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Avant l'indépendance rlo l'Algérie, âu plus fort de
l'offensive rnétiopolitainc des ntissions O.A.S.-France,
certains éléments rrctivisles linrent des réunions se-

crètes (t) dans les soutemains qui se trouvent sous le
Palais du Luxembourg : on reneontre là de vastes
espaces creux, des salles, un lac orné de stalactites.

Cet ensemble étonnant forme, à plus de vingt mètres
sous terre, une sorte de « doul-rlure » de Paris avec des
voies, ou galeries de circulation, correspond.ant aux
rues Bonaparte, de Vaugirard, etc... F,n plusieurs en'
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les points de repère établis au cours des siècles. Le

(1) Lo prêsident du Sénat, M. Gastou Monnerville, ordonna aussitôt
des rondos quotidiennes, et la miso eo place de portes blindées, munis§
d'un système d'alerte par sonneries. Avant la guerre, lo prédécesseur de
M. Monnerville, M. Jules Jeannenoÿ, avait prrs des précautions simrlares
lors de l'affaire de la Cagoule, dont nous allons oxaminer les dévelop-
pements.
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visiteur - ou bien le conspirateur - lit ainsi : rue Cas'
sini, Porte de I'Observatôire, rue -Saint-Jacques, §ou§

la porte de M. Jolivet... L779,-1786...
Éendant la dernière guerre, l'état-major de }a Luft-

wa{Te avait installé un àbri gigantesque sous. le.Sénat,
destiné aux officiers supérieuis et généraux, ainsi qu'un
dépôt de matériel de 

-guerre. Les Allemands avaient
ouvert aussi des accèi qui partaie.nt du Sénat et
rejoignaient d'anciennes ôrrrièr"s situées autour dc

l'Odéon. Les puits, les escaliers créés par eux se re-
liaient au réseâu de galeries souterraines,qui s'étendent
sous le jardin du Luxemboulg, les rues Yqdrrqe, Guy-
nemer, 

-d'Assas (t). Dans plusieurs galeries, le coP-
mandément du ôross-P arii installa le téléphone, des

appareils de signalisation et l'éclairage- électrique..'b. l'abri, dôté de salles de repos, le personnel- de

la Luftwaffe se rendait par le sous-sol à un hôtel et
à un garage réquisitionnés, au -lycée Montaigne et
dans diffOrànts bâtiments, dont I'Ecole des Mines.

Au début de L944, Pieme Laval, président du Con-
seil, qui cheminait à pas sûrs en diiectigl- du poteau
d'exéôution, Otto Abetz, ambassadeur d'Allemagne,- et

d'être, pour la première_fois dans l'Histoire de notre
Pays,'*t b"ttad'eur de France... accrédité à Paris -demandèrent à I'Administration de rendre habitables
les vides situés sous la rue des Feuillantines et Ia rue
Gay-Lussac, déjà aménagés en abris antiaériens lors
de ia déclaratioï de grer:re. Des travaux très i.mpor-
tants furent donc enirepris, à la demande de l'Hôtel
Matignon, en vue de la- transformation en bureaux :

sol dille,'parois revêtues de feuilles d'amiante, clima'

(1) Toutes les précisions techniques sont oxtraitos du livre de M. Charles

Kuxsrern, Paris eoücrrdin (Flammarion).

LEs NouvEAUx cARBoNÀnr 13

tisation, réseaux téléphoniques, appareil* 4" -signali-
sation des gaz et de 

-r'égén-ération de l'air, infirmerie,
chauffage cürtral, lavabds. 'l'erminé peu avant la Libé-
ration, ilet, ubri lto sorvit jnrnais.

Après lc rlrlyrrrrt tltrn nttz.is, la Résistance, I'armée, Ia
poliôe putrouillèrcttt u[irr tlr; s'assurer que des com-
inando§ de la Wehrmrtr:lt I Ir(] ttc dissimulaient point
dans cette extraordinniro r:rtpil,rtle souterraine. Qu'on
en jrg. : les Ve et Vlo ttrrolttlissernents _comptent
2L l<iËmatres de galeries sour{ lo nol ! (25 kilomètres
dans le XIIIe ariondissernent, (il) kilornètres - le
record - dans le XlVe, 7 l«m 200 rluns lc XVIe). On
compte ainsi près de 300 lcilonrôtron lrotrs disons
bien 300 - de galeries.

La « doublurt de Paris » a été (:ortltuo d«: tous les
révolutionnaires, qu'il s'agisso do lu pér'iode de ry89,
de la Cornmunc, et,c... [,es ctlttsllirul,tlurs italiens de [a
société secrète des Carlnnari so donnaient rendez-
vous dans des huttes de cltarbonniers. Les conspira-
teurs parisiens se sont souvent glissé- plus volontiers
leurs mots de passe dans les souierrains que dans les
lieux publics.

7931, 7941, 7962.

En L947, âu moment des grèves de caractère insur-
rectionnel, les services du Sénat s'a{lirmèrent persuadés
que des militants communistes s'étaient réunis dans
lés souterrains, descendant d'un garage par une échelle.
En tout cas, des tracts du P.C. furent découverts.

En 1960, 
".p^L.: 

les journées des barricades d'Al-
Bêr, puis en 1961, au lendemain de Ia tentative de
putsch d'avril, des dispositions d'urgence furent prises.
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M. Roger Frey, ministre de l'Intérieur, fit murer cer'

l"i"t p:"tt"g"s, et aussi surveiller les égouts'

En l'occrrr"L.u, seuls, sans doute, quèlques éléments

de l,o.A.s. avaient songé à utiliserlon ne satt à quelles

âirs, i.s^i"üy"i;tli;. 4gÈ gSpitale. En revanchÿ, c[uinze

ans auprr".r"rri; ..1-193J, l'ü-" des plus sensationnelles

"r"i"ràtions 
a" t'lli.toire de Frante, celle de la Ca-

;;i;, âl;iné",ï la veille de la seconde-g,erre mondiale,

:;;;t l"ï"i"riii,riion. républicaines, jàlonna, de façon

ilil;;iiq"., les réseaui souterrains-de Paris- en vue

de prendre et à;à.*p.*. p.'i ti"p;;;,le Selat 'l'Élysée

( d,où un souterrarn relornt les'quajs de la _seine), la

hfr"*fr" ûu. députés, différ"nts ministères, Ies appar-

t.*L"t, de p.r'.o"""titO. politiques, dont M. Léon

Ëlu.m q,-ri, 
"Ë"f 

du gou'emement du « Front popu-

l*ire ,, 'habit ait 25, 4""t Bourbon
Le 2e B"r;;; ï; i, cagoule avair prévu tous les

détails : les ilorp.. spéciâux, dits groupes. Z -. oT

dirrit aujorrî'hri : lôs commandos -.-,d11!Î:itÎ:] àrtr" iæ j alons de ces véritables « itinérarres de

taupes » - dt chaussures sans semelles .g§tî:-l.t::d:
;i;;;, de cordes, de lampes de poclre,et de lampes à

â"étytètru, do hachettes, de pelles'pioches' etc" '

Les sept brigal,es Parisiennes'

Les cagoulards se déployaicnt dans une véritable

orsanisatibn 
-"àpia. 

;; i'étât-*.ior de l'Armée : ter'

;à:â:i"æ Ëi..",r*, centres mobilisateurs :1 :ép3::i:iT
.rl ài"itions, constituant sept brigades, pgYl' PiT-:
Ia région pârisienne' Au total, semble-t-rl' envuon

t2000ho**es(1),pourvusd'unarmementlégersupé'
(1)Quarantemillehommespourl,ensembledelaFraoce,'prétendait

Uusân" Delonclo, chol de l'a Cagoule'

,.

LES NOUVEÀUX CARBONARI I1

rieur à celui des forces de l'ordre, puisque les cagou-
lards possédaient, grâce à lettrs achats à l'étranger,
de fusïls tl tir rnpirle, lcs prcmières « mitraillettes »

dont lu polit:o llttt'ixi.rttttr: ril,rtit r:ttcore privée, de même
que lrr lilrr* grtttttlo pttt'litr tltr I'ttrlnôe française.- 

Qrrarrl, ù I'unnonr(!nI lotrrrl, lu Cagoule avait imaginé
de s'emparer dcs buttttr,tt dn nun{rssage des ordures,
afin de les tranfortnor (!lr vrihiculcs blindés et armés
pour les combats dc ruos.

La Chambre « rou,ge lnrizon ».

D'où venait cependant cctl,tr orl{rrrrisul,ion secrète?

Quels en étaient les brrLs? I)oru'rlrroi I'uppcluit-on « Ia
Cagoule »? Et quels en nonI lr:s ;lt'olongcttrertts jusqu'à
nos jours?

Revenons un quart do siùr:lt, on amière et considé-
. rons la France de 1930. l,es ôlcctions générales ont lieu
le 26 avril et le 3 rnrri. l,r: ffront populaire (commu-
nistes, socialistes, r'irdicaux) triomphe (t). A droite, le
célèbre polémistc llenri Béraud baptise la nouvelle
assemblée : « la Chambre rouge horizon , (2). Le
4 juin 1936, le leader socialiste Léon Blum est chargé par
le président de la République de former le ministère.

Les salons prennent peur. A la Chambre, M. Pieme
Colomb, député de la Vienne, expose : « J'ai entendu
des dames, monsieur Léon Blum, a{firmer que vous
étiez I'Antéchrist. » (Compte rendu sténographique
o{liciel.)

{t) En rêalité, cornülu oe fut Io ces pour beaucoup d'autres eonsulta-
tions françaises, lo raz de rnar6e r6sulta d'un laiblo déplacement de suf-
fragee.

(2) Par opposition à la Chambre bleu horizon, élue après la première
guëtrè mondiale, qui comptait uue majorité d'ânciens combattants.
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Une bonne partie des nationalistel' Pour leur part'

"np'rï.u 
à;-'Li.;rr.- ourr" r-Att'ion . française, charles

Maurras urrri-OÀt dès le 9 avril 1935 :

«CeJuifallemandnaturaliséoufilsdenatu.
ralisé, q"îîiüil-;;; F*""cuis' en pleine Chambre'

q"It iÀ ttài.t"it t""-lt pas à tTi::: comme une

personng ;;;;;ilt' C'esi un monshe de la Répu-

blique dé;;;'tïq"' rii ;;;; un hircocerf de la

dialectiq ii'- i,uiÀoîlor. uotrit". h*nrain à traiter

comme tel" comPorter la« L'heure est assez tragrque. Pour
réunion d'une cour *'*àitï"ift pot'*'uit fléchir'

M. Reibel demande fu- pti"Ë de àort contre les

espions. ËJ-;1ï;là*é'ifée des traîmes?

* vorJ*u dil;îJt"' t"itre doit être de notre

Davs : M. BIum en est-il?
n'.T îi ,"rnt qu'il ait usurpé notre nationalité pour

la do.o*p;J; ;tî deàà*tr"tt' Cet acte de vo-

i;";à;;iË l'"" acte de naissance' aggrave son

",T'a,"rt un homme à fusiller, mais dans le dos. »

À la vérité, qui est Léon Blum? Un homme cultivé

er déticat, qiii*ï"S;;Jir"t-ei Proust. Un atticiste,

dit Édouard Herriot. M. 
'Ïr"q"". 

Chastenet le peint

ainsi :

« Physiquemcnt,- c'est un sexagénaire très vert'

"r* ,hl;"iîïilïe"t' a Ia mo"stach-e- tombante'

", g"rte'iîÉ"i""", a rL *it1 ::'^gÏt' 
Moralement'

c'estunconvalncu,unpassionnémême'mals
aussi ,i^.;puleux ât ,r, to,r.rrr-.rté. Son extrême

subtilité l,eniraîn, à'â;.- "o*pli"ations 
de.pensée

dont il ne se dégagt qJit toüp't -de boutoir' tan-

dis qo" 
^."u -t"**i-t*â"tËlensibilité lui fait ressen'
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tir comme cruelles blessures lcs moindres piqtres
d'épingles. Au total, un doctrinaire généreux, un
théoricien abstraitr uD stendhalien un peu égaré
dsns ln polit,irlrre et point un animal de gouveine-
nront. ll n'otr ronrl rl'rrillcrrrs compte. « Un homme
nouvcnrr rloit rrrrgir r:lr rrroi », a.t-il déclaré au len-
denrain tlas tlloctiottr.

« Les légendos rlo xrrrrn opposé qui environnent
sa personn€, légondo drr .lrrif huineux, légende du
Juste crucifié, sont égalorrrolrI fnusses » (L).

Léon Blum subit sans tnrrlor rl'inrrroyables procès
d'intention. Au Congrès do lu ti.lr, l,( ). tlo Nanles, il
s'écrie : « Nos adversaires donrorrrr'n 1lulriol,es cloivent
réfléchir. » Ce qui signific, évidornurcnL, explique en-
suite le leader socialiste : ( Nos nrlvcrsuires gui com-
prennent bien les intérôts do ln l'nt,rio. »

La Cagoule naissanto dil[rrso unc autre interpréta-
tion, qui aboutit à persuarlcr lc Conseil supérieur de
la Gueme qu'il s'agit d'une déclaration de guerre : « La
phrase doit s'entcndro ainsi : nos adversaires encore
âttardés aux idées de patriotisme. » C'est le début
d'une campagne d'inton (2), dont nous observerons
par la suite de multiples développements.

Rélorme du droit d,c propriété.

M. Léon Blum étant à la tête du « ministère des
masses », une vague de grèves sans précédent déferle
sur le Pays, accompagnée d'occupations d'usines. Il
s'agit là d'un phénomène inédit et d'une importance

(1) Jacques Cursrrnnr, Hi"çtoire ile la III république, tome VI
(Ilachette).

(2) Intoxicatioa.



18 L'HrsTorl"E sncnÈ'rn

Une bonne partie des nationalistel' Pour leur part'

"np'rï.u 
à;-'Li.;rr.- ourr" r-Att'ion . française, charles

Maurras urrri-OÀt dès le 9 avril 1935 :

«CeJuifallemandnaturaliséoufilsdenatu.
ralisé, q"îîiüil-;;; F*""cuis' en pleine Chambre'

q"It iÀ ttài.t"it t""-lt pas à tTi::: comme une

personng ;;;;;ilt' C'esi un monshe de la Répu-

blique dé;;;'tïq"' rii ;;;; un hircocerf de la

dialectiq ii'- i,uiÀoîlor. uotrit". h*nrain à traiter

comme tel" comPorter la« L'heure est assez tragrque. Pour
réunion d'une cour *'*àitï"ift pot'*'uit fléchir'

M. Reibel demande fu- pti"Ë de àort contre les

espions. ËJ-;1ï;là*é'ifée des traîmes?

* vorJ*u dil;îJt"' t"itre doit être de notre

Davs : M. BIum en est-il?
n'.T îi ,"rnt qu'il ait usurpé notre nationalité pour

la do.o*p;J; ;tî deàà*tr"tt' Cet acte de vo-

i;";à;;iË l'"" acte de naissance' aggrave son

",T'a,"rt un homme à fusiller, mais dans le dos. »

À la vérité, qui est Léon Blum? Un homme cultivé

er déticat, qiii*ï"S;;Jir"t-ei Proust. Un atticiste,

dit Édouard Herriot. M. 
'Ïr"q"". 

Chastenet le peint

ainsi :

« Physiquemcnt,- c'est un sexagénaire très vert'

"r* ,hl;"iîïilïe"t' a Ia mo"stach-e- tombante'

", g"rte'iîÉ"i""", a rL *it1 ::'^gÏt' 
Moralement'

c'estunconvalncu,unpassionnémême'mals
aussi ,i^.;puleux ât ,r, to,r.rrr-.rté. Son extrême

subtilité l,eniraîn, à'â;.- "o*pli"ations 
de.pensée

dont il ne se dégagt qJit toüp't -de boutoir' tan-

dis qo" 
^."u -t"**i-t*â"tËlensibilité lui fait ressen'

LES NoUvEÀUx cARBoNARI T9

tir comme cruelles blessures lcs moindres piqtres
d'épingles. Au total, un doctrinaire généreux, un
théoricien abstraitr uD stendhalien un peu égaré
dsns ln polit,irlrre et point un animal de gouveine-
nront. ll n'otr ronrl rl'rrillcrrrs compte. « Un homme
nouvcnrr rloit rrrrgir r:lr rrroi », a.t-il déclaré au len-
denrain tlas tlloctiottr.

« Les légendos rlo xrrrrn opposé qui environnent
sa personn€, légondo drr .lrrif huineux, légende du
Juste crucifié, sont égalorrrolrI fnusses » (L).

Léon Blum subit sans tnrrlor rl'inrrroyables procès
d'intention. Au Congrès do lu ti.lr, l,( ). tlo Nanles, il
s'écrie : « Nos adversaires donrorrrr'n 1lulriol,es cloivent
réfléchir. » Ce qui signific, évidornurcnL, explique en-
suite le leader socialiste : ( Nos nrlvcrsuires gui com-
prennent bien les intérôts do ln l'nt,rio. »

La Cagoule naissanto dil[rrso unc autre interpréta-
tion, qui aboutit à persuarlcr lc Conseil supérieur de
la Gueme qu'il s'agit d'une déclaration de guerre : « La
phrase doit s'entcndro ainsi : nos adversaires encore
âttardés aux idées de patriotisme. » C'est le début
d'une campagne d'inton (2), dont nous observerons
par la suite de multiples développements.

Rélorme du droit d,c propriété.

M. Léon Blum étant à la tête du « ministère des
masses », une vague de grèves sans précédent déferle
sur le Pays, accompagnée d'occupations d'usines. Il
s'agit là d'un phénomène inédit et d'une importance

(1) Jacques Cursrrnnr, Hi"çtoire ile la III république, tome VI
(Ilachette).

(2) Intoxicatioa.



20 r,'Ersrorns sBcnÈrr

capitale. Au oontraire de Mauriee Thorez (« IIs disent :

illégalité. Eh ! Non ! C'est une nouvelle légalité qui se
forme, tout simplement ») (1), M. Léon Blurn prodigue
pourtant des apaisements au Palais-Bourbon :

« On m'a demandé si je considérais ces occupa-
tions d'usines comme quelque chose de légal.-Je
ne les considère pas comme quelque chose de
légal... Ces occupations ne :olt pap -c-onformes aux
règles et aux principes de la loi civile française. »

Parmi les démocrates - chrétiens, précurseurs du
M.R.P., M. Maurice Guérin, voisin, dans les colonnes
de l'Aube, de M. Georges Bidault, écrit ces lignes qui,
vingt-deux ans plus tard, en L962, s'appliqueront au
début d'une autre révolution, celle des occupations de
terres par les paysans :

« ... Nous sommes au carrefour historique où
finit un monde et où commence un autre monde.
Un nouveau monde appelle nécessairement un
nouveau droit. Ce nouveau droit social doit corn-
porter des modifications à l'exercice du droit de
propriété comme à l'exercice de l'autorité. »

A des millions de travailleurs qui n'ont, de leur vie,
pris de vacances, l'espoir est donné d'une vie meil-
leure, grâce aux lois sur les congés payés, les conven-
tions eollectives et les quarante heures. Cette période
marque les débuts des week-ends ouvriers (les motos
et les tandems sont encore plus nombreux que Ies voi-
tures) et l'eseor des Auberges de Jeunesse, avafr't.
gerdes de l'immensë vogue actuelle du caneping.

(1) Rappolt à l'Assernblée det communistee de la ré$on parisienne,
11 juin 1936 (cité par MM. L. Bodin et J. Touchard, dans .Frotùü popù-
bire 1986, A. Colin).

LES NOUVBAUX CANBONAAI

Aht ça iral ça iral ça iral

2,1,

Atüointr d,rrr r, n[ut,rr gro, ta prupart des possédants
LT,],,:ll_t. P.rrr. r)*rrr ror'r,,ro8 .ôto,ti.sent Ia rvlarseil_[,aæa, r,uix ,rrrri I rn.r,orn,iit.trutr*.t r;, strophes : Ah!ça ira, ça i,ru,, ç, ira, t,,,r ,ri,riri,,,îr,rinrr'i"n1;";;;;r;.n^

L'Armée--en tour,o rrorrrro i,i n'*i'i,outa. par resplus vives âtur*àr.'üAii;,rrlgro nu,r,rrrr:. La RËénaniea été réoccupée, quelqu,,, ,u,,T, j,f ,;;'ili, l;7 *;;:î;samedi, alor§ gue're-s f'.or,çuli rir,i,,,,,,'iu* champs.Le 29 mars,'un prébiràitô ,, ,t,i,iiir, ,r iifrr-.ià'il'a*
Lîil;"!,i, ffiî ïi M:ï:ri,îi; ï 

;iT:, 
i ï * r,,. a o â'.,,u

l r üiü ;'*., d, ;ili, fiÏiif ü, ï{t,,,_,,gft
.ài#ï1ff:ii?i,Ti mlll,, ,,,,,*irc ,rc r,rance de ts40r,la tacriquc 

"clativô ù i;ui,,pt;i ;i;;Ëil er des 
"riorrJd'assaur. l,'u.n.,s.b. r.,ri,,ïr-a, il;;i;r. aux répubri-

_ 
"îà; *ï ËËî, ix,,u,*.# ffi"_î,î"îk t,,, "î;;;I'organe pr(:f érô clcs cadre, miliiài-* ; îîÈ;i; ;;"p;;;:;,par Ie vénérable générar desasteln;;,';;* yeux de qui* 
T*HT popular", Ogale ,, f,r""ü';;;;;i"r » :

3*iiiri,i.ïi!:*1t",.,o$',ËT"î'tr1ïiîtï;"tïîpouvoir nolitique 
I. aujou"d'-h;J, .g]-#il g"e*e conrre Iabarbarie- mosôovite ït r" ,ii,iii;;;ir""ïccidertare. 

»
_ _ L'Armée française ignor., a""r-rr-rnr;,blè-.; 

-rî.ir"", 
er ce,- en tbutu t o.r,ttltTl"Éirltî*î::

l1-pl,"p"rr du temps, réactionnairs ;;;;i;æ"riie. "Ëifr
vrt dans ses c
se voue avec [i:iii; ï.,riîH;:#,:1"i""întlttdéfense nationïre. EIIL àa"..r, .ofi ir".ürlu gauche, surIes socialisres qui onr ,*t"ro, ." 1biâ-î'gàb, r" service
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de deux ans et 800 millions destinés à l'armement. A

"rtt" 
ârt", la S.F.I.O. espère encore aboutir à la sécu'

;iré *;;diale à ir".r.*s la Société des Nations et l'orga-
;i*;ir" collecrive de la paix. M. Léon Blum a Pro-
;üe;-de"x ans avant son arrivée au pouvoir :

« Déposons les armes : bon 8'1, mal gré, I'Al-
lemagnà devra en faire autant ' (t)'

L'illusion de Léon Blurn n'est pas oubliée par ses

,d""rr"i."r. Les Camelots du Roi 
-psalmodient 

:

« Tout va très bien, monsieur le Rabbin' »

L'Etat-major s'inquiète de g1.".- en plus de la forma-
ti; àe cellut"r ,o*ràunistes (21 art.-les unités et voit

(1)Del'oppositionaupouvoirrla.tendaneefutrenversée'commotou-
;orir, "o 

p""uit cas. Dans'le populaire du 3 mai 1940, M. Max Dormoy,

Lirrirtr" âe l'Intérieur du Cabinlt Blum, écrivait : « C'est à partir de-f 93,-0

ô; i;" a fourni un effort vigoureux pour-assurer le réarmement : 22 mil-

l'ia"ds en 1937 contre 12 milliards précêdemment' »

Enrevanchorl'économistosauvysoutientlathèsesuivante:
« Finalement, chargé d'intentions généreuse§, lo Front populaire

a retard6 le eocialismo d'au moins une génération, tout en afiai-

blissant dangerousement la Franco devant Io nazisme (le nombre

d'avions livrâs à I'lltat a été en 1937 de 450 en France coDtre 4 320 en

Àllemagne;en1938,500avionsenFranco,6600enAllemagne).
Qu,unho*-*docettointolligonco(M.LéonBlum)etdecettesj"9.
rosité se soit trompé aussi sd',rô"ornont fut un malheur que seule la

génération suivanto reconnaitra ploinemont' »

(Réponse à une lettre de M. Robort Blum, publiée par l'Eapress du

28 avril1960.)
(2) A l,invlrse, les communistes s'inq'iètent do lire dang üe Notional

les convocations guivantes :

« GrouPes régimentairos.
c Régiôn de Parie. Une réunion do nationaux populaires -d" l:

garnisoi de Paris devait avoir lieu lo dimanche têr décembre à

i0 h"rr".r. cette r6union e't reportée au dimancho 8 décembre en

reison do la vaccination do la ôI"tte appeléo' Mêmo local'

r Naucy, Toul, Lunéville. Les nationaux populaires appartênaDt
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la soviétisation en marche. f)'ailleurs, I\{. Maurice
Thorez ne s'est-il pas écridr nu Palais des Sports :

I L! pnrt,i colntnunisl,o sr:ra avant peu au pou-
voir. .lo lrr rlir, (tnnulrrrrlcs, Bvant pett.! »

l)cs irrr:irlcrrl,n r'rr:lrrlr,rrl,, l,rrls rlrrr: eclui-ci :

Un bnt,rrillorr rlo r:lrrrnnrrrrrs rlrtlilr: dr:vant M. Pierre
Cot, minist,rc do l'Â ir, rlrilôgrrri l)ur M. Daladier, mi-
nistre de la Déferrso lrrrl,iorrrrlrr,-nrrx rnarrceuvres de
Provence. En maniôrr: rlo rlri li, lrr r:hef de bataillon
commande : «'fête, droi[u ! ,, ulor,x r;rrc I'llxcellerrce se
trouve à sa gauche.

Voilà dans quel -r!l;a[.Ho 
(lrilrrrt lrr llr.nrrr:r: ulors que la

glgrrg _rôde- à ses front,it\n:s. (Jrri r:rr por,t,c la rcsponsa-
bilité? La classe orrvrii)rc (lrri rrsJrir.rr à rlc justes amélio-
rations de ses contliLiolrs rlc vici' Ou bien, les élites
(thème_courant : « /ls n'onl, pas lcs rnômes besoins gue
nous. Des salles rlr: llrrirrsi'} ils mettent leurs pommes
de terre dans _lcs bnigrroircs »), qui, sauf exceplion, ne
veulent rien abandorrrrer?

C'est de 1936, en tout cas, que date le commence-
ment de la fin du prolétariat en France.

Dans la vie, suivant que I'on se trouve d'un côté ou
de l'autre de la barricade, on adopte, ou bien on rejette,
le -prop_or dg Gæthe . « J'aime mieux une injustice
qu'un désordre. »

aux corp§ en garnison dans ces trois villes soront prochainement
réunis par les soine de la aection do Nancy ct dos groupes régimen-
tairos seront constitués.

« Reims, Châlons. Los nationaux populairee appartenant aux
corps en garnison à Reims of à Châlons Boront très prochainement
réunis à Reims, pour la concûitutiorr «lc groupes régimentaires. »

(Exclamations à I'oxtrêmo gauche commrrnisto.) Intervention de
M. Sulpico Dewez, député du Norrl, à la Chambre des députés.
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(Exclamations à I'oxtrêmo gauche commrrnisto.) Intervention de
M. Sulpico Dewez, député du Norrl, à la Chambre des députés.
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.ÊCHÂPTTRE II

LES MARÉCIIAUX

PÉr.Lrx ATTEND sous r-'oRME. 
- 

Fn.a,xcsnr o'Bspunpy. - Lgs
nÉsrlux ConvreNoLLEs ET LEs cERcLEs BLEU-BLÀNC-RouGE. 

-Lss roNos DE LÀ Cecour,n. - L'assÀur coNTnp r,l RÉpuBLIeuE.

Dans les milieux qu'il est convenu d'appeler « natio-
naux », la montée du péril rouga fournit désormais la
substance de tous les échanges de vues.

Bn présence d'une situation jugée pré-révolution-
naire, deux formes de mouvements clandestins se des-
sinent, d'abord parallèles, qui se rejoindront ensuite et
qui se sépareront bientôt : d'une part, les groupes
d'autodéf ense constitués dans l'Armée, d'autre part, la
Cagoule civile.

Considérons d'abord puisqu'il vit le jour le
premier - le mouvement nrilitairc.

Craignant l'apparition des « soviets » de casernes,
de nombreux o{ficiers songent à s'organiser avec le
concours de sous-ofliciers et dc soldats du contingent
triés sur le volet, en groupes d'autodéfense. Ce dessein
s'a{ïermit à mesure que la guerre d'Espagne étend ses
ravages.

Au surplus, Ie S.R. (Service de renseignements) de
l'armée française transmet à I'état-major général de
l'arméé, à Paris, un document venant'de Barcelone,
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dans lequel il est écrit « qu'au début d'une révolution,
les olficiers de l'armée active doivent être purement et
simplenrcnt supprimés » (1). Panique dans les cercles
dc gnrrrinorrs. l)cs olli«:iers cesscnt dc coucher à leur
tlorrricilo. A Mrr17, lo oornrrnndunt do la région, le
génrlnrl (lirurrrl, tlil[uxo l)rlr ln voio réglomentâire, ce
textg paruri k:s clrcftr do oorl)$, dont le colonel de
Gaulle, cornmanclant le rrlgirnoirL tlo r:hars.

A Paris, un camarade tlo prorrurtiorr tle Charles de
Gaulle à l'Ecole supérieure ,le gucrro, Goorges Lous-
taunau-Lacau, o{ficier détaché à l'état-major du maré-
gh"l Pétain, orgaqise- « les réseaux Coivignollos )).

Pourquoi C-ofyignolles? Devenu écrivain d'étàt-major,
successeur d'ailleurs, à ce poste, de Charles de Gaulle
qu'il connaît bien (« C'est un ascenseur qui ne s'arrête
pas 3 l'étage_», dit-il), Loustaunau-Lacau a été chargé
p_ar !e maréchal Pétain d'écrire la vie de Yauban. Or,
Vauban compte un Corvignolles dans sa famille. Sous
l'inspiration du moment, le commandant Loustaunau-
Lacau transforme ce Corvignolles en un oflicier de car-
rière décédé, dont tous les membres du réseau - êr
particulier d-e très nombreux chefs de corps re-
çoivent, en signe de reconnaissance, la soi-diiant carte
de visite : Herçé-Gratien d,e Corvignolles (2). Les ré-
seaux Corvignolles sont nés.

(t) Ce document était apocryphe. M. Daladier, miuistre do Ia Guerre,
prit des sanctions.

(2) Suivant les cas, ces cartes de visite étaient coupéos on dcux, selon
un pointillé varié. Pour prendre contact, les aflïliée qui no s'étaient jamais
rencontrés, devaient réunir leurs demi-brietolr.

ce systèmo de reconnaissance fut, do nouvoau, utilisé on mai t9b8 par
le mouvement contre-révolutionnaire dos gênéraux Chassin et Cher-
rière - mouvement qui, à Alger, avoc I'aide des troupes de Pierre Lagail-
lardo et d'Ortiz s'ompara tlu Gotrvornornont général avant les gaullistes.

officiers subalternee dans la Jrdriode 1936-1940, les généraux Cherrièro
et Chassin avaient d'aillours appartenu aux régeaux Corvignolles.
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N actarre.

Loustaunau-Lacau se met au travail. Béarnais court
et trapu, il représente le type « force de la nature ».

Esprit brillant, teinté de mythomanie. Soldat héroïque,
comme il le prouvera en L940 et dans les carnps de la
mort, il se révèle aussi comme un llraniaqrre du rensei-
gnement, un obsédé de la clandcstirrité, un tourmenté
ile la conjuration (1). tl choisit son premier pseudo-
nyme z Naçarre. Plein d'humour, il raconte volontiers
qu'il descend d'un bâtard d'Henri IV. Il n'en reven'
dique pas pour autant le trône de France. Patriote
exacerbé, sans discernement.

A la tête des réseaux « Corvignolles , (2) Loustau-
nau-Lacau « décortique » les cellules communistes de
l'Armée : deux cents, souligne-t-il, sont « liquidées en
douceur » par ses soins. Il remet au généralissime
Gamelin urr exemplaire de l'édition originale du livre
l'Insurrection armée, dérobée, dit-il, par ses agents au
siège du P.C., livre dans lequel il gst indiqué qu'au
dé5ut d'une révolution sociale « il faut tuer tous les
ofliciers d'active i'r considérer comme des ennemis de
classe ».

Mis à la porte de l'Armée par M. f)aladier, ministre
de la Guerre (« C'est un ollicier d'avcnturc )), dit-il),
en 1938. Réintégré en septembre 1939 après la décla-

(t) Aprèt la guerre, candidat aux élections législatives de 1951 danc los

Basses-Pyrénées, son premier mot, en aPprenant qu'il était élu, fuü :

« Enfin, je pourrai comploter à I'abri de I'immunité parlementaire. I
(2) Appelés aussi par Loustaunau-Lacau « Cercles bleu-blanc-rougo D,

cux-mêmes codés : le bleu représente les militaires; le blanc, les civilu (loe

réeeaux en compronaient quelquos-uns) ; Ie rouge, les ûnanciore do I'or-
ganisation, dont un banquior.

LES NOUVEAU)( CANBONÀRI

ration de guerre. 'Arrêté au front le 22 mars 1940, sur
ordre de M. I)aladier, prdsident du Conseil. Frappé
d'une lounlo sant:t,ion disciplinaire au front, il -fut

olrfornrd rI ln forteronno do Mrrtzig, près d'Obernai.

Itu''' - 
Le cotondrGrousiî:$lifil"\:J-;iîrî{mand'ant Loustaunau-
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A I'état - major Pétain, Loustaunau - Lacau ob-
tient, d'emblée, l'adhésion à ses réseaux du capitaine
Bonhomme, o{ficier d'ordonnance du Maréchal. Dra-
gon jovial, « Mameluk » fidèle, célibataire amateur de
pernod et de filles, Bonhomme raconte tout au Maré-
chal : Ies potins, les « coucheries » et les histoires de
l'Armée. Le Maréchal sait donc beaucoup de choses sur
l'affaire Corvignolles, et, irrdirecternent sur la Cagorrlc
civile (1). Beaucoup de choses, mnis pos tout. Loin dc
là : Loustaunau-Lacau ct llonlromrno redorrl,ent lions
cesse que « le Vieux », très fatigué, pnr irrri[ants, du
point de vue intellectuel, ne conrmette quelque gaI[e
magistrale.

A l'insu du Maréchal, Loustaunau-Lacau dissimule
un jour des caisses de grenades et de détonateurs dans
le garage de l'état-major du 8, boulevard des Inva-
lides. « Ce cochon va faire sauter le Maréchal », s'écrie
le commandant V... en découvrant la cachette.

Pour ses documents secrets concernant les réseaux
d'autodéfense, Loustaunau - Lacau utilise sans ma-
nière... le propre co{Ire-fort du Maréchal. On trouve là

(1) Le maréchal P6tain fut aussi ronseign6, au moins en partie, par un
maître des requêtes au Consoil d'État que lrri avait, présonié le sénateur
Lémery et qui allait dovenir lo promier gardo dos Scoaux du Gouverne-
ment de Vichy : Raphaël Alibert.

Gracié par le général de Gaullo, sous lo gouvornomont Michol Debré,
et sur I'initiative de M. Edmond Micholot, ministre do la Justice, qui
souhaitait pardonner à la fois à un vichysto, à un g6néral allornand encore
interné en France et à des militants l'.L.N., M. Raphaiil Àlibert n'a cossé
de nier son appartenance à la Cagoule. Uno eeulo list,o - chiffrée - de
quelques membres de la Cagoule a été saisie par un hasard extraordinairo;
à la lettre A, on lit : Aliberl, sans prénom, il est vrai, mais avec l'adresso
personnelle de celui qui allait devenir ministro de Ia Justice.

Au demeurant, des témoignages qu'il n'est pas possible de mettre en
doute indiquent que M. Raphaël Alibert, non geulement appartenait à
la Cagoule, mais siégeait au Comité directeur.

LEs NoUvDÀUx CARBoNÀRI 29

notamment la charte des réseaux corvignolles rédisée

.ühi,itî:.:îîîï'i"l,i",l',,iJiîlu,i,,îïJrtï,*xn"tîi::tiohd rlnn; lo gonro nolllo :

I.,e testurrr,ont clu viuil, ollir:icr il,tt t:tt,t,rt,l,t:r,o,

^ 1, 
Mgi, comte l{ervé-Graticn dc corvign,lles. of-ticier de cavalerie en retraite, j,aperçoirî., Jiàir.,au ci-el, mais-j'en découvre peu sur mes manches...

« Je vois la France sur une pente d""E...ï.u.J'adjure ma famille er mes "*i, .il;;ïË";,ili;
pour conserver le patrirnoine menacé, etc..., .t".1-,

Bien ou'abritant, à son corps défendant, res secretsdans le ioffre-fort'a;Ot"i-,
irr;t§_éré r" « patron , d"îijt:uÏ*T:noe 

Pétain n'a

Le Maréchal àe-urre beaucoup trop prudent... Ren-trant la tête dans les épaures, comme un p;iü â; ï;;-dun sous la mitraille,.il .;1e, L"ïàltiq"", sa phrasefavorite : « [l ne faut jarnars sort* trop tôt la tête dutrou. »

Pétain écoute, observe, enregistre, attend.
Naç,'a*e (Lousta,rr".,-L".""1i ."-br"i"t. II confie àun de r.. "'*ii ;frilil; dü" étar-major de paris 

:

« Lorsqïu ju pr+ au Vieux de nos activités, ilm'écoutelt ne .iit rien , (2).

- (î) Mcttant la rnain snr lc texte, Ier magistrats ins*ucteurs mirentbeaucoup do remps.av3nt 
-de comp.ondre de qr"i ii.;ugi..uit.(2) Au procès pétain, Ie crmmandant Lolstaunar-"L.".r; a indiquéqu'en tg36, lc mar{char pétain I';;;i chargü , Jub;;* un peu ce quiÈs pàssê r du cût6 de la Cagoule.

Eu rontrànt de cetto miselon, « j'ai dit au Maréchal, décrare Loustaunau-
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Pétain paraît donc n'encourager ni découragor qui-
conque. ÉlranEe attitude.

Aüiourd'huiimembre de « l'Association pour le sou-
tien de l'actio, d,, général de Gaulle ))r u-n hopqg qli
a suivi avant la gue-rre, de l'intérieur et dans le détail,
l'affaire de la Câgoule, nous a déclaré, après mûre
réflexion :

« Pétain attendait sous I'orme.. . Mutatis mu-
tandis et révérence parler, tout cola me rappelle
l'attitude du général de Gaullc au rnornent du
tB mai 1958... »

Nous transcrivons. Pour la petite ou pour la grande
Histoire? Pour I'Histoire qui, âinsi que le dirait Charles
de Gaulle, jugera tout et tous à son heure.

A la vérité, le chef de la Cagoule est le maréchal
Franchet d'Esperey, pied-noir (par hasard) de Mosta-
ganem, alors âSé àe quatre-vingts ans. Pour 3PPeler
Ë. chôses par "leur ,rô*, ce valeurerx capitaile. qui
s'était illustré, entre autres, sur le front d'Orient,
commence d'ôtre gagné par un gâtisme - prononcé.
Comme quoi, pour sauver sa légendè, il ne Jaut jamais
s'occupe, trdf longtemps des-àff"it.s publiques, bien
sue Ciemencàau ait encore déployé une énergie ex-
tïaordinaire jusqu'à Ia victoire, à I'âge do soixante-
dix-sept ans.

Franchet d'Esperey, au log flamboyrT} d9 panache,
conserva longte*p. üne vitalité extraordinaire. Sa de'
vise s'inscrit"en d.rr* mots : « Sans freins. » C'est un

Lacau : s Mottsieur le Maréchal, ily a d,es armes, » Et le Maréchal a répondu,:
q, C,est grand, damrnage, cAr l,orsqu'on a des arrnes, on éprouve le beæin da

ien ac,:iir. » {CI : procès Pétain. Compte rendu sténographique.)
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homme de guerre, ull 'furenne. il n'est « ni de droite,
ni de gauche », ce qui veut tou[ dire.

Enfànt, lycéen à Versaillos, il suit les mouvements
dor trorrpor qrri ollt:rrutt r:oltl,rc ln Commune. Adulte,
il rrigrùl,n nn lr.il,trroliv lr, (!ornrnuttrlctnent d'escrime :

« 'l'orrjolu'n lrr Jroittl,n nu (:ot'1,H. » Ollir:ier, il est noté
« hors ligrre, tlo vrrlottr r.xr:r,pl,iolrttr:llo ». Il sc montre
écæuré par les ordrcs r()çun ,{oun lo trrirrist,i:re Combes
en vue de procéder, au besoin, I)ur lrr [orr:0, uux inven-
taires des biens religieux.

En 1906, des grèves de mineurs ôclutorrt rlans le
Nord et le Pas-de-Calais. « Pour assurer.l'ordre (1),
d'Esperey reçut le commandement d'un détachement
assez important : trois bataillons de régiments d'infan-
terie différents I trois compagnies d'autres régiments ;
deux escadrons de dragons et deux escadrons de hus-
sards. Clemenceau avait, au début, donné aux troupes
l'ordre formel de ne pas se montrer; mais ce nnétait
pas la méthode du colonel d'Esperey : il prescrivit à
ses chefs de détachements de ne tolérer aucun rassem-
blement, d'éviter de tirer pour ne pas atteindre des
innocents, mais d'aller de l'avant baïonnette au canon,
en sonnant Ia charge, de manière à refouler les mutins
à coups de crosse ou de baionnette, sans pouvoir se
tromper. En quelques jours, l'ordre fut rétabli.

« Par les méthodes qu'il employait, d'Esperey sê
faisait considérer comme brutal, mais il était indif-
férent à I'opinion qu'on se faisait de lui, et cherchait
uniquement à atteindre le but fixé.

« II obtint un témoignage officiel de satisfaction du
ministre de la Gueme « pour Ie zèle et le dévouement
dont il avait fait preuve et pour les qualités de tact,
de mesure et cl'à-propos qu'il avait déployées dans

({) Général Paul AzAN, Franclæ,t il'Ecperey (Flammarioa).
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I'accomplissement de la mission délicate qui lui avait
été confiée ».

En Lgl,4, selon Joffre lui-même dans ses Mémoires,
« le rôle de Franchet d'Esperey mérite d'être souligné
devant I'Histoire : c'est lui qui a rendu possible la
bataille de la Marne ». Il restera d'une violente ger-
manophobie, jusqu'à sa mort, et en L942 (1), il ?'oP:
poserÂ à la politique de Vichy. 4 "g-!t 

d c. mortrir, il
âonnera des brdres pour glte Bû fnnrillo qrrit,t,e le.r:or'
tège au cas où dos Âllornurids r:roiraiottt rlovoir nssister
à ses obsèques.

Le vieuw sanglier.

En 1936, Franehet d'Esperey décline intellectuelle-
tnent tout en donnant encore l'impression de vouloir
charger, tel un vieux sanglier. A table, il .ne marrge
plus I à travers sa machoire-brisée par un accident d'au-
tomobile, il engloutit les aliments dans ses lippes molles
et humides, donnant un spectacle qui afllige ses o{Iiciers.

A l'avènement du Front populaire, Franchet d'Es'
perey prend des initiatives Clangereuse_s. 11 reçoit Eu-

âe"e Deloncle qui porte la Cagoule sur les fonts baptis-
ârrr*, il lui doirne son accord ct il délègue un o{Iicier
supérieur (2) pour le représenter aux conférenees du
« eonseil supéiieur » des cagoulards.

Par ses propo. d'une incroyable violence, le- maré-
chal se livre u'rrr. freins ». Dans sort bureau, hissant

({) Dùr le dêeès de Franthet d'Espur6y, un mot fut aussitôt attribuÜ à

Pètain : t Eaûn, t6ul. » Il n'étuit taux qu'à demi, compto tenu de la
haine cordiale que Be ÿoueot, tn générel, loa grands chefs neilitaires, à

l'image des grands chefs politiques.
(2) Voir dâns ta partie e Documeots eecrets et textos inédits I le docu-

ment rédigé pour lnauteur pâr cot ofreier eupérieun
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sa lourde stature sur ses cannos de vieillard infirme,
on l'entend hurler à la curr[onudc, en parlant de ses
amis cagclulurrls :

«. l{rl-rro r;rt'r'l,r ur'otrt cxr':r:rrl,r': qrrclclu'un cette s€-
trtrritroir »

( )tr pt:t'çoil, trucrlro rlrt t,rrl,clrl,ixnrurl,n : « A bas la
gucuso ! » l,'crttorrt.trgrr r:xl, rlllorrvrrttù6.

Un autre jour, lo rrrrrrdr:hul rlrl,r,r: r:rr fru.(!ur.. Lt: li'ront
populaire bat son plein. l)cs gr!n/:rarrx do llrigions ont,
transmis des rapports pessirnistes sur I'act,iori cornrnu-
niste dans l'Armée. Franchet d'Esperey considère guo
le gouvernement Léon Blum a failli à ." ia.he. Il décitlc
d'alerter M. Atbert Lebrun, président de la République.
Il demande à Pétain de l'accompagner à l'Éiysée.-

Il prévient son état-major :

« Si Lebrun refuse de marcher, pâs d'hd:sitation :

on fait pan ! pan ! »

Franchet d'Esperey sollicit,e l)étain en vue de la
démarche. Et Pétuin, irnlussiblc sous son beau visage
marmoréen, décochl rrnc lli:che :

« Je suis un rrrnrd:chal républicain, moi. »

Franchet tl'lJsperey cautionne la Cagoule naissante
_aux yeux «Ies grands industriels (fabricânts d'automo-
biles, d'huiles comestitr_les, de- pneumatiques, de par-
{umsr de soies artificielles) qui,-apeurés, àccordent des
fonds importants. La mannè tombe sous le patronage
du- maréchal, dont l'état pitoyable, dissimulé ,.rE.
soin, bien entendu, n'est connu que de rares initiés.

Aux cagoulards qui sollicitenf certaines caisses du
patronat, 

- 
Franchet d'Esperey confic des lettres de

créance, signées de sa main, ainsi rédigées :

« Vous devez por[or foi au porteur de cette
lettre. »
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Le Maréchal verse I 500 000 francs à
Lacau, puis ce dernier s'entend, un jour,
I'état-major de l'ancien commandant du
ditionnaire en Orient.

Loustaunau-
convoquer à
Corps expé-

« Et le vieux Maréchal - raconte Loustaunau-
Lacau (1) . que je revois toujours avec son regard
intense de lion blessé, me dit exactement ceci : -

« Loustaunau-Ltâcâu; jr: rcçois vos brrlletins se-
crets, je sais cc que volls fui[r:s. ll y ü ici un
homme, M. Deloncle, {ri agit dans un autro scns
que vous ; il veut renverser I'Etat I c'est la seule
façon qui nous reste de sauver encore les débris
de la victoire de 1918. Je voudrais que vous met-
tiez votre main dans la sienne et que désormais
vous travailliez ensemble.

« Je lui ai répondu : Jamais, monsieur le Maré-
chal. Notre but est bien défini : nous nettoyons
l'Armée de tous les miasmes qu'elle recèle et nous
faisons le maximum d'e{Torts pour [a relever mo-
ralement et matériellement. Ce que nous pouvons
savoir des préparatifs d'Hitler pour la gueme pro-
chaine nous enlève toute envie de participer à un
mouvernent de putsch quelcon{ue, qu'il soit de
droite ou qu'il soit de gauche ; ne comptez jamais
sur nous pour cela.

« Suivit une discussion orageuse avec f)eloncle,
poursuit. Loustaunau-L,acau. .Ie savais qu.e 90ia
un certain nombre d'olliciers, et non des moindres,
étaient inscrits dans ses rangs. Je cédai sur un
seul point : j'acceptai de recevoir lcs renseigne'
ments de Deloncle qui concernaient strictement
l'action communiste dans les casernes, et, en

(1) Déposition au procès Pétain.
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échangez je lui d.enra,tlni de nre rer,ettre la liste
des olliciers inscrits chcz lui et cle les délier d. Ë;serment. Notrs nors B,r,r.*s vus p{rr t" ,"it" d;;ou tr,is f,ix, trluj,rrrn drrrË co ,,,ii,iiu cacrre.

,r .f ',i rot,i,ri ,rir t, c,goulr: r*, 
"urrro.ua., quic'y d.l.rri,rrl, irrnr:ril,r,._r,.rrf",,,i; innio'uu, nom n,apas d'irrrp,rl,ur(:. : il rr'rr j,rrri ,,,r,,,r,, rôlo.

« euant au rnurd«:lrul li'rrrrrr:lrcl, rl,linl)()r,ov. corr-clut Lousraunau-Lacau, j* --i, i,ir,i i;'i;;;it 
"il,même chez lui. J'ai été reçu assoz f*rrctrrirrr-i,t. li.lui ai montré, _avec Ie d;;È;-"tioin,,,,a q,i ,c

l^r.y_"1ir_pas 
te taisser insensiblu, i;;-;;q;.i'îrü

:::iill personnellemenr à mélanger son ,ro*, ii.-f,o,eux et respecté, à une aventure. Il l'a .orirp.i,
"1 lg suis periuadé q_ue ses relations avec ra ca-goule en sont restéesja. ,

Au cours de cette entrevue mémorable avec Iemaréchal d'Esperey et Nacra*e, nrto.r.t";;;it ;i;é;
« Nous.voulons renverser I'Éht parce qu,il n,v

." qly. moyen de faire autreme"t. ^I,ià",r"r 1àiràiXle faire pai to.rs les moyens, y compris Ia f;rr"un ne peut pas vivre avec la itépubiique.- »

Cette profession de foi
su;et...

nous amène au cæur du

En présence du maréchal Franchet d,Bspercy, Dc-loncle àvait encore d;;i;;;; ce jour-là : « II faur rérabrirIe Roi , (t).
II est bien vrai,que les- éréments de base de Ia ca-goule sont monarchistes. M;i, i;, â.r*i", varient sui_

(1) Le 25 novembro 1937, der perquisitionr so d6roulèreut au Courrierroyal,
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vant les interlocuteurs : aux uns, la Cagoule parle de

réJab[r [a royauté, aux autres d'instituer un Direc-
toire politico-*ilit"ir.. « Après quoi, on vema' »-- g"'réalité, les contre-réïolutionnaires, d'abord dé-

"id.t 
a aetr"ire ce qui existe, peuvelt - comme plus

tard une partie de IO.A.S. - ie réclamer du propos :

« Vous dites : où vas-tu? Je l'ignore, mais j'y
vais. »

CIIÀPI1'RItr III

tE CONDOTTIEITE

Ln CourrÉ srcner. - Le TnrnuNar. supnÊup DE LA Crcour.u. -Lu senMsNT. - Lrs coons. - Lp pr.^a,x DE MoBrlrsatroN. 
-Lp KnrBcsprnl. - 

« Nous soMMEs $rÉcuÀxrs ! » 
- Lps nrrpc-

rrrFs. - Conps s.o.xs rârp ou rÊrr saNs coRp L'pnroxpnu-
MENT clÀssreuE ors nÉcrrrrs.

Cagoule, cagoulards... Ces mots poursuivent une
longue carrière, bien {ue, dans leur valeur intrinsè![uCIr
ils ne correspondent pas à la réalité. Leur fortune vient
de ce qu'ils frappent Ies imaginations, en évoquant Ie
trop célèbre Ku-Klux-Klan, la société secrète d'outre-
Atlantique, de caractère raciste, dirigée contre les
Noirs, les Juifs, les communistes, les immigrants ca-
tholiques du bloc latin. Dissimulés sous des- cagoules,
les a{Iiliés du Ku-Klux-Klan occupent leurs menus
loisirs à passer leurs adversaires au goudron, à Ies fla-
geller, à les lyncher, ou encore à les marquer à l'acide,
voire à les émasculer.

!a Cagoule noest qu'une imagc. L'organisation s'ap-
pell;e en réalité Ie C.S.A. R., le Comité seret d'actiôn
réç.,o,lutionnaire (1). Les initiés ne se donnent pas le

(1) Un peu plus tard, pendant une brève période, le C.S.A.R. change

s7
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s7
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ridicule de revêtir la cagoule. Tout au plus usent'ils
d'un « loup », dans certàines circonstances : réunions
pour les piestations de serment, séanc.q! du Conseil de
àuerre, a-ppelé « Tribunal Suprême » (1).

Le C.S'.n.n. fédère, lors de sa constitution, diIIé-
rents groupes de province,_dont « Les Enfants d'Au-
vergne , D) à Cjermont-Femand, et surtout « Les
Ch&aHert'd,, Glaive » à Nice, minuscule, trtuis agis-
sant club fascist.c des Alpr:s-Muritirnr:s.

uno lettre à ses initiales et dovient I'O.S.A.R. (Organisation opécialo activo-
réserve). Le dessein est alors de favoriser lee contacts avoc I'armée.

(1) Lo commandant Loustaunau-Lacau fut ainsi, un jour, après sa

rupture avec le C.S.A.R., condamné à mort, pour avoir,-estimait Deloncle,

coiservé trop de fonds destinés à ses propres organisations d'autodéfense
nrilitaire. Inlormé par Deloncle do cetto déciaion, un officier d'état-
major do Paris réplique:

« Si vous touchez un cheveu de Loustaunau-Lacau, je préviens

le Gouvernement. »

q Vous nous trahissez ! » s'exclame Deloncle.

L'officier clôt l'entretien sur ces termos :

« Jo ne vous trahis pas, mais vous n'avez pas droit de hauto ot

basse justice. »

Sans douto, Delonclo avait-il d'ailleurs d'autres raisons do chercher à

éliminer Loustaunau-Lacau, après ta sciseion intorvenuo ontre la Cagoulo

civile et lee réseaux Corvignollos' sommairomont et improprement appelés

« Cagoule militaire ». Delonclo roprocltait à Loustaurtarr-I,acau d'empê-

cher"les cadres militairee d'ontror dans la Cagoulo civilo ot do lui refuser

certains documents d'état-major.
(2) « L'Union des enfants d'Auvergne » adh6ra à la-Cagoule qui I'arma,

.ptet avoir été crééo, sous la forme d'un groupement d'autodéfense contre

lJ communisme, lors des grèves de juin 1936. Calquéo sur le modèle de

I'armée, elle comprend 3 bataillons, chaquo bataillon 3 compagnies,

chaque compagnie 3 sections de 10 hommes chacun. Chaque section est

dotée, outre I'armement individuel, d'un fusil-mitrailleur avec 2 500 car-

touches et des grenades.

LES NOUVEÀUX CARBONARI 39

Lcs Cheço,li,us du glai,ve,

I)nlulublcrttcttl, ll ln fonltttl,iorr drr (:.S.4.tt., les « che'
valiers » rriçois, obxr!rlrin I)tlr lr:s ril,trs cl, l,t:ttttes de la
franc-maçonneric, uvtli(,ttl, ;lrt'rvtt, (lltltttl, {i otlxr rle se

dissimuler, dans leurs ollir:r:s, rlr: lrr lô[r: {lllx pieds.
Reconstituons la scène.

Une table recouverte d'un ltrassttrtl t,rir:olorer ou
bien (cas.plus fréquent) d'un drapeau strr lc(lrtol t'r:pose
un glaive. Des {lambeaux de part et tl'autrc dc l'éta-
mine tricolore.

Le « Grand Maître » siège, revêtu d'un genre de
toge ou de longue robe rouge,, entouré de deux asses-
seurs en nolr. La robe se prolonge iusqu'aux cheveux
par une sorte de cagoulc.' 

- Dans la piècü, un grand drap noir. Une croix
blanche brodée, entourée de deux serpents, symboles
de « la iuiverie » et de « la franc-maçonnerie ».

Ad maiorem Galliæ, gloriam.

A Paris, la cérémonie reste plus sobre. L'impétrant
est introduit devant les chefs. Parfois, afin de donnor
du lustre au protocole, la cérémonie a lieu de nrtit,
le néo-cagoulald étant conduit: er voitLlrc, les yeux
bandés, à un appartement privé.

F'ace au drapeau, la prestation cle serrnent a lieu.
L'abonné (vocabulaire conventionnel dc Ia Cagoule) est
invité à tendre le bras «lroit et à répéter ntot à mot ce

qui suit :

« Je jure sur l'honrteur fidélité, obéissance, disci-
pline à i'organisation. J* iure de garder le secret et de
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ne jamais chercher à connaître l'identité des chefs. ))

Les- termes ne sont pas lixés ne çarietur, mais ils
changent peu. Toutefois, lorsque le niveau intellectuel
des Àéoputytes le permet, le serment s'ennoblit de la

"'TL,h ;,!," flli rXcto 
nc.te'

formule z Ad maiorem Galliæ gloriam - pour la plus
grande gloire de la France (t).

A l'uIage du vulgaire, le serment s'accompagne de

commentaires à la portée de l'interlocuteur : (( Si tu
parles, je te prévieni, on te brûle. » Ou bien : « Prends
grrde i 'Or, .r'hétit.tâ pas à te crever la paillasse. »

(Dépositions d'inculpés.)

(1) Plagiat de la devise des Jésuites z Ail, ma,iorem Dei gloriam"
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Dans tous les cas, l'impétrant s'entend avertir : le
Tribunal Suprême rend deux verdicts, l'acquitte.
ment... ou la tnort.

« .lo rno suis renclu avec Moch, raconte un cagou-
Iurrl (l ) rlans un irnrnetrble de Ia rue de Villiers et là,

''*'' iro ::,::Ti:l r'nîr1'.'"'*'

devant une table sur laquelle était posé un brassard
tricolore sans insigne, j'"i prêté serment de {idélité,
discipline et secret au Comité secret d'organisation
révolutionnaire. On m'a laissé entendre qu'un traître
au groupement avait disparu. » 

,

« J'indique que la pièce où je prêtai serment n'était
éclairée que par une lampe de bureau projetant sa

(1) Déposition d'inculpés.
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lumière sur un drapeau tricolore, étendu sur une table
et laissant les assistants dans I'ombre , (t).

« L... m'a demandé guelques renseignements sur ma
situation militaire et p-ersonnelle, puis, après m'avoir
demandé si j'étais décidé à prêter lè serme-nt exigé par
I'organisation dans laquelle j'entrais, m'a tenu ces

p*ofos : Si un commuÀiste entre dans notre organisa-
iioi, on le tuel si un lranc-m,açon cntre dans notre orga.-

nisations ofl l'e tu,e I si un adlürent trah,it notre or gani'
sation, on le tue.

« Je n'ai pu m'empêcher de répliqugr .: Merde alors!
eous tuez tàs gens con'ùn'ùe des làpiis! (sic). L... n'a
rien répondu , (2).

Parfois, la prestation de serment se réduit à une for-
malité banale :

« Dans la pièce où je fus reçu (3) il y-avait un dra-
peau, ou plüs exactement un fanion de chasseurs à

[ri"a.- Devant ce drapeau, G... me tint le langage sui-
îant : « Je ne voüs demande pas votre signature,
mais je vous demande de prêtei serment de fidélité
au dràpeau français », ajoutânt- que je devais me con-
sidérer'comme faisant partie de- son organisalio". Il
m'a prévenu gue j'aurai§ des chefs comme dans l'armée

"t qri. je leurï".rïois les mômes obligations. »

« La méthode de recrutement, explique De-
loncle (4) était analogue à celle des anciens lllu-
minés , ioin extrême dans le choix des recrues,

(1) Dépoeitions d'inculPés.

l2l ldem.
(81 ldem.
iAl lrter"iew d'Eugène Deloncle, publiée à Paris le 25 septembre 1941,

par l'hebdomadaire la Gerbe.
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désignation de parrains notables qui viennent
donner confiance à I'appr cnti militant.

« Avoc cor{ rnilitonl,s, un qrrasi-contrat est si-
gnrl : cn dr:hnlrgo rlo lcrrr firldrlitd: et, rle lr:ur zèle, ils
roçoivrrrrt urrr grtrutrl,io rlo Jlrtll,or:l.ion. Lcs traîtres
§eronl, irlrpi[oyrrlllorrrorrl, prrrrix. (]'esl, en somme
I'esprit et I'uJrllurrril, rrruir rlurrs lr; necrr:l;, d'une
armée en campûgno. »

Les mots de passe, bien entendu, sonl; mulLiples et
quotidiens: Paris... Patrie! Jean... l|artl Jemmapes...
Victoire!

Des Mémoires de Poincaré aur signes du zodiaque.

Le C.S.A.R. possède ses codes et ses chilÏres, éta-
blis suivant une méthode de cryptographie fort clas-
sique. Le code indique, par exemple : L7 - 3 - 8. Les
trois chiffres signifient : dix-septième page, troisième
ligne, huitième lettre. Cette lettre indique le début de
l'alphabet (1).

(1) Il no reete donc plus qu'à trouver I'ouvrago de référence. En défi-
nitive, les enquêteurs mirent la main sur les livres ayant servi à établir
les deux codes de la Cagoule : un tofne des Mémoires de Raymond Porn-
crnÉ, l'Histoire de France de Jacques Berxvrr,le et Reading in money and
banking, par Chester Arthur Psrr,rps.

L'imprudence d'un dirigeant cagoulard pormit à la polico do eaisir des
codes et une listo très partielle de membros du Cornit6 aocrot (voir chapitre
précédent). Ce cagoulard fut condamné à mort par lo Tribunal srrprême de
la Cagoule :'il n'avait pas reepocté uns correigrro rigorrrerrse, à savoir qu'il
était interdit à un aflilié de détonir lo rnoindre Jrapier écrit. L'intéressé
prit des précautions pour so mottro à I'abri dos représailles du C.S.A.R. et,
entre-temps, I'appareil do I'organisation fut démantelé. Mais, sous l'occu-
pation, ledit cagoulard, dès los prorniors attentats contre des militaires
allemands, fut commo par hasard, pris immédiatement eomme otago et
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Pour les signes de reconnaissance (exemple : Quelle

Deloncle, dont le souci de la minutie est stupéfiant,
a prévu,' à l'intention des cadres supérieurs, un sy!-
tèàe complexe, basé sur les signes du zodiaque, dé-
calés de trois mois.

Un plan de mobilisation des- troupes du C.S.A.II.
est étaLli, à l'aide dc militaires d'uctive ou tlc rrlscrve.

Exemple parmi d'autres: grund-ollicier do la l-'ô-
gion d'Ëonniur, le général à'e division en retraite
Lavigne-Delville a connu Eugène Deloncle pendant la
srr"ri" de L91"4-1918, au courJ de laquelle le futur chef
Eagoulard fut blessé, deux fois cité, décoré de la croix
de"la Légion d'honneur. Le gér_réral Lavigne-Delville
était alois chef d'état-major du général Grossetti,
oncle d'Eugène Deloncle.

Depuis "ittu 
date, Lavigne-Delville et Deloncle ont

conse"vé des relations amicales.

« Vers L937 ou 1938, expose le général Lavigne'
Delville (t), j'ai appris par Eugène Deloncle qu'il
entreprenait une 

- ôertaine action politique, t9-
tamment contre le communisme et pour la dé-
fense nationale, le communisme travaillant à cette
époque contre cette défense nationale. J'étais alors
à'la^retraite depuis le l-3 mai 1928 ct je le voyais

fusitlé au mont Valérien - tragique ironie - avoc des « t'erroristes »,

qualifiés uniformément de communistes.
A cette époque, un important groupe de cagçoulards parisiens avait

adhéré à des-associations « eollaborationnistes » ou s'étaient mis au gervice

de la Gestapo - alors que quelquee autres avaient choisi la Francs Libre
et la Résistance.

(1) Procès-verbal de dêposition no 14674ll on date du 14 avril 1945.

Procêdure ouverte après la Libération.
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soit chez rnoi, où il est venu deux ou trois fois,
ou chez lui, dans le XVIe arrondissement.

« Je n'ai jarnais fait partie du C.S.A.R., De-
lonclo no rne I'n d'aillcurs jarnais demandé. Je me
jugr:rris [rop ûgdr l)our y t.crrir un rôle actif. Mon
ac[ivi[é rlrrns o(: gr'(,ul)(,]ncnI a consisté à faire des
études tactiquon con(:crnrlrrt, I'uctiorr concomitante
des forces supplétives, c'ost-ù-diro tlu C.S.A.R.,
avec celles de l'armée.

« A cet e{ïet, j'ri établi un projot sous forme
de thème tactique, tel qu'on eri friisuit ù l'llcole
de guerre, concernant Ia reprise de certairrs point,s,
occupés dans Paris par les communistes, llar dcs
troupes de l'ordre, .aidées du C.S.A.R., êt venant
par exemple de Ia région Ouest. Cette étude, je
l'ai remise à Deloncle. Je tiens à préciser que mon
étude était purement théorique, ignorant les forces
dont disposait ce dernier et ne pouvant faire que
des hypothèses en ce qui concernait les points
coupés.

« Deloncle m'a dit - mais je ne l'ai pas vérifié

- qu'il avait fait part de ses projets anticommu-
nistes et défense nationale, à certains o{ficiers
d'état-major, dont il ne m'a jamais cité les noms.
J'ai fait ultérieurement un rapprochement avec
l'activité du commandant Loustaunau-Lacau qui
appartenait à l'état-major du maréchal Pétain, et
qui rassemblait déjà à ce moment-là, je suppose,
une documentation sur l'activité comrnuniste. Il
semble que cette activité ait outrepassé les désirs
du maréchal Pétain puisqu'il s'est séparé de lui
en le nommant chef d'un bataillon de chasseurs
dans le Midi.

« Tous les renscignements que j'ai pu recueillir
sur le communisme et qui me paraissaient in-
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(1) Procès-verbal de dêposition no 14674ll on date du 14 avril 1945.

Procêdure ouverte après la Libération.
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téresser la défense nationale, je les communi-
quais au 2e Bureau du gouvernement militaire de
Paris (...) Dans mon esprit, c'était pour qu'il les
communiquât à Deloncle s'il le.i"gg."it ytjle;_les
personnes interposées, auxquelles j'"i Ïait allu-
iion dans ma déposition du t6 décembre 1938,
devant M. Bourguignon, jrg" d'instruction, étaient
les o{liciers du 2e Bureau.

« A part Eugène l)eloncle, je n'ai pûs connu
les autres dirigeants du C.S.Â.11. »

Le commissaire de police intcrroge Ie général
Lavigne-Delville :

« Bst-il exact que les membres du C.S.A.R.
avaient pour chef le maréchal Pétain, ainsi qu'il
a été notamment précisé par le général Roatta,
au cours d'une procédure suivie contre lui en
Italie? »

Réponse : « J'ai très bien connu le maréchal
Pétain, depuis cinquante ans. Nous étions en-
semble, lui capitaine et moi lieutenant à Yin-
cennes.

« Je n'ai jamais appartenu à aucun de ses

états-majors, mais j'ai toujours conservé d'excel-
lentes relations avec lui. A mon avis, il est invrai-
semblable que le maréchal Pétain ait accepté
d'être le chef du C.S.A.Il.

« Au cours de nos entrctiens, I)eloncle n'a ja-
mais prononcé Ie nom de Pétain, ni aucun autre
d'ailleurs. »

Question : « Quels étaient les buts de l'armée
secrète dont vous connaissiez les rnodalités d'or'
ganisation, si I'on en croit les termes de vos dépo-
sitions et confrontations avec Deloncle Eugène,
au cours de l'instruction suivie contre ce der'
nier? »
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Réponse : << 1..,e but cle cette armée secrète que
j'appellerai,_moi, forces s-upplétives, était de re-
mettre de I'ordre dans le pays et d'avoir une
France indéJrelrdnntc «le toute ingérence étran-
gi:ru, uussi bicrr rlr:olrolniqlro que politique. Eugène
Delorrr:lc nvuit rivirlcrrrrrren[ «les Àmbitibns perion-
nclles, rlrais il rrr: ur'trr u jurlruis fuiI part.

« Mon impressiolr osl, rlrr'1,)ugt'rlrc J)r:loncle avait
l'ambition de prendrc k:- porrvoir, kigulcrnent ou
non, et de l'exercer lui-rnôurc, duns l'intérêt de
la France. »

« Marie ».

Qri est donc ce mystérieux Deloncle - « Marie »

dans le code du C.S.A.R auteur d'un plan dont
Ia conception relève de la technique d'un chef d'état-
major, habitué à ne rien laisser au hasard?

Un aventurier, un ambitieux, u-l- condottiere, et
aussi une puissante personnalité, illustration de ce
qu'on devait appeler plus tard un « activiste ».

_ Deux passions l'habitent : l'intrigue, et l'amour de
Baudelaire, dont il récite des poèmes avec extase.

Ce fils d'une mère corse impressionne avec sa tête
romaine à la Duce. II a une manière inoubliable de
semer les mains dans certaines circonstances. Il brûle
le regard de son interlocuteur avec des yeux de braise.
II laisse 

_ 
passer, entre les dents de sa 

- 
puissante mâ-

choire, dans un rictus étudié, une phrâse commina-
toire :

« Nous sommes méchants ! » (t).

(1) Deux hommes gui n'étaient pas dos enfante do chæur, redoutaient
au plus haut point Doloncle : Piome Laval et Raphaël Alibert.
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Et de saisir la main de son vis-à-vis d'un bras de
fer.

Intelligent, brillant même, et irascible. « Un cerveau
toujours en ébullition note le commandant Loustau-
nau-Lac comme s'il avait deux cervelles. »

Bénéficiant d'une mémoire étonnante, « Marie ))

étudie tous les problèmes à la fois.
Il dort quatre heures par nuit. « Ilotticr » do l)oly-

technique, major de l'Ecol,'drr gérrit) tlutril,itrrrl, r:r: qrti
l'amène à travaillcr, un tctttJrs, r\ I'rrrltrrirtist,rrrt,irlrt colt-
trale du ministère de la Marinc. Ârni dc I'arniral l)ar-
lan, dont il sera souvent à Vichy après L940, à titre
ultra-confidentiel, le « correspondant » (dans le sens
que prend Ie mot, selon le vocabulaire des services
de renseignements).

Bn L9{7 , Deloncle sert à Salonique et à Monastir
sur le front d'Orient dont Franchet d'Esperey allait
prendre, peu après, le commandement en qualité de
ôommandant en chef des Armées alliées.

Un, mécanisme de guerre civile.

Deloncle veille à tout et met en place un mécanisme
de gueme civile avec la précision d'un horloger.

Comment se présente ce mécanisrnci)
A la base, la- cellule légère (7 hommes), ou lourde

(12 hommes).' 
- Trois cellules forment une unité, soit, 20 hommes

environ.

- Trois unités forment un bataillon, soit 60 à

80 hommes environ.
Trois bataillons forment un régiment, soit

250 hommes environ.
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Trois régiments forment une brigade, soit
750 hommes environ.

Trois brigades forment une division, soit
2 000 hommcs envirotr.

Le C.S.A.lt. t:ornprcntl Jr:ux divisions à Paris et
une brigutlo otr bulrliorro.

Les groupes dc cornbnt (t) cornprcnrrr:nt grena-
diers et voltigeurs, tireurs de fusil-mitraillcrrr ct pour-
voyeurs, conducteurs, agents de liaison.

Aux effectifs de « combattants » s'ajoutent tous les
services de logistique, les formations motorisées, le
service de santé (brancards, valises pour soins de pre-
mière urgence, brassards et fanions marqués de la
Croix-Rouge).

Dans le matériel hétéroclite, on trouve aussi bien
des projecteurs à main, des brassards rouges de la
C.G.T., des bâtons et des képis d'agents de police que
de minuscules appareils photographiques pour agents
secrets : gros comme une pièce de cinq francs, ils se
fixent sur Ia poitrine, le déclencheur aboutissant dans
la poche.

Brigades et, groupes.

Les brigades se répartissent de la façon que voici :

_ lre brigade : XVIe arrondissement, Boulogne - ISil -
lancourt.

2e brigade : VIIIe et XVIIe amondissernr:rrLs, Neuilly,
Puteaux, Sèvres, Rueil, Nanterre, I-,cvallois, Asnièrei,
Courbevoie, Colombes, Bois-Colombcs, La Garenne.

(1) Yoir dane Ia partio « Textor iôcrota ot rlocumente inédits r le détail
des tableaux. Saieis on clair, cos toxtoo 6taiont faussement annotés : parti
æmmuniato.
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se brigade : [er, IIu, IIIe, IV", VIIe, [X., Xe,
XVIIIe amondissements et Saint-Denis.

4e brigade : XIe, XIIe, XIXe et XXe arrondisse-
ments, f)rancy, Nogent, Le Perreux, Bry, Noisy-le-
Grand, Vincennes, Charenton, Chelles.

5e brigade : V., VI", XIIIe, XIVe arrondissements,
Malako{ï, Montrouge, Châtillon, Arcueil, [vry, Krem-
lin, Villejuif.

6e brigade: VIIo, XVe arrondisscntents, Issy,
Vanves, Clamart.

7e brigade : tout le reste de la banlioue.
Il existe, €r outre, des « groupes de permanents »,

les groupes Z, dépendant du 2e Bureau du C.S.A.R,
chargé des filatures, des enquêtes secrètes, des exé-
cutions, des attentats, de la recherche des renseigne-
ments, par l'intérieur, sur le parti communiste.

Un jeune Saint-Cyrien, gui a quitté I'armée, com-
mande les brigades de Paris.

Les musettes aufi courroies bleu clair.

L'équipement comprend : vestes de cuir, culottes de
cheval, casqucs du l'armée peints en brun, oü s-errg-
têtes, ceinturons. Seule, une minorité de cagoulards
est dotée de cet uniforme (derrx ou Lrois par groupe de
combat). Les autres portent sinrplr:ment lt: bérct basque.

Les o{ficiers se distinguent par unc putte d'épaule
en drap noir, avec galons d'or.

Les o combattants » sont dotés de deux musettes
aux courroies bleu clair, prévues pour être portées par
paire : croisées sur la poitrine et dans le dos, ces mu-
settes devront servir de signe de reconnaissance dans
les engagements (1).

(f) 1.600 musettes sont saisies dans cinq dépôts.

LES NoUvEÀUx CARBoNARI 5I

Des séances de tir ont lieu dans des carrières, par-
fois dans des établissements de l'armée (stand- de
Saint-Denis), sous couvert de préparation militaire.

Btrgèno l)elonclo évaluc scs effôctifs à 5 000 « com-
bat[un[s » ot à '12 000 hornmes au total pour Paris
(9r"_ -cinrluun[uino rlo rrrillr: pour toute lâ France).
M. Max l)orrnoy nrinistro rlô l'Intérieur, retient i"
chiffre de 12 000 cagoulartls pour la capitale.

Ces chiffres sont-ils exagérés? l,es arrncments réunis

- nous allons le voir - sonI très irrrportarrts. Au sur-
plgr, la discussion sur les eflectifs réefs apparait secon-
daire dans une telle conjuration. Révolütionnaires ou
contre-révolutionnaires se montrent généralement per-
suadés qu'il suffit d'agir à l'aide dtune minorité' ré-
solue, autour de laquelle viennent, à l'heure I{, se
grouper d'autres éléments. Dans le cas du C.S.A.R.,
l'espoir de ralliement porte sur des o{ficiers, des sous-
o{liciers de réserve, des anciens combattants, des mili-
tants nationaux, enfin sur l'armée qu'il s'agit de faire
« basculer » à tout prix au jour decisif. t'est là le
point capital.

Au demeurant, minés de I'intérieur, les régimes s'ef-
fondrent toujours sur un "grp de pouce, ioit parce
q":ilr sont un corps sans tête; soit - aussr - parce
qu'ils sont une tête sans corps.

Le 13 mai 1958, le mouvement contre-révolution-
naire.des généraux Chassin et Chemière (t), allié, en

Algérie, _ _aux - 
troupes de Pieme Lagaillarde, Ortiz,

Robert Martel, représentait-il, en métropole, une forcé
considérable, aveC ses réseaux militaires, ses anciens
combattants d'Indochine, ses ex-légionnaires ou ré-
fugiés hongrois?

{1} Cf. Secrets d'Ént (Plon).
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Des séances de tir ont lieu dans des carrières, par-
fois dans des établissements de l'armée (stand- de
Saint-Denis), sous couvert de préparation militaire.

Btrgèno l)elonclo évaluc scs effôctifs à 5 000 « com-
bat[un[s » ot à '12 000 hornmes au total pour Paris
(9r"_ -cinrluun[uino rlo rrrillr: pour toute lâ France).
M. Max l)orrnoy nrinistro rlô l'Intérieur, retient i"
chiffre de 12 000 cagoulartls pour la capitale.

Ces chiffres sont-ils exagérés? l,es arrncments réunis

- nous allons le voir - sonI très irrrportarrts. Au sur-
plgr, la discussion sur les eflectifs réefs apparait secon-
daire dans une telle conjuration. Révolütionnaires ou
contre-révolutionnaires se montrent généralement per-
suadés qu'il suffit d'agir à l'aide dtune minorité' ré-
solue, autour de laquelle viennent, à l'heure I{, se
grouper d'autres éléments. Dans le cas du C.S.A.R.,
l'espoir de ralliement porte sur des o{ficiers, des sous-
o{liciers de réserve, des anciens combattants, des mili-
tants nationaux, enfin sur l'armée qu'il s'agit de faire
« basculer » à tout prix au jour decisif. t'est là le
point capital.

