 2004, 168. 

54 Jean-Charles Jallffret: Le mouvemem des rappeIes en 1955-56 in: La gllerre d' Algcrie, 2004, 133-160. 
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culpabilite, prevaut et fait s'interroger sur les formes de l'action a entreprendre ; enfin le 

temps du recours ades formes plus radicales, voire illegales, de l'action55• 

La typologie des engagements de Vidal-Naquet et la formalisation en cyde d' engagement 

de Schalk ont ouvert des voies permettant de tenter une histoire des engagements en faveur de 

la paix ou contre les guerres des annees cinquante a soixante-dix. C' est dans leur 

prolongement que se situent nos propres travaux sur I'opposition chretienne en France a la 

guerre d'Indochine et a la guerre du Vietnam. 

L'analyse de la presse militante chretienne pendant la guerre d'Indochine (1946-1954) a 

permis de cerner les differents groupes de militants chretiens investis contre cette guerre : 

nous avons distingue quatre poles d' engagement regroupant chacun au moins deux groupes 

militants. Chacun des poles correspond a un type d' engagement defini par des criteres relatifs 

a la forme, aux fondements, a la nature de l' engagement. En ce qui concerne la forme, chaque 

type se distingue par un mode privilegie d' expression et par le destinataire auquel est adresse 

le message. Les fondements de l' engagement correspondent a la philosophie qui le sous-tend, 

a travers des objectifs a court terme (comment obtenir la paix en Indochine ?) et des objectifS 

a plus long terme (comment transformer la societe en profondeur ?). Enfin, on a cherche a 

caracteriser la nature de l'engagement a travers le type et la nature de I'intervention, pour 

finalement degager une figure de militant correspondant a chaque type. Chaque engagement 

possede sa propre logique et presente donc une occurrence particuliere56. 

Un premier pole, comprenant les militants groupes autour des periodiques Temoignage 

chritien et Esprit, se caracterise par un »engagement de conscience« fonde sur la volonte 

d' accorder ses propres actes - et d'inviter ses pairs a en faire autant - avec l' exigence spirituelle 

qui impose la recherche de la pa ix en Indochine »par la sagesse« : les acteurs sociaux sont 

consideres comme des individus auxquels il incombe de se »convertir« individuellement a la 

raison. Cette interpellation, emanant d'une conscience individuelle ou de consciences 

individuelles agregees, est fondamentalement pro-testataire (pour temoigner) : la conviction 

intime pousse le militant a agir ; il s'apparente ici a la figure de l'ap6tre. 

Un second pole regroupe les militants progressistes de La Quinzaineet du Mouvement de 

liberation du peuple, deja evoques, qui pratiquent un »engagement de solidarite« avec la 

classe ouvriere et ses representants, notamment le Parti communiste et la CGT : pour eux, la 

paix en Indochine sera obtenue par la determination populaire, par la mobilisation de 

l' opinion publique, par la pression de la tue pour faire reconnaltre aux dirigeants frans:ais la 

legitimite du Vietminh et de ses exigences. Leur engagement est de type con-testataire au sens 

ou ils cherchent a temoigner avec la classe ouvriere, de maniere fraternelle, comme 

compagnons de route. 

Un troisieme pole, dont l' engagement repose sur une ethique de la responsabilite, se com

pose de militants catholiques de la Jeune Republique et protestants du Christianisme social: 

ceux-Ia font confiance aux avis des experts pour conduire a une paix en Indochine par la voie 

55 David-L. Schalk: War and IvoryTower. Aigeria and Vietnam, New York 1991. 
56 Sabine Rousseau: La colombe er le napalm. Des chretiens frans:ais contre les gucrres d'Indochinc er du 

Vietnam 1945-1975, Paris 2002. 
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de la negociation, dans une demarche pla<;:ant le militant dans un cartel susceptible de devenir 

une force de proposition concrere pour trouver une issue negociee au conflit. Dans cet »en

gagement de responsabilite«, les interventions se presentent donc comme des propositions al

ternatives emanant d'individus-citoyens, membres de la communaute nationale pour 

laquelle i1s elaborent des projets de »reformes par le haut«. 