Au demeurant, minés de I'intérieur, les régimes s'ef-
fondrent toujours sur un "grp de pouce, ioit parce
q":ilr sont un corps sans tête; soit - aussr - parce
qu'ils sont une tête sans corps.

Le 13 mai 1958, le mouvement contre-révolution-
naire.des généraux Chassin et Chemière (t), allié, en

Algérie, _ _aux - 
troupes de Pieme Lagaillarde, Ortiz,

Robert Martel, représentait-il, en métropole, une forcé
considérable, aveC ses réseaux militaires, ses anciens
combattants d'Indochine, ses ex-légionnaires ou ré-
fugiés hongrois?

{1} Cf. Secrets d'Ént (Plon).
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Non. il n'empêche gu€, parallèlement à l'entrée en
lice des gaullisies et À la 

-« mise en condition » de

I'Armée, éette action contribua beaucoup à -provoquer
la mort de la IVe Républieüe, dont tous les leaders
prévoyaient la fin depuis plusieurs mois, voire plu-
sieurs années.

C'est en ce sens que de Gaulle, lors de son discours
mémorable de L96? a pu parler, dans Ia stupéfgction
générale, à propos d,, t3 mai, d'une tentativt' d'usur-
pahon.' Charles dc Gaulle, estintant, ainsi c1u'on le sait, re-
présenter la légitimité depuis L940, l'isurpatron venait
àes contre-révàlutionnairôs, néo-cagoulards. Bn cela, le
général a raison.

CI IAI)IT'ITE IV

I,lI NEAUTÉ DÉPÂSSB II\ FTCTION :

L'EXTRAVAGANTE HISTOIRE
DES BACIIIES BACTÉRIOTOGIQUES

IJx nxppnr cuRrEUx. - Lns gacnLEs Borut.reuus. - LBs F^ux
ns L'nôprrar. DE r.r PrrrÉ. - Tnxr.a,nvn n'ÉlrurN^TroN r,try-
sreur. 

- 
Lns srylourNrs ÀvEUGLÂNTs. - I'apparnn Rossnrr.t.

- Lss pnnurùnBs pRoyocarroNs ÀNTrcoMMUNrsrEs.

Criminelle, l'entreprise de la Cagoule évolue aussi
dans le romantisme, les aspects rocambolesques, voir
la puérilité.

L'une des plus extravagantes histoires du C.S.A.R.
est celle des bacilles bactériologigues.

Un jour, ur étrange laboratoire est découvert chez
un cagoulard : flacons, ampoules, tubes de « bouillon K »,

éprouvettes, ballons, produits chimiques, etc..., rien
n'y manque.

Usant de recommandations médicales, ce cagoulard
avait trouvé le moyen d'être admis à I'Institut Pas-
teur (t). « Je suis expert en chaulTage central et en
canalisations d'eaux, avait-il prétendu. J'attends un
poste dans u.ne grosse entreprise d'hygiénisation des
eaux, mais j'aurais besoin de rne spécialiser dans

(1) On découvro choz un nutro affili6 du C.S.A.R. le plan de l'Institut
Pasteur et des voier d'acoèn.
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l'étude des microbes que I'on rencontre dans les eaux
et les aliments, en paiticulier les bacilles typhiques. »

lntroduit dans l'fnstitut, le cagoulard s'intéresse de
plus en plus à ces microbes- botuliques qui amèn_ent,
Iui a-t-on sou{Ilé dans I'oreille, des intoxications dont
l'origine n'est pas facile à déceler.

« J'ai un ami en province, fabricant de conserv_es,
déclare-t-il au chef de laboratoire, à qui je désire rendre
service. Je voudrais étudier les bacilles botuliqrrcs qui
se développent sur les viandes et dans les ctlnscrvcs. »

Et de 
-sè montrer fort intéressé prlr lcs tlr:rnières

expériences américaines, touchant la toxir:il,é tles tar-
tines beurrées, due à un staphylr)(:oqtrc habile à se

propager par les voies intest,ittttlos. l.,c soi-disant expert
ôn liy§iènè demando, avoo uno insistancc qui com-rn_ence

à surplendre urr profosseur, comment il est po-ssible.de
s'apeicevoir qu'un aliment est contaminé par le bacille
botulique.

Cagoulard,s et garçons ile laboratoires.

. Le pot aux roses, si nous osons dire, est découvert
atnsl :

« Le 10 mars L937 , dans la matinée, relate le
résultat de l'enquête officielle, ür individu se pré-
senta à l'Institut Pasteur, au service du professeur
Legroux, porteur d'un bon à en-tête de I hôpital
dela Pitié, pour obtenir une souche de bacilles
tétaniqu"t.'[. professeur Legroux fit remettre la
souche demandée, le bon paraissant régulier.

« Le L5 mars L937 , un au[re individu (t) se

(1) Les membros du C.S.A.R., affoctôs à cette missior se présentent
déguisés en gargons de laboratoire.
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présenta au même service, porteur d'un bon éga-
lement à en-tête de I'hf»pital de la Pitié, pour
obtenir une souotro «le bucillcs botuliques.

« S'rrgiunnrrt rl'tttr tnicrobc ptrrl,it:ulièrement dan-
goroux, lc lrrofrxscur l/cl{r'or.rx n(} Iit, délivrer au por-
tcur tlrr borr rlrr'rrrrrr nortr:lro ubsolrttrrcnt dépourvue
de toxir:iLé, puir rlcrrrurrrlu uu dircr:l,cur de l'hôpital
de la Pitié, des oxplit:ulions nu srrjet de cette
commande, d'autant llluu suspr:cl,e qu'aucune
indication de service no Iigurait sur le bon.

« Les deux bons lui ayant été cornmuniqués, le
direeteur de I'hôpital de Ia Pitié tlôclara qu'iI
s'agissait de faux grossiers. Le cachet de I'hôJrital
avait été imité : « La Pitié », sans respccter son
texte : « Hôpital de la Pitié », « 83, boulevard de
l'Hôpital, 83 ». Il avait été apposé à I'encre noire,
alors qqe.l'hôpital ne se sert que de,tampons à
encre violette. il portait ensuite à l'encre, les
signatures du directeur de l'hôpital et de l'éco-
nome (alors {ue, pour les commandes réelles, les
bons sont simplement revêtus du seul paraphe du
direeteur, apposé au crayon bleu). Enfin, les deux
faux bons étaient tapés à la machine alors que les
bons réels sont toujours établis à l'encre. »

Le caf é était trop chaud...

A quoi tend l'opération? Un cerveau machiavélique
du C.S.A.R. a imaginé de supprirner, sans bruit, les
adversaires ou les traîtres en versant dans leur boisson
une culture microbienne.

Une tentative précise d'élimination physique de per-
sonnes par ce moycn a licu.

La Cagoule cornpte dans ses rangs d'anciens Crois
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d,e Feu et ex-Volontaires nationaufr, mais elle poursuit
d'une haine tenace les Anciens Combattants qui, lors
de la dissolution des ligues prononcée par le gouverne-
ment Léon Blum, sont d'abord entrés dans les groupes
d'autodéfense, puis ont coupé les ponts sur I'ordre du
colonel de La Rocque, dont le P.S.F. (Parti Social
Français), entend regrouper la clientèle. La Rocque
prend position avec fermeté'contre le C.S.A.R. :

« Il y a des fous dans ce groupement », déclare-t-il
aux magistrats chargés de l'instruction (1).

Le C.S.A.R. décide (2) de faire un exemple en sup-
primant quatre militants capables de vouloir ramener
iles ex-Croix de Feu à La Rocque. Première victime
désignée, l'un d'eux, S. . ., employé d'une compagnie
d'assurances, doit être amené dans un café où son verre

(1) Dans lo livre La Rocquetel qu'il était (îayard), publié en 1962, par
Éaltn et Gilles do Lr Rocqur, cet avertissement du colonel de La Rocquo
est noté :

« N'oublie jamais que les « ultras » sont increvables; de géné-
ration en gênération, ils s'agitent, complotent, attirent, volontai-
renent ou non, l'élément louche, quelguefois le crime. »

Mêmo note à l'Action fronçoise, dont les dirigeants cagoulards étaient
des tranefugos (170 équipe de Camelots du Roi). Donnant son interpré-

' tation de I'afTaire, Charlos Maumas écrit ainsi le l7 septembre 1937 :
« Attention t Àttention aux embauches, attention aux quêtes.

Attention aux burlosguos germents «l'uno prétenduo Maçonnerie
blanche ou grise qui pourrait bion no pae êtro eans accointance avec
la Maçonnerio rouge. (...) q Attontion à la couso ot à la Patrie t r

Maurras revenait sur la question deux jours plrts tard, écrivant :

e Que l'on y prenne garde. Cos sottisos font, lo jeu do la bande
juivo et bolcheviste. Avec ces secrota ridiculcs, cos singeries de Logo
et d'Atolier, avec telles opérations plus dangereuses encore sur les-
guelles je veux glisser, avec ces abominablcs contacts subis ou cher-
cbés avec le monde d'Hitler, on forgeait tout co qu'il fallait pour une
résurrection artilicieuse du Front populairo devenu incapable do se

nourrir et de e e soutenir tout seul. r
(2) Tous ces points sont appuyés par des dépositions précises, vérifiées,

concordantes, et reposent sur dee 6lémeuts matériels indiscutatrlcs.
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Le stylomine aveuglant (Archioes inéd.ites).
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Premiers effets du plastic à l'Étoite
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recevra le contenu d'un tube de bacilles mortels. En
cas d'échec, la consigne est d'attirer le condamné à
mort en forêt de Fontainebleau, « à I'aide d'une femme »,

et de lc « brûlcr » avec un pistolet de 5 millimètres,
muni d'un silencieux.

L'homme, nommé 8..., chargé de l'opération, se voit
remettre par un ingénieur de Centrale un tube de
bacilles et un flacon d'éther pour se laver les doigts.

P$s de peur, B. . . n'exécufe pas I'ordre. Appelé à
rendre des comptes, il répond : «r Je crois que le café-
crème était trop chaud , (1).

Pris de panique,8... remet ensuite le tube de bacilles
et le flacon d'éther à un commissaire de police, puis,
connaissant ses amis, quitte Paris sans taider.

La diftusion d'épidémies.

La question se pose cependant de savoir si l'afÏaire
des bacilles visait seulenrent des « opérations ponc-
tuelles ». En effet, des révélations inattendues furent
faites à Rome, après la Libération, par le chef du
contre-espionnage italien sous le régime mussolinien.
Au cours de la procédure ouverte sur les crimes fas-
cistes, cet-oIIicier supérieur déclara, entre autres choses,
au sujet de ses rapports « de service » avec la Cagoule,
ce qui suit :

« Dans l'activité normale du service d'espion-
nage gt dg contre-espionnage était compris égale-
ment Ie sabotage. En plus des incendies èt destruc-
tions, on étudiait la- di{Iusion d'épidémies et Ia
suppression de personnes gênantes.

(1) Pour être eflicaces, les bacilles devaient êtro vcrsés dans une boisson
ni trop chaudo, oi alcoolisée.
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« Pendant la gueme d'Espagne, on travailla
encore plus intenJément dans ce sens, mais je dois
précisef que mon æuvre se limitait à transmettre
iu. ordreô supérieurs plutôt qrr'à -leur exécution.

« En L%7; je reçui du colonel Angioli Pa-olo

l'ordre de prépârer un projet pour actes de sabo-
tage, diffuiiqn d'épi{émies et suppre§sion de per-
soit e. gênantes en France et en Espagne

« J'eiécutai l'ordre en me servant de mes col-
laborateurs et surtout du Centre de ll'urin com-
mandé par le commandant Roberto Navale...

« On-n'utilisa pas de poisons pour les assas-

sinats, quoique l'emploi e1-ait ôté étudié ct.projeté.
On avait pensé à se servir du curare, mais on ne
put s'en procurer » (t).

Moralité : l'a{Taire des bacilles n'est' peut-être pas

aussi extravagante qu'il y paraît à première vue. La
réalité dépasse la fiction.

L'étrange arsenal de la Cagoule est complété par une
arme cuneuse, les stylominel aveuglants, à peine plus
gros que les stylos ordinaires.

Les-experts de l'enquête les décrivent en ces termes :

« Les stylomines sont constitués PeT un tube
métallique-d'une longueur de L25 millimètres et
d'un diâmètre de tl millimètres.

« L'extrémité opposée de la mine comporte une
pièce mobile creuiè, servant de logement à une

(1) Toutes les indications relatives à la procédure. ouverte en Italie
furent transmises à M. Georges Bidault, ministre des Affaires étrangères,

par M, Couve de Murville, alors délégué général drr Gouvernement provi-
àoire au Conseil consultatif eur les Affaires italiennes.

Voir, dans la partie « Documents secrets et textes inédits », le§ extraor*
dinaires révélations apportées par la procédure de Rome et, notamment,
les aveux passês par le chef du contre-espionnage.
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petite cartouche de B millimètres et mesurant
t5 millimètres de longueur.

« [Jn percutetrr placé dans l'axe du stylomine,
armi: à la rnain, 

_ 
perrnet de faire partir le coup.

Lcs cartouches dcstinées à alimenter ces engins

r3
Fig' 6' 

v É:"!;"i!{înrYo?chine'

étaient contenues dans des petites boîtes de dix.
« L'analyse a révélé qu'elles étaient constituées

par un mélange de poudrc de silice, de piment et
de poudre de lycopode.

« La projection de ce mélange aveuglan. était
produite par une petite cartouehe de fulminate. »
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Carlo et Sabatino Rosselli.

De quels assassinats, de quels attentats la Cagoule
porte-t-elle la responsabilité?

L'une des plus graves affaires, la plus connuè, est
celle de la suppression de deux réfugiés italiens, fils
d'une riche famille toscane, les frères Rosselli, Carlo
et Sabaüino, tués dans I'Orne, Ie premier de quatre
coups de poignard, Ie second de vingt coups de poi-
gnard.- La personnalité prééminente est celle de Carlo, qui a
professé l'économie politique à Gênes. A cette époque,
il adhère au parti socialiste, à la suite de I'assassinat
du leader Màtteotti par les mussoliniens. Deux fois
arrêté sous le régime fasciste, déporté aux îles Lipari,
il s'enfuit et cette évasion a un vaste retentissement,
à la profonde irritation de Rome.

C. Rosselli se fixe à Paris, fonde le journal Giustizia e

Liberta, dont le gouvernement italien demande, en vain,
l'interdiction au gouvernement français.

Au début de la gueme d'Espagne, l'exilé antifasciste
s'engage dans les brigades internationales. Il com-
mande une unité de la brigade italienne « Matteotti ».

Blessé sur le front d'Aragon, il revient passer sa conva-
lescence à Bagnoles-de-l'Orne, brouillé plus ou moins
avec les anarchistes de la Fédération ibérique. C'est
en l\ormandie que la mort Ie frappe avec son frère,
{ui, pour sa part, se montrait préoccrrpé surtout de
travaux historiques. Les obsèques sc tléroulent en pré-
sence d'une foule énorme.

« A qui profite l'assassinat des antifascistes italiens? »

interroge l,a Liberté (1). Bt I'organe du P.P.F. (parti

(1) Numéro du 14 ianvier t93tt"

LEs NouvrÀux cÀRBoNART 6t

populaire français), dirigé par l'ex-communiste Jacques
uorrot_qur devait s'engager sur le front de l'Est àux
côtés des Allemands, iépond : « A Moscou. ))

Eh bien ! non. La police politique des soviets com-rnet d'autres crirnes, proôède à des enlèvements,
comme toutcs les polices politiques, déploie ses acti-
vités d'esoion1lg._i Mais l!io."o, n,est po* rien J;.
l'affaire ttosselli.'tt r;"" t""t.

Lorsque_l'expédition cagoularde abat les deux frères
sur le bord d'une route, une jeune fille, une coifÏ."ru,
passe à bicyclette, qui relève au passage des indices
g.§pects et des traces de sang. 

- L'éqîripe songe à
I'a\attre, y _renonce et le regrettË bientôt.Lu .oitr1,ru
qrll." à llpolice. Flle:eçql! bî91qt le « poulet » suivanr,
daté de Rabat, le 27 juillet 7937 :

« Mademoiselle, la farce a assez duré. Si, inten-
tionnellement, vous agissiez par sentiment d'hon-
neur, tout serait pour le mieux. Mais c'est votre
vanité de femme médiocre qui vous incite à vo,.s
mettre en vedette par un moyen ou par un autre.

« Paraître-dans lè journal, peut-êtrô dans police-
Magazine, c'est enviable, n'ôst-ce pas? Eh bien !
nous vous prions et au besoin, noui vous donnons
l'ordre de cesser cette comédiô.

« Vous n'avez déjà que trop parlé et plastronné.
Par bonheur, vous vous êtes iaite l'auxiliaire de la
plus _misérable et de la plus inapte police d;
monde.

« Mais le temns aidant, vous pourriez peut-être
faire et dire des-bêtises. On ..r, ,o* présônter des
photos. Peut-être on va vous confronier. une fois
poqr t_outes, silence et oubli. C'est compris, made-
moiselle, n'est-ce pas? Vous ,...r".? d,autres
lettres de vos amis, leur provenance postare n'À

r,'utsrornB spcnÈtn
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rien à voir avec leur origine vraie. Sur le nombre,
votre triste police en interceptera quelques-unes.
Tout ce qui est facile et lâche est à tq portée.--

« Obéissez à l'ordre qui vous parviendra d'où
qu'il_vous parvienne.- « C'est v-otre tranquillité, votre bonheur et votre
vie qui sont "t ieu. La vie pour nous ne compte
Das. surtout celle d'une créature vile comme vous.*^''I'enez-vous-le pour dit » (sic).

La monnaie d'é,change.

A Ia Libération, la lumière se répand sur les motifs
de l'assassinat des frères Rosselli (t), grâce à la procé-
dure ouverte à Rome sur l'action des services spéciaux
du fascisme mussolinien.

De quoi s'agissait-il?
Premier terips : le C.S.A.R. demande aux Transal-

(1) Deux autres meurtres ont ét6 attribués au C.S.A.R., mais aucune
preuvo déIinitive n'a été établie. Ces meurtros sont ceux de I'économisto
russo Navachine, ot d'une belle lille, sorte de Lollobrigida de l'époque,
AOmméo Lætitia Toureaux, assassinée avec une audaCe folle dans uno

voiture de fie clagse du métro, à la etation Porte de Charenton. Dans lo

cas Navachine, ou aflïrmait qu'il c'agissait d'un espion soviétiquo. Dans

le cas de Lætitia Touroaux, il so sorait agi d'uno affaire de renseignements et,

de contrebando d'armss. Cos pr6somp[iorrs ont fait attribuor Io crime à la

Cagoule, mais, plus encore, les auditions dol crimos out rotonu I'attontion ;

dans les deux cas, les victimos ont 6t6 tu6os ù I'uitlo d'uns balonnotto spé-

ciale, que l'on retrouvo dans lee mourtrsl do ln Cagorrlo. Cette baionnetto
est ainsi décrite : « Lamo de 20 à 25 contimôtros rlo longuour, ellilée et

soigneusement aiguisée. Cette lame ost prolong6o pûr un rnanche en bois

bla-nc grossièremànt façonné. Elle s'accompagno d'un fourreau portatif
de cuir également de tabrication grossièro. »

Dans I'équipe do tueurs de la Cagoule, un bomme avait la r6putation
de tuer ges adversaires à quinze Pas avec un poigrrard.

En juillet 1962, vingt-cinq ans après I'aflairo do la Cagoule-, uuo lettre
ort prrrr"oue à la police judiciaire, alfrrmant à propos de la mort de

Lætitia : crime passionuel d'un adolescont. La lettre était anonyme.
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pins que des armes lui soient livrées. La Cagoule
« bluffe » d'ailleurs ses interlocuteurs : elle prétend dis-
poser en France de 20 légions, fortcs de 120 000 hommes.

I)r:rrxiirrrre tcrnps : lr:s scrvioes de renseignements de
llorlro rlrlcirlcrrt «lc rrrr:Il,rc ù l'éprcuve la Càgoule et lui
dernandcnt cc « sr:rvir:c » : supprirrrer deux àdversaires
dangereux du régime (1). Bn échange, 100 fusils semi-
automatiques Beretta (les premières mitraillettes) se-
ront livrés près de la frontière.

1 Oui, c'é_tait une monnaie d'échanSo », nous a bel
et bien confié, encore tout_récemment, ,r, chef cagou-
lald ayant appartenu au Conseil Suprême.

La procédlÏe italienne, ouverte après la guerre,
apportà d'ailleurs de sensationnelles- révélatiôns ei
permit de découvrir avec huit ans de retard, beaucoup
de forfaits, ignorés sur le moment, du C.S.A.R. : sabo-
tages à Marseille tairigft par _ul capitsine de carabi-
nrers en mrssion spéciale), ou bien à Nice, de navires
ravitaillant la République espagnole, attentat contre
un consul d'Espagrre, ctc...

Le verdict de condamnation des frères Rosselli re-
monta j usqu'au comte Ciano, ministre des Aflaires
étrangères, et probablement jusqu'au Duce.

Le g_endre de Mussolini, le comte Ciano, avait dit au
gé_néral Roatta, grand chef des Services secrets de
I'O.Y.ry.{.,^ ceci, èn substance : « Vous me rapportez
que le C.S.A.R.-_est une organisation puissante qü nous
admire et qu'elle veut deé armes. Vbyons ce dont ces
gens-là s^olt.capables : Carlo Rosselli nous empoisonrre.
Qru le C.S.A.R. nous en débarrasse donc ! »'

Le général Roatta n'oublia pas le propos, lui qui
(r) voir, dans la partie « Documonts socrets et textes inédits », Ie

procès-verbal des aveux complots, paseés après la libération, on 1945,
sur cgtte affaire et ses circonstances.
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soupçonnait Carlo Rosselli d'avoir, notamment, frété un
avlon pour repandre des tracts antifascistes sur Rome.

Un fàit sûr': le t5 février L945, au cours de la pro-
cédure ouverte à Rome sur les crimes fascistes, I'am-
bassadeur Vittorio Cerrutti, entendu en qualité de

témoin, déclare :

o Bn septembre 1937, dit le témoit je fis un rapport
à ciano sür l'impression suscitée en France par l'assas-
sinat et je lui irarlai du poignard -retro-uvé qrès .des

corps. Ciàno ," i.ru, fit ls toür de la table, vint P.'èt
de 'moi et me mettant une main sur l'épaule me dit :

« Vous devez admettre que l'idée de ôe poignard a

été une idée géniale... » Je restai éberlué. »

Juif et Jean'Baptiste ou la << dolce çita ».

Quels autres crimes ct attcntats. pcuven[ être portés
,riur.if du C.S.A.R.? La disparition mystôrieuse de

â;,i cagoulards, Jean-Eaptiste et Juif, est.imputable,
;;; 

"*Eoo 
douie, à I'Organisation. Jean-Baptiste -et

Juif sont trafiquânts d'àrmes pour le cgmpte du
C.S.A.R. Ils opèrent en Belgique ei en ltalie. Ils mènent
la riu à grandôs guides_danJ lés qalaces. lls roulent dans

d" ..rp.ib". voifures de sport. 
-Ils couvrent leurs maî-

il..Â de bijoux. C'est laàolce çita. lls commettent des

imprudeo"..", et, de surcroît, ils escroquen_t la Cagoule
pai le j", d.r majorations de facture. Ils sont con-

àamnés' à mort. Enveloppé dans ule couverture,
*ui"r liées derrière le doJ par un fil de fer, cæur et
poumons perforés, deux balles dans la- tête 

- 
et, p?,

à*cès de précaution, la gorgù t-ranchée, le cadavre de

J"it .rt âécouvert par [a [endarmerie italienne près

de San Remo.--a;;i a j"rn-Baptiste, il disparaît ,à tout jamais'
poùr « maquille, iu décès, la 

-Cagoule, qui dispose

t.
'T
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d'amitiés fidèles en Espagne franquiste, fait publier
par la Gaceta regional de Salamangue, le 19 jrrr-
vier L937, la photo de Jean-l3aptiste l'héroique
volontaire français Ilaymond Petit - tué au combat
sous le drupeau de la bandera Jeanne d'Arc, unité de
l'arrnée nationaliste.

Le Journal de Salamanque.

Un fonctionnaire remarquable de la Sûreté, le com-
missaire divisionnaire Jobard (1), l'homme qui est à
l'origine de la découverte de touie l'affaire, a'du flair,
une fois encore : en dépit des dénégations et alléga-
tions du directeur, il découvre qu'un tirage spécial du
Journal de Salamanque a permis de publier l'avis soi-
disant de décès du faux légionnaire. L'édition rrornrale
(voir les photos) comprend, en rôali[ô, ulr court article
sur la vie à Madrid, aux lieu et place de la photographie.

Le premier plastic.

Cette intervention ou cette complicité espagnole, se
glissent encore dans l'affaire de Toussus-le-1\6ble, où
les mécaniciens d'une société privée sortent des caisses

_d!l-*gpt avions américains destinés à l'Espagne répu-
blicaine. Une nuit, à 3 heures du matin,- un hangar

({) Chevalier de la Légion d'honneur au titre d'rrne promotion spéciale,
dite de la Cagoule, décidée par le gouvernenrent.

Le plus grand hasard d'un fait divers prdrsirlc arr départ de l'a{Iaire.
Mort, Jean-Baptiste ne peut, et pour cnrtso, retirer à la consigrre de la
gare de Lille deux valises. Ces valises resteut trois mois en souffrance. La
douane les ouvre, et met la main srlr lrne scrviolte de ducur[ents révélant
urr trafic d'armes. La Sûreté rernonte eusuit.e peu à peu la filière en
Belgique, puis en France"
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({) Chevalier de la Légion d'honneur au titre d'rrne promotion spéciale,
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Mort, Jean-Baptiste ne peut, et pour cnrtso, retirer à la consigrre de la
gare de Lille deux valises. Ces valises resteut trois mois en souffrance. La
douane les ouvre, et met la main srlr lrne scrviolte de ducur[ents révélant
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Belgique, puis en France"



66 r,'ursrornn spcnÉrr

s'enflamme : un appareil détruit, un second très endom-
magé, deux appareils sauvés de justesse, à l'intérieur
desquels on découvre des bouteilles genre thermos,
montées sur un mécanisme d'horlogerie et bourrées
d'un explosif. Cet explosif, les experts I'analysent avec
intérêt. Il s'agit d'un mélange rare, à peu près inconnu
en France, et utilisé par deux seules puissances dans
le monde : le premier plastic.

Deloncle a donné l'ordre d'incendier tous les avions.
« Monnaie d'échange » avcc le colonel Ungria, chef dçs
services spéciaux du général Franco.

Les eaplosions de l'Étoile.

Six semaines après l'incendie des avions, le lt sep-
tembre, deux énormes explosions secouent Paris, vers
22 heures.

Dans le quartier de l'Étoile, 4, rue de Presbourg,
I'immeuble de la Confédération générale du Patronat
français s'écroule en partie, disloqué par le puissant
effet de rupture que provoque un formidable exptosif
en forme de sauôissôns jaunes. Un nuage épais de
cent mètres de harrt s'élève. Deux agents de police sont
tués, ensevelis sous les déeotnbres.

Rue Boissière, le cent.re rles ilrrlrrsl,ries mét,ullrrrgiqtres
de la région parisienno osl. trl,l,r:irrl..

Les altentàts sont inrprrl,r!s r) I'rrxl,rôlnc-gnrrehe. .lJn
moment, oil croit tenir lô corrprrlrltr : un autornobiliste
espagnol.. L'enqyêI. piétinc. (Jrrcl(lrres rnois pU:. 1"Td,
un rngenreur cliimisté de Clerrnorr[-lierrand, a{Iilié des

« Enfânts d'Auvergne » et de la Çagoule, passe, en
pleurant, des aveux complets.

« J'ai agi, explique-t-il, potrr obéir à mon serment et
parce q,,'â 

.forèe 
de parlèr d'attentats comrnunistes

LES NOUvEÀUX CAnBoNARI 67

possi4es avec des camarades, je me suis familiarisé
avec l'idée de la guerre civile... Jtai été un instrument. »

L'.rigine de I'alÏairo remonte à I\létenier, qui passe
pgul ôtr.r: <r lr: derrrier échclon avant le chef irprê*e,
IIugr)nc I )r:lolrr:lc ».

Métenier se prétend à la fois Ie ministre des Finances
du C.q.A.R., et le ministre des AlÏaires étrangères,
étant donné ses relations espagnoles et italiennes.-Il .é
réclame souvent du 2e Buràaü et confie ![ue, grâce à
ses tractations avec les franquistes, il a bbteiu une
prome_ss" 4. neutralité, en caÀ de gueme, sur la fron-
tière des Pyrénées (1).

Les attentats sont l'exemple type de la provocation :
ils visent à en rejeter la respomàtriUte rr*i, parti com-
muniste €t, en même tem[s, à amener le patronat à
prendre une assurance anticommuniste, dônc à sub-
ventionner le C.S.A.R.

.L'ingénieur chimiste ayant avoué, le Populaire a
triomphe aisé en rappelant les commentàires de
droite dans une revuè de presse :

« Quand M. Léon Blyq célébrait par avance la
« mrse en vacances de la légalité », ôn trouvait la
formule plaisante. L' o occulation î des usines est
venue. Elle a _été tolérée. -Ces 

tolérances-là ont
toujours 

^des 
suites. On-ne fait pas sa part à I'illé-

galité.- L'attentat contre les bièns apielle tôt ou
tard l'attentat contre !.. personnes. Les paroles
incendiaires allument les lncendics. Nous voici
parvenus- au moment où l'illégalitô, trop long-
temps tolérée par des gouvcrnornonts sans courage,
se transforme en crime.

(1) Déclarations do Métonior, nJrrr\r ln !,ilrérirtion, sur interrogatoire
du 22 février 1945. slét,crrior prôciro, qu'on lispague, il a corrférè avec
Nicolas Franco, frèro du génôral.

le
la
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« N'est-il pas vrai qu'en voilà assez? » (Echo
d,e Paris, t3 septembre 1937.)

Ou bien encore :

« En faisant sauter son immeuble, les agents de
la Russie ont donc prétendu lui donner (a,, pa'
tronat), ainsi qu'à tous les employeurs, un premier
avertissement.

« Faudra-t-il attendre le second pour
gouvernement veuille s'apercevoir_ que
nable provocation ne vient que de ses
(Le Jour, 1,4 septembre.)

Le processus classique.

Cette systématique provocation anticomm^unisle,
nous Ia retiouveron§ pluJ tard avec les missions O.A.S.-
France et les innombrables attentats à la mitraillette
ou à la grenade dirigés contre les permanences du P.C.
Le plan demeure immuahle. Si lês communistes des'
cenâent dans la rue, la division du Pays en de-ux

§'amorce. Dans un tel casr des radicaux, des socia'
Iistes, des chrétiens non communistes acceptent de
faire'un bout de chemin avec le P.C. par crainte du
fascisme. De I'autre côté, des Anciens Combattants,
des bourgeois, des cadres, non fast:istcs, s'unissent à

I'activisme par crainte du bolcltr:visrrte.
Processus- classiqye. A. la plttrsc rrltirno,- l'Armée,

avec les meilleures intentions patrioliclrrcs du monde,
« rétablit I'ordre ».

Ainsi, le t3 mai 1958, les harrl,s-parlcurs d'Alger in-
surgé diffuseront, contre toute vtiriié, une information
conôert ant I'arrivée à Paris de dizaines de milliers de

communistes en armes, déversés par les trains de
banlieue.

CIIAPIT'ITE V

tES DÉPOTS D'ARMES

Lps rusrr,s À TrR RAprDE. - Vor,s DAN§ L&s c^cERNE§. -- L.,,r pnrsox
spcnÈrp DU C.S.A.R. Ls cÉxÉnlr. l)usurcxrun. Lus
courrÉs n'^o,uro»ÉFENsE. 

- « Nos cacHors soNT l,oun Nos
cÉxÉn.c,ux. » 

- Le M^nÉcn.nr, FnlxcEET p'Esp'nnv .r r'Ér.vsÉr.

- M. Ar.npnr Lssnux.

_ Coup de tonnerre. De vastes dépôts d'armes sont
découverts un peu partout à travèrs Paris : boule-
vards des Invalides, de Courcelles, de Picpus, Flandrin.
rues Saint-Lazare, Ampère, Ribéra, etc..-. Partout deé
fusils de chasse ou de §uerre, et aussi des armes à tirs'
1a.pid.es,- dont l'armée -françalse _ne possède pas encore
l'équivalent : fusils allemands Schmeisser (des (( per,-
çeuses » dans le code du c.S.A.R.) qui débitènt 60 ôar-
touches en six secondes, fusils semi-automatiques ita-
Iiens Beretta (24 coups gl douze-quinze secordes). Ces
dép_ôts clandestins sont dissimulés dans des cavcs,'dans
un hôtel particulier, dans un magasin poussiér,eux d'an-
tiquités.. Les sous-sols abritenI dcs' piècus secrètes,
aménagées- avec des cloiso.s tlo briqtcs, dc faussei
étagères, des portes tournuntcs, ol,c...

que le
l'abomi-
amis ! »
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TApt d'une ca,ÿe camouflée,

Voici la description, en style administratif, d'une
cave camouflée :

« A l'extrémité d'une des deux caves, la cave à
vins pour préciser, aY niveau du second palier,^il
avait'été èt"bli un local clandestin de 2 m 25
sur t m 75, admirablement dissimulé à l'aide
d'une fausse cloison.

« Les constatations elÏectuées et Ie rapport d'ex-
pertise s'expliquent sur les conditions techniques
âe cette réalisâtion. Résumons-les :

« to La cave à vins avait été divisée en deux
par I'édification d'une cloison de briques creuses.^ « 20 Cette cloison comportait une ouverture,
elle-même obturée Par une Porte-

« 30 Cette porte 
- était constituée, comme à la

villa la Futaià à R,rtil, par un châssis métallique
supportant des briques, système très épais,et
loü.d, ne sonnant pàs creux au touc!e1, qrli .grt!t-
sait par des rouletfes sur des rails bien lubrifiés.

o 4o La dite porte était revêtue de briques iden-
tiques à celles de la cloison, formant une « harpe »

c'est-à-dire s'emboitant exa«:tcrrtertt avcc celles-ci,
de manière à offrir une surfuce urriforrne à l'æil.

« 50 Cloison et porte étaient égalenrent .peintes
au goudron, les jôint§ se trouvaient invisibles et
par surcroîi, ütr casier à bouteilles garni placé
àevant le tout, formait un camouflage supplémen-
taire, réalisant Ie maximum de clandestinité.

u 6o L'intérieur de la pièce secrète comportait
un revêtement de carton destiné à assurer son

LES NOUVEÂUX cARBoNARI 7I

insonorisation, un appareil téléphonique, un sys-
tème d'éclairage réalisé à I'aide de branchements
clandestins et cornpliqrrés sur le détail desquels il
gst irnpossiblr: rl'cntrcr, ainsi qu'un système de
fcrrrrrrl,rrrr. Jlcrfr:cl,iorrnr!, toutes précisions techni-
qu(rs rlrri sorrl lorrgrrcrrrcrrt, cxposées dans le rapport
d'cxpr:r'l,isc. ,

U n arsenal parmi d' autres

Dans une carrière d'Annet-sur-Marnc, un chasseur
met [a main sur cet arsenal :

5 mitrailleuses allemandes, dont l'une porte une
plaque de cuivre et cette inscription : Au ma.réchal
Lyautey, ministre de la Guerre. La diçision du Maroc.
Mitrailleuse allemande prtse dans La Somme le I iuil-
let 1916 par le 6e régim,ent de zouaves (il s'agissait d'un
trophée abandonné dans l'héritage du maréchal) ;

5 mitrailleuses Hotchkiss ;
3 fusils-mitrailleurs, 25 fusils de guerre, 7 mous-

quetons, 9 revolvers, 3t canons de fusils de guerre ;
des pièces détachées ; 7 200 cartouch es i 22 stylomines
« aveuglants » de fabrication allemande ; des explo.
sifs ; des accessoires divers ; 23 projecteurs à mâin ;
100 seme-tête I 202 casques métalliques peints en
marron foncé ; 680 musettes couleur mamon foncé
avec courroies bleu roi; des engins fumigènes, ctc...

D'où viennent les armes, les nrunitions?
De la récupération sur les t:hnrrrps rlr: bataille, des

achats ou des livraisons on I)rovcnnnr:c rlc []clgique, de
Suisse, d' It.alie, d' IisJrognr: (r:arl,orrr:hcrir: de Tolède).

L'armentcnt llrovicrrl, rrrrssi tlr: coups dc rnain sur
les établissr:rrrclrl,s rrrilit,uirr:s ouoore que les plans

L'stsrotnp srcnÈrn
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eubversifs prévoient qu'à l'heure H, des complices
ouvriront les magasins de I'Armée.

Dans la nuit du tB au 19 mars L937, un vol a lieu
à Laon, caserne Thévenin d'Hame, occupée par le
42e R.A. En pleine nuit, l'armurerie de la préparation
militaire est fracturée. Un camion emporte 4 mitrail-
leuses, 3 fusils mitrailleurs.

Les perquisitions se multiplient, Ies armes font sur-
face partout, soit qu'il s'agisse de matériel abandonné
par des cagoulards, soit qu'il s'agisse dc pièce.s jetées
nar des collectionneurs alarmés : on trouve ainsi des
iusils-mitrailleurs sur les bords de la Seine ; des cen-
taines de grenades au Bois de Boulogne près du tir aux
pigeons ; des Mauser sur les trottoirs ; des bandes de
mitrailleuses dans les poubelles ou dans les fossés ;

une torpille à ailettes place de la Nation ; des obus et
des armes dans Ia Garonne, le Rhône, la Moselle,
l'Eure, dans le port de Toulon; une mitrailleuse en
forêt de Fontainebleau, non' loin d'un atelier clan-
destin de chargement de grenades.

Les gardes mobiles sur pied de guerre renforcent la
surveillance des ministères. Par une imprudence, un
dépôt saute à Villejuif au moment où le génie s'ap-
prête à le détruire : 1/r morts.

(( Les communistcs aussi possèdent des dépôts !

clame le commandant Loustaunall-l.ucatt. .Jc connais
200 caisses de grenades à Montreuil-sous-llois. »

On découvre enfin des prisons souterraines, que I'on
prend d'abord -poïr des..abris bétonnés. La presse
ôommuniste parle d'une « ligne Maginot dans des caves
parrsrennes ».

La prison centrale de Ia Cagoule se trouve dans une
villa «le Rueil. Une première inspection de la police a
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Explosifs dans un bidon d'huile (Archives inéd,ites.1 .
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lieu. Aucun résultat. Des inspecteurs têtus, dont le
fameux commissaire divisionnaire Jobard (jeu de mots
facile pour ses adversaires) et I'inspecteur prineipal
Depré, reviennent, sans soulTler mot, avec des outils
de pornpiers empruntés au ministère de l'Intérieur. Les

LA CAGOULD VUB I'AR LA PRESSE DE L'ÉPOQUE

Fig. 7. - « Ce n'est pas en immergcanl
d,es eaplosils qu'ils aniyeront à enterrer

l'afiaire. » (L'(Euvre, 6-3-1938).

murs sont sondés. Rien. Les inspecteurs remontent
déjà dans I'escalier, Iorsque le chàuffeur du détache-
ment donne un dernier coup de pioche. C'est Ie bon :

une étrange histoire de passe-muraille se développe
sous leurs yeux.

La cave de Ia mystérieuse villa'donne accès, par une
porte camouflée, à une sape. Cette sape conduil à une
petite pièce, dépourvue de tout orifice d'aération. Au



74 L'gtsrotns spcnÈrr

pied du mur, de face, une banquette cimentée, devant
laquelle se dresse une colonne scellée au sol et au pla-
fond. A la base des anneaux de fer. Au milieu dô la
porte, un judas.

M. l\{arx Dormoy, prévenu par M. Mondanel, inspec-
teur général des services de police criminelle, qui, nuit
et jour, suit I'affaire au sommet, se refuse à la vérité :

« Vos inspecteurs sont fous ! » s'écrie-t-il. Le ministre
de I'Intérieur se déplace en personne, stupéfié, ahuri,
n'en croyant pas ses yeux.

Ces oubliettes sont destinées à des personnalités poli-
tiques : le garde des Sceaux dont I'enlèvenrenl est
envisagé à titre d'otage; Marx Dorrnoy, I-éon Blurrr,
voire le président de la République.

L'ouvrier plombier en chômage, qui avait accepté
de venir de Dieppe à Paris pour faire ce travail, en
compagnie d'un plâtrier cagoulard, déclare au cours
de I'interrogatoire :

« G... (l* plâtrier) m'a dit qu'il faisait partie
d'une Société secrète et que tous les affiliés de-

. vaient prêter serment. II m'a engagé vivement à
y adhérer moi-même, me faisant valoir les avan-
tages matériels que j'., retirerais. Je m'y suis
refusé, ne voulant pas m'aflilier à cette Société.

« G... m'avait dit que lc but de cet,te associa-
tion était la reprise du pouvoir r:L la proclarnation
de la royauté. Il rn'a dit (luo toutr: indiscrétion
était punie de la peine cle rnort et que, pour ma
part, « si je parlais, je serais descendu immédia-
tement. »

« J'ai répété tous ces propos à mon patron de
Dieppe qui m'a consolé, car j'étais assez ému.
J'avais évidemment compris que la cellule sou-
terraine à laquelle j'avais apporté mes soins était
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destinée à servir de prison. Mes camarades de tra-
vail ne m'avaient pas dissimulé que la cellule était
destinée à des personnalités politiques ou à des
cornmunistes que l'on obligerait ainsi à parler. »

Apparemrnclrl,, personlle ne fut jamais enfermé dans
cettô antre. Lorsquo lcs rnagistrat,s y pénètrent, ils ne
décèlent nulle trace de sung. lin revanche, ils remar-
quent, sur les murs béüorrnés, ,19 rtornbreux 

- 
points

d'impact produits par des projec[iles. I)'une planche,
on retire même une balle.

Des sadiques du revolver venaient s'offrir un « car-
ton », tirant à travers le judas, sur la colonne centrale,
tandis que leur imagination frénétique y attachait le
« salopard ».

Dudu.

De ces alÏaires d'armes, d'in pa,ce, le général Dusei-
gneur prétend ne rien savoir. Duseigneur (« Monsei-

[neur » dans Ie langage familier des cagoulards-) est un
àviateur : dans toute I'armée de l'Air - il jouit de
l'estime générale - s'ssf, Dudu.

Dudu èst un valeureux pilote de chasse, couvert de
« bananes ». Il a participé à d'innombrables combats
aériens. En 1917, il a été abattu en vol et, mentionnent
ses états de service, « sérieusement blessé à la tête. »

Cité par Georges Clemenceau : « Chef brillant. »

Chèf de cabinet du ministre de l'Air Laurent-
Eynac, il a choisi la vie civile en 1936.

Dudu ignore tout des attentats, meurtres et autres
crimes. Ctôst vrai. Pourtan L, Dud,u en sait plus qu'il ne
l'avoue. Le maréchal Franchet d'Bsperey lui a remis,
ainsi qu'à Marie (Deloncle) une lettre de créance pour
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per_cevoir des fonds. Volens, nolens, il représente pour
la Cagoule,.une p.récieuse cautiorr, avec ses étoiles pre_s-
tigieuses, vis-à-vis de l'Armée. Compagnon de rouie de
Deloncle, {ui I'a envoûté politiquement, Ie général
Duseigneur s'est rendu en Espagne, puis en Italie
(« pour un reportage », argue-t-il).

Soldat, il ne veut pas cependant sou{Trir doimmix-
tion étrangère. Il assure qu'il n'admet qu'une simple
« liaison » avec la Cagoule, €D sa qualité de fonda-
teur de I'U.C.A.D. (Uriion des Comités d'nutodéfense)
association aux statuts légalemcnt «léposés en no-
vembre 1936.

Son objet? « Coopérer, déclure-|,-il ù ln .Irrstice, avcc
l'Armée dans un progrûrnrno dr: rléfcrrse contre un
putsch communiste. Mettrc cn contuct le plus Jrossible
d'individus ou de groupcrnents dc façon à cr: {u'ils sr:
connaissent.

« Suppléer aux forces armées qui poumaient occa-
sionnellement se révéler insu{fisantes, en utilisant des
armes, fusils de chasse ou revolvers déclarés, bref, des
armes dont la détention était légitime : se mettre à la
disposition de l'armée pour une mobilisation immé-
diate, l'accès aux casernes étant assuré à I'aide de
cartes bleues. Se grouper, par ailleurs, par maisons et
quartiers. Au total, Paris était divisé en six secteurs. »

Dudu entre en prison. Tous les as de la chasse pro-
testent par des communiqués :

« Le général Duseigneur est traité comme les
Allemands n'auraient pas osé le faire s'il était
tombé dans leurs lignes. »

Des anciens combattants de toutes armes se joignent
aux aviateurs. On prie dans des temples pour la li-béra-
tion du général Duseigneur.

Successeur du Cabinet Léon Blum, le Cabinet

';

LES NOUVBAUX CANBONARI 77

Camille Chautemps arrive au pouvoir. M. Vincent Auriol
qui siège à la Justice, répond vertement, par une note
à- la piesse, aux interventions et démarches innom'
brables en faveur d,e Du,du :

« Quclques regret,s t1u'on éprouve de voir Ià des
hommes qui on[ rrn grand passé, quelle que soit
Ieur situaiion sociale, la loi reste la loi pour tout
le monde, et je suis ici pour la faire appliquer. »

Au demeurant, hormis Ies membres du Gouverne-
ment (et encore !), les magistrats et les fonctionnaires
intéressés, peu de personnes croient à la réalité du
complot, ou du moins à son ampleur. M. I\{arx Dormoy
est ridiculisé par les chansonniers : F'antomarx. La
Liberté (P.P.F.) écrit : « Les grenouilles du F ront popu
demandent un C.S.A.R. » Et encore, à propos de
Duseigneur :

« Les maîtres de la France ne chantent plus :

« Nos balles sont pour nos généraux D, mais ils
agissent. Nos cachots sont pour nos généraux. ))

En revanche, lVI. Georges Bidault prend l'a{Ïaire au
sêrieux :

« Nous disons, nous, qu'il n'y a'pas de bombes
de droite, à propos desquelles on chipote sur les
détails, et de bomhes de gauche, les seules dont
les éclats seraient subversifs : il y a les bombes et
eeux qui les jettent, pour lesquels sont faites les
lois et les prisons.

« NIais il faudra décidémerrt qrre la droite trouve
d'autres chefs et prcnne d'itttt.res habitudes. Car,
du train dont elle vâ, oI) sc dcnrartde ce qui va
bientôt res[er tle ce qrri fit arrl.refois son prestige.
Ah ! les irnbécilcs ! Ah ! les criminels ! » (Aube,
tt janvier 1938.)
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M. Lebrun et M. Vincent Auriol.

Le garde des Sceaux confère à l'Élysée avec M. Al-
bert Lebrun. Le président de la République lui-même
se montre ébranlé dans sa conviction au sujet de la
culpabilité du général f)useigneur :

« Croyez-vous vraiment qu'il était dans le com-
plot? » interroge-t-il.- M. Vincent Àuriol (t ) répond : « Monsieur le Prési-
dent, si la Cagoule avait réussi dans ses desseins, vous
ne me parleriez pas dans ce bureau en ce moment.
Les cagoulards avaient projeté de s'emparer de votre
personne en accédant à I'EIysée par un souterrain. »

Ce jour-là, comme le jour où il reçut le maréchal
Franchet d'Esperey alarmé par l'existence de cellules
communistes dans I'Armée, M. Albert Lebrun pleure.
Jusqu'à la fin de sa carrière politique, jusqu'à Bor-
deaux et Vichy en juillet L940, ce Lomain, patriote et
timide, traîne une double réputation : il a de grands
pieds ridicules et il plelrre. La nature a pourtant donné
âu dernier chef de I'Etat de Ia I I Ie République des
pieds très normaux et elle ne I'a poirrt atlligé d'une
iensibilité excessive _pour un ltortulrtt Jtolit.itlue.

Simplement, M. Lebrun, par oo(lttcl,lt:t'itt, itilttt: porter
des pantalons assez étroits et dr:s cltitussures à bout,
pointu. Le président de la Rôpubliqrrr: rrr: souffre que
d'une toute petite infirmité : ses glanrles lacrymales
secrètent avec abondance et ses youx deviennent vite
humides sous I'e{Tet de la fatigue, de la nervosité.

nolre(1) M. Yincent Auriol tgurait aussi sur la liste du C.S.A.R.
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Voilà pourquoi tout le monde aflirme : ce pauvre
M. Lebrun « pleure ».

Propos qrrc lt: trrarrit:ltul firanchet d'Esperey répète,
lui aussi, rrlors rlu'il r(:gugne, rouge de fureur, son
ét,ul,-rrrrrjor'. l)urrs son bureau, décoré d'un fanion de
oorrrrrrandenrent, il reçoit souvent des conjurés. Il les
exhorte à l'union et à l'action. II donne des coups de
canne rageurs sur la table :

« Allons ! messieurs, c'est pour la France, nom de
Dieu ! » 4'
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CHAPITRE VI

IlI.' TECHNIQUE DU COUP D'ÉTAT

« Mox oNCLE. » 
- 

Uxu RENCoNTRE. 
- 

Ln clpm.l,rxr Cnenr,ns DE

G.o.ur"r,s et Cunzro l\ler.epe,nrp. 
- 

Le Brnr,n ET LE unÉvr,{rnn.

- 
l'6ppçB nÈcxB l Vlnsovrp. 

- 
RÉvor,urroNNArREs rrr coNTnE-

nÉvor.utroNNArREs. 
- 

Tnorzry.. 
- 

BoxrpeRTE. 
- 

Ln C.S.A.R.
ET LE FÀscrslltc, « NoRME DE vIE eunopÉpxNE ».

Si « NIarie » est le nom de code d'Eugène Deloncle,
l'équipe des intimes use dans la conversation courante
d'un pseudonyme plus familier : le patron, c'est LIon
Oncle. Mon Onclc se transforme bientôt en Ma Tante

- ce qui fera accuser Deloncle d'homosexualité. De-
loncle n'est pas pécléraste. Il lui su{Iit d'être un inverti
de la politique.

Mon Oncle parle avee adnrirnl ir-rrr rl'rrrr livre él,ranger,
dont la traductio-n a paru cn lirrrrtt:t: ctt 1{);}1 , tlttts la
collection « Les Ecrits -r, dirigéc par' .lr:trrr (lrtrtltr:lttto :

Technique du coup d'Etat (1), pn. Curz.io Nlalirpitrl.c,
ouvrage promis à une immense fortuttc. Le tttottrlc
entier en parle.

Ce livre, on le retrouve, sinon dans toutes, du tttoitts
dans d'innombrables perquisitions opérées au corrrs de

(1) Grasset, éditeur.

æ
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l'instruction de la Cagoule. C'est la Bible des contre.
révolutionnaires. C'est aussi Ie bréviaire des révolution-
naires. Lc destin de Tcchnique du coup d'Ëtat est singu-
lier: il scr[ tlurrs ùous lcs t'urrlps à chacLr, adversaireüu-
llurl.isulrs tl'lrnc cuusc. I\lussolini le prend conrme livre
de chcvct, interdit l'édition et déporte l'auteur aux îles
Lipari.- Le_chancelier d'Autriche Dollfuss a l'ouvrage sur
sa table de trav_ail le jour otr il est assassiné pâr les
nazis. Hitler le lit et, par un décret du Gauleiter de
§e*", ordonne de le brûler à l.eipzig, sur la place pu-
bliqye, -au-todafé de la nouvelle 

-rel-igion. Ed France,
de la droite à Ia gauche, d-e Jacquls Bainville aux
leaders communistes, on analyse av-ec soin l'étude.

I\{alapart-e excommunie aussi bien les partis d'ex-
trême-gauche que_les partis d'extrême-droife. Il baptise
d'un même môt les fascistes et les communistes': ce
sont les « catilir\aires ».

Exploité par les uns et par lcs autres, par les uns
contrè les autres, et vice vcrsa, Teclrniqie du coup
d'Ë-tat apporte_-la gloirr: rI (lurzio'Malaparte. La gloire
et le rernords. Iin dôfi.itive, Curzio Ma-laparte, ac-cablé
également [)ûr certaines harangues de- ses 

-ennemis

idéologiqucl et par certaines àttaques de ses plus
proches amis, écrit : « Je hais ce livre. Je le haii de
tout mon cæur. »

_ Malaparte a raison. Passionnant, ce Iivre est afÏreux.
Les-partisans de tous bords y trouvent leur pâture et,
malhonnêtes, ouvrent les procès d'intentiàn qu,ils
souhaitent.

L920, en Pologne...

L'expérience politique du jeune attaché diplomatique
à la légation d'ltalie comrnence, au lendemain de' la
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seconde guerre mondiale, en Pologne. En cette qualité,
à Varsovie en tgt9, Malaparte approche le Chef de
l'État, le maréchal Pilsudzkl, qu'il pèint en ces termes :

« ... Sorte de dictateur, à la fois brutal et bour-
geois, factieux, mais plein d'égards pour la légalité
et préoccupé de paraître impartial aux yeux du
peuple, cette manière de général socialiste, révo-
lutionnaire jusqu'à la ceinture, et réactiortnaire
au-dessus... »

Pilsudzki a réprimé, en janvier 1919, une tcntative
de coup d'Etat du prince Sapieha, mais il procédera
lui-même à un coup d'Etat en 1926. En avril 1920,
sur ordre du maréchal, l'armée polonaise franchit la
frontière de l'Ukraine et entre à Kiev. L'armée bol-
chevique contre-attaque, reprend Kiev, marche sur
Varsovie, amive à quelques heures de la capitale. Une
mission alliée part pour la Pologne, mission qui com-
prend le généial Weygand. Le chef d'état-major 

. 
de

Foch rétablit in, eutremis, par ses conseils, la situation
stratégique des armées de Pilsudzki, renforcées des
légioni dc volorrtaires, formées en F'rance (armé-e
Joleph Haller) avcc lcs exilés polonais des .cinq conti-
nenti encadrés par dcs ollicicrs, en partie français.
Dans la 5e diviiion de cltusscttrs polrtltuis, sert ainsi
Charles de Gâulle (opérations tlt: Wollrynir:), 91,i clt
cité à l'ordre du jour par Weygarrd. Cltnrlr:s tlc (iuulle
vit en Pologne l'une de ses premières expdriettr:es ti la
fois militaire et politique, là campagne (19-20) contre
les bolcheviks de Trotzky et les journées d'août dttrts
la capitale, lorsque les avant-gardes des cosaques sottt
attendues d'une heure à l'autre.

« J'ai été un témoin, un spectateur, non pas un
protagoniste des événemenfs dont i'ui consigné
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le récit, raconte Curzio Malaparte. Seul mon âg"
peut-être mc défenrlait de joucr dans ces drames
lo rôlo rl'nr:t,r:rrr. J'uvais vingt ans quand j'ui
nssisl.ri, ù Vur.sovic, uux jorrrnries tl'aoû1 1920. A
r:ôl,rl rlc rrroi, sur lc lrrôrnc trottoir de I(rakowskié-
I)rzrlrlrrrir;sciri, ù la lnôrne fenêtre de l'IIôtel Bristol,
il y avait un autre spectateur : un commandant
français gui_ s'appelait Charles de Gaulle. Simple
spectateur, lui aussi , (t).

Finalement, I'ordre règne à Varsovie et Malaparte
continue les Études qui-le conduiront à publi.ôr sa
retentissante Technique du coup d'Ëtat. Il psvchanalyse
Pilsudzki et ne cesse'de l'obsu..r." iusou'au .âro d'Eiat
de 1926, accompli le 13 mai. Cÿest^ un .oup d'État
parlementaire, car, note Malaparte, le maréchal veut
absolument trouver le moyen-de concilier la violence
et la. légalité, Pilsudzl<i nc s'éloignant jamais « de la
maxime que suivait, Mario-Thérèse : Agir à la prus-

(1) Préfaco «lo Iu 3o ddition 
- Grasser {{g48). Charles de Gautle est

à cette dato, capitaino. Malaparte écrit : commandant, parce que dans
l'arm6e polonaiso, los o{üciers français recevaieut un galon supplémentaire.

Lo maréchal Pilsudzki et le chef de I'état-major général offrent au jeuno
et brillant olficier français de professer la tactique à l'École de guerre
polonaise de Rambertow, mais Charles de Gaulle rentre en Franco où iI
dovient professeur d'Histoire militaire à l'Écolo de Saint-Cyr.

La vie de Charles de Gaulle reste marquée par Ie destin des rencontres
extraordinaires. Patronné par Pétain, cité à I'ordre du jour, en pologne,
et, en 1940, par Weygand, à gui il s'opposera ensuito, placé à côté de
Malaparte par lo hasard, il combat en 1920 les bolcheviks commandés
par un ancien cadet de I'armée tzariste, Bon compagnon de captivité (et
l'un de ses confidents) en Allomagne, général en chàf à vingt-six aus, et
futur maréchal : Toukhatchoveky.

C'est pourquoi do Gaulle expliquo parfois en privé :
r La fatalité veut que-je sois toujours amené à combattre ceux qui

ont 6té meg amis. r La latalité continue.
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aienne, mais en sauyant touiours les apparcnces ile
l'honnêteté ».

Une troupe d'assaut, des techniciens.

Deloncle trouve cet enseignement dans Technique
d,u coup d'Ëtat, sur lequel il-s'explique volonticrs au
cours de ses interrogatoircs, rrrais il nc I'adopte pas.
En revanche, il fait sien le 'prôceJrte do 'l'rotzl«y, à la
Douma, lors des débuts de la révolution russe : le pro-
blème de'l'insumection n'est qu'un problème technique.
« Pour s'emparer de l'Etat môdernê, il faut une troupe
d'assaut et des techniciens, des équipes d'hommes
armés, commandés par des ingénieurs. »

Voilà tout à fait la thèse qui convient au chef
du C.S.A.R. (1).

Trotzky pense qu'il su{fit d'un millier d'hommes
pour s'emparer de I'Etat (2). tl entend lancer non pas
la foule à la conquête du pouvoir, mais une troupe
d'assaut organisée dans le secret.

(1) Thère roprise aux s6ancet du Komintorn en 1923. Combattue par
Léuine, ello fut repouss6o. Radek rlisnit à co congrèa - expose Malaparte
dans son livro - « quo mille hornmes bion ontraltr6c ot bien exercés pou-
vaient l'empater du pouvoir dans n'irnporto quol payn «l'Btrrope, en

France commo en Angletorre, en Aüemagno oomtno on Suius ou en

Espagne r.
Compte tenu de ce Krîegspiel, adoplé par Delonclo, on admettra quo los

discussions sur les eflectifs réels ou supposés de la Cagoulo perdont beau-
coup do lour valeur. Le polytechnicien Deloncle ne tend pae à un soulè-
vemont général : il suffit à ses desseins de disposer de noyaux durs, d'é16'

menta sûrs et aolider, de complicités permettant de mettre la main sur
les points vitaux, les centres stratégiques, d'envoyer à I'ombre un certain
nombre de personnalités. Après quoi, l'objectif classique ogt de {aire s bae'
culer r I'arméo.

(2) MeuranrE. Chapitre q Trotzki contre Staline ».

LEs NoUvBAUx CAnBoNAnI 8ô

Melii§fir chef de la Guépéou sous Sraline, reprend
cette idée (1) :

« L'rrnir,r! do combat 
- 
d.o co corps spéciar est

I'rirJrriP.. (IhrrrJrrr: rirlrripe rloit r'exerccï.r, ïuu d'asir
sur lo tcrr'i, qu'ori lui a assigné, indépend;*;;i;
des autres.

« chaque homme doit connaître exactement Iatâche de son équipe, et eelle des ,rrrf ;;r;;
geripes de son sôctàur. L'organisation, dhp;;'i;
formule de Menjinski, est « Iecrète et'invi'sibl.l;
Ses membres nè porient pa! d,unifor;;;;;;;
rig."g exte,eur ne -permet «ie les ,."àrrrr"ître : reur
adhésion même.à l-'organisation est secrète.

« outre une instruôtion technique et *ilitriru,
ils reç_oivent une instruction politique : on exciteleur haine contre les adversaire!, eonnus ou
secrets, de Ia révolution, contre les'Juifs, 

"o"trcles partisans do Trotrki, »

Les armes de l'adçrersaire.

Au contraire, Lénine et le comité central. du parti
bolchevique défendent Ia thèse de I'insurrectron DoDu-laire, c'est-à-dire de Ia révolution prolétariu""à.'il,
repoussen_t Ie coup de force du type'militairu- iariïà
soutient dans ses lettres,gu.e « I'iis'ur";i;;-à;ir;Ë:
p"l:.;11-11,_qoussée révolütionnaire de rour * p.,rpl.i.lrt 'l'rotzky réplique :

« Tout ,rr" perplq c'est trop pour I'insu*ection. Ir
lr"l.une.perife troupe_facilo ôt iior.rt., dressée à ütactrgue insurrectionnelle (...). L'insurrectio.r rr,est-p",

({) Mrr.epenrr. Chapltrc « Trotzky contre Stalino ».
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un art, c'est une machine. Pour la mettre en mouve-
ment, il faut des techniciens. »
--- 

b.iorcle, X à systèmes, à formules, à-théories, -as1i'
mile dans son .âtrr.uu bouillonnant le manuel de

Illalaparte.
« Voilà, explique-t-il lors de I'instruction-, comment

les com*.r.isi.s'chercheront à s'_emparer du p-ouvoir.
Voilà comment il faut sauver l'Etat du putsch com-

muniste. Nous dcvons prendre les mômes arnles que

l'adversaire. »' -i;-il;ii; trotzkysto de . Tccltni,qu.e d'u'..coup d' État
,.çoit'don. toul,e *n urlhrisiolr ct- il lr/'gligc ce q"r, q
iràii aux leçons dtt prcrrrit:r cotlp rl'ûtnt, lrtrldcrne, ccJui

de Borraprrïu, sclori Mulupartc. (lur lo l,erttps est, fini
des géné.",r* eui, rlescctttlànt de cltcvtrl I)otlr llritrtltrer
.r, i. terrain politique, oublient tl'ôter lettrs épcrolts.

Sur le compte de llonaparte, Malaparte porte-, en

résumé, ce ju[ement : I Lq règle fondamentale de Ia
iÀ.tiq"â boia!""tiste, dominéJ par- l'opportunisme. le

nlus iormel. ô'est le choix du teriain parlementaire
ào**. le plus propre à concilier llemploi de la violence
er le respïct à" l" légalité-..- Po"gparte aâlit à la
nouvelle qu'il a été mis -hors la loi... Lucien Bonaparte,

frésident'du Conseil des Cinq Cents, se ]râte de rat-
traper l'a{Iaire... »-- 

Ëi C"rzio Malaparte de s'expliquer sur la psychologie
de Bonaparte, telle qu'il l'approfondit :

« Dès l'année L7g7 ,l'idée commence à se faire
iour dans son esprit que l'instrument du cotlp
h,Ét"t doit être l'Àrméô, mais que cet instrumcnt
àoit paraître obéir aux 

.lois, 
que, son action doit

garde, toutes les. apparences de la légalité.. c'cst
éette préoccupation àe 11 légalité qui révèle chez

Bonaparte la iormation d'uné conception du coup
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d'État rlifférente des exemples classiques, illustres
et dangereux exemples.

« Parmi les nombreux personnages du 18 Bru-
rrrnirn, r:r;lrri qui csl, le moins à sa place c'est Bona-
llrr t'1,o.

« Si I'on vcrrl, rlrro lrrs nl)[.)rlronccs de la légalité
soienI suttvcs, ni I'orr vr:rrl, tlrrrr lr: coup d'Etat n'ait
l'air ni d'une révolrrIiorr rlrr r:rrsrrrlrr:, ni rl'un cornplot
organisé par la police, uruis rl'rrne révolution par-
.lementaire faite avec la cornplicité des Anciens et
des Cinq Cents, réglée par une procédure délicate
et tortueuse, il est nécessaire que Bonaparte ne
persiste pas dans certaines attitudes. »

Deloncle : la force crée le droit.

Deloncle, lui, ne se montre point partisan du coup
d'Etat parlementaire, qui sauve les apparences. Il pro-
fesse : on s'ernpare du pouvoir par la force, on légalise
ensuite. La force crée le droit.

La psycho-politique qui habite le cerveau du théori-
cien du C.S.A.R. s'éclaire d'une façon parfaite par une
déclaration du général Lavigne-Delville, dont nous
avons déjà parlé, ami de Deloncle depuis la première
guerre mondiale :

« En ce gui concerne Deloncle, j'ui su par lui,
incidemment, qu'il admettait qu'on pouvait re-
courir à la force, à un coup d'Etat, pour prendre Ie
pouvoir.

« II appuyait et justifiait cette opinion sur ce
que depuis cent cinquante ans, douze au moins
des gouvernements qui ont pris le pouvoir ne
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l'ont fait que par un coup d'État (illégalité par
rapport au gouvernement qu'ils remplaçaient).
Ce n'est qu'ultérieurement qu'ils ont fait légaliser

chacun suivant des procédés différent leur
prise du pouvoir. Deloncle ajoutait, er I'espèce :

en France, la force en politique a créé le droit , (t).

« Le délit nécessaire, D

Au surplus, E. Deloncle, interrogé Ie 29 mars 1939,
proclame, bien entendu, qu'il ignore tout du C.S.A.R.,
qu'il appartient seulement à une association d'auto-
défense non armée, et il ajoute :

« J'ai su, et je tiens à I'a{lirmer hautement, qu'il
y avait des Français organisés pour lutter contre
les communistes avec autre chose que leurs poings
ou des morceaux de papier. Ces Français, je dirai
encore plus, ces bons Français, je voudrais qu'ils
trouvent ici même un témoignage de mon admira-
tion. Il y a des moments dans Ia vie d'une nation,
où il est nécessaire de commettre ce que le droit
appelle « Ie délit nécessaire ».

« En juin 1936, des Irrançais étaient spoliés,
leurs propriétés envahies, des hommos étaient
molestés, le gouvernement et la poliee n'opposaient
pâs, comme ils auraient dû le faire, r) ce ddrchaîne-
ment les bamières de la loi. Lorsqu'un gouvcrne-
ment abandonne ses prérogatives essentielles, le
maintien de l'ordre et le respect de la loi, le droit

(1) Interrogé le 4 avril 1945, Ie général Lavigne-Delville envoie lo
lendemain, au Commissaire spécial, sous la foi du serment, la déclaration
oornplémentaire quo nous eitons ci-dessus, (Proeès-verbal no 14164.)

Entrée d'un dépôt d'armes souterrain, dissimulé par un casier à bouteilles (Archit'esinédites).
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naturel et primitif des sociétés autorise chacun à
se défendre et surtout à défendre son foyer et sa
famille. »

Mon Oncle admire Mussolini qui, avant de lever le
drapeau noir de I'insurrection, a prévu « dans les usines
dans les régiments, dans les banques, dans les adminis-
trations publiques (...) des cellules fascistes qui consti-
tuaient le réseau secret de l'organisation révolution-
naire , (1).

Le C.S.A.R. considère que « le fascisme est une
norme de vie européenne ».

Le chef du contre-espionnage italien, le colonel
Emmanuele Santo, retrace en détail, dans un rapport
daté de Rome, LZ août L937, ce que lui a exposé un
dirigeant de la Cagoule, venu spécialement, de Paris à
Monte-Carlo pour le rencontber (2) t

« Votre f)uce est et, sorri notre maître.
« Nous sommos pnrfnitement d'accord avec votre

Duce porlr eonsirlrlrcr qlro le fascisme est une norme
de vio polit,i«1rro non seulement italienne, mais
europécnnc. La Ilrance a appris et apprend cela à
ses propres dépens. Le régime fasciste doit être
copié et appliqué en France I c'est là, en définitive,
notre programme.

« Vous avez combattu et vous combattez pour
un idéal. Pour cet idéal, et uniquement pour cet
idéal, avec cet esprit d'abnégation dont votre
histoire est pleine, vous vous êtes engagés à fond
en Espagne (hommes, matériel, argent).

(1) M,rr,rranrE. Chapitre « l\fussolini ».

(2) Rapport saisi après la guerre. Procédure italienne'du haut-commis-
sariat pour les sanctions contre Ie fascisme. Le colonel Emmanuele Santo
roconnut, le 8 novombre 1944, avoir rédigé l'original.
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« J'ai dit « uniquement pour cet idéal », parce
que je le pense et mes chefs pensent avec moi
que vous ne tirerez pas de cette entreprise des
avantages matériels ; l'Angleteme, et avec elle la
France ofllcielle, agissent à de telles fins.

« Est-il possible gue vous veuilliez rester indif-
férents à notre mouvement? A ce mouvement qui
ne veut être que la continuation du vôtre? A ce
mouvement qui ne tend qu'à frapper le bolche-

J

vrsme /
« Nous vous dernantlons beaucoup moins que

vous ne donnez ûux l{sJlagnols. Nous vous
demandons seulement de vouloir bien nous con-
naître.

« Nous sommcs sûrs que si votre chef, olr une
personne désignée par lui, daignait écouter notre
programme secret, toute défiance serait écartée.
Je ne puis vous exposer à vous ce programme,
parce que cela ne m'est pas permis, mais, croyez-
moi, il est sérieux et il est grand. Nous sommes
en mesure de vous en donner toute garantie.

«. D'autre p-art, comme nous comp-renons votre
position sur le terrain international, et comme
nous ne voulons pas vous compromettre du tout,
nous accepterons, -a priori, toutes les précautions
que vous jugerez bon de nous imposer.

« Quant au secret absolu qui, d'autre part, con-
corde avee notre intérêt absolu, nous vous le garan-
tissons de notre « parole d'honneur » de soldats.
Nous sommes tous des soldats.

« Notre programme est nettement antianglais.
Il se peut que nous entrions en action en octobre.

« Nous nous retournerons, avant tout, contre
tous les exilés : Italiens en tête (systèmes radi-
caux). Les exilés italiens en F'rance sont Ia cause
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profonde qui prolonge et aggrave les malentendus.
Ils paieront cher.

« Sur le j.* de l'Angleterre, en Espagne (E.-
pagne. rouge et. Bspagne nationaliste) que vous
connalssez cettainement, nous pouvons vous four-
nir des données précises.

« En définitive, nous mettons notre orgueil à
gagner la syrnpathie du chef du fascisme à qui nous
reconnarssons le grand mérite d'avoir lancé le
premier mouvement national et anticommuniste
dans le monde.

« Nous jurons {ue, si nous réussissons, nous
inaugurerons dans les relations avec l'Italie « une
ère nouvelle ».

« Voilà, conclut le chef du contre-espionnage
italien dans son rapport, le discours qui m'a été
fait avec des accents de sincérité parfois émou-
vants, tout imprégné de la ccrtitude qui anime
celui qui tend à un btrt avec une ferme résolution
après avoir rnosuré toutcs les di{ficultés.

« Jc n'ai pas dit un mot. J'ai seulement donné
l'assurancc que je transmettrais I'appel à notre
pays. »

Dès lors, l'a{Taire remonte jusqu'au Duce. Les rami-
fications internationales s'étendent.

L'ambassadeur extraordinaire de la Cagoule a dé-
claré, nous venons de le lire, au chef du contre-espion-
nage italien : « Il se peut que nous entrions en action
en octobre. »

Qr" se passera-t-il donc à Paris en octobre 1937?
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CHAPITRE VII

TENTATIYE DE PUTSCH A PARIS :
T,E PII\N DE PRISE DU POUVOIR

Lr pnovocarloN. -- l-rrt ( MlHtt nN (:oNt)r.t,toN » r)n8 ctlnFE MII.r-
rÀrREs. Dnr.oxclrc INî'oxtr.,urc t'oUtr rrArnrl (( Ir^BcuI.un »
LTARMÉ8. 

- 
Lns prtrrn,É'r'uiH ,'r,Nt., NtJrt I)IrAM^TteuE. -*- Lris

coups DE rrEU rM^GrNÂnrn§. -- c Uxn lTpouv^xr.^Br.E couÉprn »

En octobre, il ne se passe rien à paris.
Mais en novemble, ïr, 

"orrp_ 
de theai.u ,u produit.

La lqSortu, tente de p1e.ndrg'le pouvoir, en essayant
de faire « basculer » l'Armée,_ sbus le prétextu "qr"
I'extrême-gauche communiste âéclench. r, putschl--
_ Eugène Deloncle j*? ses grands dieux que Ies
troupes communistes - de u premier » et de « deLxième
c_hoc- », précise-t-il .- voni attaquer dans ra nuit
du 15 au 16 novembre. Il supplie lôs principaux chcfs
de I'Armée de le-croire, il veït précipit..'1. -our*-
T.rl:. p.o..rgquer Ia. contre-révoluijon, amener I'armée
regulrere à rntervenir « avant que le Pays soit nerdrr »-
II certifie qu'il connaît tout le plan .o*irrrristd. É;;;-
tons-le :

, « Le plg, d'attaque sur paris comporte une
brusque ofïensive de la périphérie contrË Ie centre
où se trouvent les pointi viiaux, notamment dans
0,

LEs NouÿEÀux caRBoNARr 08

lo VIIe amondissement, le Gouvernement militaire
de Paris, le ministère de la Gueme, celui des P.T.T.,
et_des casernes et dans Ie VIIIe amondissement,
l'Élysée, Ie ministère de I'Intérieur, etc...

« Trois attaques concentriques sont prévues. La
premièLe partant du Bois de Boulo§ne, dirigée
vers l'Est avec une légère inclinaisôn sud ; 

- la
seconde du Bois de Vincennes, direction Est vers
Ouest; la troisième de la banlieue sud, en direc-
tion du Nord.

« .La nuit a été choisie pour réaliser l'effet de
surprise. On sait, en eIÏet, que les officiers et les
sous-o{ficiers mariés ne couchent pas dans les
casernes et l'état-major rouge estime que sept
heures seront nécessaires pour que les forcès
gouvernementales soient mobilisécs régulièrement.
Des autobus ou des carnions r\ ordures rapidement
et,grossièrement blirrrlüs nvcc dcs tôles préparées
à I'avancc tloivcn[ ôùr.r: trLilisés. Les dépôts Àeront
brusqut)rrr()nt, ot;t:rr1lés cl., dix minutes-après, au-
tobus ct t:rrrrrir)ns soront en nombre, dans le centre,
armég dc rnitrailleuses lourdes, de fusils-mitrail-
leurs, tle lance-flammes et même de canons anti-
chars.

« Les communistes pensent ainsi profiter d'un
efïet de surprise irrésistible pour occuper des posi-
tions importantes_, tenir sous leur feü les troupes
et s'emparer du Gouvernement. »

Deloncle : << Des renseignements du Komintern.,, »

Deloncle ne tarit pâs, les détails s'accumulent : il
presse de réagir le général Gamelin, généralissime, le
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général Du{lieux, inspecteur général de l'infanterie (t),
membre du Conseil supérieur de Ia Guerre, Ie général
George, sous-chef d'état-major général, le généràl Pré-
telat.

« J'ai des renseignements sûrs, continue De-
loncle, qui viennent de mon 2e Bureau, de Paris,
de. province, et aussi d'Amsterdam, riÈS" du Ko-
mintern. Des réunions fréquentes de l'état-major
de combat des troupes comn)unistes sont signalées.
Dans ces réunions se trouvent non sculernent des
civils français, mais des Russes, civils et mili-
taires, et même des o{liciers de I'active français.

« Dans chacune de ces séances, Ie plan est étu-
dié dans ses détails et il apparaît, d'ôres et déjà,
que l'acte prévu sera d'une vaste envergure. »

Las ! Toutes ces a{lirmations solennelles, pathétiques
relèvent de Ia plus extraordinaire tentative d'irrtoxica-
tion : il s'agit de créer le fameux acte irréversible,
d'amener, encore et toujours, l'Armée à « basculer ».

Vingt-cinq ans après ce putsch avorté, un olTcier
général en retraite, qui a occupé, en tant que colonel
è l'Époque, dc hautes fonctions dans un état-major de
Paris,_ nous a ret_racé les péripéties de la dramàtique
nuit du L5 au 16 novembre.

an récit saisissant.

Ce général appartient à Ia droite classique. C'cst un
militaire de tradition,, fidèle au noble 

-héritage 
de

(1) Le général DufEeux déclare Ie 4 janvier 1938 :
« C'est le t2 novembre que j'ai été mis au courant par un tiers

de I'imminenco d'un coup de force communiste. J'ai demandé à rn«rn
informateur une noto dactylographiée quo jo fis aussitôt parvonir
au général Gamelin. »

LEs NouvEAUx caRBoNARr 95

I'Arrnd:o française : Honneur et Patrie. Inquiet, il ne
yrrrrl, s() défendre d'approuver in petto les mesures
il',,,, torltlfense dans l'Àrmée. Discipliné, il condamne
r{nns détour la Cagoule : l'Armée est au service de
I'litat. C'est la règlè d'or de la démocratie. Toute autre
règle conduit à l'aventure et à la perte de l'Arn-rée.

Ce général est codé ': « Eau froide » par la Cagoule.

« Un soir, raconte-t-il, Deloncle et son entou-
rage m'alertent. Je suis appelé dans un apparte-
mànt, rue de Bourgogne. L'heure est- tragique,
m'exposent Deloncle et le général Duseigneur. La
révolution va éclater. A I h 30, cette nuit, après
l'arrêt des transports publics, les troupes commu-
nistes se mettront en route par les couloirs du mé-
tropolitain. Ils progresseront ainsi vers Ies centres
vitâux, en même temps que dcs unités de surface.

« Nous tenons à votrc disposiLiort urt bataillon de
nos hornrnos arrnés pottr prol,rigt:r I'Ecole militaire.

« Norrs rrlkrtrs tttcl,l,t'r: oll batterie des mitrail-
leuscs trul,our rlu I'f')lyséo. Le gros de nos troupes
a[tend ttttx lrot'tcs dc Paris

« Voilrl, colonel. Il est moins une. Votre devoir
osl, rl'ullcr à deux pas d'ici, au ministère de la
Gucrre, avertir Daladier que la révolution a éclaté.
D'ailleurs, le ministre ne sera pas surpris : nous
lui avons fait tenir cet après-midi une première
note de renseignements par un homme politique.
Si Daladier refuse de mettre en application le plan
de défense, le devoir sera de l'arrêter immédiate-
ment. »

« De grâce, ne tardez pas. Dans un instant, il
sera trop tard. »

(( Devant moi, nous raconte encore le général,
les chefs cagoulards échangent de mystérieuses



94 L'ursrornu sscnÈrr

général Du{lieux, inspecteur général de l'infanterie (t),
membre du Conseil supérieur de Ia Guerre, Ie général
George, sous-chef d'état-major général, le généràl Pré-
telat.

« J'ai des renseignements sûrs, continue De-
loncle, qui viennent de mon 2e Bureau, de Paris,
de. province, et aussi d'Amsterdam, riÈS" du Ko-
mintern. Des réunions fréquentes de l'état-major
de combat des troupes comn)unistes sont signalées.
Dans ces réunions se trouvent non sculernent des
civils français, mais des Russes, civils et mili-
taires, et même des o{liciers de I'active français.

« Dans chacune de ces séances, Ie plan est étu-
dié dans ses détails et il apparaît, d'ôres et déjà,
que l'acte prévu sera d'une vaste envergure. »

Las ! Toutes ces a{lirmations solennelles, pathétiques
relèvent de Ia plus extraordinaire tentative d'irrtoxica-
tion : il s'agit de créer le fameux acte irréversible,
d'amener, encore et toujours, l'Armée à « basculer ».

Vingt-cinq ans après ce putsch avorté, un olTcier
général en retraite, qui a occupé, en tant que colonel
è l'Époque, dc hautes fonctions dans un état-major de
Paris,_ nous a ret_racé les péripéties de la dramàtique
nuit du L5 au 16 novembre.

an récit saisissant.

Ce général appartient à Ia droite classique. C'cst un
militaire de tradition,, fidèle au noble 

-héritage 
de

(1) Le général DufEeux déclare Ie 4 janvier 1938 :
« C'est le t2 novembre que j'ai été mis au courant par un tiers

de I'imminenco d'un coup de force communiste. J'ai demandé à rn«rn
informateur une noto dactylographiée quo jo fis aussitôt parvonir
au général Gamelin. »

LEs NouvEAUx caRBoNARr 95

I'Arrnd:o française : Honneur et Patrie. Inquiet, il ne
yrrrrl, s() défendre d'approuver in petto les mesures
il',,,, torltlfense dans l'Àrmée. Discipliné, il condamne
r{nns détour la Cagoule : l'Armée est au service de
I'litat. C'est la règlè d'or de la démocratie. Toute autre
règle conduit à l'aventure et à la perte de l'Arn-rée.

Ce général est codé ': « Eau froide » par la Cagoule.

« Un soir, raconte-t-il, Deloncle et son entou-
rage m'alertent. Je suis appelé dans un apparte-
mànt, rue de Bourgogne. L'heure est- tragique,
m'exposent Deloncle et le général Duseigneur. La
révolution va éclater. A I h 30, cette nuit, après
l'arrêt des transports publics, les troupes commu-
nistes se mettront en route par les couloirs du mé-
tropolitain. Ils progresseront ainsi vers Ies centres
vitâux, en même temps que dcs unités de surface.

« Nous tenons à votrc disposiLiort urt bataillon de
nos hornrnos arrnés pottr prol,rigt:r I'Ecole militaire.

« Norrs rrlkrtrs tttcl,l,t'r: oll batterie des mitrail-
leuscs trul,our rlu I'f')lyséo. Le gros de nos troupes
a[tend ttttx lrot'tcs dc Paris

« Voilrl, colonel. Il est moins une. Votre devoir
osl, rl'ullcr à deux pas d'ici, au ministère de la
Gucrre, avertir Daladier que la révolution a éclaté.
D'ailleurs, le ministre ne sera pas surpris : nous
lui avons fait tenir cet après-midi une première
note de renseignements par un homme politique.
Si Daladier refuse de mettre en application le plan
de défense, le devoir sera de l'arrêter immédiate-
ment. »

« De grâce, ne tardez pas. Dans un instant, il
sera trop tard. »

(( Devant moi, nous raconte encore le général,
les chefs cagoulards échangent de mystérieuses



96 Itulsrornn spcnùrs

communieations téléphoniques. IIs m,assurent :
on entend des coups àe feu-dans Paris !

« Bien que_très impressionné, je refuse la moindre
démarche oflicielle àvant d'avôir des preuves ca-
tégoriques d'une marche communiste.

« Néanmoins, je prends contact avec l,o{lîcier de
permanenc_e2 rue_ Saint-Dominique, afin de m,as-
surer que M. Daladier peut êtrô joint sans délai,
le cas échéant. »

« Toute la nuit s'écoulo ainsi. 
^ 

chaque ins-
tg-rt, les_cagoularcls nrt: rclunccnt : Nous ,ôut sup-
plions. Interve,nez : Informez Daladier. Déclenchez
le dispositif d' alerte !

« Je reste inflexible. Je réponds : J'attend,s les
prem_iers épéruements. Je réagiiai en ce moment. »

« L'aube se lève. Paris ôst parfai[crnent tran-
quille. Je quit,t.e ccs rncssicurs sur ccs nrots z « J,ai
bien compris. _I_'oute çotre ltistoire de putsch était
une épouvantable comédie. »

- Vingt-cinq _ans après cette nuit mémorable, un chef
des groupes de combat du C.S.A.R. nous a âussi ra-
conté ce qui suit :

« J'avais mon P.C., rue Saint-Florentin. Nous
avons attendu une bonne partie de Ia nuit I'ordre
de marcher qui n'est pas venu. Delcncle s'était
réservé l'Elysée. Je devais prendre la Caserne de
la Cité, l'Intérieur, Ia Guerrè.

« Mes hommes étaient répaltis un'peu partout,
par petits groupes armés,_ dans- des apLqriements
privés, sur les quais de la Seine, au Champ-de-
Mars, etc...

« Nous devions enlever notamment Ie garde des
Sceaux dont nous avions étudié les itinéraires et
les habitudes, pour servir d'otage. »

r.ES NouvEAUx caRBoNARr 91

(tno liste d'otages et de condamnés à mort.

Le plan du C.S.A.R., pour cette nuit fatidique tient
donc à « Ia mise en condition » de quelques chefs de
l'Armée placés à des postes-clés, puis à la mise en plaee
du dispositif militaire de défense.

La suite est exposée avec une précision insigne par
Deloncle, au eours des interrogatoires qu'il subit, mais,
selon sa méthode, « Marie » attribue à l'adversaire son
propre plan :

« La nuit du 15 au 16 novembre, indique-t-il,
a été choisie parce que le t5 novembre, la jeune

. classe incorporée sous les drapeaux un mois avant,
n'avait fait que ses classos r\ picd ct ne savait pas
tenir un ftrsil.

« l)nns con r:orrrlit,iorrs, titnnt donné les services
de gunlo, I'rll'cr:lif irrstruit, disponible pour les
unités opposulrlcs r,y putsch communiste, n9. dé-
passait [)us 25% des elÏectifs normaux. C'est-
à-«liro rlrr'il fallait éviter à l'armée une surprise,
darrs lc cas où elle n'aurait pu être prévenue à
temps.

« L'action révolutionnaire devait être déclen-
chée, à 2 h 30 du matin. Le nombre d'hommes
engagés devait être de 18 000, dont I 000 hommes
d'élite.

o !?. personnur qyi devaient être assassinées les
premières étaient : MM. Dormoy, Blum, Lebas (1).

(1) Sur ce point, Deloncle apporte dcs rcctiûcations dans son interroga-
toire du 6 janvier 1938 :

« Sur ce point, j'apporto une rectifieation à ma déposition anté-
rieure. MIII. Dormoy, ISlum et Lebas ne devaient plus être exécutés,
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« Ces assassinats avaient poul but de provoquer
:rre, atmosphère spéciale, I-'opinion prbtiqr*l le
Iendemain matin, devant les attribuer aüx élé-
ments di ts « fascistes ».

« Ensuite devaient être assassinés MM. Daladier,
Pietri, La Rocque, Taitting_er, Doriot, Chiappe. CeÉ
derniers assassinats, dans-l'esprit des promoteurs
du plan, devant constituer dei représaiilos à l,exé-
cution de MM. Dormoy, Blum et- l-ebas.

« Trois à quatre cents otages dovaient être ar-
rêtés.

« Certains -grolrpcs sprir:inlernent désignés de-
vaient se rcndrc drins lr;À grrnlg()s cle taxis-, afin de
transformer rupirlr:rlrolrl, r:url,nins types de voitures
se prêtant miuux quo rl'nrrl,res ù I'irrrncment auto-
matique. Ccs t,run.sfor.rnul.ions aboutissaient à en
faire des voitur.es tle patrouilles, munies de mitrail-
leuses et de fusils-miirailleurs.

« D'autres groupes avaient pour but soit d'oc-
cuper Ie_s celtraux téléphoniques et, télégraphiques,
soit de les détruire. J'ài connu, par le àOtàil, ioui
ce qu! était projeté dans chaque central I ma
mémoire ne me permet pas de fournir de précision.
La règle était riue I'on devait détruire tous cen-
traux téléphoniques,.dont I'occupationr solide ne
paraissait pqs pouvoir être assurée. En particu-
Iier des raids étaient prévus sur les centraux
dqr VIIe, VIIIe, XVIe, XVIIe arrondissements,
afin de les neutraliser.

par suito d'une modification apportée au plan en dernière heure.
On devait se saisir de Ieur personne, les amener dans une pro;»riété
proche de Paris, et les détenir cornme otages. On devait faire courir
le bruit que les éléments clits « fascistes » les avaient srrplrrimés
et justi{ier ainsi des représailles tout en donnant un motif au soulè-
Yement en masse que I'on espérait voir ge produire. r

I.I1§ NOT.IVEAUX CARBONÂRI 99

s [,o T.S.ll. n'avttit pas été oubliée. Un plan
npécirrt prrlvoyrriI L:o qü'il y avait. lieu de faireo
rilit, ,t l'riris, si,it cn banlieueimmédiate, pour §'oc-
oup(!t' rltr ttcu[r'aliser les centraux téléphoniques. .; l'lrrlin, la grève générale des transports était
pr'ôvrro pour lè t6 et toutes les grandes routes
âboutissànt à Paris devaient être coupées par des
postes solidement établis et munis chacun de
quatre mitrailleuses. »

A l'issue de cette audition (t), qui coupe le soullle

(1) Sur la découverte de la tentative de coup de force, M. Marx Dormoy,
ministre de l'Intérieur, présente le 23 novembro 1937 la communication
cuivauto :

« C'est uu véritable complot contre loc institutions républicaines
qui a été découvort. Los invoctigationc doa cervicos de la Sûret6
nationalo et do la Pr6fectrrro rlo polico, qrri déploient depuis des

tomninos I'nctivit6 la plrn rnôritoiro, ont ahouti pour le moment à la
raitio d'urr importrnt ntntôriol rnilitnire, en grando partie de pro-
vosoncG 6trnngèro : furrilr-rnitraillours, fusils de guerre, mitraillettos,
revolvort, grotrnrlol, cnrtottchos, oxplosifs, etc...

r La Jrorrltrinition op6r6o au siège de la Caisse hypotb6caire mari-
time ct llrrvialo, ?8, ruo do Provenco, dont I'administratour-délégué
ett M. I)olonclo, ingénieur-conseil aux cbantiera de Pcnhoë! a établi
qu'on ro trouvo on face d'une organisatiou seorùto paramilitairc eutià-
roment calquée sur les services do I'Armée. Elle comprond I un état-
major, un t§, !e, $ê et 40 bureaux et un servico ganitairo.

u La répartition des eflectifs en dirzisione, brigadeq régimeutr,
bataillons, etc..., montro le caractèro iodisoutable dc guorro civilo
de cette organisation.

a Les docurnents saisis établissent que les coupablos s'étaient assi-
gnê pour but do substituer à la formo répuhlicaiuo que notre pây§

s'est librement donn6o, un régime do dictature précédant la
restauration de la monarchio.

« Le plan des factieux était minrrtieusement préparé. Au cours des

perquisitions e{Iectuées on a dôcorrvert notamment : un rnatériel
destiné à établir de fausses pièces d'identité ; des instructions pour le
transport d'armes I des renseignements sur la force publique dans la
Seine, en Seine-et-Oiso et en Seine-et-I[arner evec les nomc des
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perquisitions e{Iectuées on a dôcorrvert notamment : un rnatériel
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et par laquelle « Marie » intoxique tout le monde, un
défenseur confie :

« M. Eugène Deloncle a été d'une sincérité su-
blime. »

oflicierr commnndonl, los trnil,6r ; rltu ficlror «lo ronsoignements sur de
nombreux olficiem ot lo rnut,ériel rlos rôgitrtotrtr I tlos rtotes do service
en blanc, d6roh6ee dans dos buronux lnilitairos; uno listo «l'inrmeubles
ayant plusieurs issueg; lo plan précis des égouts de Paris, avec des

itinêraires tracés aboutissant aux ministères et à la Chambre des

députés; des plans intérieurs de locaux occupés par des journaux de
gauche et des plans d'appartements de députés socialistes; le lac-
similé de la signature de certains miuistres; une liste de ministres et
de parlementaires à arrêter au premier signal ; un dossier prévoyant les

moyens pour s'emparer des dépôts et des autobus de la S.T.C.R.P. et
des bennos de la S.I.T.A., destinés à être transformés eu matériel
ofrensif; un projet pour B'emparer dog armes gui so trouvent au
mont Valérien, etc...

c Ces préparatife ont avort6 grâcc à la vigilauce du gouverncment
qui a la couffance du Pays.

« Les institutions républicaines n'ont rion à craindro des entre.
prises des factieux.

« Les recherches qui ont déjà donné des résrrltuts appréciables sont
poursuivies sans relâche par des fonctionnaircs qrri se montrent une
iois de plus les bons serviteurs de l'État républicain.

« Les agissements des coupables seront sévèrcrnent châtiés. Il n'y
aura pas besoin, à cet efTet, de réclamer des lois d'exception. La loi
républicaine suflit pour assurer la sécurité du régime.

« Le Gouvernement est sûr de lui-même; il est capable de réduire
toute action criminelle dirigée contre la République. Il en donne
l'aggurauce à la démocratie française. I

CIIAPITRE VIII

Il\ III" RÉPUBTIQUE
A DEUX DOIGTS DE SA PERTE

Ux cpnvEau rRop BrEN onelNrsÉ. 
- [,'apyÉp. 

- Ln cÉxÉn,Lr.
Grnnuo. - 

Ds r,.a. »ÉrBxsrvr Â L'ox'FENsrvE. - Lss sourEnRÀrNs
»n P.e.nrs. - Le coup rvr.LxquÉ. 

- 
« L'ArcÉnrr FRÀNçarsE )). 

-L'ArnreuE DU Nono Boucr. 
- LB pRocEÂrN RENDEz-vous.

L'incroyable provocation n'a pas réussi. Propoca-
tion? Non, répond l'école cagoularde, puisqu'il s'agit
de devancer I'adversairc dans sa tactique et de l'amenlr
à se démasrpler...

Le chef du C.S.A.lt. rate son coup parce qu'il hésite
à déclencher: le rnouvement avant d'avoir obtenu Ia
certitude que l'armée entrera en lice.

Le polytechnicien Deloncle est un planister ur orga-
nisateur remarquable, attaché à la perfection du détàil,
un homme de méthode. A ce cerveau, l'esprit de déci-
sion manque. Au surplus, Deloncle, bien qu'ayant reçu
l'assurancè que tels ou tels magasins de 

-l'armée 
s'ou-

vriront, estime, en novembre L937, que son armement
demeure insuflisant. Cinq cents mitraillettes n'ont en-
core pu franchir la frontière d'Espagne.

Sans l'armée, Deloncle ne se montre pas stlr de
son affaire. Sans doute une liaison est-elle établie
avec plusieurs commandants de régions. Ces généraux
entendent se protéger du communisme. Bn réalité,
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avec son étrange regard, trouble et inquiétant, « Marie »

rit et ricane en son for intérieur. « Marie » dupe les
généraux {ui, pour la Cagoule, resteront surtout des
étoiles filantes.

Le paraçent de l'autodéfense.

« Les militaires -_ nous a expliqué un quart de
siècle plus tard, un théoricien du C.S.A.R.
prétendaient se cantonner dans l'autodéfense.
Mais nous nous attachions à les faire passer, par
un processus insensible, de la défensive à l'offen-
sive. Nous leur expliquions : vous, militaires,
devez comprendre euo, depuis que le monde est
monde, le meilleur moyen de se défendre est d'at-
taquer.

d Pour nous, l'autodéfense formait un paravent
à I'abri duquel il s'agissait de s'emparer de l'Etat. »

En 1936 -L937 , des chefs militaires disent à des émis-
saires : « Si une action communiste se déclenche, ÿous
transmettez la phrase-code et nous marchons. t»

En particulier, des régimelts de province doivent
faire mouvement sur la capitale, afin de « rétablir
l'ordre ».

A Metz, le général Giraud a promis son concours. I-,e

général Giraud, certes, n'appartient à attcun momcnt à
lâ Cagoule (1). En revanche, il accepte d'entrer dans le
système d'autodéfense du général_ Duseigneur ot, à

partir de là, à son insu, il relève du plan d'ensernble
étabti par le C.S.A.R. Les groupes A.D. (autodéfcnso)

(1) Le général Giraud interrogé en 1945 a déclaré tout ignorer «lo la
Cagoulo et de I'Union des Comités d'autodéfense. Il a ajout6 qu'il n'avait

LES NOUVEAU)( CARBONARI 103

de Ia VIo Région militniro sont en contact permanent
avoo cort,nines autoril,rlr rnilit,rrircs.

Ln gérrérrrl (lirurrrl rofrr;n cr,llcrrrlnnt, d'une manière
rrelr{grlrir1ttn., rln ËF lunr,r,t' rlrrrrn unr! rr.l,ion préventive
el,, rrrl rlrillnilivo, lo (l,S.A.ll,, r;rri rrn Ë'rrrl, jurnais montré
à. viangn rlrir,orrverl, rlnvarrl, ln gorrv,,rrrcrir «lc Mctz, le
tiotrl, Jt(,ut' l'rrn rlnx grrilrr,il,nux roËl)r)trËnblon tlr: l'échec
d0 uott t!Itl,t,cJlt,lËn.

Ne nous lttissottrt lxrH nllnr nrrx drr:ril.rrrcr eorrrlil,ion-
nelles de I'llistoirc. llctr:norrs xiurlrlr:nrclrt (lue si lc
général Giraud avait dû lancer un orrlrr: rlo rirnrr:hc à
certaines de ses unités, Ie régiment irrtéressd: au prernicr
chef eût été celui des chars de combat de M eLï., com-
mandé par un grand colonel avec gui Giraud ne s'en-
tendait pas bien - déjà 

- au cours des manæuvres
du corps d'armée : de Gaulle.

Naçarre .' (( Une interçention de Deloncle. »

Le commandant Loustaunau-Lacau, pour sa part,
n'est pas tombé dans le panneau. Bien entèndu, Naîarrà
est interrogé sur l'affaire du putsch . « II y a une pro-
pagande communiste dans l'Armée, dit-il. Les cominu-
nistes essaient_ de porter atteinte à la discipline, mais,
d'autre part, ils savent qu'ils seraient écrases s'ils ten-
taient un coup d'Etat. Le danger de putsch commu-
niste, c'est une invention de Dèloncle. »

De fil en aiguille, beaucoup de précisions supplé-

jamais vu Deloncle, gu'il avait rencontré deux fois, entre lgBG et lgB8,
Duseigneur dans un entretien étranger à I'U.C.A.D.

Giraud n'a pas menti; il ignorait sans doute I'existence de la Cagoule,
et jusgu'au nom du c.s.A.R. Mais le cornmandant de la région de Metz
fut « manipulé » dans les règles par des contre-révolutionnaires, qui in-
tervenaient par personnes interposées. Ces « amis » demandaient, en vue
de a certaines circonstatrcos », des engagements que prit Giraud,
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sont recueillies sur la provocation de
Au domicile d'Henri Deloncle (frère
Ie document suivant est saisi :

« E.-M. à S.R. Quels sont les e{Tectifs de
nuit dans les divers ministères civils :

« Intérieur, rue de Grenelle, rue de Varenne,
sans tenir compte des gardes mobiles? Quels sont
les motifs plausibles pour pénétrer dans la nuit
dans ces différents ministères?

- 
« A quelles personnes I'accirs cn serait-il le

plus facile?

- 
(( Pouvez-volrs nous rnct,l,rc en rapport avec

un o{licier de Ia gardc rrrobilc ou républicaine
sympathisant?

« Pouvez-vous nous proourcr, Ie cas échéant,
des uniforrnes de gardes rlrobilcs, agents...

Rappel : Quels sont les pouvoirs exacts
réquisition de la force publique, du président de
Chambre et du Sénat, ainsi que des questeurs?
« Plan et renseignements concernanù la Pré-

fecture de police? »

Les listes.

Une liste des personnalités politiques est saisie,
assortie du plan des appartements privés : il s'agit dc
MM. Pieme Cot, Salengro, Léon Blum, Vincent Àuriol,
de Tessan, Maurice Violette, Paul F'aure, Lyautey,
Gasnier-Duparc, Brunschwig, Bastide, Jean Z^y, Marirrs
Moutet, Camille Chautemps, Yvon Delbos, Spinassc,
Paul Ramadier, etc...

Les perquisitions permettent aussi de constatcr
qu'ont été réunis, par les conjurés, les plans des minis-
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tères, des casernes de.la garde républicaine. On met la
main sur des instructions relatives à la transformation
des bennes à ordures en engins blindés, devant tirer à
la mitrailleuse par l'ouvertüre arrière ; ïr* -oy""r d.
paralyser_ la_ gare _Saint-Lazate, principale gàre des
arrivées de la banlieue.

On découvre en{in que des éléments devaient être
habillés -en gardes mobiles afin d'opérer par surprise,
que Paris devait être plongé dans l'ôbscurité, etc...

Circuit nord, circuit sud,.

Eugène Deloncle n'a donc rien laissé au hasard.
Hormis sa propre décision touchant l'heure H du jour
J...

« Marie » s'est souvenu {ue, dans. sa Technique du
coup d'État, Curzio Malaparîe rappelle cecr :

« Trotzky- est parvenu à se procurer le plan de
la ville de Petrograd. Les maielots de Dÿbenho,
aidés de dcrrx ingénieurs et d'ouvriers spéLialisés,
étudient sur place la disposition des conduitei
soutemaines d'eau et de gà2, des câbles d'énergie
é_lectrigue, de téléphone, de télégraphe. Deüx
d'entre eux ont exploré les égouts qui pàssent sous
la résidence de l'éiat-major"générât ,^ 1t;.

Le chef du C.S.A.R. agrt de même, incluant: er
outre, dans son dispositif, l'utilisation des soutemains
de Paris, avec un circuit nord et un circuit sud, dont les
itinéraires_respectifs s-ont jalonnés de losanges tracés à
la craie de carrier dans un cas, de triangles dans
I'autre (2).

(1)

(2)
Technique d,u coup d'État. Chapitre « Le coup d'État bolchevique ».

Cf. documents photographiques do ce livre. L'euquête n,a jamais
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Algérie : les signes prémonitoires.

Dans ses troupes de choc, Ia Cagoule compte^ un
groupe de Nord-Africains, curieusement appelé « l'Al-
[e"ie française ». L'association a été régulièreT:1l
iéclarée à la Préfecture de police, le Lt avril L937
(no 174763). But : faire accoider aux Musulmans les

A cette époque, I'Afrique du Nord entière s'éveille
nation"ii.*e. marquant lc début d'une lenteau nationaii.*e, marquant lc début d'une lente

évolution qui se terminera en brutale révolution.
En 1926. Missali Hadi a fondé l'Étoile nord-africaine.En 1926, j a fondé l'Étoite nord-africaine.
En 1936, l'arrivée au pouvoir du Front populaire favo-
rise les tendances à- l'émancipation. Le gouverneur

percé ce secret : quelles complicitês ont permis au C.S.Â.R. d'établir ces

itinéraires soutorrains?
(1) Beaucoup de ces Àlgériens échoueront, sous l'occupation, dans les

r.*i.ut de la êestapo, où ils se distingueront par les meurtres et les pil-
lages. D'autres s'engageront daus la Légion dee Volontaires Îrançais contre

le bolchevisme. On en retrouvera quelques-uns, IescaPés, au F.L.N.
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général Violette prépare un projet qui est présenté au
Parlement : 40 000 Musulmans, pour commeneer, accé-
deront à la citoyenneté française. Les Français d'Al-
gérie, dans la crainte viscérale d'être submergés par le
rrombre, refusent ce début d,'intégration. Par centaines,
les maires, les conseillers généraux menacent de démis-
slonner.

La terre nord-africaine tremble cependant sous Ies
pieds de la France. Déjà, avant l'avènement du Front
populaire, Ie général \Meygand avait remis au Conseil
supérieur de la Guerre, un rapport (10 février 1934) sur
l'état de l'armée. Au chapitre Contingents nord,-africains,
cet avertissement est inscrit :

« Le rapport de 1932 signalait comrne excellent
l'état d'esprit des indigènes. Cette situation favo-
rable s'est modifiée.

« f)ans une étudc réccntc, l'état-major de l'armée
s'exprimait uinsi :

« On assislo «lcJluis quelques années à une évo-
lution trirs scnsiblc de l'état d'esprit dans Ies unités
nord-afrir:aines. Cette évolution est en relations
étroites avec celle du monde musulman tout entier.
Elle a déjà abouti à des résultats dont la gravité
ne doit échapper à personne. Le soldat est plus
frondeur, moins dévoué à ses chefs. Il est plus ien-
sible aux influences extérieures ; il fraie- avec le
civil, ce qui n'elistail pas jadis. Derrière les appa-
rences de la discipline, son esprit tend à nôus
échapper. Des faits graves se sont produits dans
des unités stationnées en France au cours de
l'année dernière : meurtre d'un o{ficier français par
un oIficier indigène, désertions, présence de mili-
taires dans des assemblées indigènes révolution-
naires, etc... »

droits des citoyens français.
« Pourquoi vous intéressez-vous à

çaise? » es1-il demandé à l'un de ceux
l'Algérie fran-

que I'on appelle
encore « les indigènes ».

Réponse : (( Èarce que j'estime -que les Algériens
doivent avoir les mêmei droits que Iès autres, dâns le
cadre d'un loyalisme absolu à l'égard 4. la France. »

Ces idéaux 
-politiques 

sont bien{ôt submergés par le
rnercenariat dôs Norà-Africains, organisé par la Cagoule
et auquel recourent plus ou moins d'ailleurs tous les
partis extrémistes. tin ancien adjudant-chef propose '

3 OOO Kabyles au C.S.A.R. qui demande d'abord
« 300 hommes décidés , (t).
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« Les conséquences d'un tel état de c-hoses pour-
raient être redoutables dans le cas d'une guerre
européenne ou d'une insurrection dans. l'Afrique
du Nord. L'état-major de l'armée étudie les

moyens d'y porter remède. Mais il importe de le
signaler dan§ toute sa gravité_-u yl, moment où
le"loyalisme des indigènes de I'Afrique du Nord
devient sujet à cautioi et où il est quàstion d'aug-
menter le nombre des unités nord-africaines à sta-
tionner sur le temitoire de la métropole et de
donner de plus en plus d'importance à leur rôle en
couverture-immédiate, (1).

Dans son titre, « l'Algérie française » de 1937, bientôt
satellite du C.S.A.R., cintient clonc un signe prémoni-
toire. En I'occurrence, Ies aspiratiorrs des « indigènes »

représentent pour Deloncle un instrument. Il s'en
saïsit, comme àe beaucoup d'autres. [l arme ces Musul-
*"r.. Découvre-t-on les âépOts? Sené de près-par.Ies
interrogatoires, après la tentative de putsch, Marie a

réponse à tout :

« Les armes ont été volées aux communistes. Il
s'agit d'armes livrées aux rouges espqgnols... J'ai
une mlssion à remplir. Je la remplirai. »

Les faits sont les faits : pressé de questions, Deloncle
se révéla incapable de foulnir une seule adresse où un
dépôt d'armei du P.C. aurait-_pu être découvert.

Deloncle intoxigue ses militants, dont beaucoup
ignorent tout des âesseins mystérieux d, 1!-chef » u-t,

d"e bonne foi, croient, dur comme fer, qu'il s'agit de

(1) Rapport do Ia Commission d'enquête parlementaire sur les événe-

ments de 1933 à 1945.
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devions
seconder

sauver Ia Patrie, voire (le eas est plus rare) la Répu-
bliqrrr:. l-,'un d'eux se justifie :

« Je suis d'une vieille famille protestante. J'ai
craint une Saint-Barthélemy de la bourgeoisie...

« Il m'avait été précisé que ces armes avaient
été prises aux communistes, lesquels les avaient
eux-mêmes prélevées sur des stoeks destinés aux
gouvernementaux espagnols.

« En cas de putsch communiste, nous
nous mettre à la disposition de l'armée et
la tâche des autorités. »

« Marie » subit de vifs reproches.

Deloncle n'ayant pas saisi par les cheveux, en no-
vembre L937, ce qui pouvait être la fortune du C.S.A.R.,
subit de vifs reproches. Plusieurs membres de son état-
major ne mâchent pas leurs mots. Le redoutable Filliol,
dit Fifi, a lancé à « Marie » au cours de la fameuse
nuit :

« Tu es toujours le même timoré dans l'action.
Tu attendras qu'on vienne t'égorger chez toi !

C'est le moment ou jamais de déclencher l'affaire. »

Un aflïlié, D. \M... déclare (déposition du 27 j"rr-
vier 1938) : « Filliol était partisan de bondir, en arguant
des soi-disant menaces communistes pour déclencher
un mouvement à la faveur duquel il serait facile de
prendre le pouvoir. »

Un autre collaborateur direct de « Marie » a suren-
chéri, durant les conférences nocturnes du L5 au
16 novembre : « N'hésitons pâs, le cas échéant, à tirer
sur les gardes mobiles. »
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tlo EtsîoIRE sËcRÈTE

Le plus fort est que l'entreprise révolutionnaire de
la Cagoule, son organisation scientif{ue, son plan
méthodique de la technique du coup d'Etat rencontrent
une incrédulité profonde dans l'opinion (t). Les décou-
vertes paraissent trop sensationnelles pour être vraies.
On se gâusse du « providentiel complot », qui sert à
point le Gouvernement. Ministre de l'lntérieur, M. Marx
Dormoy - Fantomarfi, pour les chansonniers - porte
une superbe barbe, qui facilite les plaisanteries.

« Et pourtant, nous a dit, vingt-cinq anq plus
tard, un ancien chef cagoulard, qui sait de quoi il
parle, Dormoy avait raison. Je vous le dis : la
République fut à deux doigts de sa perte.

« Tout était possible à ce moment. Croyez-moi,
ce fut très sérieux. Si le mouvement avait été dé-
clenché, je suis 

. 
persuadé. que lqus aurions py

mener notre action victorieuse. L'occasion a été
manquée, par la faute de Deloncle qui a cherché
la perfection du mécanisme. C'est mon regret
permanent.

« Je vous le répète, objectivement, la IIIe Répu-
blique amiva au bord du gouffre, à deux doigts de
sa perte... D

Notre interlocuteur, aujourd'hui à l'étranger, loin
des afTaires politiques, se laisse aller à une dernièro
confidence. Il analyse en technicien. Il juge les événe-
ments à la manière de Nlalaparte :

« Pareille occasion, me dit-il en conclusion, ne
devait. plus se retrouver, pour les contre-révolu-
tionnaires, avant le t3 mai 1958. »

(1) Comparable, toutec proportions gardées, au scepticismc qrri accucil-
lera parfois, en 1961 et 1962, les tentatives d'assassinat du grluéral do
Gaulle, même lorsque les précisions les plus incontestables sout données
sur l'attentat.

DEUXIËME PARTIE

FACE A FACE



tlo EtsîoIRE sËcRÈTE

Le plus fort est que l'entreprise révolutionnaire de
la Cagoule, son organisation scientif{ue, son plan
méthodique de la technique du coup d'Etat rencontrent
une incrédulité profonde dans l'opinion (t). Les décou-
vertes paraissent trop sensationnelles pour être vraies.
On se gâusse du « providentiel complot », qui sert à
point le Gouvernement. Ministre de l'lntérieur, M. Marx
Dormoy - Fantomarfi, pour les chansonniers - porte
une superbe barbe, qui facilite les plaisanteries.

« Et pourtant, nous a dit, vingt-cinq anq plus
tard, un ancien chef cagoulard, qui sait de quoi il
parle, Dormoy avait raison. Je vous le dis : la
République fut à deux doigts de sa perte.

« Tout était possible à ce moment. Croyez-moi,
ce fut très sérieux. Si le mouvement avait été dé-
clenché, je suis 

. 
persuadé. que lqus aurions py

mener notre action victorieuse. L'occasion a été
manquée, par la faute de Deloncle qui a cherché
la perfection du mécanisme. C'est mon regret
permanent.

« Je vous le répète, objectivement, la IIIe Répu-
blique amiva au bord du gouffre, à deux doigts de
sa perte... D

Notre interlocuteur, aujourd'hui à l'étranger, loin
des afTaires politiques, se laisse aller à une dernièro
confidence. Il analyse en technicien. Il juge les événe-
ments à la manière de Nlalaparte :

« Pareille occasion, me dit-il en conclusion, ne
devait. plus se retrouver, pour les contre-révolu-
tionnaires, avant le t3 mai 1958. »

(1) Comparable, toutec proportions gardées, au scepticismc qrri accucil-
lera parfois, en 1961 et 1962, les tentatives d'assassinat du grluéral do
Gaulle, même lorsque les précisions les plus incontestables sout données
sur l'attentat.

DEUXIËME PARTIE

FACE A FACE



CHAPITRE PREMIER

L'INTERNATIONALE BI,A}ICTIE

[,n rnortr LÀTrN. 
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- 
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- 
L'rrEURE DEs pÉnrr.s. 

- 
L'uNrrÉ x.a.rrort.l,r,r. 

- 
L.L

rRonAGANDE, ÀRME r.ro 1. 
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Lr RÉrurr,rqun cu^ncr DE Mrs-
sroN LE coMTE pp Plnrs.

Iln un siirr:lc el, rl(lni, rlr'llrris la Charbonnerie et les
(:otn1llrll,n rlrr rùgtr0
lrr (lrgoulr: rr ril,ri lu
conj ura l,iorrs.

rlc l,ouis-l'}hilippe jusqu'à l'O.4.S.,
plus vaste, et la mieux conçue des

Au surplus, qu'on ne s'y trompe pas : la Cagoule ne
s'apparente en rien à une sédition étriquée, enfermée
dans l'hexagone, limitée dans des objectifs intérieurs,
isolée dans le schéma classique d'une intrigue désuète
visant la conquête du pouvoir. La contre-révolution est
ouverte vers l'extérieur. Elle possède son programme
diplomatique. L'ambition est d'établir, pâr opposition
à l'Internationale rouge, l'Internationale blanche, aux
côtés de l'Italie fasciste et de l'Espagne franquiste. Le
rêve est de donner un cadre à l'Union latine, de cons-
tituer un Front latin.

Dans I'avant - guerre, l'espoir subsiste en France
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d'une alliance avec l'Italie, qui ne cache pas ses alarmes
face aux progrès du bloc germanique.

« Au mois de juin 1936, parlant à l'ancien mi-
nistre Malvy, écrit IVI. Jacques Chastenet, Musso-
lini déclarait {ue, si la France votait, à la Société
des Nations, la levée des sanctions décrétées contre
l'Italie, il serait « disposé à collaborer avec elle
sur tous les problèmes ».

« Sinon, il ic verrait obligé d'accueillir les ouver-
tures de I'Allemagne. L'Anschluss de I'Autriche
s'ensuivrait, I'Allcinaglte s'attarlucraiI ensuito à la
Tchécoslovaquie et à la Pologne êt, au bout de
tout cela, surgirait la gueme... BIum, dûment in-
formé par Ma-lvy fit, pour des raisons sentimen-
tales, là sourde oreille. « Je ne peux pas oublier
que Mussolini fut l'assassin de Matteotti Dr dé-
clara-t-il. (L'abstention française n'empêcha pojnt
d'ailleurs 

'la 
Société des Nations de décider,

sur proposition britannillue, la levée des sanc'
tions.)

« Là-dessus intervint, Ie 1,1, juillet, un accord
entre le chancelier autrichien Schuschnigg et l'ex'
chancelier allemand Papen, devenu ambassadeur
du Reich à Vienne : les nazis autrichiens cessèrent
d'être l'objet de poursuites et plusieurs d'entre eux
furent admis à dis postes impbrtants dans l'admi-
nistration; en con[repartie le gouvernement de
Berlin déclarait reconnaître « la pleine souverai-
neté de l'Autriche )). Cet engagemgnf, - 

qui rne

devait pas être longtemps tenu - calma les in-
quiétudts persistanies d" I\{ussolini et le déter-

- àina à se iapptocher complètement d'Hitler , (1).

(1) M. Jacques Csesrsxpr, de l'Académie français e, Histoire ile la
'IIIg République, tome VI (Hachette).

i'.n cu A f'.e.cÈ tt5

La Triplice.

Àu départ, dans le programme diplomatiqye du
C.S.A.R.;l'Allemagne reste e_xclue, l'entente ne devant
porter que sur un point t la Tliplice Paris - Rome -
Madrid 

-laissera à l'àxe Berlin - Tokio les mains libres
pour se partager les dépouilles de l'U. R.S.S. L'Alle-
magne trouvera à l'Est son Lebensranunl, son espace
vital.

La Cagoule et l'Allenld4pe.

Aucune preuve de la collusion de la Cagoule avec
les hitlérieÀs n'est fournie avant Ia guert'c. Ccrtes, on
saisit, dans les dépôts d'armcs, tles fusils Schrneisser à
tir rapide. Ils sont achctés clr llclgique orl ces fusils
allcnrnrrrls s«lttt fubriqrrrls Bous liccrrcc.

^ 
tiIrrr irrrlivirlrrcl, dr:s cirgoularcls, comme beaucoup

d'urrl,rt:s llrnrrç:rris, synrpathisants ou bien curieux, se
rendcnt âu Congrès hitlérien de Nuremberg. IIs ad-
mirent I'ordre nazi, applaudissent la dissolution du
parti communiste, approuvent ou acceptent l'antisémi-
tisme. On voit un cagoulard au Congrès antijuif d'Er-
furt. D'autres travaillent avec un certain Serçica rfi,otù-

dial qrlj, sous couvert de propagande antijuive, seconde
volontiers, à l'occasion, I'espionnage allemand.

Pour le reste, la piétaille des cagoulards est composée
d'anciens combattants, d'o{liciers ou de sous-ofiiciers
de réserve, de monarchistes, de nationalist,es, dont les
deux ennemis héréditaires s'appellent z la Gueuse et
I'Allemagne. Dudu et ses amis aspirent à en découdre
avec les .Eou ges et avec les Boches.
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La collaboration directe avec l'Allemagne viendra
en 1940, après l'armistice, lorsqu'une partie de l'état-
major du C.S.A.R. croira que l'Europe est tombée
sous I'hégémonie du Reich pour mille ans, ainsi que le
prophétise Hitler. Quant aux tueurs de la Cagoule, ils
entreront dans les services de sécurité allemande (S.D.)
et dans les équipes de tortionnaires de la Gestapo.

La grande illusion.

A quoi tend l'Internationale ltlanche? Un intcllcctuel
de la Cagoule nous I'a expliqué.

« Replaçons-nous dans notre perspective du
moment. Nous ne voulons pas nous faire tuer
pour la Tchécoslovaquie, contre l'Espagne...

« Nos préoccupations dépassent la France. La
prise du 

- pouvoir nous pàraît légitime en vue
d'établir un nouvel ordre en France, €t, en Bu-
rope, un nouvel équilibre.

« Nous ne voulons pas que l'Italie soit rejetée
vers l'Allemagne. Chez notre sæur latine, la posi-
tion favorable à l'entente avec la France est re-
présentée notamment par le maréchal Badoglio,
âdversaire déclaré d'une alliance militaire ger-
mano-italienne, et par une bonne partie des cadres
de l'Armée, pâr cértains milieux intellectuels et
par des anciens combattants. C'est dans le but de
prendre contact avec ces derniers et notamment
âvec leur président Carlo Delcroix, ![uo Dusei-
gneur se rend à Rome avec Deloncle (t).

« Dans notre esprit, il n'est pas question de

(1) Valeureux soldat, Duseigneur reprit volontairement du service
dans la chasse à la déclaration de guerre. « Je veux me battre » ternpéta-
t-il au ministère de l'Air,

c-édgr aux_ exigences de l'Italie (t), mais d'essayer
de désolidariser l'Italie de l'Allemagne, par Ie tru-
chement de la Maison de Savoie, dé l'Armée, des
éléments francophiles du parti fasciste.

« Quant à l'Espagne, il-est, à nos yeux, doun in-
térêt primordial de s'assurer de sa neutralité dans
le cas où un conllit nous opposerait à I'Allemagne.
Nous entretenons de nos 

-plans, à deux rep.Ises,
en tête à tête, Ie- général Franco, ainsi que son
frère Nicolas, ministre des Affaires étrangères (2).

« Vis-à-vis de l'Allemagne, méfiance -absolué.
On déplore la faiblesse de l'attitude de la France
à :g" éggd _depuis nornbre d'années et en parti-
culier celle d'Albert Sarraut en mars 1936 à I'oc-
casion de la remilitarisation de Ia Rhénanie. Par
l'armée, on_ sait _gue I'armement dc I'Allemagne
gst- -déjè redoutable. On croit à une guerre pro-
bable, inévitablc c[ l'on s'y prrlpare.

« Grosso rrrodo, nolrs lrcir*,ins que la IIIe
hliqrrc rrlr'rro un() rlipkrrrratie guidée par la
lllllÇ() n n(!t'to.

Répu-
franc-

« Norrs nous rcfusons
Tchdcoslovaquie et pour

nous battre pour la
Pologne. »

à
la

. Tous c_e! plans, lotons-le au passage, s'accordent
,y"g la philosophie d'Qug.è3e Deloncle qui pense qu,un
chef animé par une froide volonté, irmê d'auàace,
donc de méthode, _peut, avec quelques moyens tech-
niques, influer sur le cours des êvénements ïationaux
et lnternationaux, modifier ce qui paraît iméversible.

(t) On crie en Italie : « A qui la Savoie? À qui la Corse? À nous ! »

(2) L'entente du c.s.A.R. avec l'Espagne franguiste devient si étroite,
qu'après les arrestations opérées à Paris par llt. Dormoy, certains réfugiés
français obtiennent outre-Pyrénées lo passeport espagnol, au titr.e d,un
accord sur la double nationalité.
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Notre interlocuteur poursuit son exposé :

(( Le coup d'État devait nous libérer de nos enga-
gements eitérieurs. Nous aurions revisé nos al-
I"iances militaires. Si nous avions pris le pouvoir,
nous aurions signé sans délai des accords avec
l'Espasne et l'Itàlie. Nous aurions laissé à Berlin
les it iirt libres à l'Est, ainsi que du côté de
Prague, de Vienne, de Varsovie. Nous lui aurions
abaidonné le contrôle de ce secteur du conl.inent.

« En résumé, nous pensions, en !936, q,llc-nos
alliés naturels étaient, - eulr1: Ia Bclgi«1trc, Ia l{ol-
lande et le Luxenrboltrg I'Iispagne, I'Italie,
... et, évidcmmettt, ctt fin dc conrpte, l'Allemagne.
Quant à I'Anglel,erro...

« C'est vous ntotttrer Io cloullle enjeu, politique
et diplomatique, de nos opéra [ions manquées de

1937... »

Une belle espionne.

A la vérité, dès la fin de L937-, la chance de la Ca-

soule est passée. Le secret du C.S.A.R. est percé en

flartie. La'police pénètre l'Org3nisation. Les p.ouvoirs

|ub[cs ne ia.rent- pas tout, loin- de -là, mais ils com-
ir.r..t t à connaîtie beaucoup de choses, grâce à un
o{ficier en retraite, qui - selon le jargon do la police -« se met à table » ef grâce, surtout à gnc ieun-e femme,
maîtresse d'un des chéfs cagoulards. C'est un beau brin
de fille, un peu du genre vamp. Cette indicatrice (t),
alléchéâ p"r l" priràe exceptiônnelle q":.a promise Ie

Gouvernôment, livre des renseignements d'une extrême
importance. Ctest elle qui permet de découvrir les

(1) Àujourd'hui encore, il reste impossible de divulguer d'autres pré-

cisions sur son identité.
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dépôts d'armes. C'est elle qui signale Ia villa de Rueil
où- se trouve la prison soutemaine. C'est elle qui met
sur la piste de I'exécution È.t trafiquants d'armes
Jean-Baptiste et Juif.-C'est elle qui «_donne » l'auteur
des expiosions de l'Étoile. C'esi elle qui « vend »

l'affaire Rosselli. '

Deux autres cagoulards indicateurs, de valeur iné-
gale - dont l'un, par meslrro de sécurité, sera envoyé
dans les lles lointaines dc I'Ernpire - complètent ce§
sources d'information,

Le C.S.A.R. se trouve peu à peu démantelé. Le
danger mortel s'éloigne dcvant ln I lle République. 

_
M. Léon BIum n'est plus lrrrisidr:nt du Conseil. La

législat_ure évolue-. La pausc dtt liront, poprrlaire inter'
viént, bien que des troubkrs ttocittttx cont.inuent dans
le temps même où Hitler dér:rlrl,tr ltr truvnil obligatoire
à l'intèntion do ses usinor dc gttct'ro qui fonctionnent
nuit et jour.

Au minisl,irro dc I'Intérieur, M. Albert Samaut, vieux
rorrtier rla ln polit.irlrre, change de tactique par rapport
au C.S.A.ll. Scs umis radicaux entendent ne pas donner
aux cagoulards la palme du « mar_tyre-_» èt, d'autre
part, pôur des raisons internationales, ils se gardent
âe dévoiler les incidences étrangères : Ie Gouvernement
garde un pavé sur la langue. Les Valoisiens se rap-
àellent ouô le ridicule tue. Le Gouvernement consi-
àer* qrr'Ër, continuant d'accorder trop d'importance à
l'a{Taire, il aiderait à la publicité et il servirait les
desseins de I'Orqanisation.

Le complot à.t donc peu à peu minimisé, étou{Té.
Au demeuiant, la guerre âpproche, Ies nuages s'amon-
cellent, Hitler fortifie la ligne Siegfried, annexe l'Au'
triche, l'Armée française reste en état permanent de
prémobilisation.
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Le Lorrain Lebrun et le Jacobin Daladier.

M. Daladier s'en défend et il s'en défendra toujours,
mais Ies faits sont là : les enquêtes s'arrêtent, la plu-
part du temp§, aux portes des casernes.

M. Edouard Daladicr participe à la conférence de
Munich en septembre 1938. Le conflit est écarté. Ce-
pendant, sans-illusion, le président du Conseil, ministre
de la Défense nationale, sait que la gueme éclatera. Le
Jacobin Daladier déplace des ofliciers, sanctionne Lous-
taunau-Lacau dont il dit : « Il a la marotte de la
politique soutemaine. » Il interuoge tous les membres
du Conseil supérieur de la Guerre et il leur demande,
sur leur honnéur d'o{ficiers généraux, s'ils ont rencon-
tré des cagoulards. Tous a{Iirment i non. Le chef du
Gouvernement ne veut pas briser l'armée par une
nouvelle a{Taire des - fiches, par une nouvelle afïaire
Dreyfus. Raison d'État, sedret d'l1tat. M. Daladier
pense que la Cagoule n'est pas « une succursale de
l'armée », que dans la Cagoule, il y a des « assassins »

alors que l'armée ne compte, à peu près, que « des
dupes romantiques ». « Si beaucoup, ajoute-t-il, appar-
tiennent à la droite, rares sont les fascistes. »

« Il est exact, devait déposer M. Daladier, le
6 juin L946, qu'il s'était formé, cn 1936, quelques
cellules communistes dans l'armée. J'en ai connu
I'existence par l'intermédiaire de l'autorité nor-
male, en I'espèce le Gouverneur militaire de Paris
et j'ai fait le nécessaire pour les dissoudre. Je vou-
lais maintenir la neutralité politique de l'armée. »

Maintenir la neutralité de l'armée, et son unité :

telle est, au demeurant, la recommandation pressante
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adressée à M. Édouard Daladier, en Conseil des mi-
nistres, par le Lorrain patriote, Albert Lebrun, prési-
dent de la République. Toute la lumière, mais pâs de
coups de projecteurs inutiles.

Le S.R. .' « Casse-cou! »

Bn faveur des inculpés de la Cagoule, diITérentes
interventions, il est vrai, ont lieu, émanant du 2e Bu-
reau. Non pas du 2e Bureau de l'état-major général
ès-qualités, mais de Ia part de tel ou tel o{ficier rele-
vant localement de postes du 2e Bureau. De fait, plu-
sieurs cagoulards « tiavaillent » plus ou moins en Ifalie
et en Espagne.

Err revanche, le S.R. (1), singulièrement la section
allemande, se montre très attentif aux agissements du
C.S.A.R. et fort inquiet.

Là se place l'illusion tragiqrro dc ccux qui, parmi les
cagoulards, rcpoussr:nü ûvoo irrdignation l'idée d'une
qur:lcorrquc collrrsion ilvrlc les nazis. Le C.S.A.R. est
manæuvr6. l)cloncle, lui-même, le machiavélique De-
loncle a rencontré plus machiavélique que lui. La
Cagoule est pénétrée, sinon au départ, du moins rapi-
dgment_, par les Allemands à travers les services spé-
ciaux de l'Italie. Le S.R. français le sait et l'indique

(1) S. R. : Service de renseignements de l'Armée. Organisme complémen-
taire, mais distinct du 2e Bureau. Le S.R. recherche et fournit le rensei-
gnement. Le 2e Bureau de l'état-major exploito le renseignement.

Le S.R., divisé en deux départements 
- espionnage, contre-espionnage,

- comprend dans les annêes précédant l'avant-guerre, des olliciers d'élite,
et même des « as », tous promus à une brillante carrière : colonels Rivet,
Perruche el Schlæsser, eommandant Malraison, capitaines Navarre,
Paillole, Bonnefous, Gasser qui agissent en étroit rapport avec le colonel
Gauché, auprès de qui se trouve le capitaine Éty.



t20 l'utsrornp sncnÈtp

Le Lorrain Lebrun et le Jacobin Daladier.

M. Daladier s'en défend et il s'en défendra toujours,
mais Ies faits sont là : les enquêtes s'arrêtent, la plu-
part du temp§, aux portes des casernes.

M. Edouard Daladicr participe à la conférence de
Munich en septembre 1938. Le conflit est écarté. Ce-
pendant, sans-illusion, le président du Conseil, ministre
de la Défense nationale, sait que la gueme éclatera. Le
Jacobin Daladier déplace des ofliciers, sanctionne Lous-
taunau-Lacau dont il dit : « Il a la marotte de la
politique soutemaine. » Il interuoge tous les membres
du Conseil supérieur de la Guerre et il leur demande,
sur leur honnéur d'o{ficiers généraux, s'ils ont rencon-
tré des cagoulards. Tous a{Iirment i non. Le chef du
Gouvernement ne veut pas briser l'armée par une
nouvelle a{Taire des - fiches, par une nouvelle afïaire
Dreyfus. Raison d'État, sedret d'l1tat. M. Daladier
pense que la Cagoule n'est pas « une succursale de
l'armée », que dans la Cagoule, il y a des « assassins »

alors que l'armée ne compte, à peu près, que « des
dupes romantiques ». « Si beaucoup, ajoute-t-il, appar-
tiennent à la droite, rares sont les fascistes. »

« Il est exact, devait déposer M. Daladier, le
6 juin L946, qu'il s'était formé, cn 1936, quelques
cellules communistes dans l'armée. J'en ai connu
I'existence par l'intermédiaire de l'autorité nor-
male, en I'espèce le Gouverneur militaire de Paris
et j'ai fait le nécessaire pour les dissoudre. Je vou-
lais maintenir la neutralité politique de l'armée. »

Maintenir la neutralité de l'armée, et son unité :

telle est, au demeurant, la recommandation pressante

FACE A FACE I2I

adressée à M. Édouard Daladier, en Conseil des mi-
nistres, par le Lorrain patriote, Albert Lebrun, prési-
dent de la République. Toute la lumière, mais pâs de
coups de projecteurs inutiles.

Le S.R. .' « Casse-cou! »

Bn faveur des inculpés de la Cagoule, diITérentes
interventions, il est vrai, ont lieu, émanant du 2e Bu-
reau. Non pas du 2e Bureau de l'état-major général
ès-qualités, mais de Ia part de tel ou tel o{ficier rele-
vant localement de postes du 2e Bureau. De fait, plu-
sieurs cagoulards « tiavaillent » plus ou moins en Ifalie
et en Espagne.

Err revanche, le S.R. (1), singulièrement la section
allemande, se montre très attentif aux agissements du
C.S.A.R. et fort inquiet.

Là se place l'illusion tragiqrro dc ccux qui, parmi les
cagoulards, rcpoussr:nü ûvoo irrdignation l'idée d'une
qur:lcorrquc collrrsion ilvrlc les nazis. Le C.S.A.R. est
manæuvr6. l)cloncle, lui-même, le machiavélique De-
loncle a rencontré plus machiavélique que lui. La
Cagoule est pénétrée, sinon au départ, du moins rapi-
dgment_, par les Allemands à travers les services spé-
ciaux de l'Italie. Le S.R. français le sait et l'indique

(1) S. R. : Service de renseignements de l'Armée. Organisme complémen-
taire, mais distinct du 2e Bureau. Le S.R. recherche et fournit le rensei-
gnement. Le 2e Bureau de l'état-major exploito le renseignement.

Le S.R., divisé en deux départements 
- espionnage, contre-espionnage,

- comprend dans les annêes précédant l'avant-guerre, des olliciers d'élite,
et même des « as », tous promus à une brillante carrière : colonels Rivet,
Perruche el Schlæsser, eommandant Malraison, capitaines Navarre,
Paillole, Bonnefous, Gasser qui agissent en étroit rapport avec le colonel
Gauché, auprès de qui se trouve le capitaine Éty.
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dans un bulletin spécial, L'Intelligen_ce Serçice fournit
la même indication sur le proj ei de création d'une
sorte d'Internationale d,u faicisme. A Berlin, Ribben-
trop se vante d'avoir, par ie truchement de deux jour;
nalistes français, « ses trompettes de propagande » à
Paris.

De cette collusion, nous avons trouvé d'ailleurs,
après la guege, une preuve parmi d_'aut-res, dans urle
svnthès. ï.r interrogatoires- du colonel Emmanuele
Sânto, chef du contle-espionnage italion, dont nou§

avons déjà parlé :

« En ce qui collcorno ses rapports avec le Ser-
vice militaire d'infor.lttul,iott tillr:mande, l'accusé
(Emmanuelo Sant,o) prtit:iso qlle-Roatta (t) gttt
un orcmicr contac[ â.,.* le ôtref de ce Service,
I'am'iral Canaris, à I'occasion de I'arrestation en

Allemagne d'un- agent du Service d'information
militairi (S.I.M.), le capitaine Roux.

« Roatia donna l'ordre d'arrêter toute Ia série

d,espions allemands qui opéraielt en Lombardie
et auxquels les Allemandi tenaient particulière-
ment.

« Ceci permit de .négocier un échange de. pri-
sonniers. ?uis, par la suite, on arriça, peu à peu
à l'union des deua serçrices d'espionnage. »)

A Paris, l'infiltration nazie progresse- aussi par l'am-
bassade dû Reich et par le ceicle mondain « Le Grand
Pr.rois ». Pendant un'long temps, le S.R. pl-rolographie
tous les visiteurs français-de l'âmbassade d'Allemagne,
en installant un appareil photographique dans un
échafaudage monté rue de Lille.

Le contîe-espionnage demande (octobre 1939) I'ar-

{X) Général Roatta, chef d'état-majorr

FACE À FÀcE {23

restation de « l'élite » de la future collaboration pari-
sienne : Marcel Déat, Jean Luchaire, Fernand de Bri-
non, Mg, Mayol de Lupé, etc... (t). M. Daladier,. ému
par les- développements de la $e colonne, écrit en
marge d'un rapport : « Je veux la peine de mort en
matière d'espionnage. »

Les nxoyens subversifs.

Surtout, cette période voit se développer l'intorica'
tion, arme nouvelle. Certes, la propagande, Ia ruse sont
de tous les âges, mais un discours de Gæbbels se révèle
frappant, apporte une note nouvelle : Cæbbels parle, en
technicien, «-des moyens subçersils qui doivent s'ajouter
aux moyens classiques de lutte contr(: I'ennemi. »

Au contre-espionnage, le capit,nine Ilonnefous adresse
à M. Daladier, âu maréchal Prltain, au général Gamelin,
un rapport dont voici la préface :

« On dira plus tard que l'apparition de la pro'
pagandc cornrne moyg-n de guerre ,a .été au moins
aussi irnportante que l'apparition de la poudre sur
Ie champ de bataille. »

Propagande et intor sont, désormais, les armes pré'
férées de,s catilinaires, chers à Curzio Malaparte.

La toila d,'araignée d,ans l'entourage du Führer.

Dans les mois. qui précèdent le conflit mondial, se

placent deux événements, non connus encore aujour-

(1) Rapport inédit dos activités du S.R. établi par Ie colonel Paillolo,
alors capitaino, chef de la section allemande du contre-espionnage.
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d'hui, parmi les plus extraordinaires de la g-ueme se-

crète': ie S.R. français réussit à tisser une toile d'arai-
gnée en Àllemagne, jusque dans l'_entourage du Führer.

Tout d'abord, lu- frere d'un des plus hauts chefs
militaires allemands trahit, livre le chifÏre. C'est un
raté, un débauché, qui nourrit un complexe de jalousie
haineuse à l'égard d-e son frère. Tous fes deux jours, il
envoie une leitre à Paris par un procédé spécial. .Il
reçoit d.es sommes considéràbles dei sorvices-français.
Il n'en profitera pas. Il sera exécuté à la ha-che après
l'armistice de 1940, dès quc ltrs Âllemands auront
dépouillé les archives franç-nincs ,dtt 2e flureau saisies
à Ià Charité-sur-Loiro, lors tL: lu dôbâcle.

Le second, le plus sttttstt[iotttttrl, tlst le suivant : une
Française devicnt I'anric, lu r:otrlitlente d'un o{ficier
supérieur de la Wehrmtrcht, Aut,r'ichit:tr, antirrazi, placé
à ùn poste-clé auprès de l'amiral Canaris., grand nraître
de l'espionnage allemand. Cette Française ne cesse de
fournir- des renseignements stupéfiants PT.leur préci-
sion. Pour servicei exceptionnels, « Madeleine » 

- 
tel

est son nom de code - 
femme d'une grande classe

intellectuelle, recevra, à la Libération, la Légion d'ho1'
neur dans la cour des Invalides, sur la proposition du
général Navarre qui a conduit toute l'a{Iaire avant la
guerre.

Mais rien ne change plus désormais le cours des évé-
nements. Au demeurân[, l'incrédulité accueille toujours
les renseignements trop frappants...

Les dés roulent (t). C'est la guerre.

(1) A l'inverse, I'espionnage allemand réussit, en France, à obtenir le
plan complet de bataille de la flotte françaiso par un olfrcier de marine,
qui trahii pour avoir de I'argent destiné à une ancienne prostituée. Un
gous-officier do l'arméo de I'Air, livre, d'autre part, des documents très

FACE A ['ÀCE L25

La tournée des Cours.

Une ultime tentative secrète pour briser l'axe Rome-
Berlin se déroule quelques mois après l'ouverture des
hostilités. Au nom de l'Union sacrée, le Gouvernement
de la I I Ie République demande le concours extraordi-
naire du comte de Paris, interdit de séjour, à cette
date, sur le territoire national, au même titre que tous
les prétendants (1).

Le prince est solli.it-., eL. Bglgique, d'entrepreldre
une mrssron con{identielle d'information dans les Bal-
kans, de faire la tournée des dernières Cours d'Eu-
rope. En réalité, sous couvert d'un itinéraire royal en
Yougoslavie ou en Grèce, la mission concerne essen-
tiellement l'Italie.

La France veut savoir si le rnoindrc cspoir subsiste
d'empêcher ün ertrcmis que l'ltulie rejoigne militaire-
ment le carnp de l'Âllerlragrro. Des renseignements
diplornal,irlrrr:s indi«1ur:nt rlue le comte Ciano, ministre
dus Âll'aircs d:[r'angr)res et gendre de Mussolini, se mon-
trerait prêt à éliminer le Duce par un coup de force,
que la Maison royale aspire à cette opération qui évi-
terait l'entrée en guerre.

Le comte de Paris accepte la mission sans hésiter.
Il se souvient que Poincaré, lui-même, avait chargé son
père, lors de la première guerre mondiale d'aller sonder
les cæurs et les reins à la Cour du Tzar de Bulgarie. Il
arrive en secret à Paris, déjeune en cabinet particu-

importants. Enfin, dans l'armée de Terre, les Allemands obtiennent des
plans de fortifications de l'Est.

Agent de I'Abwehr, le député alsacien Roos est fusillé.
(1) Une loi lèvera I'interdiction sorrs la IVe République. Depuis cetto

date, Ie comte de Paris ot le prince Napoléon séiourneut en France.
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lier avec le colonel Dumas et le commandant Malrai-
son, reçoit un faux passeport du 2e Bureau-, gagne

l,Itâlie,-via la Suissel Un-seul incident : à la gare-

frontièi.e, le commissaire spécial, ignorant tout, q tip-
ptement'été prié de « transiter 

.uri 
colis », c'est'à-dir.e

une personnalité. En atten{a1t.le départ du train, il
croit'de bonne compagnie d'o{Trir un ver"e sur le zinc
au buffet.

« Vous êtes trop bon, proteste le prince. Je ne vou-
drais pas abuser... »

Le ôommissaire :

« Oh ! ne vous en faitcs pus, la princossc paicra ! »

Humour involon[nir.c. Â fi,,,,r,,, lrr r.r:ligion du comte
de Èaris est bicrrtôt ôr:lrrinic. l,c Gouvcinement fran-

çais reçoit le rulrport, s6llicil,ri, t:,{d: «< Michel.]) (r) :,pas
à'itt,r.iàns à go.,i.r. Ciuno nirun'i[ «les velléités. Il ne

àirpo.. p"r dt, ,rroy.rrr de rnenr:r à bir:n ses projets.
L'Italie entrera en guerre.

(1) Dix-huit mois après cette mission, le comte de Paris prénommera

MitUet l,un de ses deux fils jumeaux, nés à Rabat le 25 juin 7941.

CHAPITRE II

1940. ta caGouLE Écr,.q,rn 3

PARIS, LONDRES, YICHY

« Ls surcrDp DEs pÂNTrNs ». 
- 

« Srn.o.ssounc, vrErLLE yrLLE ÀLLE.
MANDE ». 

- 
« Jounxlux » sÈcners. - 

Lr stcNE DE RECoNNATs-

sANcE. - Lr coup ou 13 oÉcplrsns : PrnnnB L.lvrr, p^RLE. 
-MÉpsrsro. 

- 
Mrssroxs spÉcrÀLEs. - 

L.L MAIN pn l)nr.oncr,E. 
-Kor.r.eeonÀTroN.

Mussolini, l'ami «lo l)elonrrlo, rlonne lc coup de poi-
gnnrd clnns lo rlos r\ lu l,'rnlrr:tr. La signature des armis-
l,ir:rrs irtl,r:rviurl,. A Vir:hy, lc 10 juillet L940,la IIIe Ré-
publiqur: nbrli«1rro au cours d'une séance mémorable
de I'Assernl-rléc nationale.

Faciôs césarien, regard brûlant (« il a des yeux de
braise D, atteste Loustaunau-Lacau) Deloncle déam-
bule dans les allées du parc des Sources, la taille cam-
brée dans son uniforme bleu foncé de marin, Ia poitrine
ornée d'une superbe brochette de décorations. Il-adresse
une lettre à sa femme :

« Je te récris aujourd'hui, plein de joie dans ma
douleur. La République n'est plus. J'ai vu aujour-
d'hui ces pantins se suicider. J'ai assisté à- leur
agonie, moi qu'ils avaient persécuté. Mon rêve est
à demi réalisé, celui pour lequel toi et moi nous
t27
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avons tant souffert. Si tu avais vu leurs faces
grimaçantes de peur, suant l'infamie, quelle n'eût
pas été ta joie... Je ne puis te dire mon rôle dans
I'affaire, tu dois comprendre à demi-mot : il n'a
pa.s été nul, je te le dis. L'avenir dira si j'ai eu
rarson. »

En mars 1939, de la prison de Ia Santé, Deloncle
avait cependant couché par écrit : « L'Àllemagne éter-
nelle môntre de rtouveau son visage dc rupirtcs et de
ha!n9 , (1). 

-Libéré arr début dc ln gtt(!t'r(r, r{ttr ttrte irttervention
assez mystôrieuse (2), rlr.rtrL M. I )alatlier s'est nrontré fort
surpris,-« Marie » a été versé dans la Marine nationale.

<< lSougnaparte »...

A Paris, Marcel Déat, dont l'amestation a été ré-
clamée, en vain, un an plus tôt par le S.R., écrit
notamment dans son « Journal » personnel, pour le
semestre écoulé :

'« 27 janvier 1940. Note remarquable du
colonel de Gaulle sur la conduite de la guerre et
l'emploi des armes mécaniques , (3).

(1) Cf. Paul Srncuxr, Ie Crapouilloü, no 20.

iz) wt. Raoul Dautry, ministre de l'Armenrent drr cabinet Daladier,

à partir du 16 septembre 1939, trouve à son arrivée l'ingénieur de

lre classe Deloncle,'du Génie maritime, affecté à un poste important do

son département depuis dix jours. Le 7 novembre, Deloncle est écarté,

par une mutation dàns la marine de guerro. Cf. Commission d'enquête

iarlementaire sur les événements de gnerre. Audition de M. Dautry.
(3) Homme politique très connu avant guepe, esprit aussi brillant
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s'ocialiste S.F.I.O., puis néo-socialiste, Marcel Déat avait rencontré

ôh."les de Gaulle à plusieurs reprises avant Ia guerre, En 1944, fuyant

FACE A FÀCE I29

Puis cet homme {ui, en 1,91,4-LgL8, passa quatre
ans dans les trirnr:hrles, frrt «:inq fois cité e[ décoré de la
l,rlgion rl'lrr:rrneur srrr lo charrrp dc bataille, cet homrne
qrri, rrrr lll:ll), uvrriI lrrrrt:é la farncuse formule: « Mourir
porrr l)unlzig'l Non ! », transcrit une remarque de sa
femme dans son « Journal » :

« 22 mai 1940. - Hélène se refuse à donner ma
pe-au à_la Patrie. Comme je ne tiens pas non plus
à Ia do-nner, nous serons facilement -d'accord.

- «_19 juin 1940. 
- J'insiste sur la nécessité, pour

le Gouvernement, de tout accepter et de ne pas
quitter Ia France.

_ o ?7 juin 1940. - De Gaulle a été reconnu par
Londres cornme leader des Français libres. Tu
parles !

« 27 juin L940. - Strasbourg, vicillc ville alle-
mande, a reçu Ia visite drr li'iihru)r.. »

Universit,nire ngnostique qrri, arr ternre d'une longue
reeherr:hc llhilosolrhir;rrr:, so convt:rtit au catholicisrne
on 1954, l)rinl, rrr: vcrr[ Jras séjourner à Vichy, sous le
règ,e du rrraréchal Pétain : « Alibert et le icapulaire
obligatoire, très peu pour moi ! » s'exclame-t-il. 

^

devant I'avance alliée, il devait se réfugier en Allemagne, puis en ltalie,
où il rnourut en 1955.

A sigmaringen, lors de l'oceupation par l'arrnée de Lattre, quatre cahiers
reliés furent découverts dans unc caisse prête à être expédiée : e'étaient
les notes, au jour le jour, de Marcel Déat. Ces notes n'ont jamais été ren-
dues publiques. L'original du « Journal » de Déat reste enfermé dans les
arghives o{Iïeielles. Nous err donnons Ies extraits inéditr, se rapportant
aux événements dont nous traitons.

Avant 1939, Déat avait *outenu les théories du colonel de Gaulle sur les
blindês. Dans sa cêlèbre émiseion -« LeE Frangais parlent aux Français »,
M. Maurice Schumann le rappelle, au micro de Londres (6 mai ig42), en
citant un artiele élogieux de Marcel Déat, sur « les écrits excellents du
colonel de Gaulle » au rujet de l'armement moderne.
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En outre, Marcel Déat tléteste Pierre Laval, l]4"-
,.*"rt, le n bÀg""t » qu'il accuse de personnalisme
.*"'gere. Il le clàue au pilori d'un mot percutant :

Bougnaparte.- DE"t'fondera bientôt, dans Paris occupé, le R.N.P.,
(n"rr.*utr*""t national populaire), avec Deloncle.

« Marie », pour sa part, i,gt que la guerre mondiale

est 
-tlrmi"é.. Il *. ^.or,ôèrte avec Bon ami l)arlan'

L'amiral restc obnubilO, comme }ettu«'orrp. «le ntarins,

or* ,rn. idéc fottrlrtmenÙule : tltttts lcs grttltrles conlron-
#ri;.;;;;; ** ,ntrtirtt. t\ rtrtt: ltrl'l'r: t'iitt" la mer et la
terre. Prirrto . i'Àrrglclr:rl'u cs[ uno puissance maritime'
Secundo; cllc ,*, 1u,Ï[ frrirr: la gtrcrrô ly continent' Ter-

Ui, I'Allcrrrr,;;; I'rir:r.'sc11 f.rnnt l'intervention des

É,iui*,U rris. (ltirrr:lrrsiorr : l'À llcrtrugne domine l'Europe

uour trn dcrrri-siècle au rrt«'litts'*"Àj";;, il;i;;;i., "ont'aincu 
d'avance, s'abandonne

"r-rC".'de 
I' Interiationale blanche, renouvelle son væu

ora."t-ae fq"ider le communisme mondial.

Les choir ilécisils.

une réunion décisive se tient à Paris, six semaines

.rr.riror, ap.a.-i"ïèfrite. Trois hommes, trois membres

influent. 'd, C.S.A.R., se trouvent en présence :

D.lo.tcle, I\Iaurice Duclos, Gabriel Jeantet'
Illnrie ,rour,lii lu prétention de maintenir tous les

,mrier a, c.s.A.R.' sous le serment tle I'obéissance

aveugle.- 
ôoio.re à la voix de stentor, I\Iaurice Quclos, lieute-

nant cle 
"er.îrr." 

C".tiittti', ârrive- du Corps .tîp:di.
liàtrt 

"i.e 
de Narvik, via la Grande- Bretaglg: où tl :'est'

-rg"gA dans les rangs de la' France libre' Débarquê sur

FÂCE A FACE T8î

la côte normando par une vedette rapide, Duclos
devient I'un des tout premiers agents de la guerre
socrôto. Sn rdponso coupo court à tout, : « J'ai choisi
do Gurrllo. , (1).

Grrrrrtl grlrçon intcllcctuel, très ofiordien, Gabriel
Jeantet est un caporal démobilisé de la 1Ie compagnie
du génie, 4e division cuirassée du général de Gaulle.
Sa réponse tombe non moins nette, mais Jifférente :

« Rien à faire avec les Fritz. Je choisis le Maréchal et
Ia révolution nationale. Je ne resterai pas un jour de
plus ici. Je pars pour la zone libre. »

Les jeux sont faits. 
".

A Paris, Deloncle regroupe ses hommes, reçoit de
I'argent allemand, se lance, tête baissée, dans la colla-
boration. Vichy le déçoit déjà, et il projette dlorganiser
« une marche » sur la capitale provisoire.

A Vichy, Gabriel Jeantet reprcrrd contact avec ses
amis, promus, en général, à dos posües de responsabi-
lités diverscs.

Marrricc l)rrclos rctourne à Londres, où l'on prétend
bientôt qu() l«:s cagoulards se comptent nombreux
dans I'entourage du général de Gaulle. Erreur : ils
constituent une minorité, mais la légende s'appuie sur
le fait que les pseudonymes de beaucoup de Français
libres sont empruntés aux stations de métro z Bien-
ÿenu,e, Saint-J acques, Corçisart, Barbès, Drouot, Passy.

C'est Maurice Duclos, en efÏet, qui a conseillé ce
choix (2). Vieille méthode cagoularde du temps où les
rendez-vous de I'Organisation étaient donnés dans le
métro. Avec une phrase-clé : « Il faut ce qu'il faut. »

(1) Plus tard, colonel Saint-Jacques, compagnon cte la Libération.
(2) CI. coionel Plssy, Dou"oièrne Bureant - Lontlres (édition Raoul

Solar).
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Et un signe de reconnaissanee : une pièce de cinq francs
dans la main.

Dès 1940, parmi les premiers envoyés secrets de la
France libre en zone occupée ou non occupéer pâra-
chutés ou bien débarqués par bateau, il y a deux cagou-
Iards qui prennent leurs contacts à Vichy, pièco de
cinq francs en main (« Il faut ce qu'il faut »). Ils so
précipitent dans les bras du eommandant, Loustaunau-
Lacau, .encore convalescent, mal remis do la gruve
blessure reçue en Champagne aprôs qllo, sorts son
commandement, les forces regroupdres anlrrrrrttl, ln dé-
fense d'un village, curcnt d6truiü 22 r:hurr rlo ln 70 rlivi-
sion blindée de llonuncl.

Cette occurrolroe pct'mct plus tnrrl r\ Naç,a,rre rlo
proclamer, dans trn ncct\s coul,utrtit:r tl'cxag/:l'u[ion gulo-
pante, à propos «le I'iruuption dans la guerre secrète de
§pécialistes dressés, bien avant la guerre, au travail
clandestin : « Sans la Cagoule, de Gaulle eût été à
Londres un clairon impuissant. »

Évadé de France, un résistant ne tarde pâs, en tout
cas, à reprocher au chef de la France libre :

« Mon général, permettez-moi une question : enver-
riez-vous au Vatiean un ambassadeur franc-maçon?

- Je ne vous comprends pas... Evidemment non !

- Alors, rnon général, c'est moi qui ne vous corr-
prends pas. La Résistance est essentiellement républi-
calne, vous ne pouvez l'ignorer : pourquoi nous
adressez-vous des émissaires cagoulards? » (1).

De retour à Londres, après un voyage en l"rancc où
il a risqué cent fois sa vie, I'un de ces émissaires rend
compte de sa mission au général, au moment où
l'énorme popularité du Maréchal commence à décliner.

De Gaulle : « Comment ça va en France? »

(t) Cf. André Wunuann , De Gaulle etles eiens (édttton « Raieons d'être ».)