Des intellecmels catholiques, plus proches de l'instimtion ecclesiale, responsables de Pax 
Christi ou de la Chronique sociale de France, forment un quatrieme pole qui en appelle a la 

raison collective, dans une demarche que nous avons appelee »engagement d' obedience« 

puisqu'elle vise a inciter l'Eglise elle-meme a peser en faveur d'une solution negociee a la 

guerre au nom meme des principes qu' elle professe dans son enseignement traditionnel. Leur 
intervention est une exhortation a se conformer aux regles morales enseignees par le 

magistere, a appliquer au reglement de la guerre en Indochine les principes issus de la 

reflexion theologique sur le Jus ad bellum (droit a la guerre) et le Jus in bella (droit dans la 
guerre). 

Chacun des engagements de conscience, de solidarite, de responsabilite et d' obedience 
intervient, de par sa nature meme, selon une chronologie propre. L' engagement de cons

cience prend la forme de l'acte d'avant-garde qui s'exprime dans les premieres annees de la 

guerre d'lndochine, avant 1950. L' engagement de solidarite s' epanouit par definition au 

rythme de Ia mobilisation communiste contre la guerre, atteignant son sommet entre 1950 et 
1953 au temps de I'Affaire Henri Martin57. L' engagement de responsabilite fonde sur 

l' evaluation des chances de reussite des negociations suppose que les conditions pour 

envisager une issue negociee au conflit soient reunies : il intervient donc seulement a partir de 
1953. Enfin, I'engagement d'obedience apparait a I'extreme fin de la guerre, au printemps 

1954, au moment Oll un deblocage de la position de I'Eglise sur la question coloniale semble 
possible. 

Cette typologie, elaboree a partir des milieux chretiens, conjuguant une emde de la 

sociabilite militante et une analyse centree sur la notion meme d' engagement con<;:u comme 
un irineraire a Ia fois collectif et individueI, meriterair sans doure d'etre eprouvee dans Ies 

milieux la'iques et apropos de l'engagement chretien contre la guerre d'Algerie. Nous avons, 
pour notre part, suivi l' evolution de ces categories a travers la guerre americaine du Vietnam 

entre 1965 et 1975. 
Les etudes concernant l'opposition a la guerre du Vietnam ont toutes porte sur la periode 

precedant Ies evenements du printemps 68. Elles ont souligne, dans cette periode de »fermen
tation«58, le role de catalyseur des revoltes joue par la guerre du Viernam dans les milieux 

57 Campagne de defense d'un jeune marin communiste aCCllSe d'entreprise de demoralisation de l'armee 
etemprisonne de 1950 a 1953. Journee d'emde sm l'Affairc Henri Manin du 17 janvier 2004 a Paris, a 
parairre. 

58 L'expression est de Bernard Brillant: Les clercs .de 68, Paris: PUF 2003, 629p., 25 €, 101-12l. 
L'ouvrage se divise en treis temps amour d'une partie centrale plus voluminellse sur le ccem des evene
ments de mai-jllin (intitulee »Ebullition«) dans laquelle il envisage successivement les lieux de la protes
rarion ; l'Universite au sens large, les ans et la culture, la bataille de la presse ecrite. Une premiere partie 
sm les premices de la contestation (intimlee »Fermentation«) avait prealablement depeint lcs avant-
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estudiantins et intellectuels59. La chronologie des actions militantes en France entre le 

printernps 1965 et le printernps 1968 est connue dans ses grandes lignes: les premieres mobi

lisations se situent dans le milieu universitaire associant, dans une collaboration r6dee depuis 

la guerre d'Algerie, enseignants du SNES-sup et etudiants de I'UNEF reunis dans un comite 

intersyndical universitaire d'action pour la paix au Vietnam cree a la rentree 1965. Le 

sommet de la mobilisation contre la guerre du Vietnam se situe en 1967, annee au cours de 

laquelle le Comite Vietnam National dirige par des intellectuels trotskistes, les Comites Viet

nam de base animes par des etudiants maoYstes et le comite intersyndical universitaire se 

livrent une concurrence militante acharnee en dehors des structures politiques et syndicales 

traditionnelles. Les analyses des reseaux et des formes d'actions contre la guerre du Vietnam 

ont voulu montrer que certaines caracteristiques du mouvement de Mai avaient leurs racines 

dans le mouvement anti-guerre du' Vietnam : le caractere gmupusculaire des reseaux 

constitues de petites structures cIoisonnees, concurrentes, excIusives se reclamant de la 