FÂcE a FACB ,gB

*--t,u^::gr:l11j p;rachuré : (( Sl.u,r*, mon général,
o-eaucoup .mreux. un commence à lire votr* ,d* dansre8 v().sl)ûslennes. »

. 
Irrit,r! r:eperrrlnnt pnr les 

^rmours 
touchant Ia cagourect pnr lrro sorr*lr: c'rr[)ilg,e, 4. Gaulle interrog, t*'.rrrrde son 2e llurearr, le col8n.i.p;;t;-b.u;:p;i;;;i";,

« Avez-vous été cagoulard? » ü ' ----'

_.-ï."r.y raconte dans"ses soipenir§ : « Je donnai aus-srtôt au géné11l ma parole d,honneur d,offiri;iî"; Ën avars ramars appartenu à cette organisationl pàsplus d'ailleurs.^quta aucune autre formition poliïiqî;quelle qu'elle fût. »

,r-,9u 
qui est. rigoure.usement exact : André Dewavrin

(rassyJ, n-a Jamars été, de près ou de roin, cagourard,

Ëtranges rencontres.

Le 13 décembre à viclry, pierre Laval est a*êté surordre du Maréchal. M. Mir.cel p;y;;;;, *i;i.t*";;I'Intérierrr, rrrorr r.o I'opération,- ;ij; 
*"i' 

,ortenu parM. Yves llorr thillier, Ài.,i.t*u 'd., FirrÀ."r. M. paul
Ba,doin, ministre des Affaires.ét.arrgèr.s, applaudit.Rencontres.érrargry : sur t" r.aià ;ddirr.rri"a.,
a1_t9urs, qr1i, d3ns .là gagoule, se rrouv"i.rri au, de""côtés de la ba*icade. rM._ 

'Aliberi, 'J-i"""* 
;;i*

{*,!;:,fiX i :. i: î:îï ff 'ff t f pü::îî#ï:îffiii;
dit-il. « Et il faur coffrer arssi Dé;i.-;"-'

Le direcr.rl,9., la^police judiciaire,' U, Uo_ndanel (l),qui a démanrelé la c-rgg",tË, 1eçoit iio.àr" de pénétrerdans le bureau du crrJf du' Goï".*"*."* pour con-
(1) Limogé ensuite sur lordre des Allemands, puis]arrêt6 par ra Ges-tapo, déporté à Buchenwald et à Dachau.
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(1) Limogé ensuite sur lordre des Allemands, puis]arrêt6 par ra Ges-tapo, déporté à Buchenwald et à Dachau.
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duire ce
Les G.P.
parmi les

r,'utsrornu srcnùrg

dernier en résidence surveillée à Chateldon'
(groupes de protection), recrutés en partie
àâgoùurds, veillent à ce que tout se Passe

--*>é,^

Fig. 8. - Métenier. (L'(Euvre, 22-1-1938).

bien. Ils sont commandés par Métenier, -ex-bras droit
A;ô.ür,.1., Métenier qui rô.u arrêté-par les Allemands
en 1941. Laïd n'est pr.."suré: « Ili vont me faire la
peau », s'exclame-t-il (t).

({) selon des témoignages de la polioo 6voquél au procào P6tain,

}..ACE Â F.{CE 135

Dans I'ombre, Méphisto .' le Dr l\'Iartin, ancien chef
du 20 Bureau de la Cagoule, gui participe à l'opération,
tout réjoui d'envoyer Pierre Laval aux « oubliettes ».

Fig. 9. - Le d,octeur Martin.
(L'(Euvre, 23-1-1938)

A I'abri de son visage impénétrable, Pétain couvre Ie
tout. Le chef de l'Etat de Vichy a donné un ordre per-
manent : n'entreprendre à aucun prix une action armée
contre Ia Grande-Bretagne. Attendre de voir à qui se

des G. P.devaient, par la suite, « conseiller » à P. Laval de s'enfuir, puis
l'abattro. Laval fut libéré avant l'exécution de ce plan, par I'ambassadeur
d'Allemagne venu en zùne sud avec une escorte de S.S. armés.
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Robert Anox, Histoire d,e Vichy (Fayard).
Ces propos sont notés dans le « Jourual » du gdnéral Bridoux, à

montrera favorable le sort des armes. Toujours la
consigne : « Ne pas sortir trop tôt la tête du trou. »

Au demeurant, Pierre Laval irrite le Maréchal depuis
quelque temps. Entre l'homme du Nord au beau vi§age
marmoréen et le parlementaire à la face terreuse d'Au-
yg1gna!- mâtiné de Sarrazin, se développent incompati-
bilité d'humeur et incompatibilité physique.

« Il a une sale gueule )), remarque Pétain.
« C'est un vieux schnock » répond « Pierrot » en écho.
Laval est un « politicien » habitué à la farrriliarité

des couloirs du Palais-Bourbon. Arrivnnl, uu (lonseil
des ministres guelques sornnines nllrès I'urrrrist.ice, il
apostropha sans façorrs l)r![uin rlrrrrn un rrrorrrent d'ab-
sènce : « Maréehal » lrri lnlrça-t,-il - (:onrrrrc il aurait dit
à un leader politiqrro : « l)rrluirlrrn[... »

Le Maréchal no I'u pus l)ûrdorrrrd.

Un document d'lr,istoire.

L'histoire du L3 décembre a étét analysée avec ri-
gueur (t). Nous n'y reviendrons pas, mais'nous versons
au dossier un document. L'intérêt majeur de ce texte
vient de ce que Pierre Laval lui-même, pour la pre-
mière fois, s'explique au fond, en contradiction aveô les
déclarations qu'il présentera plus tard, lors du procès
du maréchal Pétain (« Le t3 décembre, dira-t-il, était
uniquement une a{Taire de politique intérieure »).

Le texte inédit que nous citons est extrait du
« Journal » tenu par le général Bridoux, ministre de
Yichy, « Journal » saisi à la Libération, non publié et
détenu par la Haute-Cour de justice (2) t

(1)

12)

FACE À FÀCE

« Déclaration du président
vembre L942.

« A Montoire, le chancelier
et ce sont ses propres paroles :

137

Laval, le Læ no-

Hitler m'a dit

« Je vous offre la collaboration. si vous I'accen-
tez, nggs ferons Ia paix aux dépens de IAnErt-
terre. vous pouvez refuser la coliaboration. cÿ"rt
votre droit. Yg"r pouvez préférer attendre l, fi"
de 11 q"-..rle. Vous-pouvez même espérer l;ép;i;;:
menr de l'Allemagnè. ?.11. ce cas, je ious preiiens,
nous ferons une paix différent e, 2t, si entre-rg*p:,
l'Angleterre m'o-f[re une paix de' compromrs, ]en'ajouterai pa: aux rorfirurr"ru de t,hti.*"'grià
pour ménager Ia France. »

« J'ai répondu au chancelier Hitler :
« vous- êtes Ie plus fort. vous pouvez nous

écraser. vous pouvez nous fnire souf[rir. Nous ,à"]-
frirons mais, parce qrre r:'est une loi de l; "u;;;;,un jour nous lrolrs rrivolterons, et ça recommen-
corn. .lc rrris venu iei pour autre chàse. »

« M.i rrrrssi, rlit-il. Et je n'imposerai pas à Ia
Frant:e « lrn-e paix de vengeance. »

« voilà Montoire résuràé, mais très exacternent
résumé.

« Le Maréchal est venu dgy* jours après. Il a
entendu les mêm_es propos. Nous ,r,a.riÀu 

"rrÀteque le principe de ia ôolaboration et, jusqu au

la date du ler novembre l!!2. Le général Bridoux tenait à jour ses ,otes
:1"q": soir. ce jour-là, pierre Lavar avait reçu des représentants deechantiers de Jeunesse. Le générar Bridoux, *.r.iu, directeur de la cava-lerie à saumur, fils du générar Bridoux, tué en 1gr4, se réfugie en Alre-magne en 7944. Arrêté à Innsbrück, interné au fort de MontrJuæ, t 

"rol-talisé au Yal-de-Grâce, il s'évade en tg47 et passe la frontièru ;üg";i;.
Condamné à mort par contumace.
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13 décembre, le chancelier Hitler a cru que la
France avait fait son choix.

« Ce jour-là, un événement s'est produit, dont
je dois üo.r1t parler avec discrétion parce qu'gn.3q'
parence, I er étais la victime, mais qu'en réalité,
ô'est lu F rance qui risque d'en supporter durement
les conséquences.

o Pour{uoi le t3 décembre s'est-il- produit? Je
répète q"ô j" dois être discret, mais il y a torrt de

*â,,,u rï* ôhose que je dois dire: avant lr: 13 dé-

cembre, il y avaitïu, ie 9 décembrc, upo.rriunion à

l'ambas.rd" d'Allemagne à lttqrrr'llrl -trssis.taient le
général Warlimont, îeprrlst'rr[1,1t lo c]rancelier
i-litl... Warlinront, nolr'frryrr.'rris, un souvenir de

l'édit de Nnnl,es. l')t,, tlrt r:ôt,r! français, I'amiral
f)arlan, lr: grlltt!rnl IIrinl,z.igcr, ttn représentant du
ministrc de-l'Âir et moi-trrôtltc.

« Qu'a-t-on fait ce jour-là à I'ambassa«lc d'Âlle-
*unr,*? Eh bien ! on a discuté et aryôté le principe,
et fresque les modalités d'une entreprise française
pour essayer de reprendre à de Gaulle les colonies
qr'at.. l. 

"orrrorrrs 
anglais, il nous avait prises'

Bt quelque chose devait être tenté du côté
du Tchad uu printemps 1941r er tout cas à I'au'
tomne L941 .

« J'ai comme une idée vague, mais mon instinct
me trompe rarement,- clug-,-lorsque I'Anglctcrrc û

comprrs que des paroles j'allais passe,r aux actt:s,

tout a été mis .n æuvre et que le t3 décenrbre
devait se produire. Il s'est produit. »

FÀCE A FÀCB t3!)

De Gaulle sait tout.

Laval est tombé des nues lorsque M. Mondanel vint
l'amêter. Ahuri, il s'est refusé à croire la vérité. En
revanche, à Londres, le général de Gaulle... est au
courant de tout depuis Iongtemps ! Six semaines avant
la révolution de palais du 13 

-décembre, le chef des
F'rançais libres a été prévenu dans le détail de la déci-
siol de principe prise à Vichy.

De Gaulle est.renseigné par « Barbès » (capitaine
Four-cauq)-(1), lui-même tenu au courant par son ami,
le colonel Groussard. « Marsouin », Groussard conrman-
dait I'Ecole de Saint-Cy, au débuî a. la guerre. Parmi
ses élèves se trouvait un aspirant de rôsôrve qrri fcra
parler de lui dans une héroique llésistnnr:e suivi'e d'une
étincelante carrière politiquo : .lnr:qrrcs (lhahan-l )elmas.

Trapu, musclé, port,ant rrrorrrx:le, (lroussard res-
semble à un céli:llrc ur:l,crrr rlr: r:indrna: tous les Cyrards
I'nppr:llcnt « lilrit: von St..oheirn ». C'est un huguenot
du l)oi[orr, lrrngrrifiquc soltlat, antiallemand au àernier
degré. Il a.connu lcs tours et les détours du C.S.A.R.,
en.tant gy' o observateur » pénétrant de I'état-major.
, Après l'armistice, Groussard crée à Vichy les Glp.,
les groupes de protection, formation en vestei a. cui, ei
casques saq!_ visière des troupes blindées 

- 
pour les-

quels un gaillard bâti en forcg Métenier, l'un àes chefs
res_ponsabJes, recrute beaucoup d'ex-cagoulards.

L'idée du colonel Groussard (21 s'inspi-re du précédent

(1) Plus tard colonel Fourcaud. chef do corps franc en lggg, il rejoint
Londres en juillet 1940. Parachuté plusieurs fois en France, anêté ur, ,or,s
sud, libéré grâce au colonel Groussard. Après Ia Libération, directeur
techniquo des serviees de contre-espionnago (S.D.E.C.E.).

(2) A la Libération, le général de Gaullo proposo au colonol (.]rousaard
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des troupes clandestines, constituées en_ Allemagne,

", l."ar*"i, du traité de Versailles, par les généraux

von S..ckt et Scharnhorst. Il s'agit de tromper l'occu'
pant, de camoufler des chefs de section dans un orga-

nrsme paramilitaire. Les G.P. servent, en 
- 
outre, de

p"ii.r sïpplétive au Maréchal : ce sont en quelque sorte,
â". o gorilles ».

Bientôt Groussard se rend à Londres en mission

secrète, *urrqr. de peu È Cqqlle, parti porrr lt Sy.rie'

confère urr..*\Ninstàn churchill,' iir Ântlrony liden,
,.*irt, à des man(nuvres dirigties Por Morrl.gornolÿr

;il.'entretierrt oveo son û,oitiir prt,loss(rur ndjoi.t du

génie à Saint-CYr : l)usuY.

Laval éclruppe à la nl,ort.

De retour de Londres, « Gilbert » (Groutlllq) *tl
interné par lettre de cacLet des autorités de Vichÿ, -à
î;Ë-ï;-H"it t, au moment où !'ayal, échappant de

peu à la *ori, reçoit plusieurs balles,.dont l'une au-

àu..o". a" "*,.r. L'atientat se produit à la caserne

il*;;-ô..bordes de Versailles, ôù se.déroul-e, en pTé-

;;;; à'Eugène Deloncle., la cérémonie de la remise

d; drapeari a t; « Légion des Volontaires français

"o"tr. 
ie bolcir".ri.*" ,.ï. garçon de vingt ans, Paul

Colette, a tiré cinq balles. On l'arrête. « J e surs antr'
*ffàUoi.ationnist.. i" suis bien content d'avoir touché

Laval » déclare't-il.
Fraîchement engagé dans la LJ'F', -« pqu1 toT-

mettre l'attentat », dlt-il, Colette s'est adressé, Iors de

un important commandement en Afrique et les 6toiles de génêral' Grous-

sarct ,léc1ine l'offro et quitte l'Ârmée'

rÀCE A FÂCE I4I

sa demande d'incorporation, à Eugène Delonele, {ui
I'a convoqué.

Pour Laval, &ucun doute possible: Deloncle a
« manipulé » le jeune Colette (1). La Cagoule a voulu
I'abattre. Jusqu'à son procès en L945, jusqu'à sa mort,
Pierre Laval â{firmera, répétera, redira àvec convic-
tion z C'est le chef d,e la Cagoule qui a poulu nxe sup-
primer.

A Vichy, le Dr Martin, ex-chef du 2e Bureau de la
Cagouler er rupture de ban avec Deloncle, tient à
jour 

- vieille habitude - des fiches de renseignements
sur les activités des milieux politiques de Paris. Une
perquisition de la police fait main basse sur ccs notes
dans lesquelles nous lisons ces lignes inédiùes :

« 30 noçembre 1941 On tlit r:hcz Déat que
Colette cst un anciett A.lt. (« Ât:tion française ») et
ex-cngorrlard. ll urrrnit rcçrr d',Uugène Deloncle
I'orrlru rlo l,tter J)r!ut, r:t [.,aval.

« ilî nnç,cnt,bre 1941. - Réunion à Clichy. Trois
cen[s l)crsoltrrcs. Le premier orateur accuse nette-
menü l)eloncle d'avoir pris Ia décision d'armer
le bras de Colette. »

(1) Graci6 sur la demande de Piero Laval, Colotto sera plus tard arrêt6
par les Allemands, déporté. Après la Libération, en 7946, Paul Coletto
envoie Ie résit de I'attentat au général de Gaulle (publié par France-
Dimanche le 15 décembre 1946) et il reçoit la lettre suivante :

« C olombey-Ies- D euo- É gl.iees,

le 25 novembre 1946.

« Mon cher Colette, votre témoignage m'a tout particulièrement
touché. C'est avec émotion que j'ai lu votre récit. Croyez, mon cher
Colette, à mer geatimeuts cordialemont dévoués. Sigü .. Ch. de
Glur.r.r. »
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pant, de camoufler des chefs de section dans un orga-

nrsme paramilitaire. Les G.P. servent, en 
- 
outre, de
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"o"tr. 
ie bolcir".ri.*" ,.ï. garçon de vingt ans, Paul
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sarct ,léc1ine l'offro et quitte l'Ârmée'

rÀCE A FÂCE I4I

sa demande d'incorporation, à Eugène Delonele, {ui
I'a convoqué.
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« manipulé » le jeune Colette (1). La Cagoule a voulu
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Colette, à mer geatimeuts cordialemont dévoués. Sigü .. Ch. de
Glur.r.r. »
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« Marie » n'a cure de ces propos. Bagatelles dans un
combat. Aux yeux de Delonclè, Laval représente un
« résidu » faisàndé de la IlIe République honnie. Le
chef du C.S.A.R. s'est rallié corps et âme aux maîtres
allemands de l'Internationale bla,nche. Dans les comptes
rendus d'écoutes.du « Service central de contrôles télé-
phoniquss » de Vichy, nous trouvons la note suivante
(commission 44, no 6303) :

<< Demandeur : Vichy (police allenrnnrlr:).
<< Demandé : Paris Passÿ 30-04. I )t:lottt:lo.
<< Deloncle .' 13onjour nroit viettx, coIIlIItcrtt ça-vit?
« Policc allenmitl,a : llir:n lltictrx qrro jc ne I'cs-

pérais.. Je scrui tlcttrrtitt rl l)uris. A qrrr:llo lrctrre
pourrûts-jc votts voiri) .l'ttttrrti llcnttt:ottp rlrl t:ltoses
in[ércssrtntt:s ù vtttts rlin:.

« l)ehncle : l)crnain à 11, heurcs. Jo téléphone
imnrédirtternent à votre femme.

« L'Allemand: Il y a une chose qui est formelle:
c'est qu'on ne considère qu'un seul Président de la
légion- antibolclr9yiqY., c'est vous. Sinon, le Gou-
vernement se désintéresse de la chose.

<< Deloncle : Je suis bien content.
« L'Allemand, .' J'ai beaucoup de choses inté-

ressantes à vous dire.
<< Deloncle .' Vous avez été aimablement accueilli

comme d'habitude? (Rires.)
« L'Allemand, .' A demain, j'"i énormément à

vous dire. »

CHAPITRE III

L'INCROYABLB SCÈNE
DE TIT RENCONTRE DARIJ\N. TIITTJR

Dsloxcl.n Er L'ÀurRAL. 
- Lp prnrr.t./cr.trur( tlrqË r'(),rt,r,tr)N8 r)ol.r-

TreuEs. 
- ÉcrBc DE L^ cuEnRm-lt<:l,,rilr trri t,'Âl,t,lruA(:Nr{ (:()Nî'ru,:

l'U.R.S.S. 
- PnnlrrÈnng ûvol,trlrrlnr. «'l'r,r't,t.'orrr:unriî.nri ».

- Les « BAnsOuzng », lrU .l,n(,ttil',: Mt,: ilt,MMtN, : I.'.tMInAL
C.lxents, cIIEF »n u'Atrwrurrr.

Do ln « l,1tgi.n rlr.n v,lrlrlrrir.r's frarrçais contre Ie bol-
r:ht,vixnrr », ln.;rr.rtHirlurr:c échoit, à Deloncle, qui ouvre
tlr:s brrrcnrrx rlri ro(jr.ul,ernent. Bie-ntôt, Paris .r"rm p"-
radr:r rlcs r:agoulards 

- ,l.ri, renforcés par des merie-
-naircs, forment le grgs 4". premrers contingents de
Ia L.V.F. 

- revêtu§ de I'uniforme de Ia Weh'rmacht.
« Marie » exulte. L'accord germano-russe de 1g3g
gênait sa construction intellectuelle de l' Internationale
blanche. L'entrée en gue*e du Gross-Reich contre
I'u.R.s.s. comble ses iæux. Enfin ! Deloncle recrute
avec ald.eur p-our Ia L.V.F., €n même temps qu'il déploie
Ies acti*ités âiverses de son M.S.R. (N'Iodvement sàcial
révolutionnaire), suc-cédané de la Cagoule, intégré dans
Ie R. N.P. (Rassemblement nationàl populaiie). Les
p€rmanences s'ouvrent de préférenc,e âan. les maga-
slns appartenant à des Israéiites, dont, all passage,
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les appartements sont pillés. Parmi les fiches de ren-
seignements du Dr Martin, dénoncé lui-même comme
« anglophile », on_lit :

« L9 d,écembre 1941. - On accuse fortement les
services secrets du M.S.R. d'avoir supprimé un
certain nombre de Juifs pour s'approprier leur
argent. Parmi ces Juifs, un nommé Rosenthal,
diàmantaire, assassiné dans des conditions rnysté-
rieuses il y a quelques semaine§. »

Autre fiche de renseignementn rrldigée par I'ancien
chef du 2e Bureau de Ia Cngoulo :

« 31 rn,ai 1941. -- ll ncrrrit, irr[éressant de savoir
si l)elonr:lr) nt) llrolilu ]»ttt tlo scs voyages en Es-
pagno pour lrriro retttrer tttt [t'ruttce ltrle partie du
ma[él'iel tle guerre erttt't:pttsé Jrur ltt 0agoulc dans
le nord dc l'llspagne, soit près d'un rrrillicr de
fusils-mitrailleurs avec cartouches. »

De fait, à cette date, un chef cagoulard se rend en
Espagne et négocie pour 50_ millions la vente du stock
d'armes appartenant à la Cagoule (t).

Bien reàseig.ré, le Dr i\Iart"in *.rriiorr., le 19 dé-
eembre 1941., q,r. Filiol, hras droit d'Eugène Deloncle
(le fait sera conlirmé à la Libératign Pqr lc jugc i..-
iructeur) s'est rendu en Bspagne dans les conditions
suivantes :

{1) Ce fait conftrme l'irrportance et ilémontrs I'ampleur de I'organi-
eatiou de Ia Cagoule, qui avait mr prêvoir des dépôts d'armes, inacccc-
sihlee à la poliee française, en Belgigue, en Espagne, en Italia Ces dépôte
étaient situés à proximité de la frontière et ils pouvaient donc être trurrs-
férés en France dans de brefs déIais. En France même, on estime qtt'tttl
tiers seulement des dépôts d'armes avaient été découverh Par la police
avmt [a guerre.

FÀcEÀFÂcE 
t 

,ou

« Irilliol n'a pas seulement vendu aux Espagnols
lcs dernières armes appartenant à la Cagoule. Il
cst parti en Espagne avec un assortiment lomplet
de robes des grands couturiers et de produits de
beauté. »

C'est l'époque de Ia pénurie, du marché noir, des
petits et des grands trafics.

Filliol, promu chef du 2e Bureau au sein du nou-
veau M.S.R.' traverse donc les Pyrénées et procède
aux « liquidations ». Ces stocks à l'étranger ne prélentent
plus d'intérêt pour Deloncle qui, à Palis, obtient sans
di{ïicultés des services allemânds, armes et cxplosifs.
Les synagogues sautent.

A Paris, les premiers attentats contro rlrrx rrrilit,rrir.r:s
allemands se produisent. Le M.S.R. irrvil,o scs rrrcrrrbr.os
à livrer les auteurs à la Fcldgonrlurrrrr:r'iu.

L'uniforme du Mouvenrcrt[ r'ulr(lnrlrlc r\ r:clui dcs S.S. :

cherniso noirc, barrdrior noir,, crrlol,t,o rroirc, bottes
noirc§.

l)rrn rrrilil,rrttl,n rrnl,r'rrnI rlrurs ln policc allemande, par-
l,ir:igrr,rrt r\ lrr lul,[o couür.r: lcs « tcr.r'oristes », dénonôent
rlos l,'r'irrrçuis.

« 21, décembre L94L, inscrit le Dr Martin sur ses
tablettes : Note pour _les 

joqlnaux du M.S.R., qui
dénonce nommément les Juifs encore en servicé a
la S.N.C.F'. »

Au demeurant, E. Deloncle se plaint de « l'atten-
tisme » de Pétain. Du micro de Radio-Paris, il lanee
des sommations :

« Le Rassemblement national populaire exige
que la révolution nationale se fassô. Il a réuni dés
hommes gui la veulent et qui en connaissent la
technique, »
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« L'amiral dans la Flotte ».

Darlan cependant exerce le pouvoir, à la surte de
l'élimination de Pierre Laval. Deloncle devient de plus
en plus l'un des hommes secrets de l'amiral de la
Flotle, dont l'impopularité croît dans des propo-rtions
énormes. Le référendum des vespasiennes, cher à
l'émissaire du 2e Bureau de Londres, prollvo qllo se

multiplient les gra{fiti : « L'amiral dans lu l"lo[tc. »

. Les rapports personnels entro I'tttttit'rtl tlt I'ingé-
nieur restent mal connlt!t, ttltvtrlogrllr!s tl'olttbres. Les
deux « D » ont enrportti lu plttpttt'1, rlr: lr:ut's secrets dans
la tombe. Muis il rr:st,r: tlln r:t:t'lil,ttrlrrs sttr l'importance
de ces rapporl,$ o(:(:ullrrs tltto l)ttt'lttrr tlissintttlc avec un
luxe «il"1 précittrl,ions itrsolitcs uux ollicirrrs tltt son état-
rnnjor, S.ll. c«rnrJrris. Et liugène l)clortclc agit tlo ntême,
vis-à-vis dc son entourage.

De l'intimité de ces llaisons, en tout cas, voici des
preuves :- Dans son « Journal » inédit, Marcel Déat note :

<< Décembre 1941. 
- Georges B(...) m'indique que

l'amiral Darlan, arrivé à Paris, s'est opposé à une
perquisition demandée par la police chez Deloncle.
La combine s'avoue. »

Interrogé après la Libération, un cagoulard indrque
que l'amiral dônnait ses instructions personnelles À Dc-
loncle :

« Au moment de la déclaration de guerre de
l'Allemagne à la Russie, expose-t'il, lgt groupe'
ments collaborationnistes et leurs chefs, notam'
ment Doriot et Déat, avaient pris position en
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faveur de I'Allemagne et menaient une campagne
de propagande intense en faveur d'une intervén-
tion de la France à côté de celle-ci. Deloncle qui
avait pris contact avec le.gouvernement de- Vichy
et, suivant ses propres déclarations, reçu des ins-
tructions personnelles de l'amiral Darlan, se con-
duisit de la façon suivante.

« Le Gouvernement français devait enüsager
l'éventualité d'une prompte victoire de l'Alle-
magn_e et pouvait tirer un profit de la participa-
tion d'éléments français dans la guerre.

« En cas d'échec, il était important que le Gou-
vernement français ne fût pas directement engagé.
A cet effet, il était demandé à Deloncle de prendre
la tête du Comité de la L.V.F. Iui ôtanl assuré
qu'il serait soutenu en sous-rnnin pur lo Gouver-
nement. Il lui était précisé guc co souticn était
pcrsonnel et lro rlépnsncrnit l)as lc tenrps de sa
prdsidenco ù lrr l,.V.lf. , (1).

t'lrrr (!r(:or'(! (lrr(r (:r!!r fuits, le parallélisme des posi-
l,iorrr politirlrrr:u dr:
nlvèlc fruppurrt.

I'arniral et d'Eugène Deloncle se

En aoûL 
-1941., 

Deloncle prend la tête de la croisade
contre I'U.R.S.S. A cette époque, Darlan a{Iirme à
I'u-n des _principaux officiers de son état-major : « Les
Allemands battront les Soviétiques. Ce sera lini. , Dar-
lan se montre persuadé qu'Hitler, plus heureux que
Napoléon, l'emportera grâce au Blitzkrieg, à la guerue-
éclair, et qu'il deviendra maître du continent Il se
dispose alors à négocier avec le Führer les fameux pro-
tocoles de 1941, véritables protocoles de trahison, dont
nous reparlerons un jour, quant au fond politique.

(1) Procèa-verbal d'intemogutoire no 13, 20 fôvrier 19d6.
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faveur de I'Allemagne et menaient une campagne
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En aoûL 
-1941., 
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(1) Procèa-verbal d'intemogutoire no 13, 20 fôvrier 19d6.
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Hitler le possé,dé.

L'histoire de ces protocoles offre un exemple stupé-
fiant du cynisme ori du machiavélisme de Darlal, dé-
sireux d'éïiter le pire à la France. En co'§icience,
l'amiral ne veut pâs « vendre » son Pays.- En fait,
il trahit les intérêis nationaux. Darlan ou les pavés
de l'enfer.

Les 11, et L}'mai L94l', Darlan, rI qrri''Ilit,lcr laisse
entendre que l'entréo en gtlorro ctllttt'c la Ilussie est
imminentel se rend à []crr:lrl,csgutlcn pour conférer avec
le Chancelior. Au t:ottrn rl'urtr: clttrevue stupéfiante, il
trouve tour ù, [ottr IIiLlcr I'hébété et Hitler le possédé,
Hitler lr: cyr:krt,lryrnique et Hitler le nietzschéen.

I)arla,, itt,l,.o"he dirt lieu extraordinaire, connu par
la dcscriptioï admirable qu'el a présent-ée, el 1938,
M. I,'ranôois-Poncet, ambàssadeur à Berlin, dats . 

un
rapport â M. Georges Bonnet,_ministre des Affaires
étrangères (« Livri Jaune », Documents diplomati-
ques 1938-1939) :

« De loin, ce lieu apparait comme une sorte
d'observatoire ou de -pêtit ermitage, perché à
t 900 mètres d'altitude àu sommet d'une arête de
rochers. O, y accède par une route en laccts d'une
quinzaine de kilomèties, hardiment taillée dans la
pi.rr. et dont le tracé audacieux fait autant d'hon-
neur âu talent, de l'ingénieur Todt qu'au labeur
acharné des ouvriers qùi ont, en trois ans,-achevé
ce travail gigantesque. La route aboutit à l'entrée
d'un long 

"t|rrt*""ain qui s'enfonce dans le sol et
que ferml une lourde et double porte de bronze'' « A l'extrémité de ce soutemain, un large a§cen-
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seur, dont les parois sont revêtues de plaques de
crrivrc, ut[ond I'dltranger. Par un puits vertical de
1,l0 rrrirt,rc,; r:rcttsd rlnns Ie roc, il monte jusqu'au
rrivr,nrr 'rlc lrr rlclncrrre du Chancelier. Ici, la sur-
prinn nl,l,nirrl, À non r:ornble. Le visiteur a devant lui,
(trl rrll'c1,, ullo (:onsl,ruction trapue et massive, eui
cornporl,c uno gulerie à piliers romans, une im-
mense salle vitrée en rotonde, garnie d'une vaste
cheminée où llambent d'énormes bûches et d'une
table entourée d'une trentaine de chaises, et plu-
sieurs salons latéraux, meublés avec élégance de
confortables fauteuils.

« De tous côtés, à travers les baies, le regard
plonge,. comme du haut d'yr avion en plein -vol,sur un rmmense panorama de rnontagncs. Âu fond
du cirque, il aperçoit S.alzbourg. ct, Ics villages
environnants, donrinés, ù, prtrl,o rle vrrc, par un
horizon do chnines et rlo pitx, de prairies et de
frlrEt,n «lrri s'nr:r':r'ochcrrt urrx penl.es.

« À proxirnildr rle ln rnuison, qui paralt suspendue
dntrr lrt virln, re rlrr:sso, presque en surplomb, une
rnunrillrr nhrrrpt.c de rochers nus. L'ensemble, bai-
grrd dans la pénombre d'une fin de journée d'au-
tomne, est grandiose, sauvage, presque halluci-
nant.

« Le visiteur se demande s'il est éveillé ou s'il
rêve. Il voudrait savoir où il se trouve. Est-ce le
château de Monsalvat qu'habitaient les chevaliers
du Graal, un Mont-Athos abritant les méditations
d'un cénobite, le palais d'Antinéa dressé au cæur
de I'Atlas? Est-ce la réalisation d'un de ces des-
sins fantastiques, dont Victor Hugo ornait les
marges du manuscrit des Burgraÿes, une fantaisie
de milliardaire, ou seulement un repaire où des
brigands prennent leur repos et accumulent des
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trésors? Est-ce l'æuvre d'un esprit normal, ou
celle d'un homme tourmenté par Ia folie des gran'
deurs, par une hantise de domination et de soli'
tude, ou, simplement, en proie à la peur?

« Un détailâttire I'attenlion, et pour qui cherche
à fixer la psychologie d'Adolphe Hitler, il n'a pas
moins de prix que les autres : les rampes d'accès,
les débouihés sôutemains, les abords'de la maison
sont organisés militairement et protégés par des
nids de mitrailleuses... »

F'ace à ce refuge dantesque, Ilitlor possùtle, d*
l'autre côté de Ia valléc, urlo 8(r(:(ltttlrt lttaison d'ha-
bitation, à pcinc moitts itttprttssiotttttttrl,o.

Darlan : << ,l o n'a,ccroclrc pus,,. »

Cornment se déroule, du point dc vue humain, l'en-
trevue Hitler - Darlan? L'amiral n'aime guère livrer
des indiscrétions sur cette rencontre. Un jour pourtant

- le 18 octobrc L941. - à Vichy, il narre à un général
son « exploit )). Cet auditeur direct nous a confié le
récit authentique, resté gravé dans sa mémoire, de
cette conférence.

En uniforme d'amiral de la Flotte, tirant sur sa pipe
familière, Darlan parle à notre témoin et se plaint
d'abord des difficultés de la collaboration :

« La France n'intéresse pas l'Allemagne. Nous
sommes un chien crevé. J'ai beau faire : jc n'urrive
Das à accrocher réellement avec les Allernands.
i\orr. n'existons plus pour Hitler. La négocirrt.ion
n'accroche pas. Or, il faut absolument quo i'u.-
croche.

« Accrocher, accrocher, pour les prisonniers,
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pour le ravitaillement, la ligne de démarcation...
.l'y ai réussi, en partie, à propos des demandes du
Reich relatives à I'utilisation des aérodromes et
des ports du Levant, l'aide à l'armée Rommel de
l'Afrika-Korps à partir de la Tunisie, l'éventuelle
installation d'üne base de sous-marins allemands
à Dakar, la chasse aux gaullistes en Afrique équa-
toriale française.

« De Berchtesgaden, je suis enfin invité pâr
Hitler.

« J'arrive avec mes officiers. Hitler me reçoit en
tête à tête. Seul témoin : l'interprète.

« J'aperçois le F'ührer a{Talé dans un fauteuil,
avachi, atone, lippe pendante. Une loque. Presque
un cadavre. Un déchet de l'humanité.

« En moi-rnême, jc pollso à tttt « e«:[oplasme ».

Je m'interrogc : ce n'osl, ptrs t:trI ltottttnr: qui dirige
l'Âllcrnugno, qrri tlotrtitrc l'l')trt'o1rc- Un individu
nrrpriricrtr, un Hul)crtnun l.it'c lcs licelles derrière
llil,lcr. .lrr rr'ni rlrrvttttl, trtoi qu'un pantin, qu'un
ligrrrrull,...

« .lrr prerrds la parole. Je Ia garde une demi-
hcun:. .lc dôveloppe mon exposé, point par point.
Ilitlcr ne prononce pas un mot. Il ne me regarde
même pas ! Il reste perdu dans le vague ou plongé
dans la contemplation insondable.

« Je suis là. Je soliloque. Je perds pied. Je ne
provoque pas de réactions. Je ne sais plus quel
comportement adopter. Je ne sais plus quoi ra-
conter. Je suis un homme à la mer, un naufragé.

« A bout d'arguments, je lâche : « Mais enfin,
monsieur le Chancelier, çous deçez croire à ma bonne

foi. En juin 19t10, j'avais un seul mot à d,ire pour
quela Marine française rejoignela Royal Navy! »

« A cet instant, un déclic : Hitler jaillit de son
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néant, quitte l'infini, se

teuil r

« C'est vrai, répond'il.

lève du fond de son fau-

Je le reeonna,ie, »

A l'adresse de son interlocuteur médusé et stupide,
dans le sens latin du mot, Darlan continue la relation
de l'entretien avec Hitler,

« A partir de cette métamorphose incroyable,
poursuit-il, le dialogue débute.- Nous confd:rons.
Ïlnsuite, Hitler m'offre le thé. Nrtus blaguor!s.
J'ai un autro êtro cn fnco do rttoi, jovial, dé-
tendu.

« Jo l'ai bierr fnit rigoler olt rucontant mes con-
férent:os do gll{}rt'c À l,orttlt'rtr uveo les vieilles
ganucltcs, Ios vieillrts hourt'iqttes, les abrutis,
Ies vi,rux c... dc I'Anrirauté «lc Sa Majesté Brita-
nnique !

« Ah ! Hitler riait aux éclats. Il so tapait sur
les cuisses ! »

L'interlocuteur de Darlan, à qui l'amiral retraçait
sans gêne aucune, cette scène, est un homme tout
d'une-pièce, célèbre dans _ 

l'armée par- ses ires fou-
droyanies et son caractère flamboyant. Il est incapable
de âissimuler ses indignations. Son nom :- lo général
Ch...., uïr camarade de promotion de Charles de

Gaulle. Le général Ch.... sôrt du bureau de I'amiral,
pris à la gorge par l'envie de vomir, tant cette soûImc
â'in.on.clenàe lta écæuré : le chef suprême de la Malinc
française, transformé en pitre et qui se complaît, de-
vanü le Führer, hoquetant de rires, à écraser sous lcs
sarcasmes les alliés-de la veille, et-accabler dc traits
les camarades de combat d'hier.
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I') a'n sto phobie 
!: r? r#i;tx*r;:'ïï u u .

Ce jour-là, Darlan mérite son surnom : l'amiral
Courbet-te. A la vérité, cet Aquitain ne refoule pas sa
tendance galopante à la « gasconnade »

L'amiral donne « son numéro », comme il eût pu se
le-permettre en dnautres temps et en d'autres lieux. A
l'Bcole navale, très chahuteur, il se déployait dans une
spécialité : déchaîné cornme un beau diable, gosticu.
lant, criant, hurlant, chantant, soufllant, il trépignait,
gonflait ses joues, mimait un saxophoniste,. tapait du
poing sur une grosse caisse imaginaire, actionnait du
pied une batterie inexistante. Enormo succès. Toute la
pronxo appclait Darlan : T'it,i-l' Orch,cstre.

I)ans §on spe(:tuclc pitoyablo dovant l{itler, l'amiral
do ln lrloll,o - ringoun[ lo krld de la Mer, pastichant
lor urniraux hrit,urrnirtrucs, contrcfaisant les tics, se pin.
çrurl, lo rrrrz, irrril,rrrrl, lrrs l,rémolos ou les borbofÿgmes*
ro ddrgrrico rrn'l'iti-l' Orchestre.

Anglophobe au dernier degré,. Darlan n'alimente pas
ses sentiments dans les souvenirs historiques, dans la
survivance des rivalités entre gens de mer des deux
côtés de la Manche. Doué de remarquables qualités,
intelligent, mais vulgaire, opportuniste et réaliste, ré-
novateur exemplaire (non sans quelques erreurs tech.
niques) de la Flotte française entre les deux guemes, il
n'a jamais pardonné à Londres le traité naval de 1935,
conclu avec l'Allemagne par la Grande-Bretagne à
l'insu de la France et de l'Italie : l'Allemagne a été
ainsi autorisée à construire une marine d; gueme,
malgré I'opposition formelle de la F'ranco. Les*ami-
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I') a'n sto phobie 
!: r? r#i;tx*r;:'ïï u u .
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raux de Vichy partagent la rancæur de Darlan et -vérité profonâ"'ou ir circonstance - versent dans
l'anglophobie.

Le rapport des forces planétaires.

Au début de l'année Lg42 cependant, le doute sur
I'issue de la lutte s'introduit dans l'esprit do l'amiral.
La guerre-éclair hitlérienne a échoué. Lcs f'lt,ats-Unis
sont entrés en lice et la Grartde-llrul,ngrrc bénéficie
maintenant de l'appui d'un «:olossul nllié sur le conti-
nent. Les thèses clc I'arnirttl (:ott(itt'rlarrt le rapport des
forces entre les puiss{lIr(:(!n ntttt'il,itttrrs et les puissance_s
terrestres nc soltt plrrs vttlttlllrrs tltuts lc conflit mondial.

L'amirnl réllrir:hiI sur un() §ynl,hi:sc dc son 2e Bureau
(amiral Dupré) procluisant lcs statisl,iqucs cornparées
de Ia productiorr du charbon, de l'acier, du pétrole, des
chantiers navals, des fabrications aéronautiques aux
U.S.A. et en U.R.S.S. d'autre part, en Allemagne et
dans les pays occupés d'autre part.

Les officiers très germanophobes qui peuvent appro-
cher l'amiral l' « investissent » jour par jour, en
particulier le général Revers, bientôt chef de l'O.R.A.
(Organisation de Résistance de l'Armée), le contre-
amiral Battet, le commandant Guichard.

Darlan glisse peu à peu dans l'atterrtisTrle. Et le
maréchal Pétain, oubliant que Laval a une « sale
gueule », rappelle au pouvoir le seigneur de Chateldon.

Deloncle 
-suit la même évolution que Darlan. Une

analyse o{Iicielle rédigée après la Libération, sur les
attitudes du chef cagoulard, précise ceci :

« En 1939, ou début L940, pendant la guerre,
Deloncle fit connaître à ses amis du C.S.A.R. que
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la victoire de la France était peu probable et qu'il
fallait en conséquence éviter de sacriûer la vie des
militants de la Cagoule. C'était une propagande
de désertion qui montrait clairement que, chez le
chef de la Cagoule, l'intérêt du parti I'emportait
sur l'intérêt national ».

« En L942, on retrouve le même état d'esprit.
Deloncle ne croit plus en la victoire allemande. Il
retire ses hommes de la L.V.F.r ro voulant pas les
sacrifier pour une cause. perdue, m.ais désirant les
réserver pour une lutte intérieure éventuelle. »

Deloncle .' « Je me suis trompé. »

A la veille du débarquement anglo-américain en
Afriqrrc du Nor«1, IIugèno I)cklnclr: s'ttbilndonne au
dér:oirrngt:trtettt. Il nr: croil, ltlrrs tttt lit pa,fr germanic_a :

« Jo rirri nrris l,rotttpd: », o()ttlic'|,-il à un ami qui, lui,
llrt',pttro I'ttrt'ivt'rtr rlrr grlttr!r'rrl (liraud à Alger. « J'ai cru
orr lrr porrnilrilit,ri rlrr lrr r:ollaboration... »

l'lrrIi'o lcs tL:rrx lnarins, entre Darlan et Deloncle,
ln soliduri [é rnaintient ses liens étroits, solides.
« Marie » est l'agent ultra-secret de l'amiral : si le mot
avait été déjà inventé, .on eut dit la barbouze. Deloncle
est la super-barbouze de l'amiral.

Darlan au pouvoir, nage avec un certain plaisir dans
ces milieux de polices parallèles ou o{licielles.

Il placê des marins à la Préfecture de police de Paris
êt, en tant qu'intendants de police, aux côtés des
préfets régionaux. « Cela vaut mieux que des puceaux
âe sacristie » avance-t-il. Deloncle relève du réseau
ultra-secret de l'amiral. Parfois, le chef cagoulard laisse
échapper qu'il connaît la pensée profonde_-de. Darlan,
persônnage énigmatique s'il en est un. Il tient des
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propos allusifs touchant « son » état-major secret de
Virhy, son brain-trust des bords de l'Aliier. Considé-
rant la marche des événements, l'intelligenco à mul-
tiples facettes du « bottier » de Polytechnique travaille
sur de nouvelles hypothèses militaires et diplomatiques.

Darlan se prépare aussi à changer de camp, par le
coup du ralliement d'Alger. Au surplus, dans. cette
passionnante et dangereuse guerre secrète, un troisièmc
homme, uR marin encore, entre en scène : lo grand
chef du service d'espionnage allemand - l'Àbwehr -l'amiral Canaris, personnage À Ia politiquo ésotérique,
qui joue un indéfinissablc jeu nnt.ihil,lririr:rr.

Les chemincnrctrts dc Curruris sonI tortucux. Com-
ment agit-il ?

« Cnnuris, snnrJ [rnhir t\ ln lettrc, amangera et
dénaUurcra pour s«ls lins lc rcnseignonrcnt originel,
et rc[icrrdra principalement, en amplifiant, celui
qui tend à démontrer une impossible victoire
hitlérienne » (t),

En juill er L942, une liaison s'établit entre Darlan et
Canaris, sur l'initiative de ce dernier (2). Dans le sil-
lage, l'homme à la lueur étrange dans le regard sans
frontières : Deloncle.

Les mobiles, les desseins de Canaris?
Le général Lahousen, oflicier autrichien, « approché »

dès l'Ànschluss, par le S.R, français, I'exposôra après
la guerre devant le Tribunal militaire international de
Nuremberg :

« Je peux vous redire les pensées et les considé-

(1) Cf. général Rrvnr, Revue d'hîstoira ile la second,e guene moniliole,
no 1.

l2l lbid,em

rAcD 
^ 
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t'tttions quo j,, t:onnaissais bien, puisque j'étais
I'urr rlcu ]rlrrs irrl,irncs confidents de Canaris. Son
nl,l,il,rtrlrr llct'*,,rrrrclle peut être décrite ainsi :

« Norrn n'uvolts pas réussi à éviter cette guerre
rl'rrgrr:sr*iorr. La guerre implique la fin de l'Alle-
nurgno c[ de nous-mêmes, un malheur et une ca-
[ust,rophe de très grande étendue. Cependant un
malheur encore pirl que cette catastrophe serait
le triomphe de ce système qui doit être empêché
par tous les moyens ; tel doit être le but suprême
et la raison de notre combat , (t).

Le complot contre Hitler est en marche.

(1) Àrchives o{Iicielles du Tribunal international dc Nürembery,7947.
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CHAPITRE IV

tA PRISON
DES RENCONTRES INATTIINDUBS

Év.l.ux-r,ns-[lrtxs : t.,t (l,tcrrlrl.lc, t,u]H n/,:]lli^tl.x (lonvrcNoLr.Es, LE

Fnon'r l,oltlJt.Auu,:. - - Vlvn t,,t (]rlruMt,Ntt !-_ [,lt Monr oB M,r.nx
Donnov. * lixltr:uttolrs u'r nticr,nMrrNts DE couprus. 

- 
L.a.

syNAR(:urrr 
^NNoNcE 

LRs NATIoNÂLISÀTIoNs pr pnÉprr LA FtN DU

coLoNr^LrsME. 
- 

La « nÉvor.urroN rNvrsrBLE ».

« Darlan? C'est un caméléon ! » s'écrie Loustaunau-
Lacau embastillé. Naçarre le chef des réseaux Cor'
vignolles, s'est lancé corps et âme dans la Résistance.
Fondateur du réseau Alliance, branché sur l'Intelligence
service, il a été arrêté.

L'amiral Darlan informe l' es-commandant Loustau'
nau-Lacau, sous les vemous, qu'il l'a rayé des cadres.
Naçarre s'ofire la récréation de répliquer, par lettre,
à I'er-amiral Darlan : Si vous ne me comptez plus dans
çotre armée, moi, j e ne vous eompte plus dans tnu
marlne.

N avarre arrive au centre d'internement d'Évaux-
les-Bains. Il retrouve les généraux Doyen et de La
Laurencie, l'ambassadeur Bruyère, les parlementaires
Champetier de Ribes et Jarrrmy Schmidt, rapporteur

ü.acp A FAcE 159

général de la Commission des Finances de la Chambre,
lo corrstructeur d'avions Bloch-Dassault, le jeune
6r:r'ivuin Roger Stéphane, et une vieille connaissance
do lu « Cagoule Dr le Dr Martin, chef du 2e Bureau,
« rrrrtôlé » à son tour par Vichy.

Dès son arrivée au centre administratif, Loustaunau-
l.,acau a la surprise d'être accueilli par ses adversaires
rlc 1936 t Edouàrd Herriot, président de la Chambre des
l)riputés, Léon Jouhaux, secrétaire général de la
C.G.T., les députés socialistes Charles Lussy et Eugène
Montel, le secrétaire d'Etat du Cabinet Blum : Viénot,
et le propre directeur du Cabinet de Léon Blum :

Me André Blumel.
« Ah ça ! Par exemple, s'exclaffe Navarre, si je

t:ornptais vous trouver là ! C'est vous, Blumel? Bluur,
I llurnel, Bloch, Worms et Cle, ch bien ! rne voici en
pk:in li'ront populairo t C't:st lo borrrlrrct ! »

Mtrro Ilr:rrioI llc Ho tttottl,t'o l,n$ l,ri:s rassurée : le
l)r Mrrrl,irr, nux « yollx rlo frrkir » Nu,çarre dixit -Ër)uË unR tipnirrro l,uisorr, l,orrlTrro cornrne un maquis,
I'irrr;rrir\1,n. l'llln crrrirrl, lrorrr son mari « un mauvais
lrorrillorr r,. Mrrir lc l)r Martin est un sensible. Cet
nrrr:irrrr rrrnjor, crrgagé volontaire dans un régiment de
dragons, aocorrplit des prodiges pour soigner la patte
cassée d'un oiseau. Prévoyant il apprend le iusse.
Toujours spécialisé dans l; renseignement, il prend
les écoutes de la radio de Londres et il rédige chaque
soir le communiqué de guerre à l'intention de ies
camarades de captivité, Front popu inclus. Il retrace
parfois, en quelques fugitives confidences, l'histoire
de la Cagoule : « II n'y a pas de révolution spontanée,
explique-t-il, de révolution qui n'ait été préparée par
une société recrèto , (t).

(1) Cf. Rsgot StÉpsr.Nr, Chquo lwmme est lté au monde (Sagittaire).
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Au péril de leur vie, le docteur, sa femme, sa fille
introduisent dans la prison des armes et des munitions,
en vue de préparer une évasion massive (1).

Un précurseur,

Loustaunau-Lacau s'installe dans ce milieu très
républicain. « Yive la Commune !» crie-t-il, à ch,acun de
ses passages devant la pièce où I'huutrtttis[o lidouard
Heriiot, un bonnet en petu_do lapilr sur lc r:hcf, analyse
les raisons de la raison d'lrtat.

Navame ne renie rien de son action d'avant-gueme :

« Que serait-il amivé en Europe si le communisme avait
réussi à s'installer en Espagne depuis 1936? » Chacun
ses idées : à compter de cet internement, un des plus
sûrs,. des plus fidèles amis de Navarre devient le
directeur du Cabinet de Léon Blurn, un esprit libre :

André Blumel.

Navarre est enfermé pour un motif précis : précurseur,
il a essayé, au cours d'une mission clandestine outre-
Méditerrânée, dans cette Afrique du Nord dont il
prédit le rôle capital, de faire basculer I'Armée eI,
ôomme il dit, de 

-« remettre en marche le moteur de
la France dans la guerre ». Loustaunau-Lacau a des
idées, bonnes ou mà.rvaises, comme une lapiq" I des

lapins. Capricant, il n'est P_as- un 
_ 
illuminé, ainsi que

ses ennemrs l'insinuent. Oilicier de valeur, d'aucuns
lo tenaient pour le futur généralissime de l'armée
française, à sâ sortie de l'Écolé de Guerre. Bien qtt'anti-
confôrmiste du point de vue militaire - commc l'était

(1) Cf. Roger Srapuxu, Chaque homme est lié au mondc (Sagittaire).

F'ACÊ A FACE ,u1

Pdtuin plus jeune 
- Loustaunau-Lacau est sorti major

rln I'l{.S.{.1., buttant do plusieurs longueurs un au[re
nltl,iuorrforrrrirto : Churles de Gaulle.

In rtuu'hirt,tt i,n| crnale.

^ 
l'amivée de Naçarre, les socialistes d'Evaux-les-

lluins pleurent depuis peu la mort de Marx Dormoy. Le
rninistre de l'Intérieur du Gouvernement Blum, qui
avait démasqué la Cagoule, a été tué dans l'hôtel
le Relais de l'Empereur, à Montélimar, où il était
nssigné en résidence surveillée. Une sorte de machine
infernale a explosé sous son lit, à l, h 30 du matin.
Spectacle affreux : de la tôte de Dormoy subsistent
qrrelques débris de rnatièrc cd:rébrule au plafond. Une
hello 

- [illo, u]lo actrico blotrrlo ttt t:upi[cuse, qui se

Jlrrrrlrriruit, r\ Vichy rlrrrrr (.'rr.,r l)o,utt:s au chapeau çert
u qirldr ttttn rirlrtipn rlo jr:ultr:s rk!rrrobilisés à commettre
Ita l,l,nrtl,n l,. ' ' '

I liut,rlritlrrr:rrrcnt, la mort de Marx Dormoy est imputée
ù la Cugoule. Cependant, jamais la responsabilité du
C.S.A.Ii. ou de son succédané n'a été prouvée (1).

(1) A la Libération, Ies deux instructioirs 
- 

affaire de la Cagoule, assas-
sinat de M. Dormoy 

- 
fulspt menées parallèlemerrt, mais la procédure en

fut distincte.
Le 27 novembre 7946r le Gouvernement cita Marx Dormoy à I'ordre de

la Nation, en ces termes :

« Ardent patriote et grand serviteur du Pays qui, dès juillet 1940
prit position contre le Gouvernement de Vichy et conserva toujours
une foi inébranlable dans la victoire finale. Arrêté le 25 septembre
guivaut commo chef do l'opposition dans l'Allier et adversaire résolu
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L'initiative revient à un petite bande, dans laquelle
se trouve un mélange de cagoulards, un ex-G.P., un
Français membre du-S.R. franquiste pendant la guerre
d'Espagne, un soldat des corps francs de la gueme L940,
corr.ràri de citations. Une liàison au moins existe avec
les « Chevaliers du Glaive » à Nice. A Paris, Deloncle
se vante du « coup ». En réalité, il s'agit d'un crime
de cagoulards, non d'un crime de la- Cagoql.. .Yt
« chef i a donnê l'ordre, {ui n'a jamais pu être identifié.

Les néo-activistes, les âoriotiÀtes ont pris une gra.lde
par.t au meurtre ainsi qu.'e1 témoigltera, aJrrès.la Libé-
iation, un sous-o[Iicier-do lu « Lé[iorr des Volontaires
français sur Ie front de I'list » (irrterrogatoire du 20 dé-
cembre 194ô à Ânnr:cy) :

« lJn 1.941,, je me suis engagé à la L.V.F., e-n

qualité d'adjüdant'ch_ef, _j'étais secrétaire de
l;état-major -àu colonel Labonne. C'est en cette

du fascisme, il fut lâchement assassinè le 26 juillet 1941, après avoir
toujours donné le plus bel exemple d'esprit do sacrifice'

« Fait à Paris' le 27 novembre 7946' 
« Georges Broeurr.

« Par le prêsident du Gouvornement provisoire de la Républiquo.
- 

1' nîi::ï *: J;:î'i',î"'
Sous l'occupation, la nouvolle de l'asgassinat tlo M. L)ormoy fut d'abord

tenue secrète. En 1948, Me Blumel, avocat do Mllo l)ormoy, dorttra loc-

ture de ce télégramme adressé àl'Action française, et oxLraiü tlor urcltivos

de la Sûreté nationals :

« De Pujo à Charles Maumas.

« Censure intordit imprimer Assassinat, mair sculomelt mort

Marx Dormoy. Souhaitons que cet attêntat commis par borrrlo connue

êt couverte pâr étranger R'ouvre pas ère sanglante int6niour de notre

malheureux pay§. Àmitiés. »

FÀCE A FÂCE 163

qualité que j'"i pu connaître bien des choses
(:oncernant la L.V.F. J'ai fourni à maintes reprises
divers. rapports relatifs à l'activité de notre
organisation dans la Légion.

« Au début de septembre L944, j'^i donné un

F'ig. 10. * Éilouaril HenioL
(L'CEuvre, 14-1-1938).

rapport au 2e Bureau et un autre au commissaire
Sertillange, chef de la 7e section des Renseignements
généraux. Ce rappor! co_mportait doule pages
mentionnant tous les détails de ce qui s'était paisé
dans la Légion.

« Dans ce rapport liguraient les renseignements
que j'avais donnés au sujet de l'a{Tai-re Marx

ormoy.
« Je tiens à rrous répéter intégralement les

w



162 l'Ersrornn sncnÈtn

L'initiative revient à un petite bande, dans laquelle
se trouve un mélange de cagoulards, un ex-G.P., un
Français membre du-S.R. franquiste pendant la guerre
d'Espagne, un soldat des corps francs de la gueme L940,
corr.ràri de citations. Une liàison au moins existe avec
les « Chevaliers du Glaive » à Nice. A Paris, Deloncle
se vante du « coup ». En réalité, il s'agit d'un crime
de cagoulards, non d'un crime de la- Cagoql.. .Yt
« chef i a donnê l'ordre, {ui n'a jamais pu être identifié.

Les néo-activistes, les âoriotiÀtes ont pris une gra.lde
par.t au meurtre ainsi qu.'e1 témoigltera, aJrrès.la Libé-
iation, un sous-o[Iicier-do lu « Lé[iorr des Volontaires
français sur Ie front de I'list » (irrterrogatoire du 20 dé-
cembre 194ô à Ânnr:cy) :

« lJn 1.941,, je me suis engagé à la L.V.F., e-n

qualité d'adjüdant'ch_ef, _j'étais secrétaire de
l;état-major -àu colonel Labonne. C'est en cette

du fascisme, il fut lâchement assassinè le 26 juillet 1941, après avoir
toujours donné le plus bel exemple d'esprit do sacrifice'

« Fait à Paris' le 27 novembre 7946' 
« Georges Broeurr.

« Par le prêsident du Gouvornement provisoire de la Républiquo.
- 

1' nîi::ï *: J;:î'i',î"'
Sous l'occupation, la nouvolle de l'asgassinat tlo M. L)ormoy fut d'abord

tenue secrète. En 1948, Me Blumel, avocat do Mllo l)ormoy, dorttra loc-

ture de ce télégramme adressé àl'Action française, et oxLraiü tlor urcltivos

de la Sûreté nationals :

« De Pujo à Charles Maumas.

« Censure intordit imprimer Assassinat, mair sculomelt mort

Marx Dormoy. Souhaitons que cet attêntat commis par borrrlo connue

êt couverte pâr étranger R'ouvre pas ère sanglante int6niour de notre

malheureux pay§. Àmitiés. »

FÀCE A FÂCE 163

qualité que j'"i pu connaître bien des choses
(:oncernant la L.V.F. J'ai fourni à maintes reprises
divers. rapports relatifs à l'activité de notre
organisation dans la Légion.

« Au début de septembre L944, j'^i donné un

F'ig. 10. * Éilouaril HenioL
(L'CEuvre, 14-1-1938).

rapport au 2e Bureau et un autre au commissaire
Sertillange, chef de la 7e section des Renseignements
généraux. Ce rappor! co_mportait doule pages
mentionnant tous les détails de ce qui s'était paisé
dans la Légion.

« Dans ce rapport liguraient les renseignements
que j'avais donnés au sujet de l'a{Tai-re Marx

ormoy.
« Je tiens à rrous répéter intégralement les

w



164 r,'gtstotnB sncnÈtn

mêmes phrases figurant sur ce rapport' Elles consis-

tent en cecr :

« Le L7 ou t8 novembre L94L, au villag-e de

ustinowska en- Russie, Iors de la montée de la
i;Ài;; "àrt 

le front, âlor. ,qX ;,o,1t étions dans

""8 
o isba », où se formait le P.C. du régiment et

otr-." iro,rruit Doriot, en compagnie d9 Jacques

Delers en conversation, j" *. trôuvais là également

faisant semblant de tiavailler et écottttrnt «:ette

lo""...ation. ii *'u été pernris d'ctttt:trtlrc ceci :

« Doriot a.*ura"it à'Jû«:,1,'r,* I)t:lr:r's de lui
fournir quelques prtlcisittlts ttlll' I'a[[t:trtat contre

Mu.* Doi*oy. Jut,lttcs- t)clr:t's (q'i é1qit membre
â" p.l'.F., *',,r'g,'ttl,'t\ la l'rigion' et faisait partie
à- r;alri-,ii,,j,i,'",1,, r:olottt:l t,àbonne), 3. répo.ndu :

--u- 
Q,,,,r,,1 i,.r,,*, sollllll(:s trrrivés à Montélimar'

avcoil,,,,* horrrrrrr-:s cI rltrrrx [r:rrttttt:s qtri rt'accom-
Dagttiticttt, Itolls avorls pris dotrx chittttbres à

i;Lâ;;i 
-ài 

los."it N{arx 
^Dor*ov. J'li dgià ..+'

;;;;;re foiso fosé la bombe to"t l'oreiller du

iii-"tr-àitrii aoimir Marx Dormoy. Cette bombe

;;" prt fà".tio"1é. Voyarrt cela, ig. Tt, suis aflilié
avec un garço, d'hôt.l {ui s'occupài-t de la chambre
de Marx Dormoy et *oy.,"a'ï finance, j'ai p.u

pénétrer dans la chambre à Dorm-oy et la nurt
5;i;;;;; Jéû; une deuxième bombè qui celle-là'

a fonctionné ».

« Doriot après cet entretien l'a félicité en lui
disant: - ,r

« Je te félicite de la manière dont tu as opcre,

mais à notre rentrée en France, il y aura beaucoup

de travail qui t'attend. »

« Après .à, puroles, ils se- lo.nt quitt'és'
u Lô lendemàin, nous « faisions mouvcment ))

,"* tr 
"iif"g.- 

â.-'Xo"omikaloskoyé )). C'était le

FÂCE A FACE 165

le 22 novembre L941,. Une nouvelle conversation
cntre Doriot et Jacques Delers, Batifol et Scapula
ct Demeure (secrétaire particulier de Doriôt à
la Légion) avait trait à- certains éléments dou-

Fig. 11. - Jacques Doriot.
(L'Humanité, B-10-1 gg7).

teux se trouvant dans Ies rangs de la Légion.
« Au cours de cette conversation, j'ai entàndu

Doriot dire :

« Si vous trouvez quelques-uns de ces éléments,
n'hésitez pas à les exécuter. »

« Le lendemain, cette consigne devait, hélas,
être exécutée. Le sergent Delers était abattu lé
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23 novembre à t5 heures. On a trouvé son cadavre
en dehors du village; il avait été tué par une rafale
de mitraillette dans le ventre. On t'a iamais rien
su quant à l'auteur de cette exécution. »

Les loups de Russie se ma,ngent entre eufi-

Les règlements de comptes sont d'ailleurs fréquents
à la L.V:F. Les rafales âe mitraillettes partent faci-
lement. Le sous-officier poursuit à ce suje[ :

« Je mentionne égalcment qu'à I)eba, un sergent
nommé Muyard, I'.P.F'. acharné, a été tué au
champ do tir de- I)cbar Psr un nommé- Coste, de
son vral norn Morisseauï, de Paris. Je suis sûr
que Morissr:itux u exécuté volontnirement Muyard.
Cependant, ce[to rafale était dcstinée à Doriot.
Morisseaux rne l'a aflirmé lui'même. A son tour,
Morisseaux a été condamné à mort et exécuté.

« A la suite de cet incident, Jacques Doriot en
Dersonne m'a dit :' ,, Delers ne m'avait jamais dit que Muyard
faisait partie de l'équipe qui a fait sauter Marx
Dormoÿ. Mais j e grlis- à -p", près certain qu€
Muyarà avait pârticipé à èet attentat à Monté-
limar. »

Quant à Jacques Doriot, (qri. ^devryt être tué en
Ailàmagne où il s'était réfugié in L944, fuyant I'avance
alliée) i"l note dans son « Journal » inédit :

« Cette nuit, je suis allé à la 7e compagnie,
saluer la dépouilie de Jacques Delers, tué acci-
dentellemerrî en chassant 

-des poules entre les

isbas... C'était un beau garçon énergique, - issu

FACE À FACE T67

du groupe 
- 
des terroristes marseillais à gui

I'on doit I'exécution de Dormoy. » (Page 34,
chapitre vrr « Vers le Front ».)

l-,e clair de lune de Bougival.

Partagée dans le cas Dormoy, Ia responsabitité de
Ia Cagoule elt entière dans l'aIÏaire de Mme Massé,
prénommée Tania.

, Inylteu,pT un.ca$oulard à une promenade en auto
du côté de Bougival, cette personne imprudente ter-
mina l'itinéraire par une chute dans la Sêine, le corps
enveloppé dans un sac à charbon, entouré de fils âe
fer et lesté de grosses picrres.

Sur l'affairo Massé, les rlcrrriirres [ir:hes de rensei-
[In(]rn(]nl,s^rd:rligdres r] Vir:lry pnr lc l)r Martin avant son
rttrvoi ù llvnrrx-lcn-llnilrs nllporl,r:rrt. dcs indications :

r llérrniorr rlrr ll.N.l). à Paris. Tandis que Déat
nppr,orrvrril, rlo ln tôte, l'orateur a{Iirma gue le
It.N.l). n ln J)rouvc que Mme Massé a été assaisinée
J)ur rlos éléments du M.S.R. Mme Massé, dit
I'orateur, fut supprimée le jour où Déat sortit
de l'hôpital. Elle voulait, en e{Tet, aviser celui-ci
que I'instigateur de l'attentat de Versailles était
Deloncle , (t).

Àutre fiche Martin, en provenance du M.S.R,
« L'afÏaire Massé passionne toujours les AIIe-

mands. L'inspecteur Weber aurait constitué un
dossier contré Deloncle. Déat serait au courant

(1) U s'agit de la tentative do revolvérisation de Laval et de Déat.
A la date de la réunion mentionnée par le Dr Martin dans ses fiches,

uno rupture est intorverruo au sein du « Rassemblement national popu-
laire », qui aboutit au départ de Deloncle et du M.S.R.
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chapitre vrr « Vers le Front ».)

l-,e clair de lune de Bougival.
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rttrvoi ù llvnrrx-lcn-llnilrs nllporl,r:rrt. dcs indications :
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mands. L'inspecteur Weber aurait constitué un
dossier contré Deloncle. Déat serait au courant

(1) U s'agit de la tentative do revolvérisation de Laval et de Déat.
A la date de la réunion mentionnée par le Dr Martin dans ses fiches,

uno rupture est intorverruo au sein du « Rassemblement national popu-
laire », qui aboutit au départ de Deloncle et du M.S.R.
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de ce dossier et il aurait demandé à l'ambassade
son arrestation. Cette Mme ]llassé travaillait pour
les Allemands et pour l'I.S. »

Sur cette affaire mystérieuse, troisième fiche du
« toubib », qui appelle un chat, ür chat :

« Nous avons signalé, par la note 10.066,
l'activité de Mme l{assé t"i dirigeait au sein
du M.S.R., la section d'Entraide féminine fran-
çaise. Nous avons insisté sur ses relations fréquentes
àvec la police politique allentande, ainsi que ses

penchanis poui la- boisson ct lcs « partouzes ».- 
., Elle préten«lait avoir été la secrétaire de

Degrelle. » (1).

Marcel Déat, pour sa part,, écrit dans son « Journal »

inédit :

« 27 novembre 1941 Visite du commissaire
Biget. Ce matin, le fonctionnaire préposé à I'affaire
Missé indique que son enquête est terminée- et que
la culpabiliié de Deloncle ne faisait aucune doute...
On và voir les suites (1" corps de Mme Massé a
été découvert à l'écluse de Bougival le 8 oc-
tobre L94L). Une conviction s'ancre immédiate-
ment : c'est une exécution du M.S.R. »

Un pavé dans la ma,re-

L'enquête policière concernant la mort tragigue.de
Tania Mrs.é intéresse cependant beaucoup moins
Marcel Déat que son enquête personnelle sur la Synar-

(1) Léon Degrelle, chef du parti contre-révolutionnaire « texiste », en

Belgique.
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chie. Pour l'ancien ministre de l'Air, aucun doute ;

ln Synarchie existe.
C'est à cause de la Synarchie que le Dr Martin a

ril,é embastillé par Vichy r Méphisto a lancé son pavé
dans la mare en diffusant de la littérature clandestine
touchant les activités d'une mystérieuse congrégation
secrète. Le rapport a été envoyé à toutes les missions
diplomatiques. Le maréchal Pétain lui-même en a été
saisi. L'amiral Darlan en a demandé communication.
A Londres, Ie général de Gaulle a vu le document arri-
ver sur son bureau. Tous les S.R. se mettent en cam-
pagne. Les Allemands ouvrent une enquête à Paris,
pensant découvrir une ramification de la « Judéo-
ploutocratie ».

Sur les bords de l'Allier, gros rernous. La cuvette de
Vichy entre en ébullition.

Qu'est la Synarchie? A ffabrrlntion? Itéalité? Ser-
pont do rner? Monstro dtt I,or:lt-Ncss? Canular? Com-
ploI rl'orrrllrcs? lin[repriso «lr:r:ul[c d'accaparement de
l'ûlrrt,i' l,'nrn(:-nulç()rrrr,,rie dc la technociatie? Com-
lltrgttio rln .lrirttn lrrir; ttr:i)

Lu Sylrnrr:lric, sclon Ia définition classique, est
« I'uul,oril,é cxercée par un groupe de personnes D,

la gestion simultanée de plusieurs princes qui nous
gouvernent, et administrent les diverses parties d'un
Ltat.

Le rapport circulant sous le manteau à Vichy porte
le titre suivant : « Rapport confidentiel sur Ia Société
secrète polytechnicienne, dite M.S.E. (Mouvement
synarchique d'Empire. » Il définit les buts :

« Le mouvement synarchique est un mouve-
ment de caractère international, né au lendemain
du traité de Versailles,- financé et dirigé par
certains groupes financiers appartenant à 

- 
la
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- 
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Haute Banque internationale. Il se propose esser-
tiellement de renverser, dans tous les pays où
ils existent, les régimes parlementaires, jugés
insu{fisamment dévoués aux intérêts de ces groupes
et par ailleurs trop di{ficiles à manæuvrer en raison
du nombre étendu de personnes dont il convient
de s'assurer le concours. »

Pour le bon peuple, quatre mots résument grossiè-
rement le tout : les Deua cents familles,

Sous le régime de Vichy, la Synarchie est accusée
d'avoir mis la main Bur los lcvir:rs de commande de
l'État, en particulier por I'irrl;crrnérliaire des Comités
d'Organisation ctrargés do nlpartir les matières pre-
mleres.

Dans sa documentation, le I)r Martin (et les synthèses
de police qui suivent) ont utilisé le « Pacte synarchique
révolutionnaire )), rédigé en 1938, dont l'édition ori-
ginale s'ouvre sur un avertissement comminatoire :

« Toute détention illicite du présent document
expose à des sanctions sans limite prévisible,
quel gue soit Ie canal par lequel il a été reçu.

« Le mieux en pareil cas est de le brûler et de
n'en point parler.

« La Révolution n'est pas une plaisanterie,
mais l'action implacable régie par une loi de fer. »

Fort intéressant, d'ailleurs, ce texte de 1938 : il
annonce une nouvelle vague de nationalisations, sous
la forme des « socialisations nécessaires » gue doit
guider l'État dans la marehe vers l'ère synârchiste,
initiatrice de la révolution des temps modernes. Le
Pacte prédit « la fin du colonialisme français ».

La Synarchie préconise la méthode de « la révolu-

FÂCE À FÀCE I7I

t,ion invisible D, de « la révolution p""' lu haut ».

A Vichy, à Paris, voire à Londres, les Synarques
xorrI dénoncés dans leur volonté de puissance, dans leur
l,rrr:üique gui consiste à placer aux postes-clés du gou-
vr;rnement leurs afliliés, recrutés dans les séminaires
tlc l'inspection des Finances,- de l'École polytechnique,
tles Sciences politiques, de I'Ecole centrale et de I'Ecole
normale supérieurè. L'action nationale des Synarques
cst censée s'articuler autour de certains trusts inter-
nationaux,

Les a,fres d'intérêts.

Les textes qui circulent ainsi à Vichy constituent
des documents d'intoxication : ils rappellcnt les soi-
disant Protocoles dos Sages de Sion, Ilible de l'anti-
sémitismo. S'ils oxist,aiont, les Synarques ne couche-
raient pns lcrrrs itlries pnr {:crit. (lcla dit, l'élimination
drr pnrlrrrrrotrl,urisrrro fuvorise évidemment I'omnipo-
l,r,rrr:à rlos t,cr:lttrir:iong r:[" dcs technocrates.

lros grrrrrrJs uxes d'intérêt sont une réalité quoti-
tlir:nne, qui rlébouche naturellement sur des ententes,
des comrlunautés, des rencontres, des solidarités. Il
n'est pas possible d'aller plus loin dans l'analyse, à qui
entend rester dans le domaine des certitudes et sur le
terrain des réalités.

A un Synarque, le propos de Disraéli est prêté :

« Le monde est mené par des gens que ne sauraient
imaginer ceux dont l'æil ne plongo pas dans les cou-
lisses , (t).

Pourquoi, comment le Dr Martin a-t-il lancé la
bombe au plastic de la Synarchie?

(1) CI. Roger Psynrprrrr, les Fils ile la Lumière (Flammarion).
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Un rapport o{ficiel, rédigé après la Libération au
terme d'uàe longue enquête, l'explique ainsi :

« Au cours de la perquisition effectuée au domi-
cile et dans le bureau du Dr Martin à Vichy, une
correspondance concernant la Synarchie fut dé-
couverte. Intemogé, le Dr Martin déclara que depuis
près d'un an, il s'eIÏorçait de recueillir le maximum
âe renseignements sur cette organisation qu'il
considérait comme étant au service de la haute
finance juive et dirigée, de ce fait, contre le gou-
vernement du maréchal Pétain.

« Il fut établi, à cctte époque, que le Dr Martin
avait donné des ordres à tous ses collaborateurs
pou1 diffuser abondamment, 

""ts-i 
bien dans les

services olliciels que dans le public, des extraits
du pacte Synarchique d'llmpire, suivis ou précédés
de commentaires sur les aspirations de ce Mou-
vement, contraires, selon lui, à l'esprit de la Révo-
lution nationale. Ce sont ces faits connus de nom-
breuses personnes qui, par la suite, accréditèrent
la version selon laquelle l'organisation de la
Synarchie avait été révélée au maréchal Pétain
par le Dr Martin. »

Après I'arrestation du Dr Martin, les perquisitions
se multiplièrent, pendant un temps, du côté allemand
et du côté français, personne ne sachant si la fanto-
matique Synarchie travaille dans I'intérêt anglais,
ou bien dans le sens du nouvel ordre européen.

Le directeur du Cabinet du maréchal Pétain, d,
Moulin de Labarthète, lui-mêrne inspecteur des
Finances, conclut, somme toute, que Turgot, dans le
sillage des physiocrates, était à sa manière un sy-
narque.

FÀCE A T'ACE

(Jne société d,e pensée et d,'intérêts.
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Llun des rapports clandestins (plusieurs versions
cireulent) a{firme qu'avant la guerre, la Cagoule a
été l'instrument de la Synarchie, la troupe de choc :

« En 7937 ,les a{filiés du Mouvement synarchique
étaient fsrt nombreux déjà en place au sein et à
la tête des grands orgaâismeJ de l'État. Mais
le C.S.A.R. échoua dans sa tentative insurrec-
tionnelle de prise du pouvoir (arrestation de
Deloncle le 25 octobre L937 . ))

Quels éléments sérieux retenir, en définitive, des
épisodes de la « révélation » synarchique?

Le polytechnicien l)clonclo n'û jurnais ricn confié
à ce sujet.

L'honrrne le plus procho rlr: « Murio » dans le brain-
tnrsI rle Iu Cagoule a roçu rlrlrrx scules conlidences de
Horl r:lrt:f :

« Mrrirr[rrlrrrrrl,, rlit un jour Deloncle, j'", suis
str : il r:xisl,r: r.rn cercle, un cénacle gérant des
irrtt!r'ô[s considérables, qui semble avoir les mêmes
objectifs que nous en matière d'organisation de
I'Etat et de l'Europe. C'est à la fois une Société
de pensées et d'intérêts très fermée. Je cherche
une ouverture. Je veux savoir où ces gens vont.
En outre, du point de vue financier, cette alliance
peut nous apporter une aide substantielle. »

A quelque temps de là, Deloncle revint sur le sujet:
« Ça va. Maintenant, j'"i un contact. »

Deloncle s'amêta sur le bord de la confidence (1):

(1) L'enquêto sur la Synarctrie a été reprise en 1951 par la Commission
d'enquête parlomeutaire sur los ôvénomeuts do guerre.
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CHAPITRE V

tA MORT DU CONDOTTIERE

Lps tnors MÀnINs. --- Clxrtnts I.tlNtlltclttt trtlÀIlLR. 
- 
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EN MrssroN sucnùtn otlrnu-PvnûxÉns. Rrcnrncsp D'ou-
vgnrunrrs vrillg uNE palx r)I,: coMpRoMIs â, r.'Ounst. 

- 
La pls'

§EPORT. 
- 

I.IUTT rIUUNDg DU MATIN : LÀ GE§TÂPO.

Les Alliés débarquent en Àfrique du Nord. Darlan
se rallie aux Anglo-Américains, peu enthousiastes de
la recrue. Dans lttat-major d'Bisènhotver, on parle du
« nutois Duant ». Conliânt en sâ roublardise et en son
étàile, l'dmiral compte finasser. Il est revolvérisé Par
le jeune Bonnier de La Chapelle, plus adroit que Co-
lette dans sa tentative contre Laval.

A Vichy, Laval ordonne une perquisition dans la
villa de Darlan, située sur les hauteurs de la ville. A
en croire la presse de Paris, sous contrôle allemand,
Ia perquisition permet de découvrir à défaut de Pa-
piers, dix-sept uniformes de grand-amiral (t)..- A Paris, le S.D. allemand (Service de sécurité), col-
naissant depuis longtemps le rôle soutemain de- « la
barbouzu , à* Darlai, "riêt" aussitôt Deloncle. É.or-
tons l'un des collaborateurs de « Marie » (Interroga-

(1) Jean Ger,rmn-BorssrÈnr, le Crapouillor, Histoiro de la guerre.
t74

toire rlu 10 juillet L945 par la Surveillance du Terri-
l,oiru) :

« Eugène Deloncle fut arrêté par le S.D. de
Paris, e_n novembre L942.I\{me Delôncle ayant fait
demander au S.D. des explications sur les motifs
de l'arrestation de son mari, il lui fut répondu
par le colonel Knochen, chef du S.D. pour toute la
France, qye ce dernier n'avait pa§ Été arrêté,
mals simplement interné pour sa §écurité person-
nelle.

« En réalité, il avait été arrêté en raison de ses
attaches avec l'amiral Darlan, lequel à cette
ép-oque-là, venait de pâsser dans le camp. des
Alliés. Deloncle, ancien- offi.cier de marine et ingé-
nieur du génie maritime,-était resté en liaison toit-
tante aeec l'amiral Darlan pu,r l'inte.rmtldiaire d'un
secrtlte,irc purtiuilicr de atliti-t:i ttrr,i çcnait résuliè-
renutnl çoir l)olunr:la utt, sitrgtt i,i M.S.R., 8î, rue
§rurlrut- l,rtatütns ù l'uri* (lXo). »

.. Lillérê, l)nhrrrrrln r:rrrti,rro l'évolution politique que
l)arlnrr nvrriI r:ruurrcrrcée avant sa môrt. Delon'cle
roxl.o rur r:onl.ucl, étroit avec les éléments anti-nazis de
I'Abwr:lrr, irrstallés à Paris, Hôtet Lutétia, L,amiral
canaris,- .Lrf du -contre-espionnage allemand, télécom-
mande de Berlin l'action o-cculte."

an cosmopolite en uniforma.

canaris est un personnage presgue indéchiffrable.
D'amiral à amiral, il a établï dei ,apports directs avec
Darlan. Dans le -sillage de I'amiral, mais toujours dans
l'ombre : Deloncle.

Mince, glasi malingre, Canaris n'offre pas le portrait
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CHAPITRE V

tA MORT DU CONDOTTIERE
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exemplaire du pur Aryen. Le type physi_qqe serait
plutôi levantin. L'origine lointaine est hellénique.
Canaris est surnommé « le petit Grec ».

Ce militaire mystique, fâtaliste à I'orientale_, appar-
tient au genre bohemè intellectuel, plus_qple à la sPécu'
lation cérébrale qu'à l'action directe. Il déteste I'uni-
forme, la violencè, les S.4., les S.S. Lors de la guerre
d'Espagne, il a installé dans le gamp _franquiste la
« LO§ion Condor », qui procura un banc d'essai incom-
prrible aux pilotes àllemands d'aviotrs et de chars. Il
âimait parcoürir lcs hauts plutcaux cas.tillans, goûter
les vins'et Ies fromages, saluer à I'hitlérienne les trou-
peaux de moutons :-« On ne sait jamais, disait-il, s'il
,'y 

" 
pas parmi eux un personnage important. »

trrrï"it'méprise les hommes, reporte son affection sur
des bassets ro-ux : « Eux, du moins, ils ne me trahiront
pas. » Son valet de chambre est Mohammed l'Algéri-en.' Chaque victoire hitlérienne consterne Canaris. Les
succès àe Rommel, par exemple, provoqucnt en lui une
véritable crise de'nerfs : il§ prôlongent le conflit et
aggravent les conditions du désastre final."5o, collaborateur, le général Lahousen, grri d91aft
déposer au Tribunal inteinational de Nüremberg (t) le
dépeint ainsi :

« Se contredisant touiours dans ses ordres,
injuste, lunatique, impéttétrable, .- 

il témoignait
cependânt de qualités 

- 
intellectucllcs et surtout

môrales qui le àettaient bien au-dessus des mili-
taires dü type courant, oü des -.marionnettes
qu'étaient, pour la plupart, ses collègues ou ses

supeneurs.
o A *.s yeux d'Autrichien, il ne faisait nulle-

(t) Voir IIe Partie, chapitro rrr.

FÀCE A FÀCIi 177

mcnt l'effet d'un ollicier allemand, mais plutôt
d'un cosmopolite en uniforme d'amiral (...). Le
goûrt des déplacements était devenu une sorte de
rnanie chez Canaris. Tel Ashaverus se fuyant
soi-même et fuyant les autres, il courait de lieu
en lieu, semant l'inquiétude et le désordre (...).
Je n'oublierai jamais l'amertume qu'il éprouva
à la vue de Belgrade, fumante et encore emplie
de l'odeur des cadavres. »

Ce militaire incroyable, qui a horreur du sang, €ffi-
pôche le meurtre des généraux \Meygand et Giraud,
cnnemis jurés du Reich, dont les nazis veulent se
tlébaruasser sous I'occupation. (Archives du Tribunal
irrt,ernational de Nuremberg, « Opération Gustav ».)

l)eloncle osstr,io tkt joi,rtdro l'éhil-rtttr.jor Giru,ud.

lrr!É Ërrt'vimrn llrrririrrtrr rlc (lrrtrrrris fournissent, à l'insu
rle la Gerlalror un lrnËHr,porl, ir l)cloncle, dès L943, pour
te rottrlltr fln l,lnPrrHno. (lrrrvcrt, par le Doktor S..-, du
rrr»rl,r'n-flr;rionrurg(! rrllr:rrrand en F'rance, « Marie » prend
t:orrl,rrcl. rrvrrr; rlcs agcnts alliés, et rencontre même sir
Su rrr rrcl I loarc, l'ambassadeur britannique en mission
spécialc (t).

« Marie » est chargé par les conjurés de l'Abwshr. - sa

({) Sir Samuel Hoare écrit dans ses lÿIémoires (édition Lo Vent du
Large) : « Il me parvenait sans cesse des informations de source germa-
nique, annonçant que Staline était en train de négocier avec Ilitler une
paix séparée et laissant prévoir que si nous ne prenions pas nous-mêmes
l'initiative de rompre avec la Russie, les Russes ne tarderaient pas à
rompre avec nous. (.....) Que la guerre s'achevât seulement sur le front
occidental et Hitler ne demanderait qu'à poursuivre à I'Est, avec I'aide
de l'Angleteme deveuue son alliée, la croisade anti-Komintern qu'il avait
entreprise. o
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liaison avec les complots qui aboutiront à l'attentat
contre Hitler le 20 juillet L944 - de sonder les Anglo-
Américains en vue d'une paix de compromis. L'airêt
des hostilités à I'ouest permettrait à 

-la 
\Mehrmacht

de régler son compte, sur le front oriental, à I'Armée
rouge.

Cette perspective séduit Del_oncle puisqu'elle _rejo_int
sur un point, Ie vieux plan de l'Internationale blanche :
l'Allemagne trouvera son espace vital à l'est.
_- D'Espagne, Delonclc pressc, supplic, adjurc Ies amis
{'antan qu'il conserve dans I'entourage du général
Giraud à Alger, de venir prendre contaèt avec -lui, au
cours de I'une de ses missions hors des frontières fran-
çaises (1).

Rumeurs en Espagne.

Dans le monde diplomatique, Ies rumeurs relatives à
une éventuelle entente anglo-américano-allemande se
développcnt, en dépit de la proclamation des Alliés :

la capitulation sans conditions de l'Allemagne nazie
sera exigéc.

A Vichy, un câblc confidentiel parvient, dont voici le
texte :

« Barcelone, le 3 rrovcrnbro 1943. Certains Es-
pagnols de Barcelone, en liuison ét.roite avec les
éléments anglo-saxons de la région (consulats et
Services secrets) * gui, fin octobre L942, avaient
laissé entendre à certains de leurs intimes, âppar-
tenant à d'autres grandes familles espagnoles,
qu'il se passerait des Iaits nouveau* essenî,ieii dani
le mois courant au point de vue militaire et, plus

.

(1) te qontact n'aura par lieu.

FACE A FACE l7g

prêcisément, que les Anglo-Américains devaient
uroossamment débarquer en Afrique du Nord *
nrnoncent ces, jours-ci 

.r1-rr'une enfente anglo-alle-
rrrande est sur le poi.t, d'ôtre conclue, qui cfianÀ"*
Ia face de Ia guerre ct l'uspect de la menace bol-
chevique. »

,, 
Lu pénins ,le ibérique. esü truflée par Himmler

d'agents de Ia Gestap,o, qtri, dclrrris dcs môis, surveillent
canaris, cherchant la' pr.*irvc'de ses manæuvres. IIs
soupçonnent fort I'Abwchr de délivrer des faux passe-
pqrys 

- 
à -des agents chargés de s-ondages au vuii.r",

à Madrid, à Liibonne, à B"erne, à stockiolm. Ilr ."rr"ri
que le _calcul d'une partie d; la \Mehrma*rrr Lrt 

-àï
sauver l'Allemagne en abattant le Führer.

Les déplaceménts de Deloncle 
-ne- 

passent pas ina-
pgrçur. -saisir, le passeport du chef ^cagoulaid, . .rt
rléteni. I'une d-cs preuves du je, t.orrblc Ee Crrr"ri.. 

---
Urr soir,, « Mulii: » rcçoit r\"I)uris l,un d,e.*. prr.fr.,

pul,unl,n, ù rlri il conlio Hos lrr.ojcts. Il précise :

« .l'rri rlrljrl ..rrri* u, copieux rapport de 2b0 pases
H.ur rnn pr.rirrrirlr,rrLr: rrrission à nos-amis ailemàrir.
Jo rcpurs dornain pour l,Espagne. »

L'heure du laitier.

Le lendernain ryatln, in entremis, à I'heure familièredu laitier dans le xÿI" arrondis'r.*."i, un colonel
{..1" Gestapo surgit, en civil, a""" i;àror.r.*ent delJeloncle, accompagné -de tueurs qui diisirnulent lesmitraillettes soui tei gabardrnes.

-,!,fq"ipe, 
prend l'eicalier de service. Les policiers

pénètrent dans Ia cuisine. Louis, dix-huit ans, fe Iil, dÀ
Deloncle, se précipite dans tu ,t aÀu;;;. ses parenrs,



178 ItursrorRp srcnÈrr

liaison avec les complots qui aboutiront à l'attentat
contre Hitler le 20 juillet L944 - de sonder les Anglo-
Américains en vue d'une paix de compromis. L'airêt
des hostilités à I'ouest permettrait à 

-la 
\Mehrmacht

de régler son compte, sur le front oriental, à I'Armée
rouge.

Cette perspective séduit Del_oncle puisqu'elle _rejo_int
sur un point, Ie vieux plan de l'Internationale blanche :
l'Allemagne trouvera son espace vital à l'est.
_- D'Espagne, Delonclc pressc, supplic, adjurc Ies amis
{'antan qu'il conserve dans I'entourage du général
Giraud à Alger, de venir prendre contaèt avec -lui, au
cours de I'une de ses missions hors des frontières fran-
çaises (1).

Rumeurs en Espagne.

Dans le monde diplomatique, Ies rumeurs relatives à
une éventuelle entente anglo-américano-allemande se
développcnt, en dépit de la proclamation des Alliés :

la capitulation sans conditions de l'Allemagne nazie
sera exigéc.

A Vichy, un câblc confidentiel parvient, dont voici le
texte :

« Barcelone, le 3 rrovcrnbro 1943. Certains Es-
pagnols de Barcelone, en liuison ét.roite avec les
éléments anglo-saxons de la région (consulats et
Services secrets) * gui, fin octobre L942, avaient
laissé entendre à certains de leurs intimes, âppar-
tenant à d'autres grandes familles espagnoles,
qu'il se passerait des Iaits nouveau* essenî,ieii dani
le mois courant au point de vue militaire et, plus

.

(1) te qontact n'aura par lieu.

FACE A FACE l7g

prêcisément, que les Anglo-Américains devaient
uroossamment débarquer en Afrique du Nord *
nrnoncent ces, jours-ci 

.r1-rr'une enfente anglo-alle-
rrrande est sur le poi.t, d'ôtre conclue, qui cfianÀ"*
Ia face de Ia guerre ct l'uspect de la menace bol-
chevique. »

,, 
Lu pénins ,le ibérique. esü truflée par Himmler

d'agents de Ia Gestap,o, qtri, dclrrris dcs môis, surveillent
canaris, cherchant la' pr.*irvc'de ses manæuvres. IIs
soupçonnent fort I'Abwchr de délivrer des faux passe-
pqrys 

- 
à -des agents chargés de s-ondages au vuii.r",

à Madrid, à Liibonne, à B"erne, à stockiolm. Ilr ."rr"ri
que le _calcul d'une partie d; la \Mehrma*rrr Lrt 

-àï
sauver l'Allemagne en abattant le Führer.

Les déplaceménts de Deloncle 
-ne- 

passent pas ina-
pgrçur. -saisir, le passeport du chef ^cagoulaid, . .rt
rléteni. I'une d-cs preuves du je, t.orrblc Ee Crrr"ri.. 

---
Urr soir,, « Mulii: » rcçoit r\"I)uris l,un d,e.*. prr.fr.,

pul,unl,n, ù rlri il conlio Hos lrr.ojcts. Il précise :

« .l'rri rlrljrl ..rrri* u, copieux rapport de 2b0 pases
H.ur rnn pr.rirrrirlr,rrLr: rrrission à nos-amis ailemàrir.
Jo rcpurs dornain pour l,Espagne. »

L'heure du laitier.

Le lendernain ryatln, in entremis, à I'heure familièredu laitier dans le xÿI" arrondis'r.*."i, un colonel
{..1" Gestapo surgit, en civil, a""" i;àror.r.*ent delJeloncle, accompagné -de tueurs qui diisirnulent lesmitraillettes soui tei gabardrnes.

-,!,fq"ipe, 
prend l'eicalier de service. Les policiers

pénètrent dans Ia cuisine. Louis, dix-huit ans, fe Iil, dÀ
Deloncle, se précipite dans tu ,t aÀu;;;. ses parenrs,



180 l'tlts't'olnn sncnÈrn

qui tentent de bloquer la porte. Les Allemands hurlent
« Zurück », tirent en rafales à travers l'entrée. Le jeune
Deloncle est atteint à la tête. « Marie » devient fou
furieux. Il prend Ie revolver qui ne quitte pas sa table
de nuit, sort de la chambre, tire, blesse un Allemand
au bras. Les mitraillettes crépitent. Dix balles attei-
grrerri Deloncle. Le « chef » titube jusqu'à son lit, meurt
aux pieds de sa femme, l'ardente Mercédès.

Nr, peignoir à Ia main, un cagoulard de marque
assiste au début du drame, Jacqucs Corrèze, dit la
Bû,che, beau ténébreux, ami intimè du ménâge, volon-
taire en 1939 dans les chars, engagé dans la L.V.F.
en L941,, bénévole dans le renseignement aux Alliés
sur les V-t en L943-L944.

Écoutons le récit que La Btrche présente à la Sécurité
militaire, le t0 octobrc L944 z

« Il était 8 heures du matin : j'étais dans ma
salle de bains en train de prendre mon bain
lorsque j'"i entendu appeler « Au secours » et
plusieurs coups de feu.

« Ne sachant absolument pas ce qui se passait,
je suis sorti rapidem.ent de mon.bain, saisissant au
passage mon peignoir, et me suis précipité dans la
direction du hall pour voir qui il y avait. Je n'y ai
vu f)ersonne. r l? pgrte sur.le palier était .fermée ;
et je me suis dirigé vers l'entrée de service pour
vérilier si celle-là aussi était close. Arrivé dans
l'o{Iice, j'ai vu, au travers d'une cloison dépolie,
une arme se lever dans ma direction, j'ai plongé
par terre, et une rafale est passée juste au-dessus
de moi; je suis tombé au pied de trois hommes qui
m'ont immédiatement, sous menace de leur para-
bellum, fait descendre I'escalier de service.
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« J'estime gue l'affaire s'est passée de Ia façon
srrivante :

« Les policiers allemands sont entrés directe.
rnent par l'escalier de service dans la cuisine ; Ià,
ils se sont trouvés en face de la cuisinière et du fils
Deloncle venu chercher son petit déjeuner; celui-
-ci, gn présence d'inconnus a"-és, s'eit ,"rrré dans
la chambre de ses parents, en appelant au secou,rs.
M. et Mme Deloncle étaient corôhés dans leur lit
et Mme Delonclel {ui se trouvait plus près de ra
porte _l'gst pr_écipitée sur celle-ci pôur la bloquer ;
Ies policiers allemands ont fait pression r,rr ..I.-.i
jusqu'à ce qu'ils aient pu passer au moins un bras
armé et ont tiré au hasarù deux coups de revolver
dont un a,atteintla glace et un daïs le plafond.
un des- policiers alleman4. 

" tiré plusieurs coups
de revolver au travers de la porte, dont un a blessé
lc fils Deloncle.

« A c' rnoment, M. Deloncle prend son revolver
rrl, srrt, rlc lu chanrbre, traversele hall et se diriEe
vrrrH lrr r:rrisilrrr pour voir si les policiers étaie;t
t,rrrj,rrrs lù. l,ln,r.rivant devant^la porte vitrée
rlôp.li* ,lll I!, cuisi,e, il aperçoit ,rrà silhouette
sur laqrrclle il tire : ceux-ci tirent également plu-
sreurs coups--dg f.q à travers cette .l"oiron driJi«rlic
et tuent M. Deloncle. Quant à moi, m'étant t:oirt:hr!
par terre au moment de l'échange de corrps rL; f.u,
je n'ai pas été atteint.

« Lorsque je suis remonté du deuxit'rlnc s,us-sol où
j'avais été entraîné, je n'ai pu qr',pcrr:*voir deux
civières emportée.s p-qr lcs sr:rvi.r:i rl,r i,«rlicc-s..o".r,
dont l'une portait-M. I)r:l,rrr:lrl .t I'autre son fils. »

Telle fut la fin du condottiere f)eloncle, archétype
de l'activiste.
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Plongés dans le remords à la suite des agissements
de la Cagoule, nombre d'adhérents du C.S.A.R. {ui,
avant la guerre, avaient cru entrer dans un organisme
d'autodéfense, sans desseins subversifs, se donnent
une consolation : « Du moins Deloncle est-il tombé,
çolens nolens, les armes à la main, §ous les coups des
ennemis de la FranÇe... »

Sinistre époque.
Deloncle expire et à quelques rnètros dc son apparte-

ment,sur le même côté irnpair do Ia ruo Lcsueur, proche
de l'Etoile où patrouillc lu l,'cltlgcndarmerie, un certain
Dr Petiot, auJrrès de qui Landru apparaîtra bientôt
comme un brir:oleur', brûle dans la cave d'un hôtel
particulicr, des monccaux de cadavres, après avoir
détaché au scalllcl lo Illasquo du visage, lèvres et pau-
pières compriscs, alin d'interdirc touto identilication (t)

(1) Les précisions relatives à la personnalité physiquo et psycholo-
gique de Canaris sont tirées des livres suivants : Jusqu'àla lie, par Grsr-
vrus (Calmann-Lévy),les Derniers iours d'Hitler, par Trevor Rorun (Cal-
mann-Lévy|,1'Amiral Canaris, notre allié secrat, par Jan Cor-vrx (Edition
de la Paix), le Dos.rier Canari§, par Karl ÀasnacpN (Chavannel,le Front
secret, par W. Hncex (Iles d'Or), le IIIe Reich, par W. Ssrnrn.

Pour le Dr Petiot, I'auteur s'est référé au livre de Claude B^lnnrt,
l'Affaire Petiot. « Un drame sous l'occupation » (Gallimard).

CHAPITRE VI

GRAND MAITRE DE tA GESTAPO,
HIMMTER S'ADRES§E A DE GAUttE

La. coNsprRATroN DU « Gnoss-P.lnrs ». _- LBs ENTRETIENs DE
r'AswBEn â, Nrcu. 

- PÉrxx AppRouvu LE pnorocolE sun
« LÂ pÀrx DE coMpRoMrs » l r.'Oursr. 

- L'rutn.lr, Clulnrs nr
FonÊt-NorRE. 

- L.L pr,.leun TouRNANTE o'Ar.r.rN Dur,r,ps a
Bnnxp. - UN cÉNÉnrr, ÀLI.EMÂND suR LE FnoNT on NonulNDrE.

- Vrcsv : LEs uLTTMEÊ TENTÀTrvEs. : Dn Ga.ur,r,E : r.'Ar.r,r-
MAcNE, r.l Gn.lupn-BnrrecuE, L'EunonE.

l)o l'6r:hCIvoau Canaris, l'a{Taire Deloncle n'a déroulé
copcrrrlnnt qrr'rrn fil. L'élimination de cet intermédiaire
reprrlsen[c une pdrripétie dans un drame formidable.

La recherche d'ouvertures de paix à l'ouest progresse
par plusieurs canaux, bien qu'Hitler et Himmlei sur-
veillent d'une manière de plus en plus étroite lcs liai-
sons dangereuses de l'amiral Canaris, déjà condamné
dans I'esprit des nazis.

La garnison allemandc cle Paris dovient l'un des
centres principaux de Ia conjural,ion antihitlérionne,
laquelle se déploie dans plusicurs directions, - dont
celle de la présuméo Synarchie.

De Vichy, Gabriel Jeantet, nationaliste germano-
phobe qui, après l'armistice de 1940, a choisi la rupture

188
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avec le C.S.A.R., entre en contact avec ut représen'
tant de Canaris,' le capitaine de frégate Guebhardt,
ainsi qu'avec l'ô{licier 

'de blindés vôn Buchloz. Du
début àe décembre 1943 jusqu'en t944, des entretiens
se déroulent au siège de l-'Abwehr, à Nice,_ au château
Sainte-Anne. Le tei janvier, au cours des libations du
Nouvel An - 

u ,rrËorms î de choix parmi les Alle-
mands plongés dans le désespoir nihiliste et l'e{Ïon'
dre*ent dei rêves d'hégémonie des olliciers de

l,armée de Terre, de la Kiiegsmarine, rlc- la Luftwaffe,
C"oi* de Fe" sur la poitridô, clittyrtr:nt les talons. IIs
ne lèvent plus le bras'rlroil, : « llcil Ilitler. » Ils lèvent
la coupe di chnrnl)tlgllo : « Mort au.-I'.yla'! » Thème :

u Voui, I'rançai*,",rn,r* allez être libérés. Nous, âlle-
mands, nou§ ,illori* ôt,rc occupÉs par Ies Soviets. » L'en-
tourage tlc Cunuris rlrlsignc lc Führer par un mot :

« Le àochon. tl faut liqrrirlr:r Ic c«rt:hon. »

Gabriel Jeantct ,*gu[rre les bords de l'Allier, s-oumet

au chcf de I'État de Viôhy un projet de protocole con'
cernant une paix de compromis à l'Ouest'

Cette tentaiive, par le tiuchement quelque peu scep-

tique d'ailleurs du'Maréchal, se présente comme l'une
dÂ plus mysrérieuses de cette- période. Pétain 1p:
oro,ri" le document, dont le texte n'a j amais été

iO"ete (t). Le Vatican est s-aisi du pr.otocole . 
qui,

d'autre'pârt, remonte aux échelons supérieurs de la

"o"l"tution 
âilemar,de. Canaris tient ltne conférence

s.rrètu à ce sujet en Forêt-Noire.- 
blAtg.r,,rlrri « Forteresse volante » frétée par.les

servrces speciaux, I'O.S.S. (Office of strategic service)

des États-Urrir, parachute dans la neige du Uantal
90 kilos : un chei de la Résistance alsacienne, fonda-

(1) On trouvêra le texte dans la partie « Documents seerets ot t'exter

in6dits r.

rÀcE À FÀcE tg5

l,errr, en 1940, de la 7e Colonne d'Alsace (réseau Mar-
[iul), Paul Dungler, dit Walter, chargé de sonder les
intcntions des conjurés allemands, muni d'un code et
pourvu d'une pilule de cyanure. Après une entrevue
assez orageuse, Ie général de Gaulle avait interdit à
Walter de quitter Ie territoire algérie" (1).

Un poste émetteur est installé à Nice, pour prendre
une liaison avec Giraud, mais, l'indicatif ne répondant
plus, la liaison est doublée via Berne où opère le chef
de la plaque tournante des renseignements américains,
l'avocat Àllen-Welsh Dulles (2), future bête noire de
Moscou, plus tard cloué au pilori dans la Pravda, pat
Ilya Ehrenbourg :

« Si l'espion Allen Dulles amivait par quelque
hasard au Paradis, il commencerait par faire sauter
les nuages, puis il mettrait des mines dans les
étoiles et il massacrerait les anges. »

(l) l,a virrgtilrno nrrnivr-.rrniro tlo la création de la 7e Colonne d'AIsace a
ôtê r,ôlril)rrl lo l2 rr.Itrrrrrlrro 1960 à'fhann, sorrs la présidence de M. R. TrË
lrorrlnl,, nrirrirl,ro rlnr Àrrrtiona Combattants. Une année plus tôt, le général
de (lnullo s'6tait, rcrrrlrr on voyage en Àlsace. M. Paul Dungler se trouvait
parnri los porsonnalités, la poitrine couverte de décorations, rosette de la
Légion d'honncur en tête. Âvec sa mémoire phénoménalo, de Gaullo
n'avait rien oublié des épisodes d'Alger. Il sema Ia main de Walter et pro-
nonça un seul mot : Re-bonjourl

(2) Plus tard, « boss » des services secrets U.S. à Washingl"on, ù lar tôte
de la C.I.A., jusqu'à son remplacement par lo présidont Ketrnedy, en sep-
tembre 1961. Frère de i\I. John Foster Dullos, qrri frrt choI rlo la diplomatie
arnéricaine

Voir dans Ia partie « Documentg eecrets et textes inédits » Ia lettre do
It. Allen Dulles à l'auteur. En fnit, danr cetto lettre, écrite alors que
M. Dulles se trouvait oncore en posto o[Iiciel et que le général de Gaulle
était revenu au pouvoir, le directcur de la C.I.A. ne veut ou ne peut
eneore rien préciser concernant lor liaisons de sa « tête de pont » helvétique
avqc la France occupée, all moment dor ouvertures vers Ia paix de com-
promis.
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A Berne, M. Jean Jardin, subtil et perspicace eon-
seiller à l'ambassade de France (Vichy) a été mis au
eourant par Pétain du projet de protocole. Quant à
l'ambassadeur o{ficieux de la « France combattante »,

M. Pierre de Leusse (aujourd'hui ambassadeur de
France), il observe les intenses activités des divers S.R.
en Suisse, mais, malgré les rapports confiants entre-
tenus avec M. Allen Dulles, il n'est guère mis au cou-
rarit des tractations menées du côté français. IJlack-out.
De G.aulle reste toujours persona ingrata à \Mashing'
ton.

Les événements militnirr)s so précipitent. Un nouvel
attentat contrc I litlr:r, forncrttr! au sein de la 'Wehr.

macht, échotre. Lc paysago de la deuxième guerre
mondiale chitngo ù urte vitesse accélérée. Le processus
de la rechcrche d'uno paix de compromis devient plus
rapide.

Premier temps : le t5 février L944, Pétain tire de sa
retraite du Ràuergue, l'amiral Auphan. Brillant offi-
cier de marine, Paul Auphan &tait tenu en 1939 pour
le futur chef d'état-major général de la Marine. Secré-
taire d'Etat à la Marine du Gouvernement de Vichy,
en novembre 1,942, il a démissionné trois jours après
le débarquement allié en Afrique du No_rd, non sans
avoir tenlé d'éviter l'irréparable avec la flotte de Tou'
lon. C'est un parfait « honnête homme », au sens clas-
sique, à qui, 

- de l'autre côté, dals la France l!br-e,
l'amiral Ortoli a conservé son estime après le choix
de 1940.

Au début de L944, Pétain, intéressé, a priori, par
I'idée d'une F'rance neutre ou neutralisée, emmène
l'amiral Auphan se promener en automobile du côté
de Bellerivè-sur-Allier : « Ma voiture offre le seul
refuge, dit-il, où nous ne serons pas écoutés. » Lo
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Maréchal charge l'amiral, qu'une longue carrière de
sous-marinier a rendu un peu dur d'oreiile, de se rendre
à Paris, afin de prendrà contact avec' des olficiers
allemands :

« -Voyez, recommande Pétain en substance, dans
quelle mesure on pourrait tenter l'ouverture d'une paix
d.e gompromis entre les Allemands et les Anglo-Amé-
ricains, de manière que I'ensemble du monde-occiden-
tal se retourne contre les Soviets. »

4"p-hry n'aime pqs la vue des uniformes allemands,
mais il obéit par fidélité. se cantonnant dans un rôlé
d'observateur durant ces pourparlers, l'amiral note sur
scs carnets inédits :

« L5 février L944, à, Paris. 
- Rencontré Bcemel-

burg qui me fait un exposé sur Ics bombardements
allemands. Il espère qrc les ll,sses s'arrôteront
sans envahir l'Âllemogno. [{spoir rl'une union de
In r{lco }llunr:ho ûvorr lcs Â ngi,-saxons contre les
Sluvt:r. »

l,'nrrrir'l Arr;rhnrr ronrl compte au maréchal Pétain,
Jrrrix il lr'rrnl,crril 1rlrrs parler de rien.

Deurième temps .' la mission Auphan coincide avec
de profonds remous dans l'Abwehr. Canaris « Ie
maudit Canaris- », {t^ Hilt^. est éliminé au profit
d'Himmler et 4.r S,_S. (18 février Lg44), trois lorr.,après les entretiens de Paris. t

Troisième temp:.. dans _la Wehrmacht, les conjurés
antihitlériens s'efforcent de précipiter Ie' mouvement,
d'éliminer coûte que cotte le-Führer. Le dernier quari
d'heure approche.

Himmler procède à des arrestations dans l'alTaire
des comploteurs franco-allemands de Nice.
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La dramatigue course de vitesse continue :

- Les antinazis s'engagent à supprimer Hitler, à

condition que les Anglo--Airericains piésetvent le des-

tin de l'Allêmaqne éternelle.

- A l'inver]e, les serviees américains, principaux
acteurs, exigent â'abord qu'Hitler soit éliminé physi-
quement.

Quatiième temps .. de Berne, Allen _Dllles adresse à

Wàrtri"gton (déÉut av{l)-u, rêsumé dc la conjuration,
dont lus" perspectives diplornatiqucs sc dessincnt, avec

netteté :

« [,'Alle*r{t . march,e à gralds pas vers une

crise et la fin" des hostilités én Europe approch-e.

Cette crise a pour e{Tet d'accroître l'activité du
groupe dirigé p", Gærdeler et le général Beck,

ü"i âflirmert tr" les résistants sont désormars
nrêts à concentrer tous leurs e{Torts sur ce point
hO"i.if : la suppression d'Hitler et l'abolition du
nazisme. Ce g*orp. est le seul, en Allemagne, qui
possède asseZ d'âutorité sur l'Armée et sur cer-

ï"irrs chefs militaires en service actif, pour réussir
le putsch. c'est aussi lg Seul qui ait accès auprès
deJ "h.fs 

nazis et d'Hitler lui-rnême, et qui soit
suflisamment armé pour mener à bien l'entreprise.

« Le groupe n'a[ira que si les puissances de

l,Ouest tîi dônnentl'assurance, sous une forme ou

sous une autre, que dès la suppression des naz.isr

il Dou*a néqociôr directement avec les Anglo-
§"iorrt les *""rrrr.. effectives qui s'imposent' Le
srouDe insiste tout spécialemént pour que les

iegoài"tions soient mènées p3* Washingtol et

toidr.r, sans qu'il soit nécessâire de traiter direc-
tement avec IvÏo..oo. Le groupe pense que l'on
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poumait procéder comme dans les récentes négo-
ciations de paix avec la Finlande, mais en sens
inverse. Les Finlandais, tout en étant en guerre à
la fois avec la Russie et l'Angleterre, négocièrent
seulement avec la Russie.

. « Bien que le groupe se rende. compte que les
circonstances, dans le cas de l'Allemagner sont
très di{Térentes, il fonde cette requête sur le fait
que les hommes qui projettent I; putsch prévu
sont de tendance plutôt conservatrice, disposés
toutefois à travailler avec tous les éléments de
gauche, à l'exception des communistes. Le mobile
essentiel de leur action réside dans l'ardent désir
d'empêcher l'Europe centrale d'être sous la domi-
nation de la Russie, idéologiquement et pratique-
ment. Ils sont convaincus que cette clomination
irnpliquerait la disparition cn lùuropc de la cul-
ture chréticrtnr:, tlo la drirrrrlr:rntic et cle tout ce gui
s'y rul,[rtclto. Ils ticrrrrcnt porrr ccrtain que la dic-
l,rrl,rrro rrrrl,rrrrllrr rlotr rrrrr.is scroit remplacée par une
rr rrl t'c rlir:l,rr l,rrrr:.

« l,rr groul)(: uppr:lle avec insistance l'attention
srrr I'crr'orrr (lue I'on commettrait en sous-estimant
lcs tlangers d'un développement semblable, sur-
tout si l'on considère les millions de prolétaires
qui peuplent actuellement l'Europe centrale. Le
groupe dit également que si, en principe, la capi-
tulation devait être négociée avec Moscou, un
autre groupe que « Breakers » entreprendrait les
négociations.

_« Après l'abolition du régim e nazi, les généraux
allemands commandant actuellement suf le front
de l'Ouest, surtout Falkenhausen et Rundstedt,
seraient prêts à cesser toute résistanee et à faci-
liter le débarquement des troupes alliées.
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« De même, des ârrangement§ pourraient être
pris en vue de recevoir des troupes alliées para-
ehutées sur certains points-clés de l'Allemagne. »

Dans le même temps, le général Bridoux, secrétaire
d'Etat à la Défense â Victrÿ, note avec soin, sur son
« Journal » inédit, ür article ânonyme de la Reçue
hebdomadaire, béni par la censure et consacré au
thème dtt barrage devant être élevé en Europe contre
I'U.R.S.S. :

« Celui contre qui jo rne bnts a cessé d'être mon
ennemi ct me seconde déjà, sans le vouloir, dans
mon âpre luttc D, dit un personnage de Strind-
berg. Rien ne saurait mieux définir les rapports
réels qui existent désormais entre les Anglo-Saxons
et le Reich germanique. L'Allemagne ne combat-
elle pâs, en e{Iet, ceux que leurs Empires vont
voir se dresser sur leur route dès que l'épisode
européen sera clos?

« C'est ainsi qu'en dépit de tant de divergences,
les éléments d'une solidarité profonde surgissent
peu à peu du péril commun, à mesure que le
champ de bataille se rapproche des pays qui
furent les maîtres du globe. Nous ne sommes pas
de ceux qui pensent que l'ère des nations est close
et gue celles des continents commence, cal les
nations ont leurs continents propres et sont néces-
saires à l'ordre du monde. Mais il n'est guère con-
testable que nos « querelles intérieures » ont perdu
de leur sens depuis qu'à I'Est se préparent à
nouveau de grandes invasions, analogues à celles
qui faillirent subrnerger le monde romain. Il y va
désormais des destinées du genrë huurain tout
entier. »

FACE À FÀCE 
',9I

Lc passage illustre le vieux thème cher à la contre-
rr':volrrt.ion : com_bat spirituel ou combat par les armes
l)our la défense de l'occident chrétien.

. Cinquième. tunps 1 et France, l'O.R.A. (Organisa-
tion de Résistanèe de I'Armée) d,, général Reîurs et
le S.R. de la « France combattante » jouent un jeu
s_er1é p_our essayer d'activer les p.ofordes dissensions
de la Wehrmacht, d'ébranler l'appareil de guerre.

sirième temps r le débârquement allié intervient le
6. juin. Peu-. aprQg, le généràl Kænig est informé par
Augusta, alias Noë|, àlias Hectolitré colonel Na-
varre (t), chef du S.R. en France occupée 

- 
« J'ai

Ie contact avec le général X. . ., commandant sur le
front allemand de Normandie, partisan d'un rcnverse-
ment des alliances. Il me dernnndo : « ()omnrcrtt peut-on
agir pour dém,ol,ir ce saktwl, rl,' I I ithr it N ous iom*es
ficltus; ajoul.*-t-il, Lo lruril rtl,l,t:rtturnl n'est qu'un écran
jnaltt,'ù, l'uris. iVorrs rtiç tir,rulrons l)o,s. Les réserçes n'a,r-
ri,u'rt.l lut$ (,t tltttrttlit.ll suflisa,n,te. Hitler conduit ma,
Jmlrir ù lrt, rttine. ,lo la,is mon deçoir d'Allemand en,
prcntt,ttt t:ttttltt,c:t 1,(,ec eoy,s. ,)

Ce général se rend au G.Q.G. d'Hitler. Il refuse
cependant _d'en révéler l'emplacement au colonel Na-
varre, qui brûI. .dit*p.atience à l'idée de communiquer
les coordonnées à I'aviation alliée.

({) Il convient de ne pas confondre le colonel Navarre (plus tard
général, commandant le Corps expéditionnaire en Indochine) ef /Vaearre,
pseudonyme du commandant Loustaunau-Lacau.

L'officier du s.R. Navarre avait réussi à pénétrer dès avant lg3g (voir
chapihe ru, deuxième partie) dans les milieux antihitlêriens de l,arrnée
allemande, ainsi quc le colonel Paillolo, autro û as , tle la section alle:,
mande, cité et décoré par lo général de Gaulle, le président Rooscvelt et
le roi Georgo VI.
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Pendus à d,es crocs d,e bouchers.

27 iuillet. - Les « correspondants » françair du _com-
plot de Nice, Gabriel Jeantet, _ comte de Fauckem-
'berge, sont arrêtés à Vichy par-la Ge-ltapo, sgpt jou.1s
aprés l'attentat contre Hitler (20 juillet). A_Paris, ils
retrouvent en prison Walter. Tous prennent le chemin
de l'Allemagne, dans un autocar de vingt o{ficiers alle-
mands, de là garnison du Gross-Paris, compromis dans
l'attentat contre le Führer.

Ces olficiers serottt bicntôt pendus à des crocs de
boucherie. La méthodique agonie sera filmée, au ra''
lenti naturel, pour être présentée à Hitler, puis lyx
troupes « à titie d'exemple ». Gæbbels conserve le film
et se'propose (selon Allen Dulles) de le- prgieter ap1ès
la g,rôme dans les salles civiles sous le titre : « On

"rrràit 
voulu nous priver de la Victoire. » Parmi les

suppliciés, se trouvè le colonel Flansen, successeur de

Canàris avec attributions limitées, {ui était venu à
Paris en vue d'assurer une liaison avéc la conjuration
de Nice (t).

La réprôssion s'abat, sans considération pour les

étoiles et les services passés.
Blessé en Normandie, le maréchal Rommel à demi

aveugle achève sa convalescence ehez lui. Hitler a{Iirme
détenir la preuve de sa culpabilité.

Rommel.

Atteint dans le Calvados par les avions alliés, atta'
quant en rase-mottes, le feld-maréchal Erwin Rommel,

(1) Colonol Haneen, Cf. Grvesrus, Jusgu'&,4tie,.. (calmann-L6vy).
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Ie héros préféré de llitler, lc « héros du soleil », achève
flrr convnlcscr:nce, à dcnri aveugle, chez lui. L'ancien
nrlvcrsnirr: rlc Montgorncry en Afrique a été atteint à
Snirrl,r:-1,'oÿ-rlc-Morrl,golnnlcry, en Normandie. Présage
curicrrx... r\ lu vririt.ri, dès que les Alliés eurent établi
Ieur tôte rlc pont norrnande, Rommel avait confié à
un ollicier de sorr état-major : « Tout est consommé.
Il serait bien préférable de terminer Ia guerre main-
tenant et de devenir un dominion britannique que de
continuer une Iutte aussi désespérée » (1).

Flitler découvre trace de la complicité, morale ou phy-
sique, de l'ancien commandant en chef de l'Afrika-Korps.

Rommel voit arriver la Gestapo :

« Il prit son manteau de cuir, son bâton de
maréchal, fit ses adieux à sa femnre r:t ri son fils.
Il monta dans I'autonrobile srrr lc siège arrière,
aux côtés du gd:nérul lo plrrs nrrr:icn, Meisel. Ce-
lui-ci avnit, rlit. rlrr'il rrvrrit, sur lui une pilule agis-
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L' ho mme - à-la- e or de - à- næuds.

A Vichy, l,aval n'a été tenu en rien au courant par
Pétain des tractations touchant une paix de com-
promis. Au départ les collaborateurs intimes de I'ami-
ial Canaris ont dematrdé que le Nlaréchal soit contacté
en secret, êt, ont-ils recornmandé, à l'insu du Gouçer-
nement de V iclry.

Mieux que pêrsonne, l'Abwehr sait que des membres
du Gouveinement servent d'indicatcurs à l'ambassade
d'Allemagne.

Le S.R-. français ne I'ignore pas davantage, qui, un
jour, a pu photographier le contenu de la « valise
diplomat,ique » Vichy - Paris et a trouvé un compte
rendu du Conseil des nrinistres à I'adresse de I\I. C)tto
Abetz, portant une certaine signature connue.

En franc-tircur, Pierre Laval cherche aussi ses ouver-
tures. il envoie un érlrissaire, qui prend l'avion de Lyon
pour Madrid le 8 juillct t944 (t).- Cet émissaire rèncottt,re elr lispagne I\I. Lemaigre-
Dubreuil qui, sous le nom du code U.S. de « Robinson
Crusoé », â courageusement préparé le dribarquerrrent
en Afrique du Nôrd et I'ariivdie d rr grirrérul (l iru rrd
à Alger. Puissant irrtlustriel, ltortttttc, cl'titrcrgi(r, -(:{}lll-
ploteür retors, antiallcnrand et 1taIr'iol.r:, .lrrtisirlirnt
àux destinées de la célèbre « Ligue des cottl.r'ibrrithlcs »

avant la guerue, ['l. Lemaigre-Dubreuil a bcuur:ottp
défrayé la- chronique financière au momertt dc l'af-

({) Interrogatoire de l'émissaire par la Sûreté nationale en date du
26 septembre 1945.

FA.CE À r'ACE I95

fairc do la Cagoule. A Madrid, il tienr le langage
rtrivrrrrt:

« Avnrrt torrte discussion, les Américains exige-
rorrI I'r!vrrt:uation des temitoires occupés à l'ouest :
Ii'rance, lSelgiquc, l-Iollande, Luxembourg. »

Laval, homme amoral qui croit que tout s'amange
syr terre pour peu qu'on « maquignonne ))r cherche
alors ses ouvertures du côté d'une -opération de poli-
tique intérieure, via la convocation- de I'Asserriblée
nationale. Llission_naire, donc sans complexes, il pense
{ter seuls, deux hommes sauveront la F'rnnce : lui,
«r Pierrot )), en cas de victoire allcrlrandc I lr: « Crand
Charles », ce « Grand Cri-cri » cn r:an rlc vir:l,oirc alliée.
« Dans les deux hypothèsr:s, rrjorrto-1,-il, lu l,'r,ance est
placée. Â r:har:un sn (:on(r(tlll.iorr rlrr prrtr,iot,isrrrc. »

[Jne rrll,irrrtr ct (rxl,t,rror,rlirrrrin: Ir:ril,utivc se déroule,
avcc olr Hnn!{ I'rrr:r,rlrtl rlrr I'irrt,r!r.cssd, de janvier à juil-
lrrt 11144 (l), rln vrr* rl, rrrlgrt:it:r le à retour Vichy du
l{r'r,lrtrnl (lirurrrl r\ rlui scr.ait réservée Ia présidence du
Gottvornernorrl,,.pour accueillir les Alliés,-tandis que le
Maréchal se retirerait dans sa propriété de villenàuve-
Loubet.

. Laval soupçonle. v3gyement Ia manæuvre. Il con,
jecture avec son inimitable accent qui roule les r r r :
« Je vous le r(r r r)épète : ce ser(r r r)a de Gaulle

(1-] lt Jacques Soustelle, alors directeur des Services spéciaux du général
de Gaulle à Alger, fait allusion à ce projet, sans être très sûr de son fait,
dans le secord tome de ses §oupanirs (Robert Laffont). Cependant le pro-
jet, dans I'esprit tle ses auteurs du moins, n'était pas une vue de I'esprit.

Rien ne permet d'aIIirmer que Girautl avait donné son consentement,
ou bien accordé un encouragement quelcongue. L'ancien gouverrreur
militaire de llletz, suivant sa lormule 

- la seule 
- 

n,syajl qrr;rn but : Ia
V ictnire.
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.ou moi. » Si c'est l'homme-à-la-cor(r r r)de-à-næuds,
alor(r r r)s, je plains la Fr(r r r)ance ! » (1).

De Gaulle : capitulation §arzs conditions.

De -Gaulle, pour .sa part, s-e refttse r\ entendre les
voix des sirènes antrnazles de la Wr:hrtltacht : il donne
l'ordre aux divers éléments du S.[1. rle cotrper court
à toutes tractations. « Capitulation de I'Allernagne
sans conditions exigée. Pas de contacts » transmet
Jacques Soustelle, c[ef des Services s.péciaux.

Aü demeurant, du point de vue militaire, Je-s opéra-
tions prog..t..t i à pas fe géant. .1,.1 Wehrmacht
évacue la"France aussi rapidement qtt'ellc l'avait con-
quise, victime, à son tour, des puissants moyens méca-
niqres, sur teme et dans les airs.

fi"fiq, les tractations tourn_ent c.ourt pour une rai-
son maleure : Ies conjurés antihitlériens ne -parviennent
pas à frésenter la têïe du Führer sur le plateau de la
négociation.

be Berne, Allcn Dylles, représentant personnel de
Franklin Roosevelt, tient toujours en mains le9 pril'
cipaux fils de la conjuration. ilel exploit. I\Iais le pré-
siàent des États-Unis maintient sa 

-politique i uncon'
ditional surrender.

Churchill, quant à lui, ne croit pas bentteorrp à t_e

réalité des complots à i'intérieur de I'A-llorrrngne. Il
partage l'avis de l'Intelligenc_e-Service, qui, dutts l,tltt'tc
cette actron soutemaine, semble avoir r:railrt Sillls (:(:sse

d'être intoxiquée par l;Abwehr, talt ces conjrtrittio.ns
lui paraisseni phénoménales. L'I.S. « rate » I'all'aire

{1) Àllusion à l'héroique évasion du eénéral Girarril. itrtertré npri's l'at'-

rnistice de 19''r0 à la forteresse de Kcenigstein.

FACE A FÀCE 197

Canaris, parce qu'elle a peur de
ncau d'une tentative destinée à
A llirls.

tomber dans le pan-
rompre l'alliance des

Ilattinr,nce ÿers l'Est ou l'éternel retour.

Les « approches » des conjurés ne se développent pas
d'ailleurs dans le seul sens occidental.

Au sein de la vieille Allemagne, de l'état-major, de
I'industrie, une « école » a sans cesse tourné ses regards
avec faveur vers la Russie tzariste ou communiste,
peu lui chaut. Il y aurait beaucoup à dire sur les efforts
déployés par certains dirigeants allemands, en L943-
7944, dans la recherche d'une nouvelle édition du pacte
germano-soviétique, d'une paix séparée Moscou - Ber-
lin à laquelle Staline semble d'ailleurs avoir été,
opposé.

^. 
l'excep[ion do IIitlcr, cos Allemands hésitent à

clroisir I'cnnelrri no I : esl.-ce I'Ouest? est-ce l'Est?
l)c lcrrr r:ô[ô, r:r:r'l,uins nazis frénétiques proclament :

« l,a (lrurrtlc Allcrrragnc renaîtra avec le communisme. »

Jusqu'aux derniers j ours du Reich, Gæbbels se
montre, quant à lui, persuadé que la rupture histo-
rique entre Ies Anglo-Américains et les Soviétiques
reste inévitable. Et Allen Dulles raconte :

« Le problème Est-Ouest était depuis des siècles
capital pour I'Allemagne. A de fréquentes occa-
sions, des hommes politiques s'étaient efforcés
d'exciter l'Est contre I'Ouest, et vice versa, se
mettant tour à tour avec l'un ou avec l'autre,
déséquilibrant ainsi toute l'Europe. Les oscilla-
tions de la politique allemande faisaient penser
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aux schismes qui, dans l'histoire, ont souvent di.
,i.e le peupl. àUé*rnd. Les Rois de Prusse et les

Junkers s'étaient laissé leurrer par les méthodes
àutocratiques des gouvernements tzaristes et, PIY*
i"ti, il y' eut ", ip.-agne des. gens sur. qui. le
tàtaiitari.*" du Kremliri exerçaii une séduction
semblabl" (...).

« Hitler hafssait la Russie soviétique. Pourtant,
il n,hésita pas à signer un pacte aveô elle en 1939,

dans le büt de ràndre plus elficace la « cour »

étrange qr'it faisait à I'Angleterre. I{itlcr es.pérait
j,rsqtiau bout qu'il y aurait co1[li[ ctt[re I'Est et
l'Ouest.- --1,, génd:ral S.S. l(arl W6llT, qrri s'entretint
avec lli[lcr pcrr 6e jorrrs 'vn.t l* tlébâcle finale,
me rappor[a'lcs purôlcs du l,'ii5rr:r : « Il faut qu.e

nous tenions .r.'u.. deux nrois ! l-,es Anglo-Amé-
ricains se ba[tront avec les flusscs c[ nous nous
ioindrons alors à I'un ou à l'autre des belligérants.
'f.r, m'importe lequel ! » Hitler n'eut pas ses deux
mois; "e.i 

se passâit dix jours seulement avant la
renContre des forces anglo-saxonnes et russes au

cæur même de l'Alle*rgtr. ; le conflit qu'il avait
souhaité n'eut Pas lieu' (1).

Himmler : Vous, général de Gaulle,
quand on sait-d'où ÿous êtes parti"'

Un singulier destin veut que l'ultiT. tentative de

pri* bt"rrihr à l'ouest rebondisse de Vichy au général

de Gaulle.--V;i;queur de I'amiral Canaris, tiré de §a cel-

(1) À. DuLLEs, l'Allemagna soularraiw (Trois collinor, 6dit.).

ry
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lule Ie I avril L945 et pendu, nu comme un ver, au
gibct (t) flimmler, le chef suprême des S.S., de
l'Àhwr.lrr et, de la police du Reich, cède à un mirage...
Do Gurrllu rur:outc l'épisode dans ses Ménwires (2) :

« l,$ r:rrpit,rrlnl,ion allemande n'est plus, main-
totttrtrl,, r;rr'rnro r;rrcsl,ion de formalités. Encore
furrl,-il tltt'rtlltrr xtlit'ltl, rcrnplies. Avant même la
nrrlrt rl'llil,lcr, (lrr,t'itrg, rlrr'il a désigné comme son
évent.ur:l n.llrplrrçn rr l, rrl, r;rri r:roit le Chancelier
hors d'étut do ro fuiru orrl,rrrrrlt'o, r)sqrrisse une ten-
tative de nt!got'ittl,iotr. [Vlnil il rrsl,, irnrrrt!«liatement,
condamné p{lr le l,'iiltnrr. llirrrtrrlr:r, set:ond dans
I'ordre de la sur:r:tturiotr, rt Jrrix r:orrl,uct, de son
côté, avec le corrrt,rr llrrt'turrlol,l,rrr prrlsirlrlrrt de la
Croix-llouge sut'ltloiso, rrl, fuit, l,ra rrsrrrettre, par
Stockholrn, oux gouv(lrncrrtctr[s occident,aux une
proposit,ion rl' n ruris[,ico.

« llinunlt:r t:nlr:ttlo vt'rrisctrrblablement que si les
lrost,ilit,ôs (.rrssr:]ll, nlrr lr: front Ouest et se pour-
srtivt:nt ù I'l'ls[, il se créera, dans le bloc allié,
rrlo Iissurc «lorrI profitera le Reich. (...).4
nroi-nrôrne (...) Llimmler fait parvenir o{llcieuse-
ment un mémoire qui laisse apparaître Ia ruse sous
Ia détresse. « C'est entendu ! Votrs avez gagné »,

reconnaît Ie doeument. « Qrrand on sait d'où vous
êtes parti, on doit, général de Gaulle, vous tirer
très bas son chapeau... Mais, maintenant, qu'allez-
vous faire? Vous en remettre aux Anglo-Saxons?
Ils vous traiteront en satellite et vous feront

(1) Lo dernier messaget passé en code de sa cellule, par Canaris, fut Ie
suivant : « Jo meurs pour ma patrie. I\Ia conscience est nelte. Je n'ai fait
que servir mon pa.ys en tentant de m'opposer à la folie dangereuso tl'Hitler
qui entratna la destruction do l'Àllemagne. r

(2) Tomo III (Plon).
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(1) Lo dernier messaget passé en code de sa cellule, par Canaris, fut Ie
suivant : « Jo meurs pour ma patrie. I\Ia conscience est nelte. Je n'ai fait
que servir mon pa.ys en tentant de m'opposer à la folie dangereuso tl'Hitler
qui entratna la destruction do l'Àllemagne. r

(2) Tomo III (Plon).
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perdre l'honneur. Vous associer aux Soviets? Ils
ioumettront la France à leur loi et vous liquide-
ront vous-même...

« Bn vérité, le seul chemin gui puisse mener
votre peuple à la grandeur et à I'indépendance,
c'est côlui- de l'entente avec l'Allemagne vaincue.
Proclam ez-le tout de suite ! Entrez en rapport,
sans délai, avec les hommes {ui, dans le Reich,
disposent encore d'un pouvoir de fait et veulent
conduire leur pays dans une direction nouvelle...
Ils y sont prêts. Ils vous le demandent... Si vous
dominez l'èsprit de vengeance, si vous saisissez
l'occasion qüe I'Flistoire vous offre aujourd'hui,
vous serez le plus grand homme de tous les
temps. »

« Mise à part la llatterie dont s'orne à mon
endroit ce message au bord de la tombe, il y a,
sans doute, du vrai, dans l'aperçu qu'il dessine.
Mais le tentateur aux abois étant ce qu'il est, ne
reçoit de moi aucune réponse, non plus que des
gouvornements de Londres et de \Mashington.
D'aillcurs il rr'a rien à o{Trir. Même Hitler, qui
probablemenI a cu vent de ces menées, déshérite
Himmler à sort tottt'...

« Jusqu'à la {in, lcs rlerniers tenants de I'auto-
rité du Reich s'elTorcent rl'ohl,enir quelqrte aman-
gement séparé avec les Or:uitlentttttx. I'ln vain !

eeux-ci excluent toute autre isstte qu'une rr:ddi-
tion sans conditions reçue par tous les alliés à la
fois. Il est vrai que l'amiral I'-riedeburg conclut,
le 4 mai, avec Montgomery Ia capitula tion des
armées du nord-ouest de l'Allemagner du f)ane-
mark et de la Hollande. Mais ce n'est là qu'une
eonvention entre chefs militaires locaux, non point
un acte engageant le Reich. Finalement, Dænitz

FACE À FÀCE 2OI

se résigne. Le général Jodl, envoyé par lui à
Reims, y apporte à Eisenhower .la capitulation
totale. »

De Gaulle : rêves, souçrenirs et nostalgies.

La péripétie Himmler se situe au début de mai 1945.
Ni pour de Gaulle, ni pour les Alliés, il n'est imagi-
nable que le Reich nazi sauve les meubles.

Pourtant, le général mûrit, depuis longtemps, son
idée touchant I'Allemagne de toujours. Au plus fort
du conflit, à Londres, face à Churchill eui, dans la
tradition britanni![ue, regarde vers « le grand large
atlantique)), de Gaulle le Continental pense à l'entente
entre « Gaulois et Germains ».

Amivé à Paris, dès la mi-septembre L944 il a entre-
pris une série de visites en plovince : Lyon (14 sep-
tembre), Marseille et Toulon (le 15), Toulouse (le 16),
Bordeaux (lo 17), Saintes, Orléans. Le 18, de Gaulle
rlébarqrrc r\ Orly. I-,es rninistres attendent sur Ie ter-
ririrr. Il r:st 19 hcures. I-e général descend d'avion,
serre des mains, aperçoit des hangars calcinés, soli-
loque près de son voisin :

« Je ne veux plys revoir cela tous les vingt-cing ou
trente ans... Il faudra s'entendre un jour avec les
Allemands. »

Un silence. L'Europe ! Le général ronge son frein.
Ni Londres, ni \Mashington n'ont encore reconnu le
Gouvernement de Gaulle en qualité de Gouvernement
provisoire de Ia République française (t). Ah ! ces
capitales du Grand Lar ge t . . .

(1) Cette reconnaissance interviondra un rnois plrrs tard, le 23 oc-
tobre 1944.
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Dans son esprit, Ie général met en place, une fois
encore, le _schéma du vieux Contineni. Il sait {ue,
désormais, le Reich se trouve démantelé, dépecé pbur
longtemps, q.ue la réunification des terres germaniques
3'aur_a pas lieu de sitôt, que « la Russie soviétiqùe ,
fvoudrait] garder à sa discrétion le morceau des tèrres
germaniqu_gs d'où justement étaient parties les impul-
sions vers l'espace vital (L).

De Gaulle dessine Ia perspective, encore lointaine,
de l'union franco-allemand celle-là même qui se
verra élevée sur le pavois en L962. La Grandè-Bre-
tagne? de Gaulle ne pense guère à un « marché com-
mun » avant la lettre dans lequel entrerait de plain-
pied l'Angleterre. Non : priorité à I'entente coniinen-
tale entre Ies deux « grands » de I'Europe de I'Ouest,
entre la Germanie et la Gaule.

_ Et, en ce soir de 1,944, débarquant d'avion à Orly,
alors que les V-2 fusent encore, de Gaulle, féroce,
laisse tomber :

« Après tout !... Entre la France et l'Allemagne, il
restera quelques colonies anglaises à se partager-! »

- Bientôt, de Gaulle se rendra en Sarue. Et, se pro-
jetant dix-huit ons cn avant, préludant au plébis-
cite enthousiaste do son voyags on Àllemagne (..p-
tembre 1962) au cours duqur:l il sera ar:clilrné, non
comme un étranger, mais presqlro comrno un hôros
national, d. Gaulle, plongé dans- son rôvc, invoquant
dans son subconscient les mânes de Char.lernagne, con-
fiera à son compagnon de voiture :

« Un jour, qui sait, tous les Allemands
peut-être la Croix de Lorraine ! »

Q.r. le temps est loin, où, dans Ie désastre

(1) Charles de Gaurr,r, Mémoires d,e guerre (tome III).

porteront

de 1940,

FACE A FÀCE 2OS

devant I'avance foudroyante des blindés de Rommel
eü rle (lrrderian, Charles de Gaulle adoptait le plan de
Itt nrrl)r'u nû t,ionalité franco-anglaise...

Avn,r rln (lnrrllo eependant, rien n'est simple. De
(lrrrrllo Ërt r'nngn lxrrr,i les disciples de Hegel. Son idée
Bo rlrivr,lr,[]l)rr l,orrjoru.s on trois- périodes :-elle se pose
nvo(: lrr l,lrirxo, rtllo n'oPl)oso à ôlle-même avec l'ânti-
thr\sc, r:llo nrt n!r:olrr,ilit rrvrrr: ln synthèse.

IIn I'an do grilr:o lt)(i:1, rlc (lr,,,lle deviendra le cham-
pion de In r:oopdrrl,iorr rrrilit,nir.o franr:o-allemande.

Mais, ent,rc {$/rl'r .* rluto rlrr rtjcl rlr: la machination
Ifimmler (1) - l!)/t$ - rlu[o rlu ln rct,rrri[e volontaire à
Colombeylles-f)eux-Êglisur ct, tf)'ll , rlnte du re-
tour au pouvoir - lo gr':lrrlrrrl rlcsr:clrrlrrr crr llnnrmes,
par ses propos, Ics uutlur:icrrx r;rri prril,enrlront cons-
truire l'[iurope à travcrs lu (:ourrrrrurnrr[ô de défense
(C.E.D.) suprû-niltionulo. l)r: I'rrrr rlr: ces honrrnes, noble
Français rlos Marclrr:s do I'1,)st, pr«rfond patriote de
Lorrnilro prost'rit pur tl-, nazis,_d.e Gaulle n'hésitera
pûs un jo.ru-* sorrs ln IVo llépublique, proclamée par
sn voix « illrlgit,irrrr: » c[ usurpatrice - 

à dire à M. Roger
Duchet, sccrétaire général du Centre des Indépendanis :

« Ce lJoche ! Ce Boche sympathique, bien sûr, mais,
quand même, ce Boche! » (2).

(1) Le jour de la capitulation allemande, Massachussets avenue à New
York, M. Jean Monnet contemplait la carte do I'Europe, constelléo do
drapeaux mârguant I'avance alliée à I'Ouest et à l'Est. S'adressant à un
jeune inspeeteur des Finances du nom de Félix Gaillard, qui allait deve-
nir Président du Conseil sous la IVe Républiqrre, Jean Monnet pointa un
doigt sur le Rhin : « C'est autour do cela, dit-il, qu'il laut construire
l'Europe ».

(2) Il convient d'ajouter que le général de Gaulle ne résiste iamais à
un « lron r mot et qu'il adore scandaliser ges interlocutours...
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CHAPITRE VII

AVANT D'ETRE FUSILLÉ,
I,E CHEF CAGOULARD DARNAND

DEMANDE 3

(( QUE DE GAULLE PBNSE DE MOI ? »)

Lps pnnnuns o'HrrLEn. - L,'.tvIoN e nûrctloN. -.. L'rr,r:.oxIc^î'roN

- Orro Sxonznxy ET LnB (:onrMANDo,r r)r,: clcouLAnDB BN Fn.Lxcp
r.ruÉnÉn. - Ln o/curlr lrr r,'ùrrlt Hll.r.rAr.rN. --Le counsn À L^
BOMRE 

^TOMtQl'n. 
I,rtr [,r.,t'tME8 (:oNFrt)tiNcll§ Drr Prrnnp

Lrvrr.. -- [,ns Mn.rclrrNB. - Lrrs sncnur.s Dn r,,r, C.r,couLE DEs-
cENDENT D^N8 I.^ I'()Mnt!: trr,: l)annlND. 

- L',on.l.rsoN ruNÈsnr,
Écnrrn p^n r,m c/cN/clrrr, rrlr ( laul.r,r:.

_Jusqy'à la capitrrlntion rlrr Rciclr, qu'il sait inéluc-
table, de Gaulle, installd: ù l)rrris, 14, nre Saint-Domi-
nique, au vénérable minist,tlre rlo ln (luor,le, crnint non
gue les_armes spéciales dc la 'Wc[rrnrur:hl, lro r:hnrrgcnù
I'issue de la guerre, mais qu'elles ne prolongcnl, l* r:oirllit.

!.r premierr,qppq.eils -à réacteurs,^rnurqutls dc Ia
q19ix noire, se déploient dans le ciel. Srrr cô plan, Ies
Allemands conservent une nette avance par rapJlort
aux Alliés. Un prototype d'avion à réactio ' 

iyl tr-
serschmitt 262 atteignant I 000 km/h, avait été
mis au.point à Augsbourg dès 1939, mais une producrion
en série restait impossible. En mai 1943, 

-le 
général

:e{

FAcE À FÀCE 206

Gnllnnd, chef de Ia chasse allemande (1), pilotait lui-
ltrûrrrrr [)(]rrr lu prcrnière fois un appareil à réacteur. Il
1lr grrrrln « uno irnJrrcssion inoubliable », et le général
Milch, irrnlrr:r:[eur dc Ia Luftwaffe, demanda à-Hitler
I'nrrl,ol'isrrl,iorr dc mettre en fabrication une série de
cetrt clrussr:urs pour commencer.

Le Fiihrer ne voulut pas écouter son état-major.
Souvent, il a eu raison.' II en a tiré une confiahce
excessive en soi et, cette fois,. il commit une erreur
monumentale. A la fin de L943, Hitler se rappela
l'existence d'un « avion-miracle » : encore exigea-t-il
que sa production ne ralentisse à aucun prix la sortie
des appareils traditionnels.

En octobre L944, Hitler ne discuta plus l'avis des
techniciens. Trop tard : chaque jour, les hombarde-
ments alliés détruisaient le potcnt,iel industriel du
Reich. A I'automne 1944, les chasscurs allemands à
réaction nc pouvnient rl'rrillcrrrs tcnir I'air que quelques
mittul,cs, k:ur râyon rl'ur:t,ion rcstant limité à 80 kilo-
nlt:t rrrn.

l,r'r «:nrllrtl'rrnt, au surplus, manquait, car le même
corrrbust,ible brûlait dans les Y-2, les V-1, engins du
début de l'ère spatiale et de la course vers lâ lune.

. En juillet 1943, ür papier rose, dactylographié, par-
vint au dossier très Jeciet de Churctrill.-En voiCi la
teneur :

« Date des informations ; Juill et 7943. - Dans
l'île d'Usedom (nord de Stettin) se trouvent con-
centrés les laboratoires et services de recherches
scientifiques qui mettent au point les « nouvelles
arme§ »...

(1) Généra! Garr.arsr.. ,l ,§qlt'ttu bout sttr rtos l"y'e.csrrsch.ntitl iR. Lai-
f ort',j.
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Gnllnnd, chef de Ia chasse allemande (1), pilotait lui-
ltrûrrrrr [)(]rrr lu prcrnière fois un appareil à réacteur. Il
1lr grrrrln « uno irnJrrcssion inoubliable », et le général
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I'nrrl,ol'isrrl,iorr dc mettre en fabrication une série de
cetrt clrussr:urs pour commencer.

Le Fiihrer ne voulut pas écouter son état-major.
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(1) Généra! Garr.arsr.. ,l ,§qlt'ttu bout sttr rtos l"y'e.csrrsch.ntitl iR. Lai-
f ort',j.
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« Les services administratifs sont à Peenemünde...
(( Les recherches sont axées : sur les bombes et

obus dirigés indépendamment des lois de Ia balis'
tique, sui un obus stratosphérique, sur les bact
téries employées comme arme...

<< Les càdres d'un régiment de F.L.A.K. (16 bat-
teries de 220 hommes),le 155 «W » ça être ïnstallé
en France fin octobre, début noçembre .' l'état-
major dans'les environs d'Amiens, Ies batteries
entre Amiens, Àbbeville et Dunkerque. Le régi'
ment disposerait de L08 catapultes pouvant tirer une
bombe à-ailettes tou,tes les vingt minutes. L'artillerie
de I'armée de terro disposerait de plus dc 400 cata-
pultes qui seraienl placd:es de la l]retagne è la
Hollandè... I)es platefortnes bétonnées seraient
déjà cn construction...

« Les battcries seraient disposées de façon à dé-
truire méthodiquement la plupart des grandes
villes anglaises au,cours de I'hiver. L'expert Som'
merfeld estimerait que 50 à 100 de ces bombes
su{liraient à détruire Londres. »

C'était sans doute le premier renseignement précis
transmis à ce sujet par les réseaux de renseignements
en France occupée. Il était signé B 19 (comtersse de
Clarens) et Petrel (Compagnon de la Libération). Petrel,
ancien « Compagnon de France , (t), appartenait au
célèbre réseau « Alliance )), qui, à la Iin tle la guerre,
comptera 42A fusillés (2).

({) Mouvement de jeunesse créé par le Gouvernement de Vichy.
(2) La copie du renseignenrent transmis à Churchill en juillet 1943 a

été rernise solennellernent, par les autorités britanniques aprùs la l,iLér:rtion,
à « l\{arie-l\Iadeleine » Fourcade, présiclente nationale du résoau « Âllialce-
Druides ».

VrV': La lettre « Y » est la première lettre du mot allemand Vergehung
(Vengeance).

tr.ACE A FÀCE 201

Murcel Déat : un V-2 sur New York ?

En L944-L945, dans l'hypothèse la plus favorable
aux nazis, ces avantages techniques peuvent ajouter
de nouvelles et dangereuses péripéties au con{lit pla-
nétaire. Ils demeurent incapables de changer le iort
des armes et de permettre, à long terme, à un pays
assiégé de 70 millions d'habitants, de faire face 

-à 
la

colossale puissance des U.S.A., de I'U.R.S.S., de I'Em-
pire britannique.

Pourtant Himmler et Ies nazis - les catilinaires de
Curzio Malaparte - intoxiquent leur opinion publique,
ainsi que le groupuscule des ministres de Vi«:hy, réfugiés
à Sigmaringen. Ces émigrés prennent le cicl à térnoin :

bientôt, les Alliris seront anéurrtis pnr lcs armes secrètes
de la st:irrnr:c gcrtnotritlttc.

(]r'rrtrrl pr'ôl.r'r: rlr, l'irtltn:, (lrr,bllr:ls entretient le moral.
1.r,2(i jrrillr.l, six jorrrs tlrr'ès I'attcntat manqué contre
I Iit lcr', lc rrrinisl.rr: tlc la Propagande prononce un
grurrtl discours, r'adiodillusé par tous les postes alle-
mands :

« J'ai vu récemment, a{firme-t-il, de nouvelles
armes allemandes devant lesquelles mon cæur ne
s'est pas mis à battre plus fort, nrais s'est arrêtd
de battre un instant... »

On parle sous le manteau de « rayons de Ia rnort ».

A Paris, le directeur de l'hcbdonradaire la Gerbe,
Alphonse de Chateaubriant, évoque, dans un cocktail,
I'apparition d'une « arnle terrifiante )), d'une bombe
semant la mort par le frc,id.

N{arcel Déat, après le débarquement allié en Nor-
rnandie, croit encore __ et cependant tous les généraux
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allemands, ou à peu près, considèrent la défaite inévi'
table - que les « armes secrètes » (<< Ce sera, eatraordi'
naire ))r dit-il) emporteront la décision militaire. Le
ministre du Travail du dernier gouvernement Laval
écrit ainsi dans son « Journal » secret et inédit :

<< 7? .iuillet 1944 - G (...) a vu VienholT_ _qui
parle d'un V-2 de t0 tonnes tirant sur New
York (t).

« 77 septembte. - Sigmaringen.
« 25 septembre. - De Brinon a vrr Â.betz. L'op-

timisme iègne pour les uffttircs lnilitaires. »

Ce 25 septembre, tandis qttc l)éat transcrit ses illu-
sions, de Lat,tro «le Tussigny rogrotlpe la tre Armée fran-
çaise face à la trouéc tlt: Ilclfort, et la 3e division U.S.,
du générnl O'I)aniel part à la conquête de la rive
gauche de la Moselle.

Encore un effort et les flèches de la cathédrale de
Strasbourg percent l'horizon.

Qu'impôrfe ! Dans une cellule de Fresnes, uq mi-
nistre de Vichy apprend par ses gardiens : « Les Fran-
çais sont à Strasbourg. »

Le prisonnier, connaisseur des choses allemandes
pourtant, blêmit. Il dit à son compagnon de cellule,

(1) Atlusion au projct suivant : Ioe ingéniours allemands essaient, à
cette date, do mettre au point les plans d'{rne rampe de lancemeut, 8u8'

ceptible d'être montée et démontée rapidement sur le pont d'un gros

sous-marin ravitailleur.
Il s'agissait de tenter une opération psychologique, dépourvuo d'effets

militaires, sur les États-Unis.
Le V-1 tombait dans un rayon approximatif de 8 Lilomètres.
La surveillance de la côte Est des U.S.A. -était assurée d'ttne façon

rigoureuse par les patrouillos aériennes et navales, ainsi que par lcs réseaux
de ratlars.

C'est Himmler, après l'élimination de Canaris. tlui avait cotrçrr le proir.,'t

-_ très t.héorique 
- 

d'atteintlre ies gratte-ciel de l(ew Yorli.
i";1,i,

,il!,.
b&t,.,

Otto

i.1.1,,

peu après la retentissante libération de Mussotini
(Photo A.F.P.).

Skorzeny, décoré par le Führer
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uno p(lr'sonnalité politique qui sera libérée quelques
joru's lrlus tard :

« Âlors, nous sommes tous perdus !

Qur dites-vous Ià?
Oui. Je le sais, les Allemands possèdent de formi-

dables armes secrètes. Cela passe 
-l'entendement. 

Ils
hésitaient à s'en servir. I\Iaintenant gue les Anglo-
Américains arrivent au Rhin, Hitler abandonnera"ses
scrupules. La France sera rasée. »

A Sigmaringen, Ie général Bridoux croit aussi à
l'imminence de l'anéanlissement des Àlliés par le feu
et par le fer. Il tient ses informations des Allemands,
et aussi - av?nt son départ de Paris -_ du général
Bineau, en qui il a toute cônfiance dans ce doma-ine : le
général Bineau n'a-t-il pas été le directeur du C.H.E.M.
(Centre des hautes études militaires), « l'école des maré-
chaux », oûr il a compté parmi ses élèvcs Charles de
Gaulle?

I)riporl,r! (!n Allcrnngrrr', lc pr,r'rsirl«rnt Daladier s'en-
l,cttrl rottl,lttit'l)llr lur lrrr!tlrrr:in allcmand, au début
rlo lll/r5 :

« l,r:s Ârrgluis sorrt un grand peuple. Ils de-
vrnient comprendre qu'il faut tràiter. Sinon, ce
sera affreux. La Grande-Bretagne sera rasée. »

L,'homme le plus dangereur d'Europe.

Envers et contre tout, l'espoir de Ia victoire alle-
mande habite aussi la cohorte des cagoulards réfugiés
outre-Rhin. A tel point, que des commandos dJ la
Bgorrl" pont_entraînés au sabotage en vue d'une action
clandestine dans la France libérée.

Qui supervise la mise en route de ces commandos?

llre;rlr t).rrrrnrrrl .r l.r ;rrettation de serment des miliciens
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Le célèbre Skorzeny, qui sera qualifié, en L947, au
Tribunal international de Nuremberg, en ees termes :

« L'homme Ie plus dangereux d'Europe. »

Extraordinaire silhoultte que celle tle cet o{Iicier S.S.
Un corsaire : t m 96, Poméranien de Vienne, le visage
couturé par les duels d'étudiants, créateur et chef des
commandos du Reich. Son adversaire acharné est
I'amiral Canaris, de l'Abwehr, que Skorzeny dépeint
en ces termes :

« On pourrait le comparer à une méduse. On a
beau enioncer le doigt dans Ia masse gélatineuse,
dès qu'on le- retire, la- boutre. visqueuse rePrcnd sa
forme antérieure, ronde et lisse, ooIIlIItc si rien ne
s'était passé. Avec une hubilr:té rcrnarquable,
Canaris iait norrs ()IItJrêr:hr:r rle rl6vclol)J)cr jusqu'au
bout les itlécs dottt lu t:orrclusiott lui tklplaÎt » (1).

Le loup abaie.

Vieille connaissance de la France occupée et du S.R.
français à I'a{Iût, Otto Skorzeny s'était rendu près de
Vichy en décembre L943, escorté de deux com_pag-nies
btindées de Vÿaffen S.S. Au premier signal (« Le loup
aboie »), les S.S. devaient cerner la ville d'eaux, occuper
Ie siège du Couvernement et s'emParer de-la personne
du rnaréchal Pétain. Les Allemairds avaient mis en
place ce dispositif de sécurité par crainte d'un coup de
théâtre :

« Les liens existant entre \richy et Ia France
libre, écrit Skorzeny, sont, paraît-il, si bien 

- 
res-

semés que Ie gouveinement Pétain envisage de se

(f ) Otto Sronztnv, Missi.ons secrètes (Flammarion).
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réfugier en Afrique du Nord. Dàautres rapports,
provenant de sources tout aussi « sûres », prêtent
à l'entourage du général de Gaulle I'intention de
s'emparer, par un coup de force, d, vieux maré-
chal (...). Le commandant allemand en France a
aussitôt communiqué ces deux hypothèses contra-
dictoires, mais pareillement alarmantes, au G.Q.G.
du Führer. ))

Comme quoi les Allemands ne comprendront jamais
rien à la politique française.
_ Skorzeny fit donc venir 

- pour rien - aux portes
de Vichÿ, à Cognat et à Bost,-des unités de cho-c pré-
levées dans la nouvelle division de'Waffen S.S. « Hohen-
staufen ».

En définitive, Ie géant balafré, ù Ia vcille de Noë1,
reçut du Fiihrer I'ordre de « lnissr:r. t,ornbcr ».