Revolution en dehors du communisme orthodoxe ; le »caractere imaginatif de la 

contestation, par la mise en ceuvre de toute une serie de representations symboliques«6o -

drapeau vietnamien flottant sur la Sorbonne, changement de noms de rues comme le boule

vard St Michel rebaptise boulevard du Vietnam heroYque - ; le caractere informel et spontane 

des discussions et debats typique des assemblees generales de 1968 ; enfin le caractere radical 

d'une contestation de la societe de consommation a travers l'anti-americanisme et 

I' emergence d'un contre-modeJe culturel incarne par les peuples du tiers-monde en lutte de 

liberation. 

La recherche des origines du mouvement de 68 a travers la lutte contre la guerre du Viet

nam a conduit a negliger I' etude de la deuxieme partie de la guerre. Les auteurs se contentent 

de constater, a juste titre, que Ja guerre du Vietnam ne mobilise plus apres 1968. Il faut 

neanmoins nuancer : une mobilisation renait en 1970 et surtout en 1972 au moment de 

l'intensification des bombardements americains - «bombardements des digues«, 

»bombardements de NoeJ« - sur le Nord-Vietnam. Cette mobilisation s'effectue 

essentiellement dans le cadre des syndicats, partis et mouvements de la gauche traditionnelle : 

le Mouvement de la paix coordonne une organisation intitulee les »52 organisations luttant 

en commun pour la paix au Vietnam« et organise meetings et manifestations cIassiques. 

Quelques groupes d' extreme gauche se reconstituent sur les cendres des anciens comites Viet

nam, notamment le Front de Solidarite Indochine heritier du Comite Vietnam National, 

mais la dynamique militante se situe davantage dans le sillage des »52 organisations« qui 

profitent du processus de constitution d'Union de la Gauche. 

gardes intellectudles et decrit l'c!tat de la pensee critique avant de presenter le terreau de la revolte: la 
guerre du Vietnam et la crise de I'Universite. Une troisieme partie (»Cristallisation«) etablit le bilan de 
68 POUf les intellecruels a travers le panorama de leur production ecrite a la suite des evenements. 

59 Les annees 68. Le temps de la contestation, Bruxelles 2000. 
60 Laurem Jalabert, Aux origines de la generation 1%8: les etudiants fran<;:ais et la guerre du Vietnam in: 

Vingticme Siede. Revue d'histoire, 1997, 69-81. 



Dans les milieux chretiens, l'expression d'un engagement de conscience a quasiment 

disparu pendant la guerre du Vietnam61 • Il y a, durant cette decennie de guerre, tres peu de 

textes protestataires emanant d'une conscience individuelle, con<;:us comme un cri adresse a 
soi-meme ou a ses pairs avec pour fondement une intervention de nature spirituelle. Cet en

gagement ne se rencontre plus guere que dans les rangs du Mouvement international de la 

Reconciliation. Il s'exprime par la voix du pasteur Henri Roser, responsable de la branche 

fran<;:aise depuis les annees 192062. 

L'engagement de responsabilite, quant a lui, ne s'exprime plus de maniere collective : il 

n'y a pas de regroupement de personnalites pretendant faire ceuvre d' expertise mais il 

s' exprime neanmoins de maniere individuelle; la voix des experts sollicites a titre personnel se 

fait surtout entendre a partir du moment OU des pourparlers sont en cours entre les 

belligerants : l' expert expose les faits, explique la situation, envisage les evolutions et les solu

dons. Il intervient donc plus particulierement entre 1968 et 197263• 

De meme l' engagement d' obedience semble en recul par rapport a la fin de la guerre 

d'Indochine. Il n'y a pas, pendant la guerre americaine, de grandes declarations de principes 

collectives comme celle des intellectuels catholiques en juin 1954. Il ne reste pratiquement 

que les communiques officiels de Pax Christi, prises de positions institutionnelles (sur les 

operations militaires, sur les perspectives de paix ... ) davantage qu'actes engageants. 

L'engagement d'obedience semble vide de sa substance : il ne reste plus qu'une coquille 

institutionnelle (en tous cas apres 1967) d' Oll semble retiree toute vie militante reelle. II est 

devenu residuel. 