Lo cltcf des cornrrrulrtlos rlirrlogrrc tlircctcment avec
IIit,ler'. Âvnrrl, rlo vclrir,r\ Viclrÿ, « I'horrrnre Ie plus dan-
ge.r'rrlrx rl'llur.ollo » (« IVlrris jc srris un soltlat, rétorque-
l,-il, non urr r:r'inrirrcl tlr: grrcrre ») a délivré Mussolini.
l,'rivrlnr:uu!rrl, x'r:sI llrotluit après que Ie maréchal Bado-
gliu r:uI sigrrr! I'urrnistice aveô les Alliés. Le Duce devait
êtrc livré aux Anglo-Américains et, outre-Atlantique,
les imaginations s'énfiévraient : le maire de New Yôrk,
M. La Guardia, proposait d'organiser à travers sa
ville, une parade triomphale, composée du Duce, de
plusieurs généraux italiens et dignitaires fascistes. La
firme de cinéma Paramount ava-it, assurait-on, offert
un million de dollars, et Goldwyn Mayer, trois millions
de dollars, pour l'exclusivité de l'exhibition de Mus-
solini.

Outrages suprêmes... Flitler décida de sauver I'ex-
Duce emprisonné dans un hôtel des Abrvzzes, situé à
quelque 2 000 mètres d'altitude, au pied du pic du
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Gran Sasso. Mussolini et Skorzeny ont retracé le raid
au journaliste suisse Paul Gentizon (« En écoutant Mus-
solini t», le Mois suisse, mars L944) :

« Les avions piquèrent d'une hauteur de
4 500 mètres. Le danger de l'atterrissage ressort du
fait que l'étendue disponible devant l'hôtel était
fort exiguë et se terminait par de véritables préci-
pices. Tous les participants remplirent admira-
blement leur tâche. Chacun, sans cornrnurrrlcrrrcnt
et paT simple décision personnelln, Iir, oc que la
situation imposait. Aussitôt aprôs uvoir Jrris con-
tact avec le sol, les aviat,crrrs rrrirr:nt lcur.s mitrail-
lettes en position. Pcrrrlarrl, co tcmps, Ie capitaine
Skorzeny, acoorrrpngrrr,l dc dcux hommes, pénétrait
dans l'hôtel llur tlcrr.ir':rc ct à coups de ôrosse de
pistolct, dét,ririsuit, la stirtion dc radio. Puis, reve-
nant devant Ia rnaison, il sc heurta aux carabiniers
dispersés en désordre autour du pcrron. Les mena-
çant de son arme, il leur dit : << lÿIani in alto »

(mains en l'air). Au même moment, il aperçut
Mussolini à la fenêtre de sa chambre et Iuf cria :

« Duce, attention, ne restez pas à la fenêtre !» (...).
La bataille du Gran Sasso ne coûta pas un coup
de feu. Elle n'en fut pas moins l'une des plui
étonnantes de la guerre et ses conséquences furent
considérables. Plusieurs parachutis'tes perdirent
leur vie en tombant dans les gorges de-la mon-
tagne. »

Les maquis bruns.

Spécialisé en fournitures d' « hommes-grenouilles »,

de « torpilles humaines », d' « avions-suicide » bourrés
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habi-
silen-

d'nxplosifs, Otto Skorzeny (1) songe, après Ie débar-
qucrncnt allié en Normandie, sur là reôommandation
rlr: scs camarades, o{ficiers du S.D. ayant « travaillé » à
Pir.is, à utilis., ïrr. équipe de miiiciens cagoulards,
tlcstinés à être débarqués en France par voie maritime,
ou bien à être parachutés sur les 

-arrières 
de ligneé

alliées pour créer « les maquis bruns ».

Il s'agit du « Kommando 483L2 ». Voici Ies déclara-
tions,faites, après la Libération, par un ouvrier ferron-
nier de Paris,leT juin L945, à la Direction de la Surveil-
lance du Temitoire.

« Au début de novembre L944, nous avons été
rassemblés à la villa Schefeld,, à Badenweilerr €D
Allemagne, pour suivre les cours de l'école de sabo-
tage. Le matin, cours théoriques, I'après-midi,
cours pratrques.

« I-e matin, I'instruction port,nit sur différents
srrjcLs : nlontngo ct rltirrronl,rrfic rlcs armes automa-
lirlrr*s (rrrit,r'n.ill.l,l,rrs, pisl,rl.Ls, grenades) ; cours
rl. 1,1r1)oHnlJllri*, lrrr:l.rrr.rr tlc la car[e, utilisaiion du
l,f.t't'tti tt rl'n ;lt'irs crorl rris.

« l)r* r:rrrrsr:r.irrs sur le communisme, Ie judaisme,
Hul. lr:s (lrrostions économiques, raciales ,roarc
é[aie.t faites également. L'après-midi, Ies cours
pratiques comportaient la manière de se servir du
plastic (cordons détonants, mèche_s lentes, crayons),
avec expériences et exercices de tir aux armes
automatiques. »

Le commando part ensuile pour l'Autriche, puis pour
l'Italie, afin de gagner la France par mer :

« En vue de notre départ, et pour nous
tuer à la manceuvre des kayacs (manæuvre

Aujourd'hui, ingénieur réfugié en Espagno.
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cieuse et maniement des pagaies), deux essais noc'
turnes furent effectués sous Ie contrôle des marins
allemands. Ceci se passait vers la première quin-
zaine de mars L945.

« Le départ a été fixé à 20 heures. Nous avons
fait Ia traversée en spreng boot. Ce bateau était
commandé par un lieutenant allemand. La direc-
tion était La Figuarette, mais le bateau ayant été
déporté de quelques milles, nous avons débarqué
arl, pont d'Anthéor, vers t h 30. Assez loin de la
côte, le spreng boot a utilisé son moteur électrique
et s'est approché le plus près possible de la côte ;
pour la rejoindre, nous avons pris les kayacs.' n IJne tôis a terre, nous nous sommes éioignés le
plus rapidement possible des lieux de notre débar'
(uement êt, après avoir passé trois nuits dans

- l'Esterel, nous nous sommes rendus à Grasse. »

Dép6ts d'eaplosifs.

Aux cagoulards des commandos, les Allemands re-
mettent les plnns de dépôts d'explosifs, préparés
depuis L943, ainsi rltt'ttne Iiste d'adresses :

Pour déchiffrer lcs ntlrcsses, explique le cagoulard,
il fallait opérer de la fuçon sttivnrtttr :

« to Le prénom et lo norn tle ln rue, aittsi que
celui de la ville, n'étaient ptts r:otlés.

« 20 Pour le nom, il fallait distingrrtrt'lcs voyelles
et Ies consonnes. Pour les voyelles, il fnllniL prr:n«lre
celle qui la précède, pour les consonncs il fullait
agir de la même manière, sans tenir cornptc des
voyelles.

« Exemple : le mot Wodpuosi donne, en clair :

Victoire. »

rÀÇ8 Â PÂCE

Lo cagoulard déclare eneore r

« Quelques heures avant notre départ prévu dans
la soirée, vers 20 heures, M. H... m'a confié des
plans où se trouvaient des dépôts d'explosifs. Je
devais seulement les graver dans ma mémoire et
ne prendre aucune note par mesure de précaution,
Cecl devait me servir pour - une fois en contact
avec Ie maquis - faire confiance aux chefs de ce
maquis et, en même temps, prouver ma qualité
d'agent de renseignements. D'après ma mémoire,
voiôi les six dépôts d'explosifs dont on m'a donné
communication : 10 sur Ia route N. no 7 de Saint-
Maximin à Brignoles. A t 200 mètres du passage
à niveau de Saint-Maximin, donc avant Tourves
et environ à mi-chemin dtr passage à niveau et du
petit cours d'eau Cauvron, dr:vaiI se trouver une
borne kilométrique numérr-rtdrc 60. Ccci se situe au
surl-est de Saint-Maxinrin. A trentc pas en arrière
rlo lu bortte 60 et, cn rilrtttl, sur la route, otr aper'
çoil, rtrr IIlur {:httrrlé. Pottr aller à cette ruine il n'y
n lxls rlrr ncttl,icr. Ârr pied de c_q mur, vers Ia route,
B() l,rorrvc lr: dripôt 

- (carte d'état-major 235
Aix sutl-cst)

« Les autres dépôts se trouvent sur la route
N. 559, d'Aubagne à La Ciotat et de Toulon à La
Seyne, près de Marseille, etc... »

D'autres eagoulards sont parachutés. La capitula-
tion de I'Allemagne met fin aux missions.

J.usqu'à l'agonie finale du_ Reich, tous ces hommes
croienf, sans en connaître davantage, à I'apparition
d'une arme de l'Apocalypse, qui rendra Hitler maître
du monde. Cette arme, dont on ne prononce pas encore
le nom dans le public, s'appelle : la bombe atomique.

Pieme Laval soutient àussi sa confiance, au moins

2{§
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jusqu'au printemps de L944. Hitler Iui a confié
« J'écraserai Londres avec mes nouvelles armes. »

- A"jourd'hui encore, er France, en Allemagne, aux
Etats-Unis, des personnes prétendent que l'Allemagne
fut sur le point de gagner la guerre : « Il s'en est fallu
de quarante-huit heures » nous a{Ïirme une person-
nalité en 1962.

Bt pourtant, la vérité scientifique est connue, depuis
la publication du rapport de Ia mission Alsos (t), en'
voÿée d'urgence en Burope, pnr lcs Anréricains, dès le
débarquemènt du 6 jrrin 1944. Mission d'un int,érêt vita_I,
qui a ieçu l'ordrc de se glisscr ù l.out- prix dans le sil-
làge des armécs alliécs alin rle dé[errrrirter de façon pré-
ciJe à quel clegré de rccltt:rcltcs les nazis sont parvenus
dans la fabrication atonrique, ce sccrct des secrets.

En 1940, Ies Allemands arrivant à Paris s'étaient
précipitÉ* ,q laboratoire de physique nucléaire Joliot-
Curie, dont les travaux comptent parmi les premiers
du monde. En L934, Frédéric et Irène Joliot-Ctrrie
avaient fait une découverte qui leur valut un Prix No-
bel : ils avaient « démontré que l'irruption d'un neutron
lent dans une masse de plutonium su{fit à la faire
sauter en libérant l'énergie contenue dans ses atomes
constitutifs. Un pas de géant est fait par la physique
nuclêaire ». (M. Jacques Chastenet.)

En 1938, Otto Rahn, pour sa part, avait procédé à
la fission de l'uranium, phénomène de base de la fission
du noyau atomique, qui rend possible la fabrication
de la bombe. « Mais, écrit Samuel Goudsmit, les tra-
vaux allemands concernant l'uranium étaient vérita-

(ll Lo mission Alsos, I'Allemagne et le seuet atomique (Fayard), par
Samuel Gounsmrr, chel scientitque (traduit de l'américain).

FÀCE À FÀCE 21,7

blement une étape ridiculement primitive (...). Les
Allemands ne savaient pas encore produire une pile à
uranium à réaction en chaîne. Ils ne savaieni pas
produire le plutonium , (1).

Les savants allemands amêtés par les Américains en

niales françaises s'intéressaient plus aux coéhons et
aux poulets qu'aux spécialistes de I'atome » - sont
internés à Versailles, puis transférés à Londres :

« Nous supposions les Allemands sur le point
de découvrir la bombe atomique. Mais il se trbuva
gu'ils n'en savaient pratiquement rien d'important.
Mais, en nous emparant d'eux, en les soumettant
à un interrogatoire aussi serré, nous aurions pu

(1) Samuel Gouosrwrc, l'Allemagne et le cocrct atomique (Fayard).
On trouvera, d'autro part, dane In pnrl,io « l)ocurnorrts secrets et textes

inôrlit,r » lol leütros ndrosn6os à I'nrrl,orrr, nu srrjot rles armes spéciales du
Ilnir:lr lruzi, 1,nr lo gdrr6ral rllourtrrrl X... (qui occupa un haut poste à
l'ôl,at-rlrnjor tlo ln Wolrrtnaolri of r;rri rldsiro conserver I'anonymat en raison
rlo rnr ftlrrcl.iorrr ncl,rrolltrn) o[ pnr lVornher von Braun, le père des fusées
nllr,rrrnrrrlm nl, rrrnôricninos, rlirccteur du Centre spatial U.S.

l,n oorrrprrntirolr ro révr\lo intéressante entre I'avis do Wernher von
I.lruun ot I'opirrion do I'oxpert Goudsmit :

« Âu point de vue technique et scientifique, écrit M. Goudsmit, ces
inventions (les V-2) étaient réellement merveilleuses, mais on se
demande si elles auraient été capables de ehanger l'issue de la guerre,
même si on s'en était servi plus tôt. La quantité d'explosif transportéo
par chaque V-2 était comparativement faible, tous les V-2 réunis
n'auraient pas fourni l'équivalent d'un de nos grands raids aériens
alliés. De plus, le V-2 n'était ellicaco que dans le cas d'une cible
aussi vaste que Londres.

« cette invention était le premier pas vers uno solution qui, dans
l'avenir, pourra être d'importanco majeure dans la conduite de la
guene. Mais les Allemands en firent un usage prématuré. Le seul
avantage réel du v-2 était de ne pouvoir être abattu comme uD
avion et n'entrainait pas la perte d'un personnel qualifié tel que celui
des équipages de hombardiers. »
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leur faire voir notre jeu. Les savants allemands
étaient si sûrs de leur proPre supériorité qu'il ne
leur vint jamais à l'esprit que nous fussions câ-
pables de-réussir là où ils avaient échoué (....).
Ce fut en aotrt L945, à l'heure du dîner, que les
physiciens allemands internés entendirgl.t pqur la
premrere fois les nouvelles concernant Hiroshima.
L.rr première réaction fut une incrédulité totale,
« C'est impossible ! » dirent-ils.

o (. . .) L, bombe atomique n'existe pas ! di,
un det' savants. Il ne s'agit sans doute que de
propagande, comme autrefàis en Allemagne. Peut-
êtr. tàr Américains ont-ils découvcrt, un nouvel
explosif ou un rnodirlo do bonrbc dc dimensions
paiticulièrcmerrt, intJrorl,ant,trs, qu'ils qualifient de
bombe atomiqtte, rriais cc n'cst ccrtainement pas
ce que nous appcllerions de ce nom. Leur inter-
veni,ion n'a rien-à faire avec l'uranium. »

« La chose étant réglée ainsi, les savants alle-
mands furent en mesu.-e de terminer leur dîner en
paix et même de le digérer en paix. M-ais, -àb heures, une émission iouvelle donna plus- de
détails. L'"fi.t sur les dix savants fut terrible,
Leur monde s'écroulait » (t).

Laçal intoniqué.

Au premier jour d'août 1945, Piere Laval se livre
aux aütorité, ir"rçrises. Lavai arrive d'Espagne où
un Junker de la Luftwaffe l'avait conduitr €tr- com-
pagnie de M. Abel Bonnard, ministre de I'Educa-

(1) Samuel Gouosur r,l'Allemagne et le eetÜet atomiquo(Fayard). (voir
renvoi page précédente.)
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tion nationale. Gaillard d'avant, gaillard d'arrièro,
comme disent les marins, Ie grand maître de l'Univer-
sité s'entend surnommer pai les étudiants, en raison
de ses amitiés allemandes et particulières, « Gesta-
pette ». II exècre de Gaulle. Du verbe, il Ie caricature.
Le général n'est pas un grand homme, Non, « c'est un
nain, dit-il. Un nain qui n'en tnit pas ! Un nain gigan-
tesque. »

Laval, pour sa part, désigne sans cesse de Gaulle
sous ces mots : « le grand Cri-Cri ».

Laval descend d'avion le ter août au Bourget et,
Ie 6 août, une super-forteresse B 29 lâche sur Hirôshima
!a première bombe atomique. Une lumière rouge, une
boule de feu, une masse de flammes et de nuages, la
teme semble éclat.er, une colossale colonne de vapeur
s'élève à quinze kilomèürcs de hnrrt.

Ilrrforrné à frresnes, r;r:llulo L70, coupé du monde,
Luvul pr:r'siste À croiro quc, Bornrne toute, Hitler a
Innn(lrrô lu vir:1,«liro do [)cll, rlonc gue, Iui, Pieme Laval,
n'n pn,r ur [or'[ rlo prrlxr:rvcr les chances de la France
rlrt r:ôt,rl nllrrrrurrrrl, i:n vuc des lendemains de Ia pafi
$(rt,ut,ti(tt. « Si lcs Allemands avaient, les premièrs,
ittvr:ul.é lu bornlre _atomique et s'ils avaient gagné la
guerrc, au lieu dq !" perdre, gue me reprocherait-on?
Alors, on me féliciterait peut-être d'avoir tenu j,rc-
qu'au bout dans l'intérêt de Ia France. Je serais, selon
la formule de_Léon BJum, l'homme clairvoyant à qui
l'éçénement a donné raison, (t).

Devant le président de la Commission d'instruction,
M. Bouchardon, Laval laisse échapper : « Un peu plus
d'uranium et vous appreniez un matin la destruction

(1) Prison de Fresnes, le 20 octobre 1945, Laçal parle (Éditious du
Cheval ailé).
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de Londres, l" mort d'un million d'Anglai..r.- , (1).

4o* _magistrats qui l'intemogent, à 
. 
ses voisins de

geôle, LavàI, avocat intarissable, expliq.ue :

« Oui, j'avais mes raisons de troire en la vic-
toire allemande. Je ne suis ni un fanatique... ni un
idiot. J'avais envoyé outre-Rhin des techniciens,
invités par les Allemands.

« J'aiais des motifs de penser que le sort des
armes se renverserait brus(uement.. J'ai cru à la
victoire allemande, ou, tout au moins, in f,ne, à
une paix de compromis. »

Désabusé, L,aval r(r r r/oulc toujours los t,
Dans sa conversation familièrc, il coupe ses phrases

de « hein », « hein !... »

« tlitler(r r r), r:'d:[ait trtl o... Qucl c... Je n'ai
jamais dripassé'lc gracle de 2e classe, .hein, Pult
âttaquer Iâ Russie après_ Ie. ter jrir, c'était de la
démence, hein, hein... J'ai appris à l'école pri-
maire les campagnes de Napoléon, 

- 
hein. . . Les

généraux allemânils, hein, je les voyais... Croyez-
iroi, ils étaient bien e...r r rdés, hein. Je vous
le dis.

« L'état-major suprême de la Wehrmacht,-n'ou-
bliez jamais cèla, hein, c'était la I/.§.P., l" haute
société protestante de Prusse, face à ce caporal
autrichien, hein.

« Quand je voyais Hitler, il parlait tout le
tempi. On nè pouvait même pas fumer.-_il gueulait,
il réïlamait, ii exigeait, il menaçait, il hurlait, il
frappait du poing sur la table. Un cinglé. Puis,
tout à trac, it parlait d'autre chose. Alor(r r r)s,

(11 France-§oür du 29 mai 1948. Article du procureur général l\Iorrret.
Cité par M. Alfred Mer.r.'rr, Pierre Laval (Amiot-Dumont).
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là, c'était le salut, la porte de sortie. Je me
p(r , r/écipitais, je faisâis dévier la conversa-
tion, hein.

« Il n'était pas sans connaissances universelles,
cet homme... il regardait ma peau noire. Cela
fintriguait. Il se demandait si j'étais un tzigane.
Il me disait : les Auvergnats commerçaient autre-
fois avec les Sarrazins, les Gitans et les Espa-
gnols... Ah ! ça,. il aimait mieux les Espagnols
que les ltaliens, hein. Sauf toutefois les Italiens
du Nord...

« Ben oui, j'ui dit : Je souhaite la çictoire de
l' Allemagrue. J'ai ajouté (on l'oublie toujours). . .

« parce gue, sans elle, le bolchevisme demain s'ins-
tallerait partout ». « Bon, et alors, hein?

« Qu'est-ce que cela pouvait faire? Mettez-vous

3 *" place, h-ei1. Verba çolant... hein... Aucune
importance. .. hein. . .

« Je voulais sauver mon pays malgré lui, mes
compatriotes malgré eux. Lorsque, plus tard, les
Français connaîtront la vérité, ils me rendront
justice.

« La radio de Londres crachait à mon sujet :

Craç.ate blaruche et conseience noire (t). Ma fortune,
je l'ai gagnée honnêtement. C'est vrai, j'ai acheté
le château de Chateldon. J'ai réalisé mon rêve.
Ah ! si ma pauvre mère avait pu voir son Pierrot
en châtelain, hein...

<< Conscience noire... Pierrot s'est mouillé. Et si les
Boches avaient fusillé 100 000 Français, hein, hein...

(1) Laval portait constammen[ uno cravato blanche.
Sur la psychologio du Führer, voir Hitler et ses généraua, par

Ilaymond Canrrsn (Irayard), et Le d,ernier coup d,e ilés ile Hitler, par
.lacques NosÉcounr (Laffont).
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« Eh bien ! vous pourrez le lui dire de ma pa$
à de Gaulle, hein. Bien sûr, je le sais, sa tâche n'a
pas été facile tous les jours, à_lui aussi. Il avait ces

Àacrés Anglais sur le {ot... Il a eu bi_en du-mal,
mais moi,-ici, je tenais Ia queue de la poêle.- Il
verra Ie grand Charles, le grand Cri-Cri ! C'est moins
commodl, je vous le dis, que de tenfu(r r r) un
micr(r r r)o. Hein. »

De Gaulle : « La çie de Laçal
ne nous appartient plus... »

Depuis Ie début de 1944, Laval, à vrai_ tliro, avait
prévu le pire pour la suite dc sa t:arrière. Il se raccro-
ôhait à un eslroir, r:elui do la solidarité des hornmes
politiques :

anciens présidents du Conseil dans mon igty de
Haute-Côur, même s'il y a Léon Blum, alors (r r r)s,
mon a{Iair(r r r)e sera(r r r)a gagnée. »

La Haute-Cour se réunit le 4 octobre L945. Le jury
ne comprend aucun ancien chef de gouvernement.
Pierre Laval est condamné à mort.

Le t5 octobre L945,le procureur général Mornet fait
ouvrir la cellule. Pierre Laval se retournc sur son lit,
cache son visage sous le drap, avale le contenu d'une
ampoule de poison. Il se convulse, il se tord, il l'â-le,
mais il ne meurt pas. Dix'sept lavages d'estomao lui
sont administrés.

Faut-il fusiller Laval, coûte que coûte, attaché sur
une civière?

Laval murmure : <t ... ver.." »

On lui apporre un verre. Il secoue la tête. On Be

FÀCE À FÀCB 228
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Fig. 12. - Pierre Leval.
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penche vers lui. Dans un souIIIe, on perçoit : « ... rê'
volver... pas balles françaises... ))

Le préfèt de police Luizet, accompagné de son,jeune
chef de Cabinet, M. Edgard Pisani (1), se rend à la
présidence du Gouvernement provisoirg. Le- général se

iient debout. Demière de Gaulle, la tapisserie d'époque
qui orne le bureau. Le général p-o_se une seule question :

« Le procureur général a-t-il prononcé la phrase
fatidiquè : Votre recou,rs en grâ,ce est reieté? »

Le préfet Luizet : « Oui, mon général. »

De Gaulle : « Alors, Pieme Lavàl ne nous appartient
plus. Qoe l'officier commandant le peloton d'cxécution
fasse son devoir ! »

Entre-temps, Pieme Laval n repris connaissance.
Une inlirnricro vt:ttt prcsset' le tttrluvernent, afin d'en
termincr avec ct:s scirttcs crttt:llcs. I..,aval a maintenant
tous ses esprits: « l)oucement, dit,-il... Jc nc suis vrai-
ment pas pressé. » Il noue sa cravate blanche et un
foulard triôolore. Près du poteau d'exécution, planté
dans la prison, Laval cherche le procureur général
Mornet du regard.

« Je veux parler aux magistrats. Ils sont c_oupables
d'un des. plui grands crimes de l'Histoire. Je meurs
pour avolr trop alrno mon PaYS. )) 

_- il s'adresse aux soldats du peloton : « Vous êtes
complices d'un des plus grands crintcs de I'I{istoire. Je
meurs pour avoir trop aimé mon [)llys. »

Soldat d'épopée et soldat d'açenture.

Cinq jours auparavant, au fort de Châtillon, un-ca-
goulard-de marciue a été exécuté : Joseph Darnand.

(1) Plus tard sénateur, ministre de I'Agriculturs du gouvernement

Pompidou.
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IJn cas, ce Darnand : il o{ïre l'exemple dramatique
de cagoulard au patriotisme dévoyé. Soldat d'épopée,
il finit en soldat d'averrture. f)ans la vie militaire,
homme deg coups de nruin légcrrdaires, il chute, dans
Ia vie civilo, llurrrri lcn lrolrrnrcs tle nrairr. FIéros décoré
de ln l..d,gion rl'ltotul(.ln', il rlcsr:t:rrrl ûu rang des spa-
tlnrrittr nl, rlr,n lrtr,rrrs. (llt,r'ir,ux ollir:icr frunçais, il revêt
I'rrrriforrnf, nllr,rrrrrrrrl. ll 1rr'ût.c scrrnenL : lleil Ilitler! Il
Ër' rrrrrillr,' !{ou!{ lu Croix gurnrnée.

l'lI llorrr'Iant...
En 1918, engagé volontaire, Ie sergent Darnand,

sept citations, entraîne ses hommes à l'aisaut d'un abri
allemand en Champagne. Corps à corps au pistolet, à
ln grenade, âu poignard des « nettoyeurs- de tran-
chées ». Mais il s'agit de ramener des prisonniers que
réclame le haut commandement. Vingt-sept soldàts
allemands sont interrogés. Ils révèlent que 

-l'o{Iensive

Luclendorf est imminente. L'état-major français dé-
clenche une violente préparation d'artillerie, les corps
d'arnrée contre-attaquent. De leur observatoire àe
I\îesnil-en-Champagne, Guillaunre I I et Ie Kronprinz
assistent à I'e{Iondrement de leur rêve. Le coup de
main Darnand a décidé d" jour V. Dans les citaiions
de tro_is Français, figure alors une même phrase ; artisan
de la Vietoire. Ces trois Français, symbolisant le pouvoir
civil, Ie commandement milifaire, la troupË, s'ap-
pellent : Georges Clemenceau, maréchal Focli, Joseph
Darnand.

Démobilisé, Joseph Darnand 
- 

« Jo » -_ ne tarde
pas à nraudire les « politiciens qui bousillent la Vic-
toire ». Type à putsch, il aspire à un « chambardement
général ». Entrepreneur de tr.ansports à Nice, il adhère
ù la Cagoule,'r,ia les « Chevalicrs,lu Claive ». Char.les
Nlirurra.s convoque à Paris ce rnilitant d'Action fran-
çiri,i., coupable de dissidence el ci'adhésion illr C.S.A.R.
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-l'o{Iensive
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« Jo » comparaît devant le vieux maître de Martiglg.,
entouré du fils de l'auteur des Lettres de mon Nlr,ulin,
Léon Daudet, et de Maxime Réal del Sarte.

Charles lVIauruas explique : « L'action violente ne
mène à rien. Il faut coirompre Ia République de l'inté'
rieur. Le fruit tombera de lui-même.. . »

La discussion dure deux heures. Excédé, « Jo » serre
les dents, les desserre, envoie cinq mots percutants :

« Vous êtes tous des c... ! »

Truculent et sonore, Léon Daudet exlllosr-r d'un rire
énorme :

« Magnifique ! Ce gars csI trragnifiquc. Nous lui
avons payé ie voÿaSti tlc Nicc à Paris pour lui per-
mettre de nous trui[t:r clc c... ! »

. Maumas, ullligri tl'ttrtc. surclité incurable 9gp,ris sa

Jeunesse, no ,,,,rttpt'r:tttl rictt tlttx signcs extérieurs de
i'hilorité. ll collc 'ru ,,ruin eII corllct-prùs dc son oreille
droite :

« Que sc passe-t-il? Que dit-il? »

Et-Daudàt, membre- de l'Académie Goncourt, crie
à tue-tête à l'adresse de Maurras, futur membre de
l'Académie française :

« Il dit que vous êtes un c..., et moi aussi. Il est
magnifique ! »

Darnand repart potlr Nice. II commence à faire sauter
une syn"gogrà trr. la Côte cl'Azur. Grâce à ses camions
de trânsforleur, il se charge de _convoyer en France
les mitraillett". livrées à la Cagoulc par lr:s Italiens (1).
n est arrêté, emprisonné.

1939, la déclarâtion de guerre. Darrrand rrtonte en

(t) Avant la guerre de 1939, Darnand mettra aussi à profit een rapports
avec les Italiens pour accomplir, à la demande d'un poste drr S.R- dans

le Sud-Ouest, des missions eoncernant l'état de préparation militaire des

Transirlpins sur la frontière française.
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ligne dans Ia Same, avec un corps franc «ie 150 hommes,
créé sur sa demande.

Darnand et son fidèle ami Agnely ne supportent pas
que Forbach soit abandonné aux Allemands. lls ôb-
tiennent I'autorisation de monter « un coup ». Le corps
franc traverse quatre ou cinq kilomètreÀ de lignès
ennemies, arrive à Forbach, pénètre dans Ies maisons
devant les Allemands, stupéfiés, qui crient :

« Rendez-vous !

Foutez-leur une giclée ! » commande Darnand.
[,es Allemands tombent comrne des quilles.
Agnely ne revient, pas, Contre toute raison, Darnand

t'('[)ilrt, avec trois volontaires, Bolrs les tirs incessants,
r:lrcrcher le corps de son « copain ». Un signe de croix,
I'rrllsoltrtion reçue, Ies quatre horrrrnr:s s'(:rrfonccnt dans
lu neige.

« Vous avez accompli lo plrrs br;l r:xploit, de cette
gru!r'r'c )), dér:lare Ie génd:rul (lrror,go, cn remettant au
lirrrlr'luurI l)nrnnnd lu ro$ol,l,c rlc lu Légion d'honneur
ttu, ln frorrI rlcs trortllr:§.

l,es nitntillottes dc la Cagoule.

Le corps franc perd, au cours de cette « drôle de
guerue » de 1939-1940, 90 hommes sur 150.

Curieux, ce corps franc de Ia 29e division d'infan-
terie, animé d'un _courage à nul autre pareil. Non, ces
baroudeurs ne se battent pas pour la République fran-
çaise. Beaucoup, dont o 'Jo i, font .ri t., lé.urro.,
,,.Ii.F. ,, {e leur casgue. « Jo » ne cachc pas qu'après Ia
v.ictoire, il conservera son corps franc â a.i fini poli-
l iry ues.

Iin février L940, plusieurs
rlc lourdes caisses au nom de

camions amènent en ligne
Darnand. « Jo » distr.ibue
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à ses hommes un armemênt de choix, dont I'armée
française reste dépourvue : des mitraillettes Beretta
prélevées sur I'arsenal clandestin de la Cagoule (1),
pretium stupri dans I'a{Iaire Rosselli.

La descente auu enfers.

La débâcle survient. Darnand se bat sur l'Oise, il se
bat sur la Seine, il sc bat sur la Loire, il se bat sur le
Cher. Prisonnier, il s'entend dire par un ofllcier de Ia
\Mehrrnacht : « Lieutenant, vous êtes bien triste. »

Darnand : « Je serai triste tant que je verrai sur le
sol français vos sales gueules. »

Il s'évade. Il veut partir pour Londres, se joindre à
ses camarades cagoulards qui choisissent la F rance
libre. Pétain parle. De Gaulle parle. Sept étoiles pres-
tigieuses d'un côté. Deux étoiles inconnues de l'autre.
« Jo » est un homme simple. Discipliné, il ne part pas.

Bientôt, les démons de la Cagoule ouvrent le chemin

(I) Â Ia Commission d'enquête parlementaire sur Ies événements de
guerro, I'ingéniour on chof Franiatto a remis, en 1951, I'historique de
l'étudo et do la fabrication dos pistolets-mitrailleurs en France. Nous lisons
notamrnont: « Vers lo rnrlis rl'octobro 1939, l'état-maior do I'armée décida
l'adoption du pistolet-mitrailleur Pottor sous lo nom do pistolot-mitrailleur
modèle 1939. Mais l'armo no put ôiro corrstruitc à tornps pour êtro livrée
aux arm6os (...). En janvior 1940, on no rlirporalt, onooro qtto d'une laiblo
dotat.ion d'armes étrangèros. Log bgr«lirrr tlor armôtrr dovonaiont tle plus
en plur impérieux. »

Voilà qui explique pourguoi J. Darrtattrl nrmr) son corps franc aux
frais de la Cagoule. Mais ce fait confirmo atrssi r;'ro, sr:rrlo, rtrre partie des
dépôts d'armes du C.S.A.R. (le tiers errviron) avait r'rt6 srrisio par Irr police,
laquelle, d'autre part, n'enten,lit jarnais parler rltro rl'trrrnr:rllottt lôi;er.

Or, uh chef cagorrlard,Je l'Est nous a a[Iirrn6: « Jo rlispositis cl'une
balterie de quatre canons de 75, et de 500. obus par piirco. l,c t.out pro-
venait de la récupération sur les champs de bataille. Norts itvions dissi-
mulé les tuhcs et les mrtnitions dans des fourreaux métallitlues, eux-
mêmes répartis dans des puits abandonnés. »

FÀCB A tr'ACE 229

de la descente aux enfers : Ia Milice, Ia L.V.F., Ia bri-
gadg 

. 
Charlemagne, Ies WafÏen S.S., Ies 

"*pêditiorrspunitives contre les maquis, I'assassinat des- anciens
ministres Jean ?uy et -Georges Mandel (« Je serai
he.ureux lorsque je verlai coulér des ruisseaLx de sangjuif dlns les rues de Paris », a dit un cagoulard d;
eorp! franc, après l'armistice), le meurtrJ de Victor
P"..! (quatre-vingt-deux ans), président de la Ligue
des Droits de l'Homme, et de Mme Basch. a

- u {o » accepte la responsabilité des forces du maintien
de I'ordre. Il siège au-Gouvernement de Vichv. Il siège
aussi au Tribunal d'Etat. Il se rend chez 

"Hitler 
Ët

chez Himmler. Il prononce des discours en AIIemaEne.
rl.s'enorgueitlit : u La cagoule a fait rrembler la REpu-
blique. »

En France, ses miliciens tuent, torturent, massacrent,
mutilent hommes, femmes, enfants, Juifs, réfractaireé
au travail obligatoire en Allemagne, membres de
I'Armée secrète.-Ils violent. Ils praîiquent des « hold
up » dans les banques.

,. ,Â :9." procès, Darnand g3pturé plès de Milan par
l'I ntelligence S.ervice, en L945, pretei,d, contre Ia viai-
s-emblance, qu'il a tout ignoré. [l semble certain, cepen-
dnnl,, qrre f)arnand a été débordé par des élémenti de
ses. troupr:s. olléissant à Ia Gestapo. Il est sûr que « Jo »

a fait cont-lurnnor l)rlr sos cou.i martiales .i fusiller
dans le dos trris i:h.fs rniliciens, r:oupables d'assas-
sinats.

*"
Dans son Jourryal.inédit, Marcel Déat note à propos

de ces diflérents épisodes : i.

« 4 septembre tg47. - Visite de S (...). Détails
amusants : Darnand fait la foire ave* ia femme
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allemande de ce malheureux cul-de-jatte de (...).
« 8 octobre. - B (...) téléphone : Darnand et

quatorze de ses collaborateurs viennent de s'en-
gager aux 'Waffen 

S.S.- i L5 noçembre. - Arrivée de Darnand, satisfait
de son voyage à Berlin. Il a vu le général Berger
qui est haut placé dans la hiérarchie \Maffen S.S.
Ce général a accepté à fond notre plan Waffen S.S.
française, que constituera la Milice.

<( 76 noçembre. - Darnand a vu Oberg (chef de
la police allemande à Paris) qui a confirmé qu'on
allait armer les miliciens.

« 20 janvier 1944. - Visite de G (...) qri a vu
Bæmelburg. Celui-ci va a.fp.|yer Darnand à Vichy
pour son organisation policière. »

t**

En octobre 1945, Darnand est condamné à mort.
Combattant volontaire dans le corps franc de

Darnand en 1939, grièvement blessé, résistant, le
R.P. Bruckberger n'abandonne pas son ancien chef
in articulo mortis. Il passe avec lui Ia plus grande partie
des huit derniers jours. I cst Ie confesseur. « Jo » écrit
à de Gaulle. Il expliquc uu ll.l'. IJrucltberger, qu'il
appelle familièrement « lJruclt » :

« Vous irez voir le général. .Ic voudrais savoir
ce que de Gaulle pense de moi...

« Surtout, dites-lui bien gue je ne demande pas
ma grâce...

« Simplement, je ne veux pas mourir comme un
salaud.

« Que le général pardonne à mes miliciens. Tous
n'étaient pas, loin de là, des criminels et des

FÀCE A FAcB 2gI

voleurs. Que de Gaulle réintègre, dès que possible,
ces garçons dans la conrrnunauté nationale. »

« Brrrck » se rr,lrtl rrlrr,z, rlr. Orrrrlle.
Lo gôrrrirrrl nrril, r;rrc, porrr un I)('u, f)ar,nand, comme

rl'ttrrlrcn (:ng(,rrlrrr,rls, !{c frit trouvé à I.ondres en L940
ol, (lurt cr,l, irrlrrllrirlrr corrrbatl.ant eût alors terminé la
l{.u(tt't,rr, rrror,l, ou vivarrt, au sein de la phalange des
(lrtrrJurl{n(,ns rlt: Ia L,ibération.

l)c (irrullc parle:
« Mon Père, clites à Darnand que j'ai reçu sa

lettre... Oui, sur le strict plan miliiairé, je le tiens
pour un bon et très brave soldat... Personnelle-
ment, je comprends ce qui s'est passé... Je ne lui
en veux pas... »

Silence.
De Gau-lle reprend : « Il sera fusillé. Au nom de la

raison d'État.
« Ses miliciens? Ils ne resteront pas toujours en

prison. On les envema en Algérie, en Afrique du Nord. »

« Bruck » célèbre la messe dans Ia cellule (1). Dar-
nand communie, fond en larmes. On lui enlève les fers.
Il égrène les paroles du Chant des adieuu :

Ce n'est qu'u,n au reçoir, mes frèies...
Il monte dans Ie fourgon cellulaire :

« Ah ! Bruck ! Vous allez me trouver ridicule. Mais
je viens de consentir un gros sacrifice, parfaitement,
ule ch-ose qui m'a beaucoup coûté. Ne- riez pas. Je
viens de renoncer à fumer ma dernière pipe. »

Il arrive près du peloton d'exécution. Dôuze fusils à

(1) Cf. Nous n'iroræ plus aubois (Amiot-Dumont), par le R.P. Bnucr-
ur.:ncER, et témoignages du R.P. Bruckberger à l'auteur.
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voleurs. Que de Gaulle réintègre, dès que possible,
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raison d'État.
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(1) Cf. Nous n'iroræ plus aubois (Amiot-Dumont), par le R.P. Bnucr-
ur.:ncER, et témoignages du R.P. Bruckberger à l'auteur.



232 l'srsrornn sncnÈrn

bout portant, sur deux rangs de tir. O dérision ! les
soldats portent le béret des alpins, le béret du corps
franc de Forbach.

Darnand Ies regarde :

« Voyez-les, Bruck ! IIs ont vingt ans. Ils ont de
bonnes gueules de Français avec leurs bérets. Ils sont
gentils. Ils auraient biq" pu être mes hommes. »- Il se met à genoux. I reçoit l'absolution.

Il se relève pour aller au poteatt, et, dit le R.P. Bruck-
berger, « il récite d'une voix claire Ie refrain du corps
franc, celui de la Milice ». C'est le Chant des cohortes :

A genolrfr, nous fîmes le serment,
Milicierus, de mourir en chantant..';

Les commandements fatidiques retentissent.

Les larmes montent aux yeux du Révérend Père.
« Attention, Bruck ! Vous m'avez pronris ! »

Puis :

« A Dieu, mon Père !

- A f)ieu, mes miliciens !

Vivc Dicu !

- 
Vive la France ! »

Bruck se pcnclro srtr le cadavre. De la poitrine, il
enlève pour le fils dr: «.lo », I'ittsigne du corps franc d-e

Lorraine : le blason au culur transpercé d'un poi-
gnard (t).

(1) Voici I'oraison funèbre de Darnand, êcrito par lo génôral de Gaulle
dans ls tome III de ses Mémaires t

« Quelques jours auparavant, Joseph Darnand avait nrrbi la même

condamnation et accueilli la mort sans plus faiblir (que [,aval). Son
procès fut bref. L'accusé portait la responsabilité de bon nombre
de crimes commis par Vichy au nom du maintien de I'orrlro. L'ancien
« secrétaire général » n'invoqtra Pour sa défense que le service du
Maréchal. Ce que Ie national-socialismo comportait de doctrinal
avait assurémont séduit l'idéologio de Darnand, excédé cir: la bassesse

FACE A FACE

La veille de l'exéctrtio.,, o .to », dans son costume de
bure, a reçu la visit,c d'un magistrat, instructeur de
I'afTaire de la Cagoulc :

« Darnand, j'ignore si votre recours en grâce
sera accepté. Voyons, avcz-vous quelque chose à
me dire? Le C.S.A.It... Dites-moi la véiité... »

et de la mollesse amhiantes. IlTais, surtout, à cet homme de main et
de risqrre, la collaboration était apparue comme une passionnante
aventure qui, par là même, jrrstifiait toutes les audaces et tous les
moyens. Il en erit, à I'occasion, couru d'autres en sens opposé. À
preuve, Ies exploits accomplis par lui, au commencement de la guerre,
à la tête des grotrpes francs. A preuve, aussi, le fait que portant déjà
l'uniforme d'o{Iicier allemand, et couvert du sang des combattarrts
de la résistance, il m'avait fait transmettre sa demande de rejoindre
la France libre. Rien, mieux que la conduite de ee grand dévoyé
de I'action, ne démontrait la forfaiture d'un régime qui avait détourné
de la patrie dos hommes faits pour la servir. »

**t

Au sujet de Pierre Laval, le général de Gaulle s'exprime en ces terme§
dans ses Mémoires de gueme (tome III) :

« Laval tenta, d'abord, (au cours de son procès) d'exposer sa con-
duite, non point comme une collaboration délibérée avec le Reich,
mais comme la manceuvre d'un homme d'litat qui composait avec
le pire et limitait les dégats ».

Pierre Laval, comme l'amiral Darlan, ge trouvent, d'autre part, con-
cernés dans le commentaire consacré par de Gaulle à Pierre Pucheu :

« Dans la tempête où chancelle la patrie, des hommes séparés en
deux camps prétendent conduire la Nation et I'État vers àes buts
différents, par des chemins opposés. A partir de ce moment, ra res-
ponsabilité de ceux-ci et de cerrx-là Be mesure ici-[ras, non à leurs
intentions, mais à leurs actes, car le salut du pal,s est directement
en cause. Quoi qu'ils aient cru, quoi qrr'ils aient voulu, il ne sarrrait,
aux uns et atrx autres, être rendu gue suivant leurs æuvres. 

- Mais
ensuite? - 

Ensuito? Ah ! que Dieu juge toutes les âmes? eue la
Franco entemo tous les corps I r

233
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« Jo » baisse son front têtu, ferme son visage, devient
hermétique.

n y a quelque dix ans, il a prêté serment, sur le
drapeau tricolore, devattt, I)cloncle.

Il a juré le secret... Lcs frères Rosselli... Les attentats
de I'Etoile... Jean-l}nJrtiste... La guerre d'Espagne...
Les dépôts d'armes... Les sabotages avec les Italiens...
La tentative de pu tsch. . . L'armée. . . Le général G.. .

Ah ! non, « Jo » rro parlera pas. Il ne trahira personne:

« Monsicrrr le Juge, je ne dirai rien. Rien.
Comrnc l)ôloncle, j'emporterai dans la tombe mes
secrots «le la Cagoule ».

CHAPITRE VIII

UN CIIEF-D'(EUVRE DE CAIVTOUFLAGE 3

Comment le dossier de la Cagoule a échappé
arDK Allemands pendant la guerre

Lu pnocÈs ou C.S.A.R. 
- 

L'.lcrs o'accuslrroN DIsPAn.llr. 
- 

Uxr
NUrr DE .lurn 1940. 

- 
RBrouRs D'ourRE'ToMBE. 

- 
LÉon Br,uu :

« Ux vrEux FoNDs nu cÉsâ,nrsMg ». 
- 

Le « Jounx.n.L » TNTTME

D'uNE posEUSE DE BoMBEs. 
- 

Lr vtg NE coMprE
« Ocp.l,xo Nox D.

Rendu impossible par les hostilités, le procès de
la Cagoule s'ouvre devant la Cour d'assises de la Seine,
le tl- octobre 1948. A la vérité, I'intérêt provoqué
par l'a{Taire, par ses révélations, par ses imbrications,
i'est beaucoup amoindri. Les jeunes générations ne
savent pas de quoi il s'agit. Ces assassinats du Bois
de Boulogne ou d'ailleurs, ces attentats, que repré-
sentent-ils à côté des millions de morts du con{lit
mondial, des bombàrdements gigantesques, des cham-
bres à gaz et de la bombe atomique ?

Dans Ies journaux, « le sang à la une » n'est plus
réservé à la Cagoule : cette vieille histoire a droit à la
valeur d'un gros fait divers. Quarante-huit accusés
seulement comparaissent. Treize sont contumaces.
Certains vivent réfugiés en Espagne. Madrid refuse
l'extradition (t).

(1) Voir, dans la partie a Documents secrets et textes inédits », la note
verbale du gouvernement espagnol alr gouvernernent français.
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Encore un coup de théâtre : l'original de l'acte
d'accusation est volé - afin de provoqüer, sans doute,
un renvoi du procès. Brusquement, Ia tentative ayani
fait long feu, la pièce revient à sa place par la ïoie
anonyme.

Le dossier complet de la Cagoule (un mètre cube de vo-
lume) a été retrouvé dans des circonstances étonnantes.

Dès 1940, les Allemands lancèrent leurs limiers à la
recherche du dossier.

. En 
- 
juin, ils- perquisitionnèrent chez M. Beteille,

j,rgu d'instruction. Le 6 juillet, « Ies autorités d'occu-
pation », comme on dit, aruivaient, rue de Ia Conven-
tion, au domicile de M. I\Iondanel, directeur de Ia
Police judiciaire. Rien nulle part. Du ministère de la
Justice, les Allemands revinrent également bredouilles.

Les quatre années de I'occupatibn se passèrent sans
gue Ie S.D. et ses complices français, ii désireux de
détruire des pièces compr-omettantes, fussent parvenus
à mettre la main sur le fameux dossier. La police po-
litique allemande ne décolérait pas.

- Dans le- premie.r hiver «luri suit Ia Libération de Paris,
le colonel Beteille, du Tribunal militaire de Paris,
accompagné du comrnandant Laborde, ollicier de
Justice militaire, part. pour le Sud-Ouest, chargé
d'une mission ultra-secrètc.

Le colonel de réserve Beteille_ct lc jrgg Ilcr,eille (1 ) qui,
pendant deux ans, a conduit I'instr.rrction avant lg3g;
sont une seule et même personne. Jour et nuil,, sans
trêve, ni répit, M. Beteille a contluit I'affairc d'une
façon magistrale. Menacé de mort, il ne circulait

(1) Plus tard, président de chambre à Ia cour d'appel ; conaeiiler à
la cour de cassation; procureur général de la cour d'appel de paris;
président de Ia Commission de sauvegarde des libertés individuelles.

FACE A F.ÂCE 287

plus qu'anné d'un pistolet 7 mm 65, suivi de deux
inspecteurs d'élite. Son appartement était gardé vingt-
quatre heures sur vingt-quatre.

Sous ses dehors de « père tranquille )), M. Beteille
compte parmi-les figures les plus remarquables de Ja
magistrature française. Sa formation classique et sa
culture étendue l'ont aidé à analyser cette énorme
conjuration, à en comprendre I'ampleur, à en saisir,
d'emblée, la portée. Expert, il a appartenu dans la
réserve, au 2e Bureau, ce qui lui a facilité I'intelligence
de certains tenants et aboutissants.

Dans l'hiver L944-L945, le colonel Bcteille arrive
à Lespame-Nlédoc (Gironde). Non loin, Ies Allemands
occupent encore la poche de Royan.

Le Parquet général a ouî dire que les dossiers volu-
mineux du C.S.A.R. avaient peut-ôtre été cachés,
lors de Ia débâcle, au Tribunal de l.,esparre, en même
temps que Ies affaires spéciales intéressant l'espionnage,
les menées autonomistes en France (t) et les séparatistes
de la Sarre.

A Lesparre, Ies magistrats et le gre{lier ne savent
rien. Le grelfe, tous les bureaux, le jardin, les caves
sont fouillés. En vain.

Où se trouve donc le dossier de la Cagoule? A-t-il
disparu dans la tourmente?

La nuit tombe. Les recherches sont sur le point
d'être abandonnées. L'ancienne concierge du Tribunal,
celle qui était en service en juin Lgtt}, se présente :

« Une nuit de juin 1940, raconte cette personne,
des inconnus étaient venus avec un camion lour-
dement chargé. Ils étaient rnunis d'un ordre du

(1) En 7945, à Berlin, les Français mettent la main sur les dossiers de
l'Àbwehr, concernant Ie mouvemcnt breton Breiz Atao, les rnouvements
alsacien, corse et !li:sqrte.
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ministre de la Justice qu'ils lui avaient présenté.
Ils avaient déchargé les dossiers €t, après une
rapide inspection des lieux, avaient entreposé
les dits dossiers dans les cabinets du Tribunal (sic),
disposé une cloison en planches afin de les dissi-
muler à la vue et disparu dans la nuit même,
après avoir recommandé la plus grande discrétion. »

La concierge ajoute : « Pcndant la guerre, des Alle-
mands étaient venus s'enquérir de dossiers, mais je
leur avais répondu tout ignorer de la question. Ils
n'avaient pas insisté (1). ,

Les o{Iiciers se rendent dans les toilettes, explorent
un coin particulièrement obscur, d'une saleté repous-
sante, encombré de balais, de pelles, d'outils de jardi-
nage. Aucun signe ne permet de distinguer la cloison
en planches des murs. Le maréchal des logis Van Heste
donne quelques coups de pioche. La cloison vole en
éclats. Les piles de dossiers s'abattent aux pieds du
colonel et du commandant !

Les reçena,nts.

A la Cour d'assise, Ie consciller Ledoux préside.
L'avocat général Caillau tierrt le siège du ministère
public. Quatre cents ténroins sont cités.

Précédé de son tableau d'honneur cinq fois
parachuté en zor.e occupée, sabotages dcs lignes alle-
mandes, débarquement en Normandie voi«:i une
vedette : Maurice Duclos, alias le colonel Saint-Jacques,

({) Voir, dans la partie « Documents secrets et textes inédits », lo
rapport adressé par le président Beteille au Procureur.général tlo la Cour
d',\1,pel tlc Paris.
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(:ornl)agnon de la Libération. Une stature de cuirassier,
rrrr,: voix de bronze. Et pas de complexes.

Saint-Jacques passionne l'auditoire : o{licier du
corps expéditionnaire en Norvège, il a débarqué à
Narvik. A Londres, il a rejoint de Gaulle; à Paris, il a
consommé sa rupture fracassante avec Deloncle ; il a
monté des réseaux clandestins; il a créé des commân-
dos ; il a accompli des prouesses ; il a fait son devoir,
et au delà, pour bouter l'Allemand hors de France.

Rescapé des camps de la mort, surgit le commandant
Loustaunau-Lacau. N açarue dessine un portrait pos-
thume d'Eugène Deloncle :

« J'ai vu Deloncle, avec ses yeux noirs de magné-
tiseur, sa poignée de main qui broyait Ies pha-
langes « pour faire croire à son énergie )), son
tempérament e{Ïrayant )), « son intelligence à
facettes et à ricochets » qui lui fit toujours adopter
les chemins tortueux, et sa manière de se fabriquer
à lui-même une terreur communiste qu'il exploi-
tait ensuite près des siens.

« Deloncle, Corse violent, à la vol'onté de fer,
hypnotisait ses troupes.. Il -s'engageait dans une
voie sanglante et inutile. Messieurs, je vous le
dis, Deloncle a fait autant pour alimenter les
campagnes de l'Humanité gue tout l'argent de
Moscou, ce qui n'est pas peu dire. »

Naçarue tient à désolidariser ses réseaux militaires
« Corvignolles » tle la Cagoule, qu'il qualifie de lamen-
l,able épisode, « fruit de l'esprit totalitaire qui règne
rlans le monde ».

l,e goût des formules I'habitant toujours, Loustau-
rr;rrr-Lacau illustre son point de vue :
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« Dans l'Armée, nous n'avons qu'une possibilité I

Ie marteau du commandement et I'enclume de
l'obéissance; entre les deux, nous avons trouvé,
en 1936, une faucille. Je regrette que M. Daladier
m'ait sacrifié aux communistes, car j'ai tout fait
pour éviter la défaite de L940,la plus terrible que
nous ayons jamais éprouvée. »

Sorti sain et sauf, par miracle, de la nuit hitlé-
rienne, mince, élégarrü, fragile, ralliné, Léon Blum

Adonis hébreu tonitruait jadis Léon Daudet
se présente à la barre :

« Je crois vraiment, dépose-t-il, d'une voix
musicale aux alternances de trémolos, que pendant
la période où j'étais chef du Gôuvernentent, la
menace d'un putsch fasciste, dont la Cagoule
aurait été l'élément le plus actif, était réelle. Et
si l'intervention en Espagne nous avait menés
au bord d'une véritable possibilité de gueme, nous
aurions vu en France un mouvement analogue à
celui que Franco dirigeait contre les autorités
légales espagnoles et rencontrant des concours
de même nature.

(('Oui, je crois qu'trn putsch fasciste, d"l§
lequel la Cagoule eti été l'élérnent le plus actif,
et 

- qui eût éclaté à I'ot:t:asion rlc eritrtes provo'
cateurs tels que l'incentlie drr Ilr:it:lrstirg, a constitué
un danger réel... »

Une analyse définitive :

« Il y a en France un vieux couran[ qui do temps
en temps, perce le sol, jaillit... un vieux fonds de
cesarrsme. »

FACE A FACE

Une définition, à propos de la nrort de Marx Dormoy:
« Ce qui caractérise I'attcntat politique, c'est

qu'on ne peut assigner aucun mobile personnel,
soit au meurtrier, soit à la victinrc I c'cst qu'il est
uniquement déterminé par une conviction ou une
passion.d'ordre politique, c'est.qu'il tcnd à exercer
une action sur les cours des événemerrts politiques.
Le meurtrier s'attaque à une situation politique,
non à un individu. »

Annie Mouraille, la belle actrice blonde, gui posa
la bombe à retardement sous le lit de I'ancien ministre
de l'Intérieur Marx Dormoy, ne répond pas à l'appel de
son nom : en fuite à l'étranger. On tire du «lossier un
gros cahier noir : le Journal intirno, où chaque jour,
Annie Mouraille notait ses souvenirs ct autres impres-
sions.

Dans l'abstinence des prisons dc Vichy, ce Journal
réserve grande place à I'amour :

« Mon avocat est venu me voir. Je le regardais
dans le parloir avec ses tempes argentées,_son-Jorrg
visage un peu doré, j'avais une envie folle d'être
caressée. Hélas ! il m'a dit quelques paroles
gentilles. Et puis, il estI".Ili. C'":lj,y à s.upporter,
un jeûne de six mois. Qu'il est di{ficile d'être ainsi
en contact avec un beau garçon lorsque dans sa
vie on a déjà tant aimé les beaux hommes ! »

Confrontée avec son amant, Annie Mouraille écrit :

« Pour la première fois, j'"i revu Yves. Une
bou{Tée de chaleur m'a prise à la gorge. J'avais
rêvé de lui la nuit dernière et cela m'avait été
presque insupp-ortable. Je m'étais levée avec un
immense cafard. Et puis, dans le couloir, je l'ai

?et
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aperçu. Il était ,rr, ,p.Y- pâle. Il T'. souri. Et
purs, on nous a separes. Mes genoux tremblaient. »

Plus loin :

« Je suis frétillante comme un poisson dans
I'eau claire. »

Mais le « Journal » de cette fille imaginative, indé-
pendante, exaltée-, voire:nystique, ne contient pas que
à.s p"srages érotiques. Déôoréè de la Croix de Gueme
po,ri sa biillante cônduite, Annie Mouraille couche sur
i" papier un certain nombro de digrcssionl: parfois
boùeiersantes, que l)cr$onno ne tient { div_ulguer.
Son absence.tofirfoil tout le monde. Le Journal
intime gît dans les archives dtr ministère de la Justice.

L'avocat général caillau : << Je n',ai iamais c'u mentir... t»

Cahin caha, le procès suit son cours. L'avocat général
Caillau s'exclame :

« La mauvaise foi des accusés et des témoins
est telle gue dans ma carrière de'magistrat, je
n'ai jamaiï vu mentir avec un pareil ensemble
et une pareille effronterie. »

Sur ce sombre chapitre de l'Histoire natio-nale,
M. Caillau, à la sobre éloquence, prononce-un-ré.quisitoire
d'une grande rigueur intellectuelle et juridique :

« Ce qui résume le mieux le caractère du C.S'A'R'
et la môntalité de ses adhérents, ce sont ces quel-
ques phrases qui sgqt écrites sur le carnet de
M*" Co"r. , n 

^N'o,rblie jamais que tout, hormis
la force, n'est que vanité. Ne compte ni sur l'amitié
ni sur 

'la 
,ecôttt 

"issance 
de tés semblables et
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souviens-toi de l'adage : gui vous flatte, vous
abhome. L'homme ne respecte gue celui qu'il
craint. La pensée qui ,ru rË .réalise pas, qri nà se
réduit pas en acte, reste stérile :

« -Ces pensées sont tout un programme. EIIes
expliquent notamment les concèptions politiques
et philosophiques des membres du C.S.À.R. ieu
culte de la force ou de la violence, leur mépris
de la dignité humaine et des droits de l'individu.

« C'est pourquoi un des leurs a pu écrire à
Mlle Besneux, quelgue temps avant sâ déposition
devant le juge d'instruction, une.lettre de menaces
d.e laquelle on peut extraire cette phrase caracté-
ristique : « La vie ne compte pas pour nous. »

Oh! combien de capitq,ines,..

Oceano Non. « Oh ! Combien de marins, combien de
_capitaines grri sont partis joyeux pour des courses
lointaines, dans ce morne horizon se sont évanouis. »

Au loyaume de l'éternel repos de l'esprit : Ie vieux
maréchal Franchet d'Esperey. Mort : lè général Du-
seigneur. E_nfoui dans les ténèbres insondables : Eugène
Deloncle. Naufragé : l'amiral Darlan, confideni ae
« Marie ». F'usillé : Joseph Darnand.

Et dans le ciel, d'où tombaient tant d'obscures
clartés, des étoiles se sont éteintes à jamais.

« ... Personne ici-bas ne termine et n'achève ;
les pires des humains sont comme les meilleurs i
nous nous réveillons tous au même endroit du
rêve, tout commence en ce monde, et tout finit
ailleurs. »

.Iakubiez passe des aveux complets au sujet de
I',ssassinat d-es frères Rosselli : travàux forcés à perpé-
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tuité. Les contumaces sont tous condamnés à mort.
Des peines de détention de prison, des sursis. Douze
acquittés, dont le colonel Saint-Jacques.

Bagatelle-s pour un massacre. Tout là-haut, à la
cime, des Eminences grises du C.S.A.R. aperçoivent,
dans la vallée des larmes, leurs comparses qui s'agitent.
Parmi ces « Père Joseph )), les uns sont trépassés.
Les autres se portent bien. De leurs visages un voile
invisible n'a jamais été entièrement déchiré : La
Cagoule. TROISIEME PARTIE

SOTDATS
DES TÉNÈBNES
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Pendartl, lrr guorr(:, ù. Lorrdres ou à Alger, de Gaulle
condamntrit l,oujotrrs, €r termes, trèq sévères, -les
agissernonts de lâ Cagoule. Mais.considérant I'action
déployéc, dans les réseaux de la « France libre » ou de la
n Frarce combattante ))r par les quelques transfuges
du C.S.A.R., le général constatait: « Fvidemment,
mes cagoulards étaient, pal essen_ce, - dressés d'une
façon rémarquable au travail clandestin ! »

Au moment du procès de la Cagoule, d. Gaulle ne
livra guère de coàmentaires sur le résultat. En re-
vanché, avant de quitter le pouvoir en 1946, le chef du
Gouvernement prôvisoire, un jour en p-etit 

- 
comité

rninistériel, avait évoqué 1936, les troubles de cette
période, lg: -"gilations politiques et,le Front.populaire.- La délibéràtion gouvernementale portait sur les

?,1?
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difficultés économiques, sociales et financières des
lendemains de la Libération, sur les salaires et les
prix, les grèves, Ies accords entre Ie patronat et les
syndicats ouvriers. L'un des ministres 

-socialistes 
crut

devoir intervenir 3

« Cela me rappelle exactement la situation du
Gouvernement Léon Blum qui. . . que... etc. »

Se penchant sur le passé, Ie ministre avait inter-
r_ompu de Gaulle dans son exposé. Le général ne sour-
cilla point, et il continua son développcment. Quelques
minutes plus tard, I'Ilxcellence S:F.1.O., volu6ile,
reprit Ie paralli:lc : « [n I936... »

Charlcs dc Gaullo, ccttc fois, se fâcha. D'un ton
glacé, il riposta :

« Bien. Telle se présentait donc la situation au
moment oÈ lq Front populaire prenait Ie pouvoir.
Eh bien ! le Gouvernement se montrera peut-être
intéressé par un prochain bilan de Ia sitüation de
la France au moment ori le Front populaire céda
le pouvoir. »

Un ministre eut I'esprit de passer à un autre ordre
d'idées.

Vision apocalyptique.

_ Deux ars plus _tard, -I,éon BIum devenait président
du Conseil pour la troisième fois et de Gaulie, retiré
dans son village, avait créé le Rassemblement du
peuple fran_çais, le R.P.F. à Strasbourg, par un discours
dans lequel il avait notamment déclaié : « ... étant
écartée poy moi toute aventure plébiscitaire dont je
Brus convârncu {ue, dans l'état ,iu l'esprit public ât
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dans la conjoncture internationale, elle aurait fina-
lement abouti à des secousses désastreuses... ))

De Gaulle se lance dans Ia mêlée. Pourquoi? Il vit
toujours, analyse Jacques Fauvet (1), sous I'impression
psychologique du précédent historique du 18 juin.
il ne veut pas intervenir quand il sera trop tard et
encourir le reproche de n'avoir rien fait alors qu'il
sait que la catastrophe est inéluctable ».

La guerre froide était déjà commencée. Prenant la
parole à Rennes, le général de Gaulle rappelait que la
France n'est séparée des armées soviétiques que par
500 kilomètres, « soit à peine la longueur de deux
étapes du tour de France cycliste ! » Au cours de ses
visites aux provinces, Ie chef de Ia France libre clouait
au pilori la Constitution de 1946 adoptée par réfé-
rendum. Un des leaders du M.R.P., Pierre-Henri
Teitgen - Tristan d-e Ia Résistance - 5'[lnit rendu à
Coloinbey-les-Deux-Églisos pour essaycr de jeter un
« pont ». Et de Gaulle, dans une vision apocalyptique,
avnit prd:dit :

sera envahie, submergée.
« A aucun prix, en matière institutionnelle,

nous ne devons laisser se renouveler le précédent
de L940. Dans votre Constitution, un article
manque, un seul, le seul qui ait de l'importance :

(ll Hiatoire da La IVe Républdçue {Fayard}.
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« En cas de péril, Ie chef de l'État doit réunir
sur sa tête tous les pouvoirs et -les emmener hors
de France. Daqs le malheur, l'État se trouve où
est le chef de l'État. ,

Dès cette date, de Gaulle préfigurait ainsi le fameux
article 16 sur les pleins pouvoirs, qui allait voir le
jour avec Ia Constitution de 1958 et connaître des for-
tunes diverses.

Les malheurs de Navane.

La IVe République faisait ses premiers pas lors-
qu'avait éclaté l'affaire du comploj_.4i1 du P-lan bleu,
premier complot dirigé contre la IVe République. Le
ministre de l'Intérieur, M. Jules Moch, donna une
publicité. exceptionnelle_ à la découverte de cette
conjuration, dans laquelle trempait un hobereau bre-
ton. Les sceptiques répliquaient : « Pure manæuvre
de diversion, rendue nécessaire par I'obligation de
paraître lutter sur deux fronts : contre les communistes,
et contre les factieux de droite.

Toujours est-il quc Loustaunau-Lacau, une fois
encore, se retrouva à I'ornbre des cachots. Le général
de Larminat, inspecteur général des troupes coloniales
fut relevé de ses fonctions (t). On entendit murmurer

(1) te général de Larminat rallia les Français lihroe en 19/10. En
octobre 1944, il Iut placé à la tête des forcee françaises du l'rout do I'Ouest,
chargé de bloquer les Allemands dans les « pochog » do I'Atlantique, en
particulier à Royan.

Àu moment du putsch d'avril 1961 en Algérie, il exprirna dans uno
lettro ouverte son ( dégoût do soldat devant l'entreprise dee capitaines
d'aventure ». En 7962, nommé par le général de Gaulle président de la
Cour militairo do justice, il se donna volontairement la mort, à son domi-
cile, dans dos circonstaacos quo la prosse a retracées.
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le nom d'autres généraux. Le général de 'Lattre de
Tassigny éleva une protestation.

Emprisonné par la I I Ie Républi{ue, par l'État
français de Vichy, déporté par la Gestapo, Navarre
fut donc encore interné par la IVe République.

Représentant la permanence à travers les régimes,
un gendarme qui avait passé les menottes à Loustau-
nau-Lacau sous I'occupation, dut au hasard et à la
discipline de mettre Ia main au collet de Naçarre
après Ia Libération. L'ancien directeur du Cabinet
dè M. Léon BIum, Me André Blumel, se dépensa sans
compter pour obtenir sa libération.

Rendu à la liberté, élu député, Loustaunau-Lacau
vit rétablir sa situation militaire dix ans plus tard :

nommé lieutenant-colonel, puis colonel au titre de la
réserve, il reçut enfin les étoiles de général de brigade.
Lo jour où mourut -lfacrarue - sous le coup de l'émo-
tion? - le décret de réparation partait pour l'Impri-
merie nationale (t). Il était signé par Ie chef d'un
gouvernement de gauche : Pierre Mendès-France.

Ainsi marche l'Histoire.
Nacrarre, lui aussi, emporta ses secrets dans la

tombe : « Jamais, avait-il juré, on ne connaîtra mes
camarades de Corvignolles. »» Perinde a,c cadaçer.

Les obsèques eurent pour cadre l'église des Invalides,
en présence d'une assistance considérable. Les troupe§
rendirent les honneurs, et, lorsque le cercueil fut
porté dans l'e fourgon funéraire, au passage de Lous-
taunau-Lacau, pour la première et la dernière fois,
retentit la sonnerie « Aux champs ! »

ll\ Journal officiel du 12 février 1955.
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Après I'épisode fugitif du Plan bleu,les mouvements
contre-révolutionnaires ne reçoivent un élan qu'à
partir du .moment où ils évoluent à travers un terrain
favorable à leurs e,ntreprises, c'est-à-dire lorsque Ia
IY. Républi{uê, aflaiblie par les incessantes 

-crises

ministérielles - que provoquent les oppositions conju-
guées - et épuisée par l'interminable guerre d'Indo-
chine, s'abandonne à des manifestations d'impuissanee
qui rappellent, par plus d'un aspect, l'agoàie de la
IIIe République. Le R.P.F'. pratique Ia pire des poli-
tiques, Ia politiquc du pirc. A quoi les gnullisteJ ré-
torguent z Il s'agi,t de sauver la Patrie, Donc, de l'escès
d,u mal naîtra le bien....

Opération de téléeommande.

Le mouvement contre-révolutionnaire se révèle dans
la rue en L954, alors que la IVe République amive
au sommet d'une double crise : crise indochinoise à la
veille de Ia chute de Dien-Bien-Phu, crise de la poli-
tique européenne à propos du projet de la C.E.D.
(Communauté européenne de défense).

Le 3t mars, à Auxerre, âu déjeuner des o{ficiers
de réserve de l'Yonne, Ie maréchal Juin part en guerre
contre la C.E.D. et réclame unc solution de rechange.

Le Maréchal de France, conseiller militnire pcrma-
nent du Gouvernement, s'entend prier de se présenter
à l'Hôtel Matignon, devant M. Laniel, président du
Conseil. Arguant du fait qu'il a eu connaissance de cette
convocation par la presse, le Maréchal refuse, à deux
reprises, de se rendre rue de- Varenne. Il proclame
haut et fort : « Il n'y a plus d'État, mais ,rr. id-inis-
tration. »

Le maréchal Juin est sanctionné.
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Le vainqueur du Garigliano continue sa campagne.
Au banquet de l'r4.ss ociation Saumur, €r présence du
général Weygand et de nombreux cadres militaires,
Âlpho.rse Juin renouvelle l'éclat :

« Je ne répète pas deux fois Ia messe pour Ies
sourds. J'ai fait à Auxerre une déclaration qui dit
ce qu'elle veut dire, etc... »

« Grave manquement à la discipline militaire »,

considèrent, unanimes, les ministres réunis en Conseil
extraordinaire. Hormis le général Kænig, les leaders
gaulli"stes approuvent le Maréchal qui, soutiennent-ils,
« avait non seulement le droit de parler, mais aussi le
devoir de le faire ». Le général de Gaulle applaudit en
public -au geste de son camarade de Saint-Cyr.^ A l'Étoiie, Ies cris de « Vive Juin ! » « Vivo Juin !

Vive I'Armée ! » retentissent, corlnlo par hasard, à
I'o«:r:nsiorr d'urrr: cd:rérrrorrie ollir:icllc sttt' la tombe du
SolrlrrI irrr:onnrr, l,trnrlis qrto lr: présitlcnt du Conseil et
lo rrrirrisl.r'rr rlrr ln l)rlfr:nsc ltu t,iotralc, M. René Pleven,
prl* rlnrrs rlr: vi[s rcrnorts de.la_foule, regagnentleurs
voil,rr rr:s non silns difliculté. Les anciens du Corps
expd:«litionnaire d'Extrême-Orient, groupés dans l'l.sso-
ciation des Anciens combattants d,' I nd,ochine, orchestrent
l'opération.

Dans cette a{Taire, la plupart des anciens d'Indo-
chine sont manæuvrés. Ces militaires d'active ou de
réserve répondent à des mobiles patriotiques. Ils pen-
sent au sacrifice de leurs camarades. Ils ne veulent
pas que leur combat soit inutile. Mais les dirigeants
de l'Association sont télécommandés. L'un au moins
d'entre eux siège au Præsidium contre-révolution-
naire (1), aux côtés de deux généraux du cadre de

(1) Cf. Secrets d'Êtat.
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réserve et de représentant,s civils. Des réseaux s'arti-
culent sur un système politico-militaire. Le but est
de renverser la République, à l'aide du « détonateur »

indochinois, qui sera remplacé bientôt par le « déto-
nateur » algérien.

A l'intérieur du Præsidium, enveloppé de brumes
romantiques et de souvenirs bonapartistes, se ren-
contrent des généraux qui, en tant qu'ofliciers subal-
ternes, ont appartenu, avant la guerre, aux groupes
d'auto-défense ou bien aux réseaux « Corvignolles ))

de Loustaunau-Lacau. Ce Conseil Suprême projette
de créer d'abord, à l'heurc de la corrtrr:-révolution,
un comité insurrcctionncl, un « Cornitr! tL: Salut public »,

d'où sortirait un l)irecIoire polit,ir:o-rnilitaire, lequel
mettrait cn pluco u,, Étut c«rrprlrntif, «lont les ennemis
publics sonI désignés : Ia Franc-Maçonneric, Ia techno-
cratie marxiste, Ia Synarchie, l'école sans Dieu.

Dans le brain-trust du Præsidium surgit enfin le
Dr Martin, l'ex-chef du 2e Bureau de la Cagoule, d.
plus en plus indéfinissable, qui forme à son école le
chef de file des « Anciens d'Indo ».

L'organisation n'olïre pas du tout la réplique du
C.S.A.R. Ce n'est pas la décalcomanie de la Cagoule.
Pourtant, la filiation est directe par les méthodes, les
techniques. Ces dernières consistent à s'assurer des
complicités dans l'Armée (états-rnajors et comrnan-
dements de régions) ainsi gue dans les administrations.
Objectif : accéder au jour J, aux postes-clés, aux
commandes de l'aviation militaire, aux mugasins
d'armes. Le Kriegspiel demeure immuable : crécr les
conditions pour amener l'Armée à, basculer, provoquer
la division du pays en deux camps.

« Yive Juin ! » crient les contre-révolutionnaires.
Il s'agit de griser le Maréchal, de lui forcer la main :
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la contre-révolution a besoin d.'un chef prestigieux
pour couvrir ses menées, _d'un militaire-drapeau. Nous
iedécouvrons là l'une des techniques permanentes
de la Cagoule. À l'ombre du patronage étoilé, les adhé-
sions sont obtenues ensuite avec davantage de facilités
dans l'Armée. Les afliliés s'entendent glisser dans
l'oreille : « Nous sommes d'accord avec le haut-comman-
dement... il s'agit de lutter contre le communisme... »

Très vivement sollicité, le Maréchal ne tombe pas
dans le panneau. S'il garde son franc-parler et s'il
commet des écarts de langage, s'il ne veut pas couvrir
n'importe quoi, n'importe qui, le maréchal rèste, quant
au fond, dans la tradition de l'Armée française : pas
d'intervention physique dans l'arène politique, pas de
pronunciamiento stupide, dont l'Armée sort divisée
et coupée de la Nation (t).

« Après mon discours d'Auxcmc nous a
con[ir! lr: Murdr:hnl - ù ln vcillr: rlt: la manifestation
rlo I'tilt,oilrr, tlcs nrrr:icrrs d'lntlochine sont venus,
rlrr l)rrlis, rnc l,rouvor en Normandie où je m'étais
renrlu à la suite d'un deuil familial. Ces visiteurs
inattendus m'ont pressé de regagner d'urgence la
capitale. Il faut absolument que ÿous soAez présent
à l'Arc de Triomphe, le 4 açruI, m'ont-ils exposé.
J'ai répondu I non el non.

« A la vérité, cette tentative n'était pas Ia pre-
mière, nous a encore raconté le maréchal. Au mo-
ment des violentes polémiques sur la C.E.D.,

(1) En 1962, Ie maréchal Juin sera sollicit6 par Ie général Salan de
rejoindre I'O.A.S. en Algérie. Tout eu écrivant : « Dieu vous aide et vou§
protège », lè maréchal répondit par une liu do non-recevoir et uno condam-
nation de la üotence. Le général de Gaullo mit pratiquement à la retraite
le rraréchal Juin, par un décret oxceptionoel.
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la contre-révolution a besoin d.'un chef prestigieux
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(1) En 1962, Ie maréchal Juin sera sollicit6 par Ie général Salan de
rejoindre I'O.A.S. en Algérie. Tout eu écrivant : « Dieu vous aide et vou§
protège », lè maréchal répondit par une liu do non-recevoir et uno condam-
nation de la üotence. Le général de Gaullo mit pratiquement à la retraite
le rraréchal Juin, par un décret oxceptionoel.
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un matin, vieux cavalier, je galopais au Bois de
Boulogne, lorsque je fus amêté par deux jeunes
dirigeants qui voulaient m'entietenir de- Ieurs
entreprises politiques, m'entruirrer dans je ne sais
quel plan de conjuration.

« J'ai coupé court en rép«rrrdant que je n'étais
pas celui dont on prenuit lo clrr:val par la bride
pour l'entraîner à I'Elysée... »

Au non'ù du Sacré-Cæur.

Dans 
" le dispositif du Præsidium contre-révolution-

naire, les anciens d'Indo forment le fer de lance, avec un
_cgrps de bataille télécommandé en Al,gérie, à l'insu,
bien sûr, des malheureux Pieds-noirs,- saisis par la
peur de l'abandon : le corps de bataille comprend, en
particulier, la petite armés de Robert l\Iartel,- qui n'est
pas un fasciste, mais un pur Chouan, fier d'arborer sur
sa poitrine le Cæur et la Croix.

Ce « chef », ardent et mystique, harangue ses troupes
en ces termes : « Brandissez bien haut l'insigne du Cæur
surmonté de la Croix, et comme le Père de Foucauld,
comme saintr: Jeannc d'Arc, domptez vos énergies pour
que règne sur le rnonde le 

'Sacré-Cæur 
de Jéius. ï

Les réfugiés hongrois.

A Paris, le mouvement contre-révolutionnaire a
intégré une formation de réfugiés hongrois, arrivris dans
notre pays après la sanglante répression de []rrdapest,
et constitués en une unité spéciale. Pourquoi ccs étran-
gers? « Parce que le combat contre-révolutionnaire
est universel, parce qu'il est celui de la nouvelle lrûer-
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nationale blanche de la Chrétienté, parce qu'il est dirigé
eontre la barbarie et le matérialisme bolôheviques. üa
troisième phase de Ia guerre mondiale se déroule sous
lgr yeuî- stupides d'un monde occidental gui ne voit
rien, et il s'agit d'une gueme de religion. » Tbls se résu-
ment les arguments de la dialectique contre-révolution-
naire, développée par ceux qui sè verraient volontiers
§acrer chevaliers de l'Occideni ehrétien.

La contre-révolution se déploie jusqu'au 13 mai {958,
{utgà laquelle elle s'empare,-grâcè à Pierre Lagaillarde,
du Gouvernement général d'Àlger. Puis, elle Je trouvé
doublée au poteau par Léon Delbecque, au bénéfice
du gaullismd.

,,

,'ü

r̂1

Dans un organe de
publ.ic, les événements
AINSI :

la
du

contre-révolution, Salut
t3 mai sont expliqués

« Cette révolte,.disons-le tout haut, fut pré-
parée, par dcs rnois de labetrr acharné et dange-
roux.

« llllo fut, la collaboration des plus fermes des
activistcs et dcs plus hardis des je,irres militaires. ))

« Gloire soit iendue à .",r* {ui, le tB mai,
osèrent franchir le Rubieon et se mettre dané
l'illégalité. « La prudence eet l'alibi des lâches »
a dit un jour Beinanos.

« En Francc, hélas, il n'y a pas eu de {.8 mai. Le
peuple cassé, sans réaction, l'armée hésitante,
personnq ,r'a osé franchir Ie Rubicon. Et pourtant,
une petite pichenette aurait suffi porr. abattré
un régime pourri dont Ia patrie allait mourir.
II a suffi de Ia menace d'ün débarquèment en
France des parachuristes d'Aigéri;; p"*-ô; Ë;
soeialistes et M.R.P. changent ioudaiir ae pôsition
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politique à vingt-quatre heures d'intervalle. Le
pouvoir est tombé tout seul des mains débiles de
pantins disloqués... » (général Chassin).

Pourquoi les événements rl u 1 3 mai n'ont-ils pas
provoqué la riposte vigourrir,rs(: tlcs syndicats ouvriers-,
qui eût été inévitable un qurrr'[ tle siècle (1) plus tôt?
La vérité est que le lfrottt, lropulaire de 1936 a tué
le Front populaire do ,ll)511. Notts nous expliquons :

les congéÀ payés, lct ttllot:tt l,iottn frtrrrilirrlt:s, ln! lois
sociales, l'améliortttiott rlrt nivtttttt rlt: vic, coltfortée
à la Libération I)nt'lo plutr I\lottttrrl,, l'ôtutisation
des mines, dos clrtrtttittx rltr ftl', tlcs principales
banques, ctt:. . ., lrr llit,tt-{!l,rr: r:t'oisstut l,, lr; llrtllétariat
diminunnt,, lu trrol,oristtt.iort so rlévr:l«r1l1lttttt, ottt umé-
ricani,sé (2) lt:s l.ruvailleurs. I )uns lc môtttc tcrttps, Ie
patronu t,, I)ar force, et aussi parfois de son propre
inouvcrnenl, s'est évadé du temps de la marine à
voile et de la lampe à huile.

***

Dans cette conjoncture économique et sociale, malgré
Ie « détonateur »-algérien, que représentent, en réalité,
les e{Tectifs de la iontre-révolution en France? Peu
de chose. Peu de chose, du moine Iorsque l'État
reste fort et dispose d'un appareil solide.

La puissance dé la contre-révolution n'est engendrée

(1) Sur cette période, voir l'Histoirc politique ile la IIIc Répttbli,yte, par
Édorrard Boxxnrous (P.U.F.).

(2) \risitanü des quartiers populaires avec I'ambassadeur do l'tl.R.S.S.,
le président ÏIerriot, tnoûtra un jour, quelque temP! âvtnt sa mort.
I'exemple de ce qu'il appelait}a- ümocratie tdéalc.'c Adrnirez, rlit-il, notrc
promotion socialo. Que liseZ-vouc sur cas estaminets? Cecl : Restaurant

ouçrier. Cuisine bourgeaise, ,
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que par la faiblesse du Pouvoir. Au surplus, comme
_au lemps du C.S.A.R. qui avait fait de cètte tactique
la clé de voûte de sa doctrine, l'état-major secret met
en place la plaque tournante, la masse de manæuvre
de certaines associations d'anciens combattants, les-
quelles ignorent tout de la stratégie subversive du
sommet. De ces associations d'A.C., le dynamisme est
utilisé, en même temps que le patriotisme en est dévié.

Ainsi la Cagoule ôpérait-el[e avec les vétérans de
la Grande Guerre.

Selon l'enseignement de Trotrky, il suffit à la base,
de disposer d'une « troupe d'assaut » pour s'emparer
de I'Etat moderne ».

Bien entendu, les contre-révolutionnaires ont lu
et relu Technique du Coup d'Étm de Curzio Malaparte.
IIs ont édité (en Belgique) un manu el : Contre-réçolution,
Stratégie et Tactiqie. Ils ont analysé lcs cinq phases
de la Réçolution, selon Trotsky, dont voici les lignes
liminaires :

« D'nhord, duns lc sccrct, constit,ution de noyaux
ucl,ifs d'ngi[ntinn, dc propagande, de renseigne-
rnerrts. Mission : dil[usion de l'Idée, aggravation
des contradictions internes du Pouvoir, oppo-
sition aux mesures imprudentes prises par lui. »- 

-

A la page 60, le manuel explique :

« La contre-révolution doit pouvoir compter
sur Ia participation de grandes ünités de l'Armée
régulière : leur rôle est essentiel :

« Moralement : l'intervention de l'Armée donne
aux yeux de tout le pays son caractère national
à la lutte. A priori, I'Armée qui n'est prisonnière
d'aucune idéologie partisane, n'est déterminée
par âucun autre intérêt que l'intérêt national. ))
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Considérant la période immédiatement antérieure et
postérieure au 13 mai 1958.(t),,rr. hlut magistrat qui
iuivit au jour le jour l'a{Iaire de la Cagoule avant la
guerre, nous dit :

« Je vois aujourd'hui la facilité avec. !aque!!e
certains militaiies entrent dans le jeu activiste. Et
je comprends mieux encore Le danger mortel qu'a
ieprésenté le C.S.A.R. de Deloncle. »

(1) Dç toute §vidence, tôt ou tard, uno Commilsion «l'on«1uête iert
instituéo nur lee événenronts du 18 rnai oü la ftrr do ln IVo llépublirlue.

CHAPITRtr II

tE PROCÈS CITALLE

Lps sous-sor,s or P.l.nrs : « uN FRoMÂGE pu cnuvÈRE ». 
- 

Lrs
.a.ccÈs sourannÀrNs DE r-'Ér.vsÉs. - MnNACE DE BoMBEs DÀNs

tî rî ï, , rîk:iffi îï i ï; ; hï#i;#' ff;r :;

A travers les âges, les révolutionnaires ou les contre-
révolutionnaires, -ainsi que les pouvoirs éLablis, n'ont
jamais cessé de s'intéresser aux drldaltrs souterrains des
grandes cités, aux égottts, ûtlx calrtrlisations -diverses,
ôt, rl,rrrs I'riporluo (:onl,ctnllorttitto, trux circuits du métro.

'l'rrl rlt,nit, lo (:ns ù Pr:l,rograd, en LgL7, où sur l'ini-
tiutivc «lo 'l'ro[zl«y, I'utilisation des conduites d'eau,
de gtz, d'électricité, de téléphone relevait du plan
insurrectionnel.

Au siècle dernier, Victor Hugo nous a narré, dans
l,es Misérables, l'épisode de Jean Valjean errant à tra-
vers les boyaux du sous-sol parisien :

« Il allait ainsi ténébreusement. Il ressemblait
aux êtres de nuit tâtonnant dans l'invisible, et
soutemainement perdus dans les veines de l'ombre.

« Chaque fois qu'il rencontrait un embranche-
ment, il en tâtait les angles, et s'il trouvait l'ou-
verture gui s'offrait moins large que le corridor
où il était, il n'entrait pas et continuait sa route,

:à01



260 l'ntsrotng sncnùtn

Considérant la période immédiatement antérieure et
postérieure au 13 mai 1958.(t),,rr. hlut magistrat qui
iuivit au jour le jour l'a{Iaire de la Cagoule avant la
guerre, nous dit :

« Je vois aujourd'hui la facilité avec. !aque!!e
certains militaiies entrent dans le jeu activiste. Et
je comprends mieux encore Le danger mortel qu'a
ieprésenté le C.S.A.R. de Deloncle. »

(1) Dç toute §vidence, tôt ou tard, uno Commilsion «l'on«1uête iert
instituéo nur lee événenronts du 18 rnai oü la ftrr do ln IVo llépublirlue.

CHAPITRtr II

tE PROCÈS CITALLE

Lps sous-sor,s or P.l.nrs : « uN FRoMÂGE pu cnuvÈRE ». 
- 

Lrs
.a.ccÈs sourannÀrNs DE r-'Ér.vsÉs. - MnNACE DE BoMBEs DÀNs

tî rî ï, , rîk:iffi îï i ï; ; hï#i;#' ff;r :;

A travers les âges, les révolutionnaires ou les contre-
révolutionnaires, -ainsi que les pouvoirs éLablis, n'ont
jamais cessé de s'intéresser aux drldaltrs souterrains des
grandes cités, aux égottts, ûtlx calrtrlisations -diverses,
ôt, rl,rrrs I'riporluo (:onl,ctnllorttitto, trux circuits du métro.

'l'rrl rlt,nit, lo (:ns ù Pr:l,rograd, en LgL7, où sur l'ini-
tiutivc «lo 'l'ro[zl«y, I'utilisation des conduites d'eau,
de gtz, d'électricité, de téléphone relevait du plan
insurrectionnel.

Au siècle dernier, Victor Hugo nous a narré, dans
l,es Misérables, l'épisode de Jean Valjean errant à tra-
vers les boyaux du sous-sol parisien :

« Il allait ainsi ténébreusement. Il ressemblait
aux êtres de nuit tâtonnant dans l'invisible, et
soutemainement perdus dans les veines de l'ombre.

« Chaque fois qu'il rencontrait un embranche-
ment, il en tâtait les angles, et s'il trouvait l'ou-
verture gui s'offrait moins large que le corridor
où il était, il n'entrait pas et continuait sa route,

:à01



269 L'HrsTorRE srcnùrr

jugeant avec raison gue toute voie plus étroite
devait aboutir à un cul-de-sac et ne pouvait que
l'éloigner du but, c'est-à-dire de l'issue.

« A un certain moment, il reconnut qu'il sor-
tait de dessous le Paris pétrifié par l'émeute, où
les barricades avaient supprimé la circulation et
qu'il entrait sous le Paris vivant et normal. Il
eut subitement au-dessus de sa tête comme un
bruit de foudre, lointain, mais continu. C'était le
roulement des voitures. »

Au xvrrÉ siècle, le 20 juin L791 , le jour du départ
de Louis XVI, « le bruit se répandit que le Roi et la
famille royale songeaient à se cacher dans les car-
rières , (t).

En L944, Édouard Heruiot s'entendait proposer par
Picme Laval de quitter la capitale par lej roüt..."irr,
afin cl'aller à la rencontre des Américains à Saint-
Germain-en-Laye.

I)ans lc nrême temps, la 'Wehrmacht murait des
galeries sous lc Lrrxernbourg. Et, de leur côté, le colonel
Rol-Tanguy, chcf tlr:s F'.f,'.1. de l'IIe-de-F rance, son chef
d'état-major, lc colorrrrl Âviu, assistés de M. Tavès,
ingénieur au scrvi«:c dr:s rigorrl.s, d:tablissaient un plan
souterrain d'insurrcctiotr. Sorts l,{lr'r'{!, tlcs r:orrli Iails
Molotov étaient fabriqués r:t uno lirrisorr rnrlio ilvec
Londres défiait les repéragcs (2).

***

En 1960, en 1961, au début de 1962, au paroxysme
des o{Tensives O.A.S., le ministère de I'Intérieur et la

Paris soulnrrain, pai trt. Charles KuNsrr.E,n (Flamrnariorr).
Ibidem,

Préfecture de police prennent des dispositions d'ur-
gence. M. Gaston Monnerville, président du Sénat,
demande au commandant militaire du Palais, le géné-
ral Richard, d'installer un système d'alerte par son-
neries, afin de se prémunir contre toute surprise de la
part d'éléments gui tenteraient un coup de force à
partir des kilomètres de galeries souterraines.

« Le sous-sol de Paris est un fromage de gruyère »

constate le préfet de police Maurice Papon,-dont les
câbles secrets reçoivent une protection supplémentaire.

Les réseaux clandestins de l'O.A.S. étudient les
tableaux des égouts de Paris que connaissait si
bien le 2e Bureau de la Cagoule - 

la documentation
sur les accès souterrains de l'Elysée - lesquels devaient
permettre, avant la guerre, de s'emparer de la per-
ionne de M. Albert Lebrun - enfin les plans des cou-
loirs et des tunnels du métro, devant ôtre utilisés, le
cas échéant, par les commandos lant:tis à l'attaque des
postes-clés.- I,,'O.^,.S. rrtiliso urtssi rtno ttouvellc arme : au mo-
rnonI rlos pror:r\s (]lrullo ct Jouhaud, elle menace de
nornor rles bonrbcs dans Ies lignes du métro, en parti-
culicr à la staùion « Solférino Dr proche de l'Assenrblée
nationale.

Procès des généraux ! C'est avant le procès Challe
que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, adresse
à M. Antonin Besson, procureur général près le Haut-
Tribunal militaire la lettre secrète que voici :
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urxrstÈar
D'E LÀ JU§TICE

Ll! o.rRDn DEg 8ct^rrx

(1)

t2)

Paris, le 30 mai 1961.

« Monsieur le Procureur général,
« Après les entretiens qu'avec mes collègues de

l'Intérieur et des Armées j'ri eus avec vous et
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celui que je viens d'avoir avec le Premier Ministre,
il apparaît nécessaire de vous faire connaître exac-
tement la pensée du Gouvernement à l'endroit des
réquisitions qui seront présentées à I'audience du
Haut-Tribunal militaire dans les allaires Challe et
Zeller.

« Je crois inutile * tant la matière vous est
connue * de vous redire la gravité des actes qui
ont été perpétrés par ces deux anciens généraux.
Ces hommes qui avaient été investis des missions
les plus hautes et dont les titrcs et honneurs
étaicnt mrrltiplus, ont pris délibérément I'initiative
d'actions séditieuses qrri, si le succès les avait
courorrnées, auraient eu pour elTet de détruire le
Gouvernement, d'a{ïaiblir la Nation au moment
de son relèvement et de porter ainsi préjudice à
son rang international. D'autres conséquences in-
calculables auraient pu s'ensuivre, dont la moindre
aurait pu être des interventions étrangères dans
les affaires de la France. Le chef de l'Etat a tenu
à souligner dans son allocution du 23 avril toutes
les conséquences funestes que ce crime aurait pro-
voquées.

« Le crime est donc nettement caractérisé ot
tombe sous le chef de plusieurs articles du Code
pénal dont le libellé cadre exactement avec la
nature des actes entrepris. Les articlcs 90 et 91
combinés, l'article 99 semblent avoir été exacte-
ment conçus pour des situations de cette sorte.
Des commandements militaires ont été usurpés,
des mouvements insurrectionnels ont été dirigés
et. organisés, des armes ont été rassenrblécs et
mises en æuvre, les détenteurs du pouvoir ldrgitime
ûnt été arrêtés, séquestrés, toutes ces actions se
produisant alors que l'Arrnée française d'Al-
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gérie avait à faire face aux actions du F.L.N.
« On imagine mal des circonstances plus graves,

des cas plus nets, des périls plus grands I toutes
les caractéristiques do l'opération séditieuse et
insurrectionnelle étaient bel et bien réunies.

« Pour de telles actions, aggravées dans les con-
ditions que j'ai dites, le Code est formel : il prévoit
la peine de mort. On n'aperçoit pas quelles cir-
constances atténuantes peuvent être découvertes.

« Certes, l'expérience enseigne que les desseins
de bien des criminels peuvent être expliqués, à la
rigueur justifiés, par quelque arrière-penséo qui
atténue parfois l'homeur de I'acte.

« Vous avez trop l'expérience, monsieur le Pro-
cureur général, des débats criminels pour I'ignorer
et certes ces considérations sont encore plus vraies,
plus faciles à déceler dans le rlomaine politique.
Mais, en regard, quels intérôts considérables ont
été rnenacés, risquaierrt d'ôtro imérnédiablement
(:ompromis t l,os derrx élérnerrts, subjectif et objec-
tif, rloivorr[ êtro pontls concurremment.

« Si I'on sorul.e attentivement dans le cas pré-
sent les rnobiles et les conduites de Maurice Challe
et d'André Zeller, certaines particularités peuvent
être décelées.

« A la lumière du dossier, le crime d'André
Zellæ a été plus Iargement prémédité. La conduite
antérieure de cet homme le préparait progressi-
vement à l'acte qui a été perpétré dans la nuit
du 2t au 22 avril.

« Par ses contacts, ses relations, ses projets, il
s'était introduit dans les milieux dits aetivistes;
ses desseins dérivaient largement sur la politique.
La sédition impliquait à ses yeux, en eas de succès,
le renversement des institutions et I'inauguration
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d'une politique nouvelle, sans doute dans de nom-
breux domaines. Il s'est dépensé considérablement
Dour rallier à la sédition les autorités militaires
iégiti*u., se déplaçant lui-même à Constantine
pour « débaucher » le général Gouraud, investi
d'un important commandement dans une des ré-
gions d'Algérie où la pacification est le plus di{n-
cile à entreprendre.

« André Zeller a mis tout en æuvre pour que
le mouvement insurrectionnel qu'avec ses compa-
gnons il provoquait débouche sllr le lcrrain gou-
vernelnental, politique, national. Scs ntobiles, ses

actes, ses desseitts dolttteltt tttt crittttt qu'il a per-
pétré dcs aspet:ts l,t'ils gravos.

« Si I'on s'uütur:hc ù ôtudir:r lu colttluite clc Mau-
rice Challe on constate que la prérnéditation est
moins directe, moins ancienne que celle d'André
Zeller. Il semble que ses desseins aient un carac-
tère plus militaire gue politique.

« Pendant les journées insurrectionnelles, il a
pu montrer une certaine tempéra.nce, répugnant
aux actions extrêmes. Il s'est livré spontanément
dès que l'échec parut consommé. Enfin, le fait
d'avoir exercé auparava nt le commandement en
chef en Algérie, pouvait expliquer par certains
côtés son égarement criminel.

« Toutefois, sa responsabilité n'en est pas rnoins
engagée au plus,haut degré.^C'est justerncnt son
ancren commandement suprême, ses imnrédiates
responsabilités au sein de l'organisation atlan-
tiqüe, sa réputation de bon stratège. et d'homme
prüdent, son crédit auprès des militaire-s, qui don'
naient à son initiative une portée incalculable. Si
André Zeller était susceptible de gagner les élé-
ments très marginaux de I'Armée, troublés par la
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politique, Maurice Challe pouvait prétendre d'em-
blée aux ralliemente los plus vastes et les plus
solides.

« Sa faute revêt donc un caractère de particu-
lière gravité.

« Ainsi la responsabilite de l'un et de l'autre
est capitale, pour des rnotifs divers, qui s'ils di-
vergcnt par leur naturc, se rejoignent cependant
par la gravité qu'ils confèrent aux infractions
consommées. Il est clair que pour I'un et l'autre,
le châtiment suprême doit normalement être ré-
clamé.

« Je voudrais vous rendre attentif, monsieur le
Procureur général, à la nécessité pour vous de ré-
clamer les peines les plus sévères. L'aflaire Challe-
Zellet est la première à être soumise aux instances
du Haut-Tribunal militaire. Il va de soi que les
conclusions présentées et les arrêts intervenus vont
faire jurisprudence et être décisifs pour la suite
des audiences.

« Vous avez rcrrargué certainement que Challe
at'/,ellar sont parmi les chefs et les inspirateurs et
que tous ceux qui actuellement arrêtés compa-
raîtront ultérieurement devant le Haut-Tribunal
comme devant le Tribunal militaire doivent logi-
quement subir des peines moins graves, comme
cela est normal, s'agissant de subordonnés, de
militaires de moindre rang.

« Automatiquement donc, et ce sera justice, le
Haut-Tribunal et le Tribunal militaire s'aligne-
ront sur ce gui sera demandé au cours de cette
première audience et décidé à son issue.

« Si la peine de mort n'est pas réclamée cette
fois, il est à escompter pour tenir compte de la
hiérarchie des responsabilités, que les sanctions à
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envisager ultérieurement devront descendre fort
bas dans l'échelle des peines et gêner par consé-
quent d'une façon considérable l'ensemble de la
repressron.

« J'ajouterai en terminant que vous avez cer-
tainemént conscience du fait que si les crimes
commis le 21, avril et jours suivants ne sont
pas sévèrement châtiés, la porte est ouverte à
l'exemple. Aux yeux de l'opinion, à la face du
monde, il apparaîtra que la-France ne considère
pas comme vraiment graves des actions do ce genre.

i,: « Ne croyez-vous pas alors qtte cnlit peut encou-
rager demain d'autres militaires à tenter pareille
avènture. Que deviendrait notre Pays si son Gou-
vernement risque de se trouver à tout instant
menacé par des entreprises rebelles menées pqr
des militàires ou des civils mécontents? Ce serait
la fin de la démocratie et de la liberté, la France
s'abaissant au rang des nations instables et ma-
lades et se détachant de l'Europe occidentale qui
exige de ses membres un minimum d'équilibre
politique.- « Cè n'est pas à I'artisan de nos grands Codes
pénal et de procédure pénale, dans leurs nouvelles
iédactions, que j'apprendrai que la peine a une
vertu intimidante.

« Ces diverses raisons me conduisent à vous de-
mander, âü nom du Gouvernement, d'exarniner
avec attention le problème à vous posr!, avant que
vous n'arrôtiez définitivement le conütlnu ct les
conclusions de votre réquisitoire.

« Je vous prie do croire, monsieur le Procureur
général, à I'aisurance de mes sentiments très dis-
tingués.

« Edmond Mrcnrrnr. »
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Ancien déporté de Dachau, M. Edmond Michelet ne
s'apparente cependant en rien à un sang_uinril-". n
n'eÀi pas un fanatique de la peine de mort. C.atholique,
il est même chrétien. Homme de clémence, il use ég"-
lement du pardon, vis-à-vis du dernier criminel de
gueme allemand détenu en France, dts Tellagha du
F.L.N., de M. Raphaël Alibert, jadis Eminence grise
de la Cagoule et ministre de la Justice du Gouverne-
ment du maréchal Pétain.

Sur le fond de la lettre, il n'est pas contraire à la
rèEle que l'Exécutif intervienne dans les crimes contre
l'État. Le Procureur général personnifie l'açocat de
l'Etat : l'avocat du Ro"i jadis, 'l'avocat de la Répu-
blique aujourd'hui.

Àyant reçu des instructions de la Chancellerie, il
reste cep.endant au Procureur général l t. prononcer
en conscrence : la plume est serve, mais la parole est
Iibre (t).

Porir'do Carrllo, uno sculo ruison compte : la raison
d'Êtnt. (lontlurnnd à trtort, Marrrice Challe, qui a évité
I'offrrrion de BuIrg à Àlger, serait.il gracié par le prési'
dont de la ltépubliquo? Nul ne le sait au Gouverne'
mont at, dani le doute, la magistrature stinterroge.

Au demeurant le procès Challe et ses séquelles restent
dominés par l'événement le plus mys!é{eu-x des sept
années de guerre d'Algérie : I'alTaire Si Salah.

(1) M. A. Resson exposa dans son réquisitoire qu'il ne pouvait de-
rnander la peine de mort. Il sollicita sa miee à la rotraite en octobre {962.
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envisager ultérieurement devront descendre fort
bas dans l'échelle des peines et gêner par consé-
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A la troisième décade de mars 1960, place Vendôme,
M. I\Iichelet, garde des Sceaux, voit pénétrer dans son
bureau un I\{usulman (1), introduit au milieu d'un
luxe de précautions insolites. La visite ne surprend pas
le ministre de la Justice : elle lui a été annoncée par
M. Schmelck, procureur général à Alger.

Ce Musulman présente un ordre de mission, portant
I'en-tête d'une willaya qui a déjà fait beaucoup parler
d'elle sous les armes, et qui connaîtra encore une plus
grande notoriété politique sous l'indépendance : la'Willaya IV.

De l'ordre de mission, voici le texte authentique :

« Le porteur de ce message est habilité à porter
à votre connaissance ce qui suit : des officiers de

{1) n tsste eoteu.-lu que le nom de ce Mu:ulmnn r.o scra p:s renclu
pub'tic.

.ns

I'A.L.N. exprimant théoriguement les vues d'une
grande par{ie des maquis et représentant olliciel'
lement un fort contingent de combattants, veulent
étudier les moyens de réaliser I'entente entre ceux
qui, dans chaque camp, se battent véritablement
sur les fronts politique et militaire pour l'émanci'
pation de l'Algérie. »

Au bas du document, un cachet rond :

A.L.N. - F.L.ttt. -Willaya IV.

a*"

Point essentiel : il ne s'agit pas d'une o{Ire de capi-
tulation, d'une demande d-armistice. Il s'agit d'une
réponse à la proposition de la paiu des braves, lancée
quelques mois plus tôt par le général de Gaulle.

L'initiative vient des chefs fellagha, qui sollicitent
lrno renc«rntre avec le président de la République, par-
tlossrrs ln l,irt,c rlcs outorités cl'Algcr. Tout au long des
uorrtur:l,n lirrrirrnirt:n, lr:s Jrlénipotentiaires insisteront
celt fois sur cr:l,tc requôtc: ils veulent voir de Gaulle.

Dès Ia fin de son entretien avec l'émissaire des ma-
guis, ùI. Nlichelet bondit à l'Flysée. M. Debré se trouvo
justement présent. Le chef de I'Etat et le Premier
Ministre sont donc infornrés en même temps. Tous deux
rayonnent de joie. r« On va essayer » conclut de Gaulle.

Le messager musulman quitte Paris le 22 mars (t).
Le 28 mars s'ouvre, en Algérie, la prenrière conférence
secrète. Du côté frangais, elle réunit M. Bernard
Tricot, conseiller de I'EIysée pour les Affaires algé-
riennes, et le colonel Mathonr üî o{Iicier du 2e Bureau

({) Voir, dans la partie a Doer:ments secrets ?t textos inédits », les
ôtapr.n de la oégociation.
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membre du Cabinet militaire de M. Michel Debré. Du
côté de la rWillaya IV : Halim, Abdellatif et Lakhdar.

Lakhdar, responsable du renseignement de la Wil-
laya IV, s'exprime fort bien en français. Jeune révo-
lutionnaire, il semble considérer I'avenir de l'Algérie à
travers une sorte d'association (bien qu'il ne prononce
pas le mot) très lâche avec la France. Il reconnaît le
ôolonel Mathon eui, avant la rébellion, avait servi en
qualité de lieutenant au ter régiment de tirailleurs
algériens à Cherchell.

Quatre entretiens se déroulent dans Ia rôgion de
Médéa.

Les autoritrSs rnilituires ds lu zono on ignorent les
participan[s et, I'objct. M. Michr:l l)cbré ordortne que
i.rê*. io, .urrices spéciaux du S.D.E.C.ll. soient tenus
à l'écart des contacts. Aucun cotnpte rcndu tt'csl, dacty'
lographié. Muni de carbones, le colonel Mathon réclige
lui-mème six exemplaires au stylobille. Destinataires
exclusifs : général de Gaulle, M. Debré, M. Delouvrier,
délégué géntral, le général Challe, commandant en chef
à Àlger,-.M. Tricot, le colonel Mathon.

Ligeneral de Gaüile assure-t-on, a dit : « Celui qui par-
lera une fois de cette alÏaire n'en parlera pas deux fois. »

Les membres du Conseil de la- Vÿillaya de l'Algérois
arrivent au rendez'vous en camionette bâchée, coû'
voyés par le colonel Jacquin. Sur l'étendue d'un certain
."dt.rri, les opérations *ilit"i.es sont stoppôcs dc part
et d'autre.

Le mystérïeur S.O. Bretagne,

Le I juin, M. Tricot et le colonel Mathon emmènent à
Paris lés chefs fellagha. Surprise du dernier rrtoment :

Halim, responsabte"politiquà de la llillaya IV, reste *r.
4t
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Si Mohammed (I'hoto A.F.P.).
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gl SIS-.*ie parce qu'il ne comprend pas bien le français.
Mars deux nouveâux venus se présentent : Si Salah,
chef de la Willaya IV, et Mohammed, responsable mili:
taire. Les voyageurs prennent place â"rrr'trois hélicop-
tères Alouette,, chaque appareil embarquant un Fran-
çais et un Algerren.

Les pilo_tes ne sont au courant de rien. A t8 heures,
un S.O. Bretagne du G.L.A.N{. (Groupe de liaisons
aériennes mini§térielles) s'envole 'de Màison Blanche
pour Villacoublav, où il atterrir à 22 h 30. L'itinéraire
a été calculé pour que l'arrivée en France ait lieu de
nuit. Seul Si Salah- a déià voyaEé un rleu en avion.'Iout est neuf pour Ie triô. En"l'iir, Ies'rebelles et les
lrrançai M. Bernard Tricot, le colonel Mathon -partagent un copieux repas froid : viandes, plateau de
fromages,_ fruits, café. fgnorant des usagesl Lakhdar
se croit -gb.ligA de prendrè un carncmbcrt- cnticr, qu'il
rnûngc d'aillerrrs avec applical.ion.

Cu s,rrt rlr:s horrrrrros .sirrr;rl*s. La glace est rompue.
llr rlixcrrt rrvoir, l"rcru.lcolrp rrdrniré,- au passager' les
itrrrrr,rrlrlr,n grirrrrl,r d'Algcri do,t l'expansion làs'stu-
;lr!lio. lln lrr: r:rrr:lrcrrl. pas la vérité :

« La guorre est très dure pour nous. Nos pertes
so,[ considérables. Nos liaisons avec l'extérieur
sont devenues impossibles. Nous ne possédons !,lusde poster 4. radio. Quarante jours sônt nécessalires
pour gue les instructions du G.P.R.A. de Tunis
nous parviennent. »

En un mot comme en dix, ils donnent à leurs inter-
locuteurs I'impression d'être arrivés « à bout de
sou{Ile ».

De l'aérodrome militaire, les émissaires sont con-
duits dans les plus brefs déiais jusqu'à un pavillon de
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chasse, appartenant aux Domaines, perdu dans la forêt
de Rambôrrillet. Le garde et sa fèmme servent les
repas. M. Tricot et le colonel Nlathon accompagnent
toujours les Algériens. Les repas sont pris en commun.
Ortirodoxes, IeJ Musulmans boiv ent, l'aqua simplea.

« Nous ne voulons point passer pour des traîtres
aux yeux de ,rot carüaradeï, expliquent-ils. Nous
voulôns épargner des vies humaines. La population
souffre trop. »

Leurs idées sur l'avenir demeurent assez vagues. Ils
paraissent tlessincr, grosso rnodo, llno p_tlrspcctive- :

èelle d'un stal,ul; tlui ttc scrnit llus l'intlrtpcttcluttr:e totale.
Ils se battenl, -*- uinsi qrrc I'iirrlirlrrr: I'or«lrc de nrission
donné à I'rlttrissitiro roçu pûr M. Miclrclct, - Poqr
l'éntant.ipation dc I'AIgérie. ils vt:ulertl, qtte l'Âlgérie de
demain ire soit pas celle d'hier. Ils réclarrtcnt dcs struc-
tures dans lesquelles les Musulmans prendraient place.
Leur grand projet concerne la création 4'ql parti
nationàliste modéré, qui s'imposerait. Ils s'allirment,
en propres termes, (( prêts à coopérer avec la France ».

L' éni gmatique M ohammed,.

Les échanges de vues se déroulent au milietr d'une
certaine liberté de langage. Des courants dc syrrpathies
réciproques s'établissent.

Lès Algériens traitent des moyens de metl,re fin aux
conrbats, de la destination des armes, du sort des
corrrbattants. Un seul interloeuteur ne s'ouvre guère :

Mohanrmed. tl comprend et parle assez mal le français.
Perso.nnage énigmatique, il ne se conlie pa: d'une
manrère aussr franche que ses compagnons. Ces der'
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niers, de leur_côté, ne s-e libèrent pas d'une gêne confuse
cn présence du Commissaire militaire.

Les uns et les autres.posent sans cesse des qrrestions.
Ils entendent être traiiés en soldats. lls désirent ob-
tenir de la.plus haute autorité française des garanties à
cc sujet. Ils se montrent très préoôcupés p"i r.,r, pro-
chaine entrevue avec de GauilL : I

« corrrment devrons-nous nous tenir? Devrons-nous
dire Monsieur le Président, ot bien mon général? »

_ M.o_n général » conseillent les Français.
!.. Algériens développent cetre idée ôentrale : ils

cstrment représenter la révolution intérieure de I'Al-
gtirie. IIs se montrent Ias de l'immobilisme du G.p.R.A.
Ils déclarent sans gmlages que « la belle époque » du
maquis se trouve demière eyx, que Ia lutte .oût. trop
,cfr.er, _gue leur position- militaire s'cst beaucorrp affai'-
blie. .lls penseni atteindre leurs objr:cr,i[s par l'àutodé-
l,crrrrinati«rn orr, plus exact,crn(:n[, irrriver à un accord
tlv(!(: lrr l,'r,tn(rc, rrr:rxlr,tl tlrri s,,r,rit ensuite ratifié par
lc prrrrplrr rrlgrlr'irrrr. (}rlrr rllt,, ils so révèlent assez atîer-
girlrren ù l'irlr!nl rlrtrrror:rntiryirc.

M. 'l'r,i,'rl. r:1, lr: r:,l,ncl Mathon espèrent que l,entre-
t,icrr u v(t(: lc pr'ésidcnt de_ la RépuËlique dïnrre"a du
« currlr uu ventre » à ces hommes de bonne volonté :

« _oui, nous aurons une caution » spéculent les maqui-
sards.

studieux, les f_ell_ouzes préparent le thème de leur
exposé au général. Ils en âeviennent touchants. Sauf
Mohammed, qui ne change pas son visage obtus et ne
livre pas son regard fermé.

Deux voitures 403 noires quittent la forêt de Ram-
bouillet Ie 10 juin, vers 2t h'eures. M. Bernard rricot
conduit un véhicule, le général Nicot, chef du Cabinet
militaire du Premier x{inistre, piloté l'autre. A part
Mohammed, aucun des Algérieni oe connaît lu F*uL...
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Ils admirent le Bois d.e Boulogne. Ils sont éblouis par
la perspective de l'Étoile, far le débordement de
lumières. En ce mois de juin, Paris nocturne se montre
dans l'éclat de sa saison d'été. A l'Arc de Triomphe, Si
Salah se renseigne : « Ce sont Ies Invalides? » Les flots
de voitures dàns les avenues, les terrasses de café
bondées, les enseignes multicolores, tout cela est fas-
cinant, vertigin"rri. « On passe au vert ou au rouge? »

questionne l'un des fellagha, perdu dans les mystères
de la circulation parisienne.

22 heures : Grille du Coq..,

A l'f{lysée, lo comrlntt«lant milituire du palai-s- a .ou-
vert disci.ètertrcrtI la grille latérulo du Coq, alin _tl'éviter
l'entrée principale de la rue du fatrbourg Saint-Honoré.
Pas d'huissieis, bien entendu. La petite délégation
enfile une succession de couloirs, monte des escaliers
pour atteindre la pièce - vide - des aides. de camp.' 

22 heures. L'un-derrière l'autre, les Algériens pénè-
trent dans le bureau du chef de I'Etat. Le cæur de tous
les assistants bat à une cadence violente. Les Français
tremblent. Personne n'a osé fouiller les Algériens. « Et
s'ils avaient trouvé ce moyen pour abattre de Gaulle? »

Derrière une tenture se dissimulent deux « gorilles »,

armes à la main. Poumaient-ils intervenir à temps?
Devant de Gaulle, les Algériens, au gardc-à-vous,

portent Ia main à leur front sans coillurc et saluent
inilitairement. Debout derrière son bureau, de Gaulle
se tient, impassible, en civil :

« Asseyei-vous, je vous prie.
A la gàuche et à la droite du général prenncnt place

M. Tricôt et le colonel Mathon, en uniforme. En face du
général, Si Salah. Tête'à'tête impressionnant. Osseux,
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maigre, précédé d'un grand nez,, le Kabyle Si Salah
mesure près de t m 90.

L'entretien dure quarante minutes. Lakhdar, à I'aise,
très décidé, parle le plus souvent. Il est vêtu de bleu,
ainsi que Mohammed. Si Salah porte un complet clair.

De Gaulle joue avec ses lunettes. Il prend la parole.
Il ne parle pas de l'indépendance de I Algérie, inais il
répète z l'Algérie doit se bâtir a,ç)ec le concours de tous.
Il évoque l'avenir algérien. Il promet aux combattants
du F.L.N. qu'ils ne seront pas humiliés, que les armes
étant déposées en des endroits fixés, les maquisards
seront envoyés dans des écoles et des centres d'âppren-
tissage. Il explique pourquoi il veut mettre fin- à la
gueme. Il annonce, sanq provoquer de réaction, güer
quatre jours plus tard, il renouvellera, au cours d'un
discours radio-télévisé, son appcl à la rébellion inté-
rioure ct extérir:urc,. ,ÿ compiis donc à I'équipe de
'l'urris. « .l(! r)rono$rrrtri lo r:ussrrz.-lr:-fcrr. une fois ànôore- ))l'tttris. « .lc [)ropo$crui lo r:ussrrz.-lr:-fcrr, une fois ènôore. »I lllilH. « .r(! [)ropt)$(!nu l(l (,:o!{s(!7.-lo-l(}lt, ltne ,ors enc(
ll prr'rcisn rlrr'il no fr.l'n I)ns él,nt tlc cct entretien.

[)r, (lrrrrlln porrrnrrit,, cn substance: l'AIgérieI)n (lrrrrllei porrrnrrit,, cn substance : l'AIgérie aura
lrnroirr rlrr (:(,n(:(|ut'n de tous ses enfants, sans exclure,
lrir,rr ntr,, r:cux (llri orrt pris Ies armes contre la France.
[,'Âlgr!ri(! !{oru libre de son destin, dans la coopération
avcc la l,'ralrce.

Les Algériens exposent qu'ils veulent, eux aussi,
aruêter les combats, qu'ils se rallient à I'autodétermi-
nation. Mais la \ffillaya IV n'est pas seule en cause. Il
leur faut obtenir l'adhésion d'autres willayas, en par-
ticulier, espèrent-ils, d_es \Willayas V, VI, et peut-être
rnême de la Willaya III. Soit environ 10 000-combat-
tants. Ils montrent leur souci de ne pas se désolidariser
de leurs frères. Ils reconnaissent que les combats se
présentent désormais mal pour eux, en raison de l'elÏort
corrsidérable déployé par I'armée française.

« Nous appartenons à la jeune génération, ajoutent-
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ils. Nous ne faisons pas Ie poids. Laissez-nous voir
Ben Bella en prison. -» Si Làkhdar exprime le désir
d'aller à Tunis, conférer avec Ie G.P.R.Â.

« Ce serait dangereux, objecte de Gaulle. Des fuites
inévitables se produiront. » 

-Pour 
ce qui concerne Ben

Bella,. Paris se méfie de la pensée prôfonde du « Chef
historique ».

I-.'entretien se termine, de Gaulle se lève et prononce
les phrases littérales que voici :

« Je ne sais si nous nous rcverrons. Jc l'espère.
.l'espère aussi que je Jlourrai alor.s vous serrèr la
maln.

« Vous c-omprendrez que je ne puisse Ie faire
aujourd'hui, _ca{ nous reitoni, pour I'instant, des
adversaires-. Mais si je ne vous serre pas la rnain,
messieurs, je vous salue. »

L'instant explose d'émotion. Garde à vous, salut
militaire, puis les Algériens passent dans un salon voisin
où ils échangent Ieurs impressions.
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« - Si Ia réponse est oui, nous laisserons
tt courir ».

« 
- Si les choses traînent en longueur, nous

nous manifesterons auprès de vous et nous reprer-
drons ces contacts.

« 
- Si le F'.L.N. répond nLtn, nous essaierons

de continuer nos projets. »

a**

Telles sont les certitudes touchant les développe-
ments de l'affaire Si Salah.

A partir de la phrase suivante, nous pénétrons dans
le domaine des hypothèses 

- 
€t, pour d'aucuns, des

procès d'intention - touchant Ia fin de l'éJ,isode. « En
fait, nous a confié une des autorités politiques qui a eu
à connaître de toute I'affaire, la vérité, nous ne pour-
rons jamais la connaître tout entière. Car nous en
sornnlos rédtrits aux interprétations. »

()uc H0 passe-t-il ensuite?
Ilrrl,crrorrs d'nborrl deux éléments fondamentaux :

l)rinm .' l'irrit,intivc sensationnelle du Conseil de Ia
Willuyu I V consa(:re un succès incontestable du général
de Gaullo. I-,es fcllagha veulcnt traiter non avec l'arnrée,
mais avec le chef de I'Etat. IIs répondent oui à la paix
des braves et ils entrent dans les voies de I'autodéter-
mination.

Secundo.' tout cela se révèle possible grâcc à I'elÏca-
cité remarquable du plan Challe. Lu Willaya IV, plu-
sieurs wiliayas voisines tombcnt presque à genoux. Les
propos de Si Salah, de Si Lalihdar, d'Flalim, d'Abdella-
tif, chef local de la zono de Médéa, ne laissent aucun
doute à ce sujet. Les uns et les aut-res le répètent à
maintes reprises. A I'exemple de l'Élysée, iË voient
des combats qui se traînent et une lutte sans issue.

--.« Alors, êtes-vous contents? » questionne le général
Nicot, qui n'a pas assisté à I'audiônce.
I Les chefs de la Willaya I V :

l- « Nous avons trouvé de Gaullc tel quc nolrs I'imagi-
nions... N'avons-nous pas fait de bôt,i-scs? Âvons-nous
été corrects? Cette entrevue nous app«rrto un inrnrense
encouragement... »

Les fe_llagha déclarent avoir été très frappdrs par le
propos du général : J'espère ÿous seruer la Âain la pro-
chaine fois.

Sur les réactions du G.P.R.A. au prochain discours
du général, .l_es différentes hypothèsei sont passées en
revue, Les Algériens indiquent leur plan :

ir
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Par conséquent, seule, Ia conjonction des actes

-politiques et des actes militaires a pu conduire à
l'approche du dénouement. Enchaînons-les alternances
de raisonnements :

Les militaires pensent qu'il su{Iit de tenir le
dernier quart d'heure pour emporter Ia décision défini-
tive sur le temain I

- A l'inverse, le général de Gaulle considère que
cet événement, d'une importance capitaler ûe sulfit
pa! à résoudre le problème politique de l'Algérie.

La philosophie hégélienne semble ne pas avoir aban-
donné ses droits à I'inspiration tlu gdnéral, gui con-
tinue de s'avanccr à trüvers plusicur,s schémas : la
thèse, l'antithèse, ct l'essai do la synthèsc.

***

L'extraordinaire conférence vespérale de I'É,lysée
ayant eu lieu le t0 juin, les membres du Conseil de la
\Nillaya IV repartent le lendemain pour l'Algérie,
dans le même apparyil secret qu'à l'aller. Le l.4Juin,
de Gaulle parle à la T.V. »

« Il était une fois un vieux pays tout bardé
d'habitudes et de circonspection... »

Le chef de l'État aborde le chapitre algérien :

« Ah ! je n'ai jamais cru que je poumais d'un
instant à I'autre trancher ce problènie posé depuis
cent trente ans. Mais je crois que jamais on ne fut
plus près d'aboutir à une réelle solution.

(...) O" ne conteste plus nulle part que l'auto-
détermination des Algériens quant à lèur desrin
soit la seule issue possible de ie drame complexe
et douloureux.

l*
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« A cet égard, il est garanti que le choix sera
complètement libre, que les informateurs du monde
entier auront, pour Ie constater, pleine et entière
latitude, euCI toutes, oui toute§ les tendances
pouruont prendre part aux débats gui fixeront les
conditions du référendum, à la campagne auprès
des électeurs et au contrôle du scrutin...

u (...) Une fois de plus je me tourne, au nom
cle la France, vers les dirigeants de l'insurrection.
Je leur déclare que nous les attendons ici pour
trouver avec eux une fin honorable aux combats
qui se traînent encore, régler la destination des
armes, assurer le sort des combattants. »

Les dernières étapes.

Le 18 juinr uo en[r.cl,ien * Ic tlernicr - réunit
on Àlgririo M. llurnnrd ï'r.icot, Ics colonels Mathon et
.lnorlrrirr rlrr r:0t,dr frurrçuis, Si Salah et Si Lakhdar du
ot)l,ri ll. 1,.. N. ;*". 'l'r'ois jorrrs plus tard, Si Salah et Halim partent
porrr l-n l(nhylic, avec le concours du colonel Jâcquin;

La 25 juin, s'ouvrent les entretiens de Melun ;
Volte-face, fin juin, de Si Mohanrmed dont le

front têtu et le regard insaisissable n'ont cessé d'in-
quiéter les délégués français. Le responsable militaire
_d".lu \Millaya IV est un spécialiste d-es purges. Abdel-
latif, Halim sont amêtés, exécutés. Si Sàlah est gardé
à vue (1) ;

(1) Après le discours à la T.V. du général de Gaulle, Si Salah part
(21 juin) pour la Kabylie, en compagnie d'Halim, alin d'essayer d'obtenir
des ralliements aux projets de la Willaya IV. Entre-temps, Mohammed
virc brutalement et commence Ies purges. Les Français essaieut de pré-
veuir Si Salah, en vain. Si Salah tombe dans les mains de Mohammed. Il
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veuir Si Salah, en vain. Si Salah tombe dans les mains de Mohammed. Il
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- A Melun, de Gaulle donne des instructions très
dures, draconiennes, à nos délégués, M.-Roger Moris et
le général de Gastines. Le chef de I'Etat se montre
guasi intransigeant. II veut tenir « Ia dragée haute »

au G.P.R.A. II jrg., à la fois, que l'opinion musul-
mane ne basculera pas tant que les clirigeants de Tunis
seront tenus à l'écart, et que le ralliement de telles ou
telles willayas resteront des « péripéties », incapables
d'apporter la solution au fond. En même temps, il
pense qu'il a désormais en main toutes les cartes du
j"r, et que le G.P.R.A. en passera par où il voudra.
Quant à Si Salah et Cle, « ils revir:ndront, ». De Gaulle
se croit en mesurc dc pousscr tout Ic monde « dans la
nasse » ;

- Cependant, il est clair que lcs chefs de la \Mil-
laya IV entendent se couvrir d'une autorité morale

Ben Bella en particulier 
-, qu'ils répugnent à

franchir le Rubicon, seuls. Ils ont absolumeni besoin
d'une « couverture » politique. Ils se refusent à être
des traîtres, des francs-tireurs, des fractionnistes de la
révolution. De I'entretien nocturne, de Gaulle a retenu,
entre autres, une certitude : Ies insurgés ne franchiront
point le pas sans Ben Bclla et sans le G.P.R.À. ;

- Au moment de Ia conférence de l\Ielun, Ies auto-
rités françaises aflirment posséder Ia certitude que
le G.P.R.A. ignore tout de I'entrevue secrète de I'Elysêe.
D'autres experts des A{Taires algériennes affirrnent que
Ferhat Abbas était informé par « Ic téléphone arabe »,

et qu'il a répondu « oui » (ce que ne prévoyait pas de
Gaulle) pour couper l'herbe sous les pieds de la \Mil-
laya IV.

est tué Ie 20 juillet 7967, au cours d'un engagement, par un détachement
d'alpins, au moment, semble-t-il, où il était acheminé vers la Tunisie"
Fils d'iustituteur, Si Salah était très populaire en Kabylio.
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Lo moins que I'on puisse assurer est quo Tunis sen-
tait sans doute « lee maquis bouger ».

Si lVlohammed (1), )o chef de bande aux réprrta-
tionr ranglnn[er, clrnrrgo do cnmp, vraisemblablement
I)olrr ar ilëdttu,e.ne,'. Son rnisonnerrent, imagine-t-on, a
ét,é ln rrrivnnl,: « l,n nd:gociation va s'engager. Je serai
glrin r,rrl,t'c I'crrr:lrrrrrrr r:I lc rnarteau. » Mohammed a pu
xo rld.l,crrnirrr:r rrussi par ambition personnelle;

Un toute bonne foi, l'armés conc]ut qu'on lui a
« volé sa victoire )). A partir de la \Willaya [V, elle
att,endait des réactions en chaîne.

Pourtant, le général de Gaulle ne néglige rien de la
t,cn tative Si Salah. Q"i connaît de Gaulle mesure le
colossal effort sur soi-même que représente le fait de
recevoir à la sauvette, à l'Ély;ée, des chefs de maquis.

En réalité, de Gaulle, comme d'habitude, méprise
I'adversaire. Il croit tenir à sa merci le F.L.N. et il
veut agir en tirant les deux bouts de la ficelle : celle
de l'organisation extérieure et celle des combattants

(1) Caché dans une armoire, Si Mohammed fut tué, dix-sept jours après
Si Salah, dans les faubourgs de Blida, sur renseignements. L'opération

- qui valut à ses auteurs un télégramme de félicitations, signé du Premier
Ministre, M. llichel Debré - fut menée par les unités spéciales de la
lle demi-brigade parachutiste do choc, réserve mise à la disposition des
services spéciaux, donc dépendant de la présidence du Conseil. Le tle choc
est l'équivalent du S.À.S. anglais, chargé des parachrttages dans ou der-
rière les lignes ennemies, Ies sabotages, les poses de plastic, I'entraînement
des hommes-grenouilles, des opérateurs clandestins do radio, etc...

Les liens existant entre le Cabinet du Premier Nlinistre, via Ie S.D.E.C.F.
et la lle demi-brigado de choc ont accrédit6 le bruit selon lequel Paris
avait mis tout on @uvre pour éliminer physiquement le dernier témoin
musulman dos entretiens de l'Élysée. Àucun fait, à notro connaissance du
moins, ne nourrit cette hypothèss.

Notons au passage, que les profondes dissensione qui se sont produites
ontre Willayas après I'indépendance, les oppositions entre les dirigeants
do l'extérieur et les combattants do I'intérieur, redonnent, a posteriori,
un vif intérêt à la tentative Si Salah.
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de l'intérieur. En 1959, il q prédit à M. Pinay, à difTé-
rentes. reprises : « Dans quinle jours, dans hïit jours,
rls arriveront ici, â genoufr. Ce sera la capitulation. »

. --: I,e général Challe estime que le discours du
la _ iry.__contrecarre les développàments de l'afTaire
de la \il/illaya IV ;

, - Le -général de Gaulle estime, en revanche, que les
deux opérations se complètent.

L'affaire d,'Algérie change d,e cap,

Les deux opératiot! sont manquées. Pourquoi? On
en débattra sans fin. Personne, non, personne, en cons-
cienee, sur le- vu du dossier, rrt, *arrqué à son devoir,
n'a commis de péché contre I'honneu*, d. crime contré
la Patrie. Insinuer le contraire relève de l'intoxication.
^ Avant d9 p.rendre Ia parole à Ia T.V., le général de
Gaulle reçoit I'avis de ses conseille*r, pr.rqrr" ürr"rrimes :
d,iscours non opportun, voire inoppôrtun-. Des incerti-
tudes subsistent. Dans le doute,- À'abstenir.

De- Gaulle, néanmoins, persévère. Ayant choisi une
s_tratégie, il en change rafement. Il soïhaite du fond
de son cæur Ia réussitc de la tentative si salah. Il
déploie l'ef[g$ maximurn e[ il cn administre la preuve
suprême : il introduit sa, personne dans l'erpérience.

En réalité, l'afîaire Si ,"r"n, « c'est le nez de Cléo-
pâtre ». Relisons Pascal :

« Il ne sert de rien de dire qu'il est incertain si
on g_qgngrl e!- qu'il est certain qu'on hasarde, et
que I'infinie distance qui est entre la certitude de
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ce qu'on expose et l'incertitude de ce qu'on gagnera
égale le bien fini qu'on expose certainement, à
I'infini, qui est incertain. »

Sur les cheminements,les carrefours et les impasses de
la politique algérienne, un livre sera nécessaire un jour.

Après l'échec concomitant de Melun et des pour-
parlers intérieurs, l'affaire d'Algérie change de cap à
l'Elysée. Un autre processus est entamé. Privée de
Iumières, d'informations, de précisions sur l'avenir,
l'armée, pour sa part, ne comprend plus. Le général
Challe a donné sa parole d'honneur, au nom de la
F'rance, que l'Algérie ne serait pas abandonnée. L'in-
cornpréhension réciproque, les malentendus progressent
ù pas de géant. M. Paul Delouvrier adjure le président
de la République d'ouvrir le dossier sous les yeux de
I'Armée. Pour de Gaulle, les a{Taires diplomatiques
sont une chose, les a{Taires militaircs une au t,rc. L'Armée
rlrrvrrt ltu,ssar arû,re let «:lou,s,

l,n gr!ndrnl «rontitrtto nu routo. Llxcellent dans Ia pro-
jccl,irlrr hixl,orirlrrrr, rlnns ln conception stratégigue, ce
(lrrpil,nirro rrrd:ri[o rlo rnauvaises notes dans l'exécution
l,rrr:l,ir1rrrr.

A irrsi qrrc lc soulignait sous l'occupation, son cama-
radc Lous[aunau-Lacau « de Gaulle est un ascenseur
qui ne s'arrête pas à l'étage ».

***

Les Pieds-noirs, le général les déteste depuis Lg42-
L943 (« Ce sont tous des pétainistes » dit-il). Les
Arabes, il les méprise (« Pour détruire les ponts, ça va.
Mais po.ur les construire... Avez-vous déjà vu un Arabe
construire un pont? »).

Lui qui - iljuste titre - 1'a pas cru possible l'inté-
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gration des Musulmans dans la masse française, il suc-
combe à cette autre utopie : l'intégration des Français
d'Algérie dans Ia masse islamique.

Certes, un nationalisme proprement algérien eom-
mence à se développer dans toutes les communautés.
De Gaulle qui aime la vie dangereuse, brûle les étapes.
Il se propose d'imposer le bônheur aux uns et aux
autres, ensemble, dans la Nation algérienne qui n'en
est qu'aux balbutiements.

Un jour, €D Conseil des ministres, avant I'indépen-
dance, M. Louis Joxe évoque Ies sentiments que nour-
rissent les Français d'Algéric à l'd:gard du président de
la République. De Gaulle int,errorrrpt, lo rninistrc d'Etat,
l'espace d'une minute prodigicusc l

« Vous'connaissez ce tableau d'un pcintrc pri-
mitif. En haut, à droite, on voit Ic Sôigneur, 1n-
touré de toutes les lumières, d. toutes les béati-
tudes, dans toute sa splendeur.

« En bas, à gauche, les démons entraînent vers
l'enfer les âmes damnées.

« Tous ces visages tordus de haine, ces poings
tendus, à qui croyez-vous qu'ils s'adressent? Aux
démons? Non. A celui qui veut les sauver. »

Encore Dieu parle-t-il, selon les Évangiles. Faute
d'entendre la voix du Seigneur, les malheureux Pieds-
noirs fascistes ou communistes, riches ou pauvres, colo-
nialistes ou libéraux, se précipitcnt, tklscspérés, dans
les bras de l'O.A.S. (1). Et triomphent lcs drlrnons de
la violence.

(1) Nommé délégué général dans la tourmente, M. Christian Fouchet
sait trouver les accents gui touchent au c€eur beaucoup tlo Pierls-noirs.
Trop tard.
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I-,u, rlenière tranchée.

Aux ér:hclonn infd:rieurs, I'armée ne connaît, peu à

I)nu, I'rrl[nirrr Si Snlrrlt tluo tlutts tles vcrsions tronquées,
glttt' ltt'ilrt,n.- 

Ârr 1rt'or:i,x rlr,n Hritt/rt'ttttx, t\ ltt tlr:t'ltir':rc nrinute (t), un
n(:(ror',I irrl,rrrvitttl, crrl,r'r: lr: Ir'ilrrrrtitl ct la défense : l'af-
fnirc no nonl ptrs évot1uéc, lnôtnc à huis clos. La quasi-
t,ot,ulité des cadres militaires demeurent persuadés
(luo lu victoire sur le F.L.N. a été volée. Cette vic-
lirirc, il est vrai, arrivait à portée de la main : elle
r'rt,rri[ « presque » là. Presque là : c'est-à-dire ![uer dans
r:cttc guerre politique, il restait toujours à enlever lâ
dernièie tranchée. A partir d'un certain stade, la révo-
lution gagne les rivages, comme la mer : sans cesse
renouvelée...

Les conférences U'f rr* U" Lugrin, suivent les
rendez-vous de l'Elysée et de Melun. L'indépendance
surgit. Après tant d'heurs et de malheurs, l'Armée n'a
plui de salut que dans la discipline. La majorité des
ô{liciers et des sous-o{ficiers de l'armée d'Algérie, rési-
gnés, acceptent de jouer le jeu : « Non,Ieur_répète-t-on,
nous n'abandonnerons pas nos amis. Les accords
d'Évian stipulent qu'aucüne représaille ne sera exercée.
f)'ailleurs, vous serez sur place, pendant trois ans, pour
faire respecter les clauses. Lisez les textes paraphés et
signés : i, Personne ne sera inquiétQ, de quelque manière
qie ce soit, en raison d'actes, paroles ou opinions en rela'

(1) M. Paul Delouvrlor ot M. Bernard Tricot étaient déjà amivés au
Pulais, prêts à déposer.
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(1) M. Paul Delouvrlor ot M. Bernard Tricot étaient déjà amivés au
Pulais, prêts à déposer.
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tion açec les éçénements antérieurs au cessez-le-feu. C'est
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Très secret. Au village de ..., les harkis sont
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-galop.
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3tr ffiffi ffiffi

et to(l
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Et à I'ambassadc de l,'rance à Alger, gue dit-on?
Ceci, paraît-il : « Nous sovons qu'il se passe des choses'
abominables. Mais nous avons ordre de minimiser... ri

Du temps des « baignoires » e t tlcs tortures à I'électri-
cité infligées aux militants du Ir.l,.N., à l'époque
dcs bomËardements de mechtus ct nutres OrâdoLr,
I'rrrrrréo était restée, pour une fois, lu Grunde lÿIuette.

Ârrj,rrrrrl'hui, I'armée rétorque : « Norrs nttendons
r1rrr. s'élèvent les protestations des clcrr:s... »

IlI encore :

« Nous aurons bu Ia coupe j.r*qu'ù la lic. Orr s'est
nlt'vi rle nous pour l'ultime parjurc, I)orrr lc dernier
rcrricrnent. »

I{ier Ia droite se taisait. Aujourtl'hrri, Ia gauche est
muette. Demain, tout le mondr: ullrlgrrcra : « Nous
n'avions pas voulu cela. »

n reste à confesser guc, dans le drarne algérien,
nous sommes tous coupablcs, et à nous rappeler que le
problème était, comme beaucoup d'autres problèmes
dans Ie monde, sans solution.
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CHAPITRE IV

« AINSI TOUJOURS POUSSÉS

\mRS DE NOUYEAUX RMGES...»»

L'O.A.S. TNTERNÀTIoNÀLE. 
- 

Lps « MorNEs LrcuEURs » op l'Occt-
DENT cnnÉrrpn. 

- 
LEs DrEUx oNT solF. 

- 
SvxlncEIE. - 

Dp

Geur.r,r, r,â Cg3llgTlrurrqNr rrE JuRIDrsuE. 
- 

« S.l'r.us PlrnrrE ».

La fin de la gueme dtAlgérie donne à I'O.4.S., eon'
sidérée dans là fraction iontre'révolutionnaire, soR
véritable visase.

Outre-Médiierrannée, saisis par Ia peur viscérale, les
Pieds-noirs s'étaient ralliés, pour la giosse majorité, de
gré ou de force, à l'organi_sation de l'armée secrète. Ce

phénomène surgissait de la communauté européenne-,
èn symétrie du- mouvernent qui av_ait poussé, peu 

- 
à

peü, presque tous les Musulrnans dans les rangs du
F'.t .N. - y compris ceux qui n'approuvaient pas les
méthodes de l'insurrection. Dans chaque camp, au
sommet du désespoir, la solidarité raciale l'avait ainsi
emporté, suivant une pente regrettable, mais natu'
relle.

La question algérienne étant virtuellement
réglée, ^la lutte "Jt*y" 

de prendre so-n second sou{Ile
daîs i'he*rgone. La- eroisaâe se développe aussi, hors
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lr France. Les trois lettres O.A.S. deviennent un sigle
lntarnational, que l'on suit à la trace à travers toute
ftEurope occidentale, qui traverse I'Atlantique et que
llon retrouve aux Etats-Unis ou au Canada.

Aux U.S.A., la « John Birch Society », héritière ou
prolongement des cagoulards du Ku-Klux-Klan, de-
inande à ses adhérents d'écrire à cinq grands organes
do presse français, afin de soutenir la cause de I'O.A.S.,
ohampionne de l'anticommunisme (1).

Le combat est mené au nom do « l'Occident chré-
tien », par les intégristes, les nouveaux moines ligueurs,
les lnquisiteurs. Eisenhower et de Gaulle sont réunis
dans la même excommunication. Les deux généraux
sont fichés : « Agents communistes. »

En Espagne, I'ancien leader rexiste, Léon Degrelle,
qui fut chef de la Légion S.S. Wallonie, apporte sa
caution à I'O.A.S. et s'en prend aux « crypto-youpins,
anthropophages politiques, suceurs de sang, criminels
publics, provocateurs forcenés, requins de l'hypercapi-
talisme, pontifiantes ordures, paltoquets à médailles,
podosuceurs, politiciens sophistiqués, pète'§êc, fos--oyeurs mondains, gagas chevrotants, assassins juifs,
gcories sanglantes et scories dorées , (2).

En France, des Hongrois - tel était déjà Ie cag
dans le mouvement contre-révolutionnaire avant le
LB mai retrouvent au sein des réseaux. Ils parti-
cipent à la préparation des attentats contre de Gaulle.

Mise en place, démantelée, reconstituée, l'organisa.,
tion clandestine comprend, au départ, un quadrillage

Itl John Birch Soci,ety.' çette assooiation porte lo nom du missionnaine
John Birch, tué par les Chinois, première victimo symbolique de la guerre
&pldc. Ler lettres arriveut efiçctivement psr milliers à Paris, en juil-
lat 1962, cn provenanoe Burtout du Toxa§, do Californie, de la Cqrolinc
du tud, de Now York at de I'Ohio.

(Il Cl. lo iournal néo-nazi l'Europe réelh.
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administratif et militaire. Bn haut de la hiérarchie
siège un Directoire, télécommandant trois départe'
meirts : Préparation, Action, Intosication.'

La provo'cation systématique se donne libre cours :

une fois encore, il sÿagit d'amener le parti communiste
à descendre dans la rue, de manière à entamer le pro-
cessus classique : le pays se divise d'abord en deux
blocs, puis, liarmée o baicule » dans le camp anticom'
muniste.

Cette tactique explique qu'en 1960, -19-61,- 
L962,

l,o.A.s. cherchant « lâ .rir. en condition » de la F'rance,
mitraille d'innombrables permanences du P.C., des

locaux de syndicats, voire I'ambassade d'une Répu-
blique populaire.

De la révolution et de la contre-révolution, les dieux
ont soif de sang. « C'est parce que le- sang n'a pas. coulé
à Alger que ,,îrt a.rori raté le t3 mai n..explicluent
souvént, 

-*, 
1959 de fanatiques ultras. I)'autres, en

1[)(i0, prononcent une phrasè effroyable : « La pro-
chrriri,:'fois, il nous faudra notre poids de cadaçres. t)

Des cagorrlards de Deloncle,_{e1 rescapés de la Milice
de Darnrin«l, çrt bien de la L.V.F. sont « contractés ».

La plupart,, vicillis, désabusés, répondent non aux
sirènes activistcs (1).

Les catilinaires,

Un esprit libre ne se satisfait ptts (:(!polrrlnnl, dc l'ex-
plication. sommaire qui consistr:- ù- vtlit', t.l'ttttc lrart le
ôommuniste Sous leÀ traits de l'ltotrttllc-iltt-ctlttteau'
entre-1es-dents, d'autre part, le fascistr: srltts la forme

(1) Au surplus, il-ne manque pas d'anciens cngottlarrls- r;rri restent
f""'firO. de pàur,'gui craignuot eoco"e des représaillcs : ils ne veulent

"iËâ-*fl", 
oi fur'oo pi,rle d'eü*. Ils cc souvicnncnt que lcr chels «lu C.S.A.R"

,"it"i"d"taient pàe ar*. le ser;nent.

S0LDATS DES rÉUÈnnrS 2{,3

du tueur frénétique. Les catilinaires sont habités aussi
par une idéologie. Il arrivo que les possédés aient une
l,ui.

l,'().4.S. nrx$r,rrrhlc dcs éléments abusés. Ainsi il en
rll,nil, jrrrlin rlrr (l.S.A.lt.

l'rrr rx(,nrpll, .irrrrne héros, le commandant Denoix
rlr, Srrirrl,-l\lrrrr:, déporté à dix-neuf ans à Buchenwald,
n'r.sl, l)irs un totalitaire. Combien d'autres patriotes,
I)irnrri lcs Cyrards, parmi les o{liciers sortis en tête de
lcrrr promotion peuvent aussi se présenter devant la
Nation en citant, après le général de Gaulle, Péguy :

Mère, çoici ços frlt qui se sont tant battu,s.

***
L'O.A.S. forme un mélange de durs et de sentimen-

taux, de cyniques et de naïfs, d'assassins et de roman-
tiques. Un mélange, oui, mais un mélange détonant.

Il y a là un problème national : « Laissons de côté
les aventuriers. Notre devoir est d'ouvrir les yeux aux
égarés » s'écrie le ministre de la Justice, M. Jean
Foyer (1).

Dans les périodes troubles, le patriotisme évolue,
hélas ! à travers des notions confuses. Gilbert Cesbron,
écrivain libéral qui aime regarder la vérité en face,
expose d'une manière saisissante :

« Le couteau sur la gorge, je voudrais garder
assez d'équité pour reconnaître - même si c'est
lui qui tient le couteau qu'un jeune ollicier,
témoin des indéniables atrocités du F.L.N., sin-
cèrement attaché aux Musulmans et leur ayant,
au nom de la F'rance, fait des promesses précises,
craignant (à tort, je I'espère) du se parjurer et

(1) Discorrrs prononcé à Cholet le 24 septembre 1962.
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(1) Discorrrs prononcé à Cholet le 24 septembre 1962.
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ayant rejoint I'O.A.S. pour évitet _ce déshonneur-
qu'un tel o{Iicier compte parmi les meilleurs des
Français.

« Et pareillement, qu'un militant socialiste ou
chrétien- ayant, cn scrvice commandé, assisté im-
puissant à la torturo, dont la- jeunesse a été mar-
ftuée par I'ignoble triourplrg d.1 S.S. et de la Ges'
tàpo, 

- et qui voit «latts I'O.À.S. une menace de
môrt pour-la libcrtdr tlortt: I)our !l- Itlolqg. - qu'un
tel hômme rcprésonto trujourtl'ltrti l'élite de ce

pays.- .i Deux Français cornllto t:t:ttx-r:i (ct vous en
connaissez) se ressemblerrt plrrs tlttrt cltttctln ne res-
semble à ses alliés. A eux tlt:ttx, ils figrrrent la
France, laquelle a toujours cll tlrrttx pnllils.

« Il n'empôche qu'ils sont pcu[-ôl,r'(j strr t9 pgir1t
de se massacrer, ei sans doute cII r'ôverrt,-ils déià
au nonl de la patrie , (t)

(Jne ravenanta : lu, Srynarchie,

Moribonde parfois, lu contre'révolution ne rend ja-
mais le dernier sott[llo.

Prenant des sentiers but[ttn, les clandestins publient
une édition, revue et corrigéo, d'rrn llu,ytytort g(:néruJ sur
la conspiration synarchiquc, lu Ilrrrrt,c -lfitrtrnoc inter-
nationaie et l'ère des organisaleu,r,y rlrtns lcs trusts mon-
diaux.

Dès avant la guerre, le ministre Georgcs Mandel
s,était inquiété d; la synarchie. A Ia Librimtion,- le
polytechnicien Jqleg ryocfr, ministre de l'lntriri«:rrr, !-'.en^et"it préoccupé. Puis, le juge Zousman, chargé de l'in-

(11 Le Figaro littéraire,10 mars 1962.
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formation, n'ayant découvert ni tenants, ni aboutis-
sants, classa le dossier. Pétain avait été interrogé dans
sa cellule :

« Qrrnnd quclque chose marchait mal à Vichy,
rdporrrlnil, lo vicrrx Maréchal, on me soufïlait :

r"rtrl, lur (!oul, rlo ln Synnrehie. Il pleut? C'est Ia
Syrrnrcflilr. l)il,on, ntottsirtttr lc Juge, vous savez ce
quc c'cst, vou§, ln §yrrurchic? »

En 1961, des bombes explosent devant les sièges de
plrrsieurs grandes banques, êt singulièrement devant
Ia banque 'Worms. L'amenuisement des pouvoirs du
I)arlement, la prédominance des techniciens dans le
régime font gue Ia propagande sous le manteau s'ali-
mente des bruits relatifs à la résurrection de la Sy-
narchie.

La technouatie gaulliste se voit assimiler à la Synar-
chie blanche.

« D'évidence, de Gaulle n'est pas libre : il se trouve
entre les mains d'une équipe t», déclare l'un des plus
célèbres colonels d'Alger.

Le Rapport général, écrit, à propos de l'action des
maîtres de groupes fi.nanciers interrtationa,ufr :

« C'est par I'action subtile d'agents infiltrés
dans la Haute Administration ou titulaires de
postes-clés de l'État, sous couvert d'un masque
national, et qui constituent les groupes dits tech-
nocratiques d'employés vigilants et puissants de
la Synarchie internationale qu'ils réalisent dans
tous les domaines sans exception une révolution
progressive et invisible. »
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(11 Le Figaro littéraire,10 mars 1962.
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formation, n'ayant découvert ni tenants, ni aboutis-
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gc6 l'stsrotng sucnùtr:

La saison des agents secrets,

Dans la France de la Ve Républiquc, I'ensemble de
ces éléments composites et de cette sil,ual,ion complexe
favorise le développement des polices pnrallèles. Le vo-
cabulaire courant accorde droit de citd nux termes de
« barbouzes », de « gorilles ». On purkr rlt: r'éseaux, de
contre-réseaux, de quadrillages, etc...

La France abonde en services secrol,s. A chacun
son 2e Bureau. C'est l'héritage d'un qunrt de siècle
trouble, des habitudes de la clandestinil,r'r, dc la di-
vision de l'Armée, des rivalités et des huirrt:s rrées à
Vichy, à Londres, à Alger, des cornpétitions on[re de
Gaulle, Pétain, Darlan, Giraud.

Tout Etat digne de ce nom exige, pour sa sécurité,
des services spéciaux. Mais une menace pèse sur l'Etat
à partir du moment où les barbouzes, qui n'ont rien
à voir avec les véritables cadres des services spéciaux
de la f)éfcnsc nationale, débouchent dans les a{Taires
intérieures. 

" 

* 
.

Les soldats des ténèbt'es, nolls les rctrouvons parl,out
et jusqu'aux frontières dc I'u[[nirc Jotthnud.

Dans l'ombre, de mystérieux é[rtt,s-ntttjors «lrlploient
leurs activités, aussi bien dans un onnrp que dans
l'autre, et ils télécommandent parfois de très curieuses
ooérations.'En L962, si la Cagoule n'existe plus, les néo-cagou-
lards demeurent. Etre cagoulard, participe d'un état
d'esprit. Beaucoup de cagoulards se retrouvent donc
naturellement dans l'O.A.S. Mais, à l'occasion, ils fré-
quentent aussi l'anti-O.A.S.

._,'--=-E-t!til
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l,ot rrrorrdnr üort l,crrnines sapent les institutions.
lrlrrrvro llÉprrlllir;rrc, nrartyre, mais non vierge.

'l'otrl, lo rrrorrrlc crie Viçe la République! La démo-
crttl,irr r(!(:onnuîtru les siens.

A I'uu[ornne de 1962, quatre ans après le référendum
do 1958 qui dota la France de nouvelles institutions,
lc général de Gaulle demande au Pays d'approuver une
réforme concernant le mode d'élection du président de
la République.

De Gaulle appartient à l'école du philosophe Royer-
Collard qui, au xrx€- siècle, proclamait : « Les Consti-
tutions ne sont pas une tente dressée pour le sommeil. »

Le général poursuit un double objectif : dans l'im-
médiat, le recours au peuple, auquel un esprit honnête
ne saurait contester toutes les apparences du style
plébiscitaire ; à long terme cependânt, le président 

-de

la République entend préparer l'entrée de la France
dans le monde du xxr€ siècle. Car de Gaulle, ne l'ou-
blions pâs, construit toujours plusieurs schémas dans
sa tête : en l'occumence, il s'a{lirme persuadé qu'il
« sauve la France pour la troisième fois ».

Les controverses passionnées se déploient sur les
interprétations constitutionnelles. Péripéties que balaie
l'Elysée : « Juridisme? Le gaullisme est mouvement. »

l)e Gaulle incarne « la légitimité depuis vingt-deux
ûns ». Il dit le Droit. Il crée le Fait. ll explique au
Conseil des ministres :

« L'État est un corps sans tête depuis Mac-
Mahon. Or, à un corps, il faut une tête. Poincaré
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a montré, dans ses livre s Au serçice de la France,
dans quelle situation impossible il s'était trouvé
pendant les six mois qui avaient précédé Ia guerue
de 1"91,4. Il se heurtait à une Constitution qui ne
lui laissait aucun pouvoir. Il s'est débattu dans
l'impuissance.

« Albert Lebrun a recommencé à ses dépens la
même expérience en L940. il m'a raconté - il est
vrai que ô'était plus tard _- quc jamais, s'il avait
eu dei pouvoirs iéels, il n'aurait fait appel à celui
à qui i[ a fait appel. Il était obligé par la Consti-
tutlon de faire 

-cè qu'il. a fait, ûu lieu de partir
pour l'Afrique et d'émporter avcc lui la légitimité
républicaine.

« Enfin, en 1958, M. Coty a recomrnencé à ses

dépens la même expérience : il a adressé un mes-
sa[e au Parlement à propos de l'impossibilité où
l'on se trouvait depuis L946 de réformer un sys-
tème constitutionnel impensable. »

De Gaulle tire la leçon :

« Ces trois exemples se passent de commen-
taires. Il ne faut pas que mon successeur se re-
trouve dans le cas de Poincaré, de Lebrun, de Coty.

« Une Constitution nc pettt pas être inamovible.
Il faut qu'elle subisse ttrttt drvolut,ion... Il rre faut
pas s'embamasser de Jrrritlisrne. ll farrt marcher
iout droit vers la Vérité, ot ln Vérit,6, t)'est la Sou-
veraineté nationale. »

I'le pas s'embarra,sser de Juridisma...
En iête à tête de Gaulle commente sa philosophie :

« Trois choses comptent en matièrc de Consti-
tution :

n t) L'intérêt supérieur du Pays, ce que les
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Romains appelaient Salus Patriæ. Cela prime tout,
et de cela, je suis jrgu.

u 2) Loin derrière, il y a les circonstances poli-
tiques, les.convenances, les tactiques.

« Il faut en tenir compte. Sinon, on n'aboutit
r\ ricn.

« i|) lJeaucoup plus loin demière, il y a le Juri,
rlisrrrc.

« Alors, vous comprenez, le Juridisrne, oui,
certes, il faut y faire attention. Mais c'cst secon-
daire, et même tertiaire.

« Je n'ai jamais rien fait dans mû vie que
lorsque j'ai fait passer d'abord le salut do la Patrie
et que je ne me suis pas empêtré dans le Juri-
disme, et cela dans les circonstances que vous
savez. »

Salus Patriæ.. .

« Coup d'État », s'écrie le radical Maurice Faure.

« Premier coup d'État électronique D, remarque
J.-J. Servan-Schreiber, après avoir relu le livre de
Malaparte (1).

« Non, au Monarque absolu », proclame le socialiste
Gry Mollet.

« La violation de la Constitution est évidente »

s'exclarne le président_René*Coty.

« Acte de pouvoir absolu » s'insurge le président
Vincent Auriol. « Tous les républicains doivent s'unir
pour sauver la République menacée , (2).