Par contre, I' engagement de solidarite se perennise et prend meme de I' ampleur. On peut 

constater une continuite en ce qui concerne les acteurs. Les militants engages contre la guerre 

d'Indochine se retrouvent sur le terrain du Vietnam: ceux de Temoignage chrtftien, ceux de la 

Quinzaine devenue La Lettre, les protestants du Christianisme social continuent de militer 

contre la guerre. Pour eux, il s'agit d'une meme guerre qui se poursuit sans solution de 

continuite. Il s'agit d'un engagement de solidarite transfere sur un pays du tiers-monde et 

radicalise sous l' effet des theologies de la liberation. 

Mais on assiste, dans le meme temps, a un renouvellement des types d' engagement. Le re

gain de mobilisation contre la guerre du Vietnam en 1972-73 voit emerger, a la fin de la 

guerre, un nouveau type d'engagement perceptible a travers l'evolution d'une association 

fondee en 1969: la Fraternite chretienne avec le Vietnam64. En effet, les buts de l'association 

s'adaptent rapidement quand la cause principale (Ja paix au Vietnam) disparait a la suite des 

61 Sabine Rousseau: La eolombe er le napalm, 2002. 
62 Pierre Kneubuhler: Henri Roser. L'enjeu d'une terre nouvelle, Paris 1992. 
63 On notera que l'intervention individuelle du type expertise semble la forme privilegiee de Ja prise de 

parole des inrellecruels en Franee pendant Ja guerre du Golfe de 1991. Cf. Anne-Marie Duranton-Ca
brol: De I'intelleeruel engage a I'experr in: Materiaux pour I'hisroire de norre remps, BDlC Nanrerre 
48 (oct.-dee. 1997). 

64 Sabine Rousseau: Fraternite ehretienne avee le Viernam, une organisation recumenique fran<;:aise. De 
la lurte eontre la guerre a la cooperation franco-vietnamicnne (1969-2003), eolloque Aurour de Char
les Fourniau, 24-25 oerobre 2003, Aix-en-Provenee, a paraltre. 
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Accords de Paris (janvier 1973). On a pu observer la maniere dont le deuil de la cause initiale 

est accompli par une propension rapide a la faire glisser : Ja pn!occupation majeure ne 

pouvant plus etre 1'obtention de la paix au Vietnam, l'association se penche desormais sur le 

sort des prisonniers politiques au Sud-Vietnam. Cette evolurion est d'ailleurs partagee par 
d' aurres groupes chretiens : le MIR, Temoignage chretien. Elle est aussi a l' origine indirecte de 

Ja cn':ation de I'Association chretienne contre la türture, I'ACAT. Au milieu des annees 1970, 
!es droits de l'homme deviennent une cause militante nouvelle pour les associations qui 
connaissent alors un age d' or. 

Le temps des organisations de masse pour la paix semble alors revolu : ne de la guerre froide, il 
s'acheve avec elle. Ont subsiste, tres minoritaires mais actifs, des engagements individuels 

fondes sur le choix de la non-violence. Ont edos, a la fin des »annees 1968«, des engagements 

de type humanitaireen faveur du developpementdans le tiers-monde puis des droits de 
l'homme, motifs d' engagement plus porteurs que la paix dans les deux dernieres decennies du 

XXe siede. Le glissement (par chevauchement, substitution, superposition ... ?) vers ces nou
veaux engagements meriterait une etude systematique afin de mieux interpreter le sursaut des 

mouvements de paix du debut des annees 1980 et de determiner s'il s' agit du dernier episode 

d'une culture de guerre (de paix ?) froide ou d'une matrice d'engagements specifiques pour 
des causes renouvelees?65 Un champ de recherche encore en friche pour les historiens de 
demain ... 

65 Cf. en sciences politiques, Ja these de Jean-Fran,<ois Gribinski: La contestation anti-missiles des annees 
quatre-vingt: une contestation pacifiste?, s.d. dc P.-M. Dupuy, 1992. L'auteur considere que Je con
cept de pacifisme est inopcrant pour cclairer les ressorts de cette contestation car Ies motivations des ac
tivistes se situeraient au del1t du paradigme des questions de guerre et de paix. 