(7\ L'Eapress.
(21 La Dépêche du Miili, S octobro 1962.
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^ Au Sénat, M. Gaston Monnerville, co-garant des
institutions, se lève :

Le président de la République a dit : J'ai le droit!
Avec Ia haute considération due à ses fonctions, mais
avec gravité, avec fermeté, je réponds : /Von, monsieur
le_ président de lo Républi,que, çous n'o,ÿez pas le droit,
Vous le prenez, »

Au Conseil des minisürcs, un gaulliste de toujours,
un revenant des camps de la urort, Pierre Sudreau,
se dresse :

. « Mo.n général, e-n mon ârne et conscience., je. ne
signerai pas le projet. En voqs «lisant cela, j'estime
gue j'accomplis mon véritable devoir de ministre :

je vous mets en garde contre un projet qui, à la fois,
ternira votre personnage historique et risque de pro-
voquer inévitablement une division profonde danl le
pays.

« Mon général, vous êtes pour nous tous la légimité
_et vo_!s personnifrez la légalité, légalité au nom de
laquelle on continue à arrêter et à- fusiller. Puisque
vous rncarnez la légalité, vous ne pouv ez être suspeclé,
si peu soit-il, de commcttre un âcte illégal.

« Yous êtes fier, à juste raison, de la Corrstitution
de 1958.

« Avec votre plojet, vous ôtcs lc prt:micr à porter
atteinte à la légalité de la Constitutioir et vorrs ouvrez
une ère d'instabilité constitutionnelle, ce qui est pire
que tout.

« Je vous supplie de renoncer à votre projet. Vous
vous grandiriez en y renonçant. Vous votis §randiriez
en vous montrant scrupuleusement respectueux de la
Constitution, qui doit ?tre placée arr-dessr.,s de nous
tous.

sor,DÂTs DEs rÉxÈnnps 3ol

« l'nrrrrloxalement, cette réforme que l'on pourrait
Alrrrpllr llcndant que vous êtes au pouvoir, devien-
rlrrr drrrrgereuse après vous. C'est le contraire de ce
rluc vous souhaitez. Vous m'avez appris mon métier
rlc nrinistre. Etre ministre, c'est être responsable. C'est
1rnlvoir et préserver l'avenir du pays.

« En mon âme et conscience, je me refuse à souscrire
votre projet qui ne répond pas aux préoccupations de
I'rrvenir du pays.

« Je ne comprends pas votre projet. Vous nous dites
que ce projet est nécessaire pour renforcer I'Exécutif
après vous. Une Constitution est un mécanisme minu-
tieusement mis au point. Tout changement d'un rouage
essentiel ne peut être fait qu'après mûre réflexion et
délibération. Or, Ia procédure que vous utilisez éearte
l'une et l'autre. Enfin, vous aboutissez à donner des
pouvoirs exorbitants à votre successeur.

« Pour vous, il n'y a pas de problème,
Mais j e me refuse à signer. un blanc-seing
§uccesseur, que Je ne Gonnars pas. »

De Gaulle (avec un geste large, et quelque empha_se) :

« Je vous remerci", *onsieur le Miniitre de l'Édu-
cation Nationale. »

« La France est une nation qui s'ennuie », s'excla-
rnait Lamartine, le 10 janvier 1839, à la Chambre des
députés.

Cent trente-trois ans plus tard, le propos risque peu
d'être tenu au Palais-Bourbon.

'lrop louvent déchir6e, la France atpire à la Etabi'

bien sûr.
à votre
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lité et, négligeant Lamartine homme politique, elle
appellerait plus volontiers au poète du Lac :

 insi, touiours poussés vers dc nouç)eau,* rivages,
Dans la nuit éternelle emportés sa,ns retou,r,
Ne pourrons-nous iamais sur l'océan des â,ges

Jeter l'ancre un seul iour?

Paris, Ie 4 octobre 1962. DOCUMEITTS SECRETS
ET TEXTES II\trDITS
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LE COMITÉ SECRET
D,ACTI0N nÉvoT,UTI0NNNRE

LE GROUPE DE COMtsAT LOURI)

Attribution

Chef
Chef-adjoint

Tireur
Chargeur
Pourvoyeur
Pourvoyeur
Pourvoyeur

Armament

pistolet
fusil (guerre
ou chasso)
F.M. lourd
pistolet
pistolet
pistolet
fusil (chasse)

Munitions
collect. individ.

250 tr.M.
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50 F.M.
250 F.M.
250 F.M.
250 F.M.
100 F.M. 80

Désignation
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yrlus tard un oflicier qui sera chargé du service de rensei-
grrcrnents pour le secteur de sa brigade.

si nécessaire, cet o{Iicier pourra cumuler cette fonction
nvec un commandement. Dans ce cas, il aura un adjoint n'ayant
pur tle commandement eIÏectif. Pendant la pêriode des opéra-
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tions I c'est ce dernier qui sera l'oflicicr de renseignements
de la brigade.

Rôle ile T'officiar de renseignernents,

Centraliser. tous les renseignonrotrlrr n:r:rrcillis par la brigade
et le secteur Ucad. Contrôler los rottt(ligttotrtt:tt[s au S.R. Enquête
sur les personnes à abonner. Ilocltorttlto rlos d.

Chaque semaine le chef du S.ll. rôrrrriru k:s officiers de ren-
seignements. Il leur communiquoru lor rottrr:ignotnents généraux
pouvant intéresser l'état-major tlo lrrigrrrltt r;ù leur donnera
des directives pour lo travail qu'ilr uurottl, à clTectuer.

L'o{ficier de }enseignerrrontu dovrn (\l,nr rrirlô tlturs son travail
par quelques volontairos lrrfrltrvôt tlttttn lrrr rrlril.Ôs (environ
un pàr arrondissollrcnl, (,lr (:onurrrttto rlo burrlir:urr). (lc travail
de rènseignerrrerrl,u rlnvrn êl,r'n oll.rlr:lrr(r ort ;rlrrn rlrr Lnrvuil rtormal,
sauf autoricul.irttr n1réciulo du clrr:f tlo butuillon.

Lo Rcnsoignelnents sur communistes.
Liste dcn clrclc dorrt il faut s'assurer. Leur domicile I leurs

habitudes ot arlrouscs.
Liste des ;rerttttutcncos ; sont-elles occupées de nuit? descrip-

tion sommaire dou locuux on particulier, L20, rue Lafayette.
Dêpôts d'armes. *' Lortr itnJr«rrtance.
Plus particulièrenrent tl{:ùails organisation.
Plan Bourse du travail.
Organisation générale commutristo uu point de vue militaire

et armement.
Liste des suspects en dehora du parti cornmuniste - à

g'assurer.
20 Emplaeements et le plus de détails possiblc sur :

Centrales électriques force et lumière.
Centrales métro.
Usines à gaz.
Dépôts T.C.R.P.
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30 Plan canalisations eau.
/ro Cartoucheries privées de la région parisienne à s'occuper.
5o Emplacements des casernes Garde Républicaine et mobile.

A rrrrelrrorrt.
(it, l)lurrc dos rrrinintèros Air - Affaires étrangères - Intérieur -

lllvrôe .- lrrxl,nrut,i.rr prrlrlirlrro -'fravail - Peniions - Commerce
l'rrlrri; llottt'lrott li6trrrl,.
7t' I)orrrioiler parlirrtrlinrr rlnr rrrirrixt,ron ct, S.S. Etat. Les

ttr,uuPerrl,ill ou lognsl;,.i15 nu rrrirrintèrrri' I,ours habitudes?
( lttttttrrptrl, trttr 1,. ilr gn rrldrr i)

o

LE MARÉCTTAI FRANCHET D'ESPEREY
ET LA CAGOULE

Note 
-réd,igée- 

pour l'auteur par l'officier supérieur qui représenta
le Maréchal aun réunions d,u Conseil Suprême-d,u C.S.A.R.

En 1936, nous étions un certain nombre à penser que l'Alle-
magne, sous la direction de Hitler, désirait et préparait la
guerre contre notre pays. Je me rappelle très clairement les
raisons évidentes confirmant que l'Allemagne était toujours
une bête de__ proie et démontrant que, si nous ne réagisiions
pas, nous allions être une de ses premières victimes. -

Il y avait les déclarations de Mein Kampl : « L'ennemi
mortel de notre pays est la France... Aucun-renoncement ne
doit nous paraître impossible, si nous avons finalement la
possibilité d'abattre I'ennemi qui nous hait si rageusement... »

Il y avait la constitution de stocks considérablés de matières
premières et de produits semi-finis, la main mise dans ce but
sur des marchés qui cessaient de nous être ouverts (le cuivre
p3r exemple) Ia fabrication intensive de produits de rem-
Placemeat (caoutchouc, essence, etc.), la législation sur l'attri-
lrution d'une partie des dividendes des actionnaires à une sorte
«le trésor de guerre...

Il y avait aussi - et ce n'était pas le moindre motif d'inquié-
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tude, la prorogation pour cinq ans, passée en 1933, de la conven.
tion seerète germano-russe âe L926, dont la validité avait
expirê e1^^1^931.z .t puis, chose curieuse, la conclusion, en sep-
tembre 1933, d'un pacte analogue italo-russe.

- IJ V avait l'influence économique et politique grandissante
de l'Allemagne en Orient, ce qui est touJours i'irdiee du désir
de I'Allemagne d'engager un conflit.

- II f avait les articles de la Deutsche Wehr de l'époque
dont je me rappelle que l'un d'eux, fin 1935, préconisàit- la
naissance d'un monde nouveau où la guerre formtrait la règle,
et où toute activité humaine n'aurait de valeur que si elle
préparait la guerre.

De tout cela je m'entretins avec Ie maréchal Franchet
d'Esperey, au courant de l'année 1936. Il voyait- très clair
-en 

ce qui concernait la situation extérieure. Il jugeait la guerre
inêluctable si l'on n'arrivait pas à accroître nôtre potentiel
militaire, de sorte qu'il pût être victorieusement opposê au
potentiel allemand du même ordre. Telles étaient les préoccu-
pations capitales du maréchal Franchet d'Esperey. Nous
sonrmes loin des pensées politiques qui lui ont été stupidement
attribuêes. Jamais au cours des conversations que nous avons
eues, il n'a touchê à la politigue, et je serais bien en peine
de prôcisr:r quelles êtaient ses idées sur cette matière.

Quoi rlrr'il cn soit, désireux de voir s'accroître le potentiel
en questiorr, il 6luit ôvidemment très sensible à tout ce qui
pouvait rlirrrirrrrcr cclrri tlc I'Arrnôe, et il suivait avec angoisse
les progrès d'urre cr:rt,uirrc J)rol)ngande qui tendait à désagréger
Ia discipline rnilituiro. ll rrlrlrorruit pur dessus tout I'intrusion
de la politique dans I'Arrrr(:r:. Or, il lrri (rt,rrit, signulô de tous
côtés la constitution de ccllulos o.xt,r(rrrrist.t:s rlurrs lcs rôgiments.
Les militaires n'ayant aucunc acl,iorr crr dclrors des casernes,
étaient désarmés, à partir du monrcnt r.rù lcs Jrouvoirs publics
ne voulaient pas les aider à déceler. los reslrorrsables.

Franchet d'Esperey eut l'idée, bonne ou rnauvaise, de faire
appel aux partis dits nationaux pour pallier cctt,e carence, et
déterminer les sources de l'organisation des cellules. Il me
demanda d'entrer en contact avee ces partis et particulièrement
avec l'organisation de Deloncle, dont il connaissait l'existence,
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pour déterminer la qualité de leur aide possible sur le point
précité. il posa probablement des guestions analogues à d'autres
camarades. Il ne m'en dit rien, et je I'ignore.

J'entrai donc en contact avec cette organisation que je
suivis jusqu'à fin novemhre 1936, époque à laquelle je fis mon
compte rendu final au maréchal Franchet d'Esperey. Je résume
r:i-après ce compte rendu :

to Deloncle donne comme but de son organisation la pré-
paration de la résistance contrc un putsch communiste.

20 Le nombre des adhérents ne paraît pas très élevé. De-
loncle blulle quand il proclame qu'il a des milliers d'hommes
rlerrière lui. Ce nombre doit être réduit à quelques centaines,
rlissidents de l'Action française, en génôral lronnêtes et pa-
lrioùes. Ils ont très peu d'armes, nraic chorchcnt malheureu-
xr.rrrr:nt à s'en procurer.

ilt' l,e secret auquel sont tenus los adh{:r,cnts constitue
un glave danger, à tous points de vuo.

40 lls ne peuvent pas nous aider h rli'tccl,r:r lcs uninrateurs
rlcs cr:llrrles. Ils ont manifestonrcnl, I'inl,orrl,iorr tlo se servir
rlo nolrH.

5t, l,n corrclrrsiorr onl, quo I'Arrrrôo rloit ccsser d'avoir des
conl,ttcl,s nv{!c clrx. l,o rrrrrillrlrrr r:orrscil que l'on puisse leur
donncr r:sl, rJrr'iln so r:orrsl,it,ucrrt cn parti pôlitique public,
sans quoi ils vont vors I'aventure.

Le maréchal Franchet d'Esperey fut d'accord avec moi, et
les contacts furent rompus.

Il est donc exact que j'ai eu des contacts avec Deloncle.
Cela fut parce que j'accomplissais alors une mission bien
rlôterminée. Des contacts avec un individu ne prouvent aucu-
rrcment que l'on souscrive à ses idées ou à ses actions, qu'on en
rlépende ou qu'on le commande.
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,rL IIISTOIRE SECRETE

LES AVEUX PASSÉS SUR L'ASSASSINAT
DES FRÈRES ROSSELLI

MTNISTÈRE
DE L'INTÉRIEUB

DmECrroN oÉsÉBÂtrE
DE I,TT SIIAETÉ NAIIONÀIID

hweclim, g6nl.ra,h
ilao §cruicoa di Police crirnlncüc

No 47
Affalro Cp6tatn, Laval

Auditton clu nomm6
Jakubiez Fernand

nÉnunr,rqun FRANçÀrsE

PNOCùS.VERBAI,

L'an mil neuf cent quaranto cing
le six juin 1945.

Nous, Michel Fernand inspecteur principal cle police mobile,
attaché à l'inspection gênérale des services de police criminelle
(Direction générale de la Sûretê nationale), à Paris, o{ïicier de
Police judiciaire, auxiliaire de M. le Procureur de la Répu-
blique.

Agissant en exécution de la Commission rogatoire en date
du 22 mars L945, de M. Beteille, président de Chambre à la
Cour d'appel, mernbrc de la Commission d'instruction de la
Haute-Cour de Justicc à Paris, relative à la procédure suivie
c/Pétain, Laval et autrcs, inculpés de trahison.

Mandons et entendons lo nomrr16 Jahubiez fiernand Ladislas,
né le 2t fêvrier 1910 à Paris (IVu), do Fernand et de'[,ut Marthe,
dessinateur, demeurani L2, ruo do I'Yvel,l,o (XVto;

lequel après avoir prêté serment dc dire toul,e la vérité, rien
que la vérité a déposé comme suit :

« Je vous dois la vérité car je tiens à libérer ma conscience.
J'ai appartenu à l'Action française depuis 1928, alors que
j'exerçais la profession de dessinateur à la maison Sins à Paris,
5, boulevard Montmartre.

« Fin décembre 1935, toute l'équipe d'Action française
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rlirigôe par Filliol, a démissionné en raison de divergences de
rlirectives exercées par l'action.

« Peu de temps après, Fitliol fonda un mouvemen_t, Ie parti
nntional révolutionnaire, dont la direetion fut confiée à De-
hrncle; quelgue temps après, dans le courant de l'été 1936,
r:c parti se transforma en C.S.A.R.

«'J'ai étê chargé à cette êpoque de recevoir dans Ies bureaux
rle la rue Caumartin, tous visiteurs qui pourraient se prêsenter.
.lc pris peu de temps après les fonctions de chaulÏeur-conducteur
cle ia ,ràit,re a Dôlonôle. J'étais chargê de conduire ce dernier
dans ses pêrégrinations afférentes au C.S.A.R.

« C,est à cetie époque que j'ai été appelê à conduire Deloncle
uu bureau de Lemaigre-Dubreuil, directeur de la Sociêté des
(lontribuables.

« Je sais, gu'une fois, ce dernier a remis une somme de
I rnillion à Deloncle.

« Par la suite, ces deux personnes ont cessé leur rapport,
j'ignore pour quelles raisons.- I S.1. - En ce gui concerne mon activité au C.S.A.R-,
j'ui olÏecl,rrê en févri-er 1937, un voyage à Clermont-Ferrand,
po,r* y tl{:poner à I'aide de ma voiùure, des armes qui furent
ôntreposêer, ctrez un membro du C.S.A.R. dont j'ai toujours
ignorê lo nom. .lo rte rno souvierts plus de I'adresse.'-« 

S.I. - Pour ce qui est du rôle que j'ai pu jouer dans
I'assassinat, des frères- Rosselli, je vais vous donner tous les
détails de cette afiaire.

« Le 8 juin L937, si mes souvenirs sont prê-cis, i'"i reçu
I'ordre de Corrèze, d'avoir à me rendre près d'Alençon, sur la
route de Domfront où je savais retrouver Filliol, à un kilomé'
lrage convenu. Je n'ai pas trouv,ê ce dernier à l'endroit in-
rliqué.

« Après un moment d'attente, je revins 3 Alençon, puis n'y
uyant pas rencontrê Filliol, je rentrai à Paris. Je me rendis
,,[o.. ih", Deloncle, à son domicile avenue Rodin, où j'y
lr.ouvais Corrèze, auquel je rendis compte de. la mission. Le
1) juin, après avoir reçu de nouvelles instructions- d-e- Corrèze,
et-ayant'objecté à celui-cj que ma voiture était indisponible,
il r,filephona au nommé Fauran (que je ne connaissais pas)
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rlirigôe par Filliol, a démissionné en raison de divergences de
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"fi1_ 
q_u'il metto à ma disposition sa voiture personnelle, ce

qu'il fit.
« Je suis donc parti en compagnie

Iui-même sa voiture à un carrefour
endroit kilométré, près d'Alençon

de Fauran, qui conduisit
indiqué par Corrèze à un
où nous rencontrâmes

Filliol.
« Filliol se trouvait à cet endroit avec son amie Alice, Ies

nommés Puireux, Bouvier et un certain Baillet François.
IIs étaient venus dans une voiture que conduisait Puireux.

« Il était midi environ au moment de notre jonction. Nous
partîmes tous à Bagnoles-de-l'Orne où nous avons déjeuné
ensemble

« J'étais monté au préalable dans la voiture de Filliol, avec
Puireux et Baillet alors que Alice et Bouvier se trouvaient
dans la voiture de Fauran. Nous avons déjeuné séparément
dans deux restaurants distincts, mais très près l'un de loautre.

« Dès notre rencontre au carrefour sus-indiquê, Filliol nous
mit au courant de notre rôle respectif en nous donnant des
ordres prôcis. Il savait que les frères Rosselli devaient prendre
leur repas dnns lo rcsl,nrrrant, où s'ôtaient rendus Fauran,
Bouvier et Alice. Lorsque les frères Rosselli sortirent du res-
taurant, ils furent suivis par nous, occupant les deux voitures.
Ils étaient accompagnés à ce moment de Ia femme de l'un
d'eux qu'ils quittèrent à Ia gare de Bagnoles. Au même moment,
Ies frères Rosselli partirent dans leur voiture dans la direction
d'Alençon ; nous les euivlrnes.

« Après avoir effectué quelques achats, les frères Rosselli
reprirent Ia route de Bagnoles. Peu après, passant dans un
chemin creux très près de cetto localiti:, Ia voiture de Filliol
dans laquelle je me trouvais, doubla cclle des frères Rosselli,
et barra la route à leur voiture.

« Filliol descendit sur la route avec Baillet et, simulant une
panne, attendirent quelques instants; Ia voiture des Rosselli
s'amêta derrière nous. Carlo resta au volant de sa voiture,
tandis gue son frère vint vers nous.

« A ce moment Filliol, qui était accroupi derrière notre voiture
comme pour rechercher la panne, se dressa brusquement et
déchargea son parabellum sur Rosselli qui s'écroula. Il se
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précipita ensuite sur Ia voiture où Carlo Rosselli se trouvait
encore sur le volant, et tira sur ce dernier un autre coup de
§on arme.

« Carlo fut tué sur le coup. Son frère, grièvement blessé,
était tombé dans le fossé de la route, à plat ventre. Je le frappai
moi-même à coups de poignard, deux ou trois fois je crois.
Filliol I'acheva ensuite avec la mêrire arme qu'il possédait.
C'est mon poignard qui fut retrouvé sur les lieux. Filliol, Iui,
avait conservé son poignard. C'est Filliol qui nous avait tous
armés d'un poignard du mêrne modèle.

« Puireux est resté au volant de sa voiture pendant l'a{Taire.
Les occupants de la seconde voiturc, qui avaient vu le crime,
étaient repartis en faisant demi-tour dans la direction de
Paris.

« Les corps des frères Rosselli furent rléposés dans un bosquet
en bordure de Ia route, et furent abandonnôs. C'est Baillet et
moi qui les avons transportés dans le fourré. Filliol avait
fouillé les corps et pris sur eux divers papiers, qui, je I'ai appris
par la suite, ont êté expédiés en Italio par Corre. Je suis monté
dans la voiture des victimes avec Baillet et nous I'avons aban-
donnée à quelques kilomètres plus loin. Ensuite nous sommes
rentrés à Paris.

« Deloncle et Corrèze avaient vraisemblablement donné les
instructions nêcessaires à Filliol pour ce double assassinat.

« Les dirigeants du C.S.A.R. étaient en relations avec des
membres du parti fasciste italien. J'ignore tout de ces derniers.
Je vous ai bien dit tout ce gue je sais sur l'a{Taire Rosselli.

« S.I. - J'ignore tout de l'affaire Lætitia Tourreau.
« S.I. - En ce qui concerne l'assassinat de Navachine, je

sais que c'est Filliol qui a exécuté ee dernier. Je n'y ai pas pris
part. Je ne possède aucun détail.

« Je ne puis fournir aucun élément d'appréciation sur les
véritables dirigeants de la Cagoule. J'ai toujours été persuadê
qu'Eugène Deloncle en était le chef. J'ai appris aussi que le
général Duseigneur avait rendu visite au maréchal Franchet
d'Esperey vers le printemps 1937. Deloncle voyait aussi Laval
en 1940. Je l'ai su par Filliol à son retour d'Espagne où il s'était
rôfugié, vers décembre 1940.
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« A cette date, le c.s.A.R. ayant constitué un nouveau
mouvement : Ie Y.S.F.je fus pressenti par Deloncle pour en
faire partie. Je refusai. En résumê, durant I'occupation je n'eus
aucune activité avec mes anciens camarades.

« s.I. - Macon Jean, arrêté par Ie service de la surveillance
du territoire, était un camaradà de h CaEoule. J,ai entendu
dire .qu'il. avait paticipé à l'aütentat de l'Étoile ar,ec Locutyet Métenier.

« s.I. - Je n'ai tiré aucun bénéfice de ma participation à
l'assassinat des frères Rosselli. C'est Filliol qui àvait pris à sa
charge nos frais de déplacement. »

II

tES TENTATIVES DE PAIX
DE COMPROMIS A L'OUEST

PROJET DE PROTOCOLE SUR I,A PA IX SÉPANÉN
APPROUVÉ PAR LE MAIIÉCHÀI. PIITAIN

Document réiligé à la suite des antreliens de Nice des 16, 17,
18 d,écernbre 1943. Remis à Nica au capi,toin,e d,e traisseau de
lu, Kri,egsmurina G... le 31 décaut.bre 1943.

La politir;uo do oollaborul,iorr franco-allemande n'a pas porté
de fruits. Ullo n'a é1,ô payante ni pour l'une ni pour l'autre
des parties.

L'Allemagne n'a plus la puissance nécessaire pour s'assurer
militairement I'hégémonie europêenne.

Par la force des choses l'Allemagne est devenue le champion
de l'Europe dans sa lutte contre la Russie.

Par voie de conséquence la France a tout à redouter d'un
e{Tondrement de l'Allemagne.

L'Amérique menace aussi l'Europe par l'emprise économique
qu'elle projette d'exercer sur elle et dont deux manifestations
caractéristiques sont déjà I'A.M.G.O.T. et l'U.N.R.A.A.

Là encore les intérêts français et allemands sont identiques.
La guerre se prolongeant, l'insistance de Staline auprès de

Iloosevelt et Churchill se faisant plus pressante, un débarque-
nront anglo-américain, dit de « Libération », paraît inévitable.

316
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,I-,u. conséq_uences d'un tel débarquement sont catastro-
phigues pour la France eü très graves bo* l'Allemagne.

a) Pour la France :

to Provocation à I'intérieur du pays de soulèvements
des formations de résistancô ôt de combat sans
autre e{ïet sérieux que de provoquer de la part
des troupes- d'occupufio, des réprerrirrr. sangla'ntes
et sâns pitié.

20 Transformation de notre pays en territoire de
guerre défendu pied à pied par les Allemands avec
les destructions que compôrte la tactique de la
« terre brtlée ».

b) Pour l'Allemagne :

création d'un vaste « second front » à l'ouest nêces-
sitant I'emploi de très nombreuses divisions. con-
sommation de matériel accrue dans des proportions
ilopo.tarræs alors g-u9 la production s'avère déja insuf-
fisante. D'où aflaiblissement, qui peut être décisif,
de la défense allemande à l'Est.-

. Il, { a donc pour la France et pour l'Allemagne un intérêt
vital à. ce q-ue le dêbarquement anglo-américain sur les côtes
françaises n'ait pas lieu.

,. ce débarquement,, s'il est tenté avec tous les moyens clont
disposent_-les Alliés, surtout s'il est tenté en Méditerranée,
réussira. Il ne peut être empôclr6 Jrar la seule force armée.

Peut-être peut-il être évité par d'uutros nrôt,hodes.
Les forces militaires britanniquos, ni los forcos nrrn6es fran-

çaises de I'Afrique du NqI-d, -ne peuvent tont,er rrrr dôbarque-
ment sans I'assistance militaire des Arnôricains. Or, la justi-
fication d'une intervention militaire amôricaine en Iirance est
la « libération du territoire » contrôlé et occupé par les Alle-
mands.

Si cette libération du territoire était réalisée dès maintenant
par suite d'acc_ords directs entre les gouvernements français et
allemand, le débarquement perdrait sa raison cl'être trr.o-
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tielle, les Alliés étant tenus de respecter la neutralité territo-
riale d'un pays libre mais en condition d'armistice.

Diverses considérations incitent à penser que le gouverne-
ment des États-Unis est peu désireux-de traniporter-la guerre
en France et qu'il accueillerait volontiers les raisons valables
que I'on pourrait lui donner de différer un débarguement sur
nos côtes ou même de rejeter définitivement pareille éventua-
hte.

Quelles pourraient être, dans le cadre de I'armistice, les nou-
velles bases d'une entente franco-allemande ayant pour effet
la libération réelle du territoire français et Ia restauration des
libertés nationales, tel fut l'objet des entretiens de Nice.

Les conditions auxquelles chaque partie devrait souscrire
pour réaliser pareille entente seraient :

a) De la part de l'Allemagne vis-à-vis de la F'rance :

t - Garantie d'intégrité territoriale.
2 - Reconstitution de l'Armée française.
3 - Libération réelle et progressive du territoire.
4 - Retour rapide et régulier des prisonnicrs de guerre.
5 - Suppression du contrôle éconorniqtrc ct du droit de rêqui-

sition.
6 - Suppression de tout versemont, en espèces ou en nature,

au titro d'indornnité tle guerre.

b) Dc la part de la France :

t - Formation d'un gouvernement d'unité française, Iibre-
ment composê mais basé sur les principes de révolution
nationale énoncés par le chef de l'Etat et constituant sa
doctrine.

2 - Ralliement de la dissidence intérieure.
3 - Répression e{ficace du terrorisme et du communisme.
4 - Défense de notre neutralité.
5 - Politique économique de coopération européenne.
6 - Possibilite de reprise des relations diplomatiques avec les

Étrts-Urris notamment et de médiation fufure dans le
sens des intérêts européens.

7 - Politique active de libération totale de notre Empire do
l'emprise militaire et économique anglo-amêricaine.
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Nous étudions par ailleurs en détail chacun de ces points,
mais on peut dès maintenant discerner qu'il est un ôertain
nombre d'éléments qui conditionnent pour la France l'exécu-
tion d'un tel programme.

t - Pour réaliser le choc peychologique susceptible d'en-
traîner un revirement de l'opinion publique en Frànce, il faut
que les pourparlers avec le gouvernement allemand restent
secrets- et _que qe soit le chef tle l'tltat français qui apporte à
la nation la révélation des nouveaux accords.

2 - La communication des nouvoaux accords à la nation
doit être accompagnée de cello du ronvoi du gouvernement en
exercice quel qu'il soit.

3 - Le- chef- de l'Émt pourrait ne former immédiatement
qu'un Comitê exécutif de quelques membres (cinq ou six)
chargé lui-même de proposer à bref dêlai à I'assentiment du
chef de l'Etat une formation ministériello complèto.
_- Il serait opportun que, sur la demande du maréchal Pétain,
l'autorité allemande rende au plus tôt sa liberté au générai'Weygald qui pourrait ainsi êtrl amené à présider le eomité
exêcutif.

Nous étudions dans une autre note la composition d'un tel
Comité dans lequel devraient figurer un ou deux représentants
des forces de résistance intérieure dont le ralliement se ferait
d'autant plls facilement qu'elles n'auraient plus de raison
d'être et qu'elles seraient représentées au grorôrnement légal.

a

GARANTIES DONNÉES PAR L'ALLEMAGNE

l. - Intégrité teruitoriale.

to Retour immédiat de l'Alsace-Lorraine sous I'Administra-
tion française et déclaration de renonciation à toute main-
mise ultérieure.

20 ldem pour les départements du Nord
30 Rectification de frontière à notre avantage au Luxem-

bourg.
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40 Possibilités d'extension territoriale en Belgique suivant
le sort réservé à ce pays au traité de paix.

50 Conservation intégrale de notre Empire. Étude pour
l'Afrique, à I'exclusion de l'Algérie, d'un plan de mise en
.valeur et d'exploitation économique en commun sous le
contrôle de la seule Adrninistration française.

II. - Reconstitution d,e l'armée.

10 Reconstitution progressivc ct libre de l'armée avec des
états-majors gênéraux désignôs pur le gouvernement français
mais proposés à l'accord du gouvernerrrent allemand.

20 Les usines d'armement en France truvailleront à l'arme-
ment et à l'éguipement de cette arnréo. Co uratériel sera stan-
dardisé sur celui"de I'armée allemando.

3o Le premier armement et I'armcrnorrt, lourd soront fournis
pur le gouvernement allemand. Il s'agirü, 0n gônéral, non pas
du matériel dernier modèle destiné à lu carrrpugnc L943-L944,
mais du matériel disponible type L940-l[)/rl r:t 1942.

40 Le nrontant des indemnités dtr gucrro vcrsées par la
lf t'urtoo à I'Allr:rnugrro scro corrrpt,ubitisô r.:1, constitueia une
cr6uttcu rlo lu llrnrrco sur l'Àllouulgn(!. l,u [ourniture par l'Al-
lemagne tlo rrrut,ôriol tto gucrro à lu nouvelle armée française
sera faito r\ l.itn: do corrrporrsul,ion ct ne pourra en aueun cas
constituer de nouvr:lk:c crôunccs.

III. - Libération du teruitoire.

Cette libération ne pourra se faire qu'à partir de I'instant
où, grâce à ces nouveaux accords, le gouvernement aura su
rallier l'essentiel de la dissidence et aura repris dans son
ensemble le contrôle du pays.

Cette libération sera progressive et se fera région par région
selon un plan déterminé à l'avance. L'absence d'incidents
graves dans une région déjà libérée ou en voie de libération
étant la eondition de la libération de la région suivante.

Cette libération consistera essentiellement dans le retrait :

a) Des services administratifs allemands.
b) Des formations politiques allemandes (S.S.).
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c) I)es formations de police (Gestapo).
d) Du contrôle économigue et du droit de réguisition.
Des formations de l'armée allemande seront seules à sub-

sister sur le territoire français tant que l'armée française en
voie de reconstitution ne sera pas à même d'assurer par elle-
même la sécurité du territoire et la défense des frontières ter-
restres et des côtes contro toute agression d'où qu'elle vienne.

L'armée allemando devra se borner à jouer en France un
rôle strictement défensif et do si:curité; elle ne pourra utiliser
le territoire français comrno buso de départ contre ses adver-
saires.

Au fur et à mesuro do lu roconnt,it,ut,ion de l'armêe française
se fera, région par régiotr, lu rr:lôvo rlos forrnations allemandes.
Cette relève no s'el[cr:tuera quo durrn la rrresure où il n'y aura
pas d'incidents graves provoqués pür I'uttitudo de la popula-
tion françuiso ù l'égard de l'armée allcrrrurrdo do sécurité.

L'armôe française sera progressivernerrt ornenér: à occuper à
la placo des formations allemandes les élôrncnts rrrilitarisês de
défense de la côte ou de l'intérieur réalisés par les soins de
I'organisation Todt.

Si la libération du temitoire par les éléments civils allemands
peut être assez rapide, il semble que la relève totale des for-
mationu nrilitaires de sécurité pour une armée française en-
tralnée et disciplin6e peut demander de dix-huit mois à deux
an§.

IV. - Retour des prisonniars.

Les modalités du retour rupitlo of totol des prisonniers sont
à étudier dans le détail. Elles no tlôJrondorrt pos que de la bonne
volonté allemande, mais aussi dos ponsibilités de transport par
voie ferrée et de la nécessité pour I'arrnéo allernunde de rem-
placer la main-d'æuvre des prisonniers françuis [)ûr une main-
d'ceuvre italienne notamment.

Il faudrait pouvoir tabler sur le retour dc 100 000 prisonniers
par mois. Ces retours étant conditionnés par lc respect par la
France de l'ensemble de ses qngagements à l'égard de l'Alle'
magne.

La Croix-Rouge Internationale pourrait matériellement coo'
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pérer au rapatriement de ces prisonniers notamrnent, par I'or-
ganisation de trains spéciaux constitués avec du matériel prêtê
par des pays neutres.

V. - Contrôle éconorù.ique et réquisitions.

Suppression du contrôle économique et du droit de réqui-
sition.

Reconstitution de nos industries nationales mises en sommeil

'"düi:f.iii:ï ;î*'$tff"" d'échange entre r'économie aue-
mande et l'économie française analogue à ceux qui se sont
constitués entre I'Allemagne et l'Espagne, la Suède, la Suisse
ou la Turquie.

VI. - Indemnités de guerre.

Suppression de tout versement en espèces ou en nature au
titre d'indemnité de guene

Le montant des sommes versées par Ia Francc à I'Allemagne
depuis l'armistice au titre d'indemnitô de guerro sora compta-
bilis(: cl, consl,ituera une crêance de ln l,'rûrrr:e trur l'Allemagne.

L'ut'nrurrrcrrl, et l'{rrlrrilrcrrtertt rlentinôc ù lu rrouvelle armée
frurrçnino, forrrtrin lxlr I'Alk:rrrtrgltc, le seront au titre de
cette cr{:urrco uirrni r;rrc lo rrrul,ôricl nôccssité par la remise en
route d'usines et d'ent.reJlrises rnises en sommeil ou transportées
en territoire allemand par les autorités d'occupation.

Nous rappelons que ces garanties essentielles sont les sui-
vantes :

t - Formation d'un gouvernement d'unité française, libre-
ment composé mais basé sur les principes de révolution
nationale ênoncés par le chef de l'Étàt et constituant

2-
3-
4-
5-
6-

sa doctrine.
Ralliement de la dissidence intérieure.
Répression e{ficace du terrorisrne et du communisme.
Défense armée de notre neutralité.
Politique écononrique de coopération européenne.
Possibilité de reprise des relations diplomatiques avec
Ies États-Unis notamment et de mêdiàtion future dans
le sens des intérêts européens.
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7 * Politique active de libération de notre Empire de l,em-
prise militaire et économique anglo-américdine.

chacun de ces points nécessité une ètude de détail et I'ex-
posé de considérations qui sortent du cadre de ces notes
rapides.

Ils- ont déjà été de notre part I'objet d'études et d'enquêtes
qui demanderaient à être poursuivics on liaison avec les colla-
borateurs direçts et les conseillers drr chef de l'État si Ie sérieux
des po.urparlers engagés se con(irrno au cours de nos prochains
entretiens.

a

Lerrnp or M. Ar.rrx Durr.rs ^ L'AUTRUR

(Trad,uction).

Central Intelligence A gency
Washington 25. D.C.
Offi,ce of the Director

I aott 1961.

« Cher Monsieur,
« Je vous remercie de votre lettre du 23 juin dans laguelle

vous me demandiez de résumer certains de mes souvenirs des
événements qui ont eu liou à l'ripoque de Ia deuxième guerre
mondiale.

- « Je regrette quo mes occupations prcssantes en ces temps
de troubles mondiaux ne mo perrnett,crrt pas de répondre com-
plètement à votre demande. Cepcndarrl,, grresquo t<lus mes sou-
venirs sur les points que vous soulsvez sont. réurris dans mon
livre intitulé Germany's Und,ergrr>untl, qr-ri a i:t,é publié en L947.
Ce livre a également étê publié par lcs l-,l,lit.iorrs dcs 'frois Col-
lines de Gelève et de Paris, dans une ôtlit.iorr err lungue fran-
çaise intitulée l'AlLemagrue soutercaine, traduite de l'anglais
par Hélène Breuleux. J'ai essayé de trouver un exernplaire de
l'édition française que je me serais fais un plaisir de vous
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envoyer, mais en vaiu. Peut-être vous sera-t-il possible de
trouver un exemplaire on flrance, bien que cette édition soit
épuisé.e. L'édition -en langrro urrglaise est également épuisée,
mais je vous envoie un sooond tirage, en espérant qu'il vous
sera de quelque utilité.

« Je regrette qu'il me soiü irrrpossiblc actuellement de faire
davantage.

« Bien eordialement.
« Âllon W. Dur.r.Es. »

f)irector.
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PROCÉDURE ITALIENNE

PROCÉDURE OUVERTE A ROME APRÈS [,A
LIBÉRATION SUR LES RAPPORTS DE LA CAGOULE

AVEC LE FASCISME

R.Lpponr ur M. Couvp Pr Mtrnvrr,r.s
I M. GsonCns Bro.q.Ur.t, MINI5TRE DEs ArrÀrneS ÉrnaxcÈtnss

16 décembrc 1944,

M. Couçe de Murville,
l)éligu,é du, Couc,ernement provisoire d,e la République lrançaise

au Conseil consultati,f pour les Affaires italiennes,

à S.I. M. Georges Bidault,
Ministre des Alluircs étrangères, Paris.

À.S. Procès contre dec criminele fareirlor.

Le Haut-Commissaire pour la prrrrilion dcs t:t'imes fascistes
vient de transmettre à la-Haute-Cortr dc .lrrsl,ice, pour fixation
de la date du procès, les dossiers d'un cr:rl,ain nornbre d'in-
."fpâ.. Il s'agii de M. Suvici, ancicn sous-secrétaire d'État
u,r* Affrires étrangères et de M. Zonono L)crlini, ancien sous-

secrétaire d'État pôrt les A{Taires albanaises, accusés tous deux
d'avoir soutenu ie régime fasciste, de N{. Jaconroni, ancien

lieutenant général en- Albanie, accusé en outre d'avoir eu

824
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une activité criminelle qui atteint son point culminant avec
l'assassinat du roi Alexandre de Yougoslavie et du ministre
français Barthou. Ces deux crimes ont été commis par une
bande d'oustachis organisée, sous la direction d'Ante Pavelitch,
par le quatrième inculpé, M. Cort,csi, conseiller de légation et
actuellement ministre de Mussolini à Bratislava. Les trois
premiers inculpés sont urrÔ1,ô8.

L'instruction de I'afftriro rt llrllnris de découvrir une vaste
et mystérieuso orgnrtirrtl,iotr rpri n coltçlt et cornmis dans le
passé uno s(lrio rl'nl,l,rrtrl,rrl,s. 

^ 
lu t0t,o dc cette organisation

eo trouvuiorrI lo girrr(rrul llout[4, ancien c]ref d'ét.at-major de
l'Ârrrr(;o, r(:cunrncnt arrôté, et le colonel Emanuele, qui fit
dr:s uveux complets permettant l'arrestation d'un grand
nombre de complices. Parmi ceux-ci, plusieurs se trouvent
actuellement dans le Nord de la Péninsule et entre autres le
génôral Pariani, ancien sous-secrétaire d'État à la Guerre.
M. Anfuso I'actuel ambassadeur fasciste à Berlin, et le gênéral
Angioi. Ils sont inculpés d'avoir eontribué avec le eomte
Ciano au maintien du fascisme d'une par-t par l'organisation
et l'exêcution d'actes hostiles contre des Etats étrangers avec
lesquels l'Italie entretenait apparemment de bons rapports,
exposant ainsi I'Etat italien à une guerre, d'autre part par
I'assujettissement du service d'informations militaires (S.I.M.)
à I'Allemagne, enfin, avant la conclusion du pacte Berlin-
Rome, par I'espionnage,la dénonciation et les représailles contre
les antifascistes. Il leur est de plus reproché d'avoir provoqué
des naufrages et des incendies de navires, d'édifices et de moyens
de transport en France, d'avoir préparé des catastrophes
ferroviaires, d'avoir propagé des maladies infectieuses et d'avoir
commis certains crimes, en particulier l'assassinat du sujet
soviétique Nakitin, de I'antifasciste Bonomini et, à Bagnoles-
de-l'Orne, en 1937, celui des frères Rosselli.

Les journaux de Rome donnent une très large publicité
à ces deux procès qui doivent être groupés à raison de la con-
nexité des inculpations. Ils énumèrent quelques-uns des
« exploits » commis par la bande du génêral Roatta : ineendie
dans le port de Nice du navire Turia, naufrage de la Ville de
Barcelone, dans la mer Tyrrhénienne, du Cap Femat et de la
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Yille d,e Madrid à Marseille, tentative de déraillement d'un
train de passagers à Narbonne et de destruction d'un pont de
chemin de fer à Perpignan, incendie de 40 automobiles sur
le quai de Marseille, attentat contre le Consul d'Espagne
à Perpignan, tentative d'incendie d'un dépôt de denrées à Nice.
Tous ces crimes furent commis en 1936 et L937 avec la compli-
cité des « cagoulards » français qui se seraient vantés d'avoir
pour chefs le maréchal Pétain et l'amiral Darlan.- 

Des détails sont donnés sur la façon dont travaillait l'or-
ganisation chargée des attentats contre l'Espagne sous les
ôrdre doun Espagnol blanc, Armando Ruiz, qui avait trois
équipes à Marseille, Saint-Jean-de-Luz et, Perpignarr, et éga-
lement sur la « surveillance » des ambassa«les ôl,rangères qui
étaient dévalisées sans que personne no §'cn aperçût. C'est
ainsi que la bande du général llonl,l,n sc t,rttttva en possession
de 16000 document,s ou do 70 «rhilïrcs nJrrirs uvoir fabriqué
de fausses cl(:s. ()ur: ltrs r:oll'res-forl,s nplrnrl,t:ttltttt, attx services
soviétiqr.res ne pttrr:trt, jr-rrrrais ôt,t'e ottvt:rl,s. I)«lrtr crl rlui concerne
l'ambassade de l"t'trttce, Ie Dôpart.cntettt sitit qu'une instruc-
tion a êté ouverte et que des amestations ont été faites par
la sécurité rnilitaire française dès le mois de juillet L944.

urrrsrDnn
on r,'rurÉnrcun

I

nÉnurr,rguE FRÀNÇArsE

DIBDCTIOIY OÉNÉRÀI,E
,* ,^ ggrnnnû NÀmoNAIJE Romo, le 6 juin 7945.

Le commissaire de Police iud,iciaire Georges Richier,
à M. le directeur des serçrices de Police iu,diciaire

à Paris.

J'ai I'honneur de vous rendre compte ci-après du résultat
des investigations que je viens d'eflectuer en ltalie, conjoin'
tement avôc les autoritês italiennes, au sujet des rapports
qu'ont eus avant 1939 les autorités italiennes fascistes avec
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lo mouvement nationalisto ot militaire dit << ln Cagoale »»,

Par commission rog_atoiro en date du 15 avril L945 M. le prê-
sident Beteille, membre de la Commission d'instruction de
Ia Haute-Cour de Justico do Paris, avait chargé Ies autorités
jud-iciaires italiennes,de fairo procétlcr à toutei investigations
utiles, susceptibles d'éclairer la justice française sur Ie rôle
de Pétain et tous autres inculpés rlo trahison dans la prépa-
ration du coup d'État contro ia I I Ic llépublique.

De nombreuses di{licultée adrlrirristrntives, de transport et
même politique internationale orrl, rulcrrri dans une clrtriine
mesure l'exécution de la comrnissiorr rognl,oirc mais il a été
possible de rassembler en ltalie et rlec dor:urrrents écrits (audi-
tions de témoins, copie de docurncrrl,u, r:|,c.), --- et des rànsei-
gnements qui viennent confirmer lr:s piècec, rappor[s et notes
déjà versées au dossier de la Fluuto-Cirur.

- Aprèp.la libération de l'Italio, lo Il'ut.Commissariat pour
la punition des crimes fascistes a engngir des poursuites contre
un certain nombre d'hommes politirlrrcs r:t, d'ôlliciers généraux
qui avaient joué sous Ia dictatirre rlc Mrrss«rlini un rôlJinfluent
et avaient participé directerrrcn[ ou lrar actes de complicité
à un certain nombre de crimcs. (lcrrx-ci avant la guerre avaient
ému l'opinlgn internationale et nvaient fait dire qu'il existait
une véritablo internat,ionulo fasciste du crime.
_ Un grand procès ful ainsi engagé à Rome contre Ie général
Roatta, ancien chef du Service des Informations militaires en
Italie et contro un certain nombre de ses subordonnés dont
I'ancien chef du contre.espionnage, Ie colonel Emanuele Santo.
La presse internationale révéla il y a plusieurs mois l'action
que les services- spéciaux italiens avaient eue en Frante par
l'intermédiaire de la Cagoule, notamment pendant la guerue
civile espagnole, et les prises de contact des fascistes frànçais
civils ou militaires avec les services spéciaux fascistês et même
hitlériens ou espagnols

Les documents j'rdiciaires indiscutables qui sont joints
au présent rapport apportent la preuve de ce complot poli-
tique, tant en France qu'entre Ies chefs o{Iiciels des fascismer
curopéens et ceux des organisations civiles et militairos do
Franco, qui avaient pris pour dogmo la lutte contro lo libére.
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lisme politique, le parlementarisme ainsi que les doctrines ou
formations d'inspiration marxiste.

Avant d'exposer succinctement les renseignements que
j'ai pu recueillir dans les milieux romains, italiens ou étran-
gers sur les interférences actuelles de I'affaire Roatta et autres
avec le jeu de diverses puissances occupant l'Italie militairement
et économiquement, il me paraît indispensable de procéder
à une analyse des pièces judiciaires qui concernent le mouve-
ment cagoulard français et celui qui l'a couvert, le maréchal
Pétain.

Les pièces d,u Procès Roatta.

Treize procès-verbaux, un mômoiro jrrtliciaire et douze
copies de scellés composent la docutnontal,ion oflicielle que
le Haut-Commissariat porrr ln rôprossiort tlt:s rld:lit,s fascistes
a pu rassembler dutts I'alftriro do l)6tuin ct tlr: lu Cagoule.

L,es procès-ç'erbaua d,' interrogatoire,

Au cours de son audition en date du 16 septembre L944,
l'ancien chef du contre-espionnage italien, le colonel Emanuele
Santo, révèle comment, en L937, les frères Rosselli furent,
sur un ordre transmis par lui, assassinés parce qu'ils assistaient
en France et en Espagne le gouvernement de la République
espaqnole. C'est le commandant Roberto Navale, chef du
ceot*. de Turin, gui prit les contacts. L'acte fut commis mais
au delà des instructions reçues puisqu'un seul devait être tué.
Compte rendu fut fait à Anfuso, chef de Cabinet de Ciano.
Celui-ci voulant plus de détails, le commandant Navale vint
lui-même les donner, précisant qu'il s'était servi des cagoulards,
organisation française associée l un mouvement clandestin
ayànt à sa tête Pêtain et Darlan. Ceux-ci étaient les inspirateurs
dtune politique militariste sympathisant avec le fascisme et
le nazisme.

Le L7 septembre L944 Emanuele précise que l'ordre d'assas-
sinat des Rosselli a été transmis par le colonel Angioi, le général
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Roatta se trouvant alors en Espagne. Une nouvelle fois, l'in-
culpé dit que Ia décision fut prise par Ciano qui 4irigeait
les services militaires et politiques relatifs à la guerre d'Espagne,
les services secrets militaires étant complètement asservis
à la politique. Selon Emanuelc I'assurance fut donnêe à l'époque
au gouvernement italien que les Cagoulards ne souflleraient
mot de l'intervention des Al[aires éürangères italiennes dans
la préparation des meurtres.

Ensuite Emanuele fournit les renseignements qu'il a en
mémoire sur la Cagoule. Pendant la guerre d'Espagne des

émissaires français se présentèrent au comrnandant Navale
pour le mettre au courant du mouvemont clandestin. Après
quelques hésitations Anfuso accepta de fairo prendre des
contàcts un peu plus officiellement avec les émissaires français,
et ce peu avant le meurtre des frères Rossclli. I.,es émissaires
n'étaient autres que Métenier (devenu après I'arrnistice de 1940
chef des groupes de protection du maréchal Pétain).

Emanuele eut deux rencontres avec Môtenierr une à Nice,
I'autre à la frontière française. Un autro ent,retien a eu lieu
à Rome, à l'Hôtel Royal, mais I'ident,it,i: du représentant fran-
çais n'a pu être établie. A chaquc occnsion, Emanuele se borna
à entendre l'expos(: du progrtrntno du mouvement cagoulard
qui tendait U la prise insurrectionnelle du pouvoir en France,
t l'instauration d'un régime totalitaire, militaire, de type
fasciste avec orientation antibritannique, programme qui fut
o{Iiciellement mis en æuvre après l'armistice de juin 1940.

Non seulement les cagoulards vinrent en Italie mais ils
y déclarèrent alors-qu'ils avarent pris 

-des. 
contacts en Alle-

magne en vue de former un bloc totalitaire antibritannique
et s'inspirant des principes d'un « ordre nouveau ». Selon Ema-
nuele, les cagoulards considéraient Pétain comme leur chef
spirituel et Darlan comme le chef réel du mouvement. Le nom
de ce dernier était du reste entouré de mystère; le dernier
entretien eut lieu à San Remo en présence de Navale et Ema-
nuele. C'est là que les cagoulards exprimèrent des idées insur-
rectionnelles qui laissèrent, à l'époque, Emanuele perplexe.
Le commandant Navale eut encore d'autres contacts avec
Métenier. Il y eut des projets de fourniture directe d'armes
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aux Français, mais sans suite, a aflirmé sérieusement l'in-
culpé.

selon Emanuelo, les premiers contacts entre Navale et les
cagoulards furent provoqués par le fait gue Navale avait
découvert gue enme Pont-Saint-Louis et Vintimille, Ies cagou.
Iards avaient supprimé le sujet russe « Nakitin ». En reilite
Emanuele confond avec I'affaire Navachine, les scellés rectifient
en tant que besoin. Navale à l'époque ne dit rien aux autorités
françaises et couvrit les assassins pïrr. obtenir Ieur sympathie.
Enfin Emanuele révèle commenl ses services utilisèrent la
.caryyle pgur mener à hjen la politique qui érair dirigée contre
Ia République espagnole.

Le reste de Ia déclaration de ce jour rêvèle les pénétrations
italiennes dans les diverses ambassades étrangères * sauf
celle de I'u.R.s.s. _* et qui valut aux Italiens la prise de pos-
session de 16 000 documents.

Le 6 novembre interrogê à nouveau Emanuele avoue com-
ryent il prépara des projets d'attentats divers devant être
effectués en France et àn Espagne et allant jusqu'à la cliffusion
d'épidémies et l'assassinat dô personnes genàntes. Les résultats
{.t opérations « se réduisirent » à qrràlq,rer bateaux coulés
dans lgr ports français (Marseille), l;assissirrat des Rosselli,
et quelques oxplosions diverses. Les poisons et microbes ne
f.uryn1 pûs employés, spêcialement par manque de curare.
A la fin de la 116posiùion Emanuele recônnaît comme provenant
du centre de contre-cspionn{lgo de Turin un rapport en date du
? avril L937 et rel,tif à Ia croisière Ruiz, ainsi qu'à l'orga-
nisation « Dd », qui n'ost en réulit6 r;ue Ia désignation italierine
du mouvement cagoularcl.

D-tl. un râpport adressé au llnut-Corrrrnissuiro chargô de la
punitlq1 des_-délits fascistes Emanuelo exporo le 21 septem-
bre L944 quelle est sa position persorrnello à'l'ôgnrtl clu môurtre
des Rosselli. I rejette toute la responsnbilit(r sur les chefs
politiques et militaires qui étaient les-siens c'est.-à-diru, notam.
ment, Ies chefs du service des informations rrrilitnircs italiennes.

Le 8 novembre Emanuele a{Iirmo ne pouvoir donner de
prêcisions sur les assassinats de la froniière italo-française
et de Navachine. Selon lui, seul le commandant Navale, qui
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est actuellement en fuite, était exactement au courant du
mouvement nationaliste français.

L'interrogatoire de Petragnani en date du L5 novembre
porte sur li croisière Ruiz, organisme qui était comme « Dd »

(t" Cagoule) utilisé pour les opêrations contre l'E-spag19.
Èetragnani,'capitaine-des carabiniers, a travaillé à Marseille
sous là nom de Francesco, mais il n'a été qu'un bas exécutant
d'ceuvres dont il ne comprcnait point le sen§. Il confirme'
qu'en Italie toutes les opêral,ions étaient décidées avec l'assen-
timent de l'état-major 

-do 
I'Arrnée et des chefs des services

spéciaux dont le gênéral Ilontt,a.
L'interrogatoire du général lloat.ta, qui fut un des diri-

geants de là po[tique sôcrèto fascisl,e, et aussi d9 la politique
royale italienne, est une simplo auto-rlôfcrtso. Le génér:al Roatta
feint d'ignorer I'affaire de Ia Cagoulo ol, no t,nit, par «- honneur
militaire » pour ne point trahir d'autres « rnilit,rtires ». Il inwoque
notamment une mission en Espngno qrri l'écnrl,a do Rome,
pour expliquer son ignorance not,àrnmanl, tltrttn I'ttl[aire llosselli.' L'intôrrogatoire à, nommé Ilcrtolilro (ur rlrrl,c du t8 no-
verrrbre nfû porte attssi sur I'nct,ivilô rlrrr nttrviccs rl'espionnage
italiens pendrint la gtrerro d'llnpugrro. l)'npn\s lui Petragnani
était chrirg(r rlo cent,nrlinor orr l,'rnrruo lrrn rottscignements concer-
nant I'embartltttttttoltl, tlrra ltrttntttttn ot, rltrs armes en Espagne.

Le dernicr ittl,crrogttl,rtiro rl'irtsl,rttt:tion du général Roatta
tend à rejetcr sur lrtn f,;rttttlr,r rlrt colonel Angioi toutes l_es

responsabilitOs clot rrr:liorrn rlrr S.l.M. pendant. le^sêjour du
général en Espagno. Nrtlottn h co propos qu'Angioi comme
F.oatta, co**L Navtrltr, ttst, ttt:l,tttrllcnrent en liberté et n'a,pu
être dêcouvert par les ncrvir:mr rlo police antifascist-es dlltalie.,
L'interrogatoire d'Ematrtrclo lr lrr prisrln de Procida n'a fait
que confirmer les rensoigtttrttteltl,s recueillis antérieurement
sans apporter d'autres él(lrrrotrl,s ttollveaux. Le détenu pl-
raissait àependant être att cottrttlrl, de nombreux faits, mais
ne voulait pas par discrétion pr«rfcssionnelle révéler des actions
ou des melhodes classiques dtls services spéciaux internatio-
naux.
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aux Français, mais sans suite, a aflirmé sérieusement l'in-
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Les copies d,es Scellés.

,, Dans un rapport étabÏ antérieurement à Ia guepe de lg3g,
tlmanuele expose pour Ie conseil d'État itahîn des actions
rmportantes .qui ont été les siennes pendant Ia gueme d'Es-
pagne, en liaison avec les révolutionna-ires français"(c,est-à-dire
Ie mouvement militaire insurrectionnel).

Parmi les actions dont Emanuele .u vante figurent des
attentats, des sabotages, deq suppressions de perràrrrrus et la
préparation de la dillusion de microbes, pour ïéterminu. dæ
épidémies dans les territoirer urrrru*ir]

Le rapport_ rédigé par Emanuele Ie 29 janvier LgzT est
Iug:l"l par lui comme authentique et coni,ient la liste dé-
taillée des opérations projetées par'le contre-espir."rg. it"È;et pour lesquelles ce service avait envisagé i'utilisition d;;
cagoulards.

I1e rapporr suivant du 3 février lgBT érablir la prémédi-
tation dans l'a{Taire r.osselli, de la-part des services Jpé"i";.

Les opérations e{Ieetuées par liintermédiaire de i Dd »
sont en rôalité les attentats criminels commis en France dansI'intérêt du contre-espionnage italien par les agents de Ia
Cagoulo.

n me parait irrr.(rressant de relever quelques indications
sur ce document qui, à. rrra r:orrrraissar.*, rr'u pas été publié
dans la presse intôrnutiorrulo.

Le rédacteu" ::t-.N.u.vulo, rlrri 6t,.it co^n* clc la cagoule
sous le nom de Dr Nobile :

« Comme on le sait certaines circorrst,nrrccs concomitantes
ont permis-d'exploiter l'æuvre d'une org'nisution,ationaliste
secrète agissant en France et répondunt dans Bes contacts
avec nous au nom de « Dd ». ces ôirconstanccs sont :

10 La co-existence d'objectifs commun§ : luttc de « Dd »
go."Jlu les 

" 
organisations. communistes et révolutionnaires

rntêneures françaises, qui sont les mêmes gui centralisent Ie
secours à l'Espagne rouge.
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20 Le fait que vint à notre conrraissance un acte grave
de reprêsailles eflectué par « Dd » et ses compagnons en teni-
toire italien sur la personne d'un marchand d'armes suspect,
nous permet des actions d'intirnidation contre « Dd » et ses

compagnons en cas de mallque de loyauté de leur part, ce qui
ne s'est pas produit jusqu'ici.

30 La preuve de la capacité do I'organisation nationaliste
française dans son action directc con[re des personnes gênantes
(représailles susdites en ltulio, suppression de Navachine en
France.

40 Nécessité absolue dc ln part tlo « Dd » d'obtenir des faci'
lités pour acheter des arrnes ett rttisott des événements en pré-
paration. Sollicitations continuollon tlos ctrcfs des organisations.
Cette nécessité pousse « Dd » à ugir loyulement avec nous
avec le seul mirage d'avoir des arnton.

La collaboration de « Dd » s'est d{:rorrlôo ot, sc déroule moyen-
nant des fournitures de renseignorrrctrtu I soll collcours dans
la surveillance des centres de ravituillcututtI dos rouges espa-
gnols en France est rendu très facil(! vtt I'cxistence d'agents
dans tous les milieux et organisatiotrs frulrçuises du commerce,
de la politique, des ports, etc., la rônlisution pratique d'actes
de sabotage par des moyens tlo fortune ou autres fournis
Par mor. ))- 

Le rédacteur ajouto enfitr « On me suppose agent d'une orga-
nisation italienne faisant ce que faisait en France la police
ou le deuxième buroau. . . On n'attend plus que des ordres
en vue d'engager à travers « Dd » des campagnes de presse en
France. La collaboration avec « Dd » est en pleine réalisation,
avec des résultats eatisfaisants. ))

Les documents suivants contiennent la liste de quelques
opérations rêalisées par les cagoulards, notanrment I'assassinat
des Rosselli consécutif aux contacts pris avec les Italiens et
au co.urs desquels 100 fusils-mitrailleurs Berretta avaient été
promrs.- 

Le rapport du 2 avril L937 étudie les incidences financières
des relations avec la Cagoule et constate qu'à cette date les
frais se sont montés à I 500 lires seulement.

Le LG septembre L937, Nava.le qui relate quelques opê-
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rations de détail, indique en conclusion que grâce à l'assistance
du mouvement des cagoulards les frais ont été réduits- au
minimum.

Deux textes particulièrement importants sont le rapport
du 12 août 1937 et une note d'information des servicei ipé-
ciaux concernant la Cagoule. Ils ont déjà été publiés et com-
mentés grâce à l'assistance des groupements qui envisagent
la constitution d'un bloc Ouest-Européen soui le signe de
loantifascisme militant et non plus seulôment o{Iiciel. Cei deux
piè.-ï {_ont connaître le comploi d'ensemble qui, avant la guerre
de 1940 a rassemblé avec la Cagoule les organisations-de Ia
prqi_t-e française contre I'idéal démocratique- et le régime de
t-" IIIe République. Ils mettent aussi au jour l'organisation
formello d'une Internationale fasciste demi-secrètô.

Les cagoulards avaient organisé deux formations, l'une
militaire, sous les auspices du maréchal Pétain et aboutissant
au maréchal Franchet d'Esperey, l'autro civile dont le chef
élajt Eugène Deloncle. Agissant o{ficiellement contre les poli-
ticiens tarés, tel le colonel de la Rocque, le mouvement cagou-
lard d'inspiration et de doctrine maurassienne royaliste faisait
partie d'un _groupement réunissant avant 1940 lôs partis dits
nationaux. Ceux.ci, sans contacts profonds avec Iôs couches
de la population française, étaient stipendiés soit par des grou-
pements capitalistes français, soit par l'étrangàr. Quelques
noms sont cités, celui d'Alfred Heurteaux qui pendant l'oàcu-
pation allemando fut arrêtrâ et déporté par làs Âtlemands, Da*-
nand qui devint le chef do la Milice française et Untersturm-
fuhrer de la 'WafÏen 

S.S., eto. L'organisation milit,aire groupait
t 200 o{ficiers; les docurnents itnlions citont los nôms- du
lieutonant-colonel Granier, I'ancicn chof tl'6tat-major de la
division de Nice I le commandant Loust.aunau-[",âcBu, de l'état.
major de Pétain et qui inspira la revuo appclée lla,rroge. Le but
des deux mouvements civils et militairo rlo la Cagoule est la
prise insurrectionnelle du pouvoir en vuc tlo oorrrlrattre et de
dêtruire en France « le conrmunisme, la maÇonncr,ic, le judaTsme,
le parlementarisme, la politicaillerie profcssiorrnelle... »

En politique étrangère les buts sont la lutte contre l'hégé-
monie anglaise en Europe et la constitution d'un bloc
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continental avec los trois prineipales puissances Iascistes.
En conclusion le document propose aux dirigeants de la

politique secrète italienno de prondro et de garder le eontact
avec le mouvement clandestin français, quel que soit son avenir,
afin de le contrôler et do g'en scrvir, c'est-à-dire de tenter de
faire échee à la politiquo dcs gouvernetnonts issus de la volont6
du peuple exprimée dans les libros élcctions.

Le rapport du t2 aott lg37 n (rt6 {:tubli par Emanuele et
relate fidèlement la pensée polit.irlrro rlos dirigeants de la Ca-
goule exprimée par un do lours cltr:ft :

« Le fascisme est une règlo do vio pnlit,ique non pas ita-
lienne mais européenne...

«< Le régime fasciste doit êtro copiô ot oppliclué en France.
Tel est, en définitive, notro progrotrrlrto...

« Votre duce est et sera notro tttttltro...
« Notre programme est nettetttoltl, tutl,iturglnis...
« En définitive nous considérollË cournro un titrc d'orgueil

de gagner les sympathies du clrof dtr lrrucistrrc auquel nous
reconnaissons le grand mérits do la prioritô tlu rnouvement
national et anticornmunisto datrc lo trrorrtlo. »

Les investigations quo j'ai étô trrrorrdr àr r:llectuer avec l'assis-
tance bienveillunl,o ot corrliulo tlu lluuü-Cornmissariat adjoint
pour la punition tloc orirrror fusoisl.es n'apportenü dans cette
a{Taire quo quelquor nrirrirrrur préoisions. Des personnes qui
eussent été eusooptiblcr do purk:r sont encore en fuite ou se sont
évadêes, grâco à do trt)a hautes protections" Quant aux infor,
mateurs quo j'ai pu uJrprocher et dont les renseignements
n'ont que peu do valorrr jutliciaire, ils so sont montrês par-
ticulièrement circonspoctu, lraraissant craiudre encore quelquoe
représailles sanglantos.

Commentant les docurnerrts rassemblés par le Haut-Commis-
sariat, de nombreux lt,ulir:rrs rle rnilieux ou d'obédiences diverses
m'ont indiquê qu'à k:ur uvis, si Pétain n'était point le chef
direct et persounel de lu Cugorrle sa responsabilitê n'en était
que plus lourde car il ôtuit cr:lui du complot fasciste français
de forme réactionnaire, rrrili[urisl.e et cléricale.

La participation de t 200 olliciers, dont plusieurs et non des



8s4 l'srsrorne sncnÈrs
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moindres appartenant aux services secrets militaires français,
donne toute gravité à cette affaire.

Quant au rôle de la Cagoule il se réduit, selon certains Italiens,
à I'exêcution bênévole d'actions criminelles pour le compte
des services secrets fascistes, hitlériens ou franquistes. Selon
Ies mêmes le caractère bassement délictueux de la Cagoule
ne trouve même pas d'excuse dans son idéologie négative,
non désintéressée et immorale.

Quant à, l'origine des fonds de la Cagoule des précisions
ont étrê données à Rome par l'ancien notaire de Deloncle,
ancien dirigeant du M.S.R., lieutenant de réserve, qui jouait
le « double jeu » et se trouve en service en Italie. D'après lui
Deloncle aurait eu en Espagne à sa disposition une cinquantaine
de millions. Après la mort mystérieuse de Deloncle, I'o{licier
ministériel renonça à s'occuper de la rêcupération de cette
somme, les services de renseignements interalliés s'y étant
intéressés.

Les séjours en Italie des émissaires français de la Cagoule
n'ont pu être vérifiês dans les services de la Questure italienne,
ces personnes ayant circulé à travers les frontières allemande,
italienne et espagnole avec de faux passeports ou faux ordres
de mission délivrés par des autorités françaises oflicieuses.

Malgré de nombreuses di{ficultés de transport et de sêjour,
j'ai pu procéder avec le juge italien Romolo Pietroni et grâce
à I'assistance du I-Iaut-Commissaire Berlinguer à l'audition
de ceux des condamnôa du procès Roatta qui sont actuellement
détenus dans la forteresse de l'île de Procida. Il m'est apparu
que l'évasion du général Roatta et les protections dont il a
pu jouir ont incité ses co-inculpôs à no pan révélcr plus que ce
que l'accusation avait établi grAco aux docurnents découverts
par elle.

Il m'a été fourni, sur les motifs dc I'assnssinut do l'ôconomiste
russe Navachine, des indications non v(:rili(:cs, rrrais qui sem-
bleraient recouper celles ayant circulô crr I,'rarrce pendant
I'occupation allômande. l{avachine ayant, d(:c«lrrvert certains
buts ou moyens de l'organisation clandestirrr: dite « Synarchie »

aurait été supprimê par des agents de la Cagoule, parce qu'il en
savait trop. On pe,:.t rapprocher ce meurtro cle celui de M. Che-
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villon, grand maître du groupenrerrt occulte dit « ÉgHse catho-
lique gnostique ».

En tout cas, il convient de rattachcr à cette série d'infor-
mations la découverte de bribes d'urchives que Ie commande-
ment suprême italien avait oubliôcs et selon lesquelles le
C.S.A.R. n'était qu'une brancho d'uno organisation interna-
tionale contrôlée par de puiseanl,r irrt6r0ts capitalistes à pré-
dominance allemande. Ces piècce d(:r:ouvertes il y a plusieurs
mois par les services frarrçain frrrerrl, udressées en temps
opportun à la direction compétonüo do l)urin.

a

Le procès Roatta fut une proforrrlo rlôr:cpl,ion pour I'opinion
publique italienne et étrangère qui onpfrruil, à r:r:ll,e occasion
avoir un éclaircissement définitif do cnrt.rrirrus sil,rrations poli-
tiques internationales et d'actiono ongng/rur orr (:ornmun par
les gouvernements fasciste, hitlérion ol, frurrçuis, spôcialement
à travers les organes d'action cornnx! lrr S.l.M. en Italie et
le 2e Bureau en France. Rien do prôcix n'rrxl, sort,i dcs dêclarations
soit des accusés soit des térrroins. llirrrr plrrs, rrn volume repro-
duisant les dôhats d'arrdionco rlrr ;rror:r\s vir:nt d'être retiré du
commerce en Italie, co qrri rrrrrrl ;rlrrs rlillicile encore l'édification
de I'opinion publiqrro irrt,crrrnt,iorrale. La fuite de Roatta,
s'ajoutant au fait rpro rlr:s hornrnes comme Angioi et Navale
restent o{ficiellerrrr:nl, irrtrrlrrvables, a fait comprendre que des
raisons d'ordre sup{rrir:ur comme celle de la position de la
Monarchie italienne, ont. inrposé le silence aux hommes qui ont
conduit Ie Second llurcuu fasciste et {ui, cornme o{ficiers,
avaient prêté serment rru Itoi.

Les services secrets ol, la diplomatie internationale n'ont
pas été surpris I I'action tlo la iustice a été entravée et surtout
il n'a pas été possible dc faire une lumière complète sur des
faits importants de I'histoire internationale contemporaine.

Le cornrnissaire de Police judiciaire,

Signé .' Georges Rrcnrrn.
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LES INTERROGATOIRES DU COLONEL
EMMANUELE SANTO

Le 6 novembre L944, à Rome, par devant Nous, Italo Robino,
Docteur en Droit, magistrat adjoint au Haut-Commissariat, et
Donato Curcio, Docteur en Droit, magistrat-adjoint au Haut-
Commissariat, assistés du grellier soussigné, a comparu Ema-
nuele Santo, déjà identifié.

Interrogé au sujet des faits du procès, il répond :
« Je confirme mes interrogatoires précédents et pour plus

amples précisions, j'ajoute ce qui suit :

« Dans I'activité normale du service d'espionnage et de contre-
espionnage militaire était compris le sabotage. Outre, les
incendies et les destructions, étaierrt prévues des épidémies
et l'élimination des personnou gônuntcs. Pendant la guerre
d'Espagne, I'on travailla très irrtorrsérrront dûns co sens, mais
je dois diro quo rna lres«rgne se lirrritnit à la sirnple transmission
dos ordres supérieurs plutôt qu'à leur exécution. En 1937,
je reçus du colonel Angioli I'ordre de préparer un projet pour :
acte de sabotage, diffusion d'épidémies et élimination de per-
sonnes gênantes en France et en Espagne. J'exécutai la mission,
en me servant de mes collaborateurs et surtout du Centre de
Turin commandé par le commandant Roberto Navale. Parmi
mes collaborateurs directs, il y avait le lieutenant-colonel
Verrone Costabile, le commandant des Carabiniers Formica
Dominico (aujourd'hui près le commandement général à
Rome), le lieutenant Riccardo et le commandant Ligas Efisio.
Je ne me rappelle pas le nom de Piccardo, ni les domiciles des
autres. Les résultats obtenus par notre action en France et en
Espagne se réduisirent aux suivants : deux ou trois navires
coulés dans le port de Marseille, I'assassinat des frères Rosselli,
envoi par le fond d-u paquebot Ciun, parti {'r, -port italie-n
que je ne me rappelle pas exactement. On n'employa pas de
poisons pour les assassinats quoique leur emploi eût été étudié
et projeté. On avait pensé à l'usage du curare, mais on ne
réussit pas à s'en procurer. Je ne me rappelle rien coneernant
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l'assassinat de Bonomini, et je ne m'explique pas pourquoi
ce nom figure dans les projets du Service, à côté du nom de
Carlo Rosselli, parmi les personnes à éliminer parce que gênan-
tes. Je dois signaler que touto cette activité fut déployée en
accord absolument parfait avec lo corrrrnandement du S.I.M.
et même sur l'ordre du chef du S.I.M. qui, à cette époque, était
le général Roatta. Celui-ci étant ett outro chel du Corps expédi-
tionnaire de l'Italie en Espagno, exorçait son commandement
par l'entremise du coloncl Arrgioli. llrrtro les deux existaient
une liaison étroito ot rrrro irrtolligr:rr«:o parfnit,e. Vincenzo Berto-
Iini, corrunanrlnrrt nn norvico tr l'/:l.ut,-rnujor, collaborait directe-
mont à cos o«:l,ivil,ôs, roit 1r«rur les rensoil4ncrnents, soit pour le
sabotugo. Le colonel Angioli fut renrplacé par le colonel Tripic-
cione Donato, aujourd'hui décédé (il serait suicidé), et après ce
remplacement, les services d'espionnage spécial, dits plus
exactement « services spéciaux » passèrent sous la dépendance
directe du sous-secrêtaire d'Etat à la Gueme, Pariani.

Ce fut prêcisément celui-ci qui, en 1938, m'oldonna de pré-
parer un sabotage à grande échelle en France, à la gare de
Lyon (1) et au tunnel du Breuil exactement. Selon les ordres
de Pariani, j'aurais dt provoquer la destruction de la voie
ferrée et l'effondrement du tunnel en cas de guerre contre la
France. Tout le S.I.M. avait des contacts et entretenait des
rapports avec I'O.V.R.A et avec la police en général ainsi
qu'avec le ministère des Affaires étrangères. Moi, et les autres
officiers du S.I.M., nous remettions à I'O.Y.R.A. le matériel
politique, et les informations politiques dont il nous arrivait
d'avoir connaissance, tandis que l'O.Y.R.A.r er retour, nous
transmettait les informations qui pouvaient intéresser notre
service. Quant à moi, qui n'avaii point de sentiments fascistes,
je transmettais mes informations par simple devoir d'officier,
à l'état brut, §ans procéder à aucune instruction préalable.
Mais je dois dire gue souvent survenaient l'amestation ou
I'application de diverses mesures de police contre des anti-
fascistes dont l'activité se trouvait dêcouverte par les services
d'espionnage ou de contre-espionnage. Il arrivait fréquemment

(1) A Lyon pour le sens II.
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(1) A Lyon pour le sens II.
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grre d.! documents soustraits aux représentations diploma-
tiques étrangères, fussent extraites dei pièces à la charge de
citoyens antifascistes, coupables de menées antifasc-istes.
Puisque de tels documents, relations, rapports, étaient transmis
par le chef du s.I.M. à Mussolini, via lé ministre de la Guerre,
il est naturel que les amestations s'e{Iectuassent sans tenir
compte des rapports absolument directs entre le S.I.M. et
ro.v.R.A._(cEuvre volontaire pour Ia répression antifasciste).
Les chefs du S.I.M. furent chrônologiquernent Roatta, Tripic-
cione, carbone et Amé. celui qui fui le véritable fondattur
du S.I.M. en Italie fut précisémànt Ie général Roatta. Roatta
agrandit le S.I.M., Iui procura des môyens et lui donna ce
caractère de mépris des préjugés qu'il eut bientôt. Tous les
autres commandants ne firent que suivre Bcs directives et con-
tinuer son æuvre. Les services dits spôcinux (sabotages, etc...)
continuèrent à fonctionrrer on nervico rrorrrrul. L'rrnion du service
avec le servicc allorrrunrl, insl.il.uéo I)or lr: girrr{:rul Iloatta, con-
tinua sous Io corrrnrurrdcnronI dcs uul,rcs rlui conlièrent même
les codos aux Âllcrnands.

Plus tl'une fois, j'avais pensé à cacher les documents qui
pouvaient compromettre les personnes antifascistes, documents
que j'avais retrouvés parmi ceux qui avaient été soustraits aux
représentations étrangères, mais je ne pus traduire cette vel-
léité en acte parce que les documents émanaient directement
du chef du S.I.M. et aussi parce qu'on avait placé dans mon
Cabinet le commandant des carabiniers Quarantelli qui avait
pour mission de rapporter tout ce que je faisais au colonel
Sobice, aujourd'hui général, chef de Cabinet du ministre de la
Guerre de l'époque. Quarantelli était, en contact avec un secré-
taire privé de S.M. Victor-Emmanuel III, et il tirait de ce
secrétaire des informations sur la Cour qu'il transmettait à
Sobice ; à son tour il faisait part à ce secrétaire de notre activité.

Déclaration .' Pièche, actuellement général, fut I'un des
premiers collaborateurs du général Roatta à I'organisation
du S.I.M. Pièche avait comme agent à Rome le commandant
Rossini, qui était déjà I'agent général de la maison Caproni,
et qui, pendant la guerre d'Afrique, fit en mission le tour de
l'Europe afin de bloquer les départs d'armes qui auraient pu
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être destinés à I'Abyssinie. Quand Pièche s'en alla, il me laissa
comme .agent Rossini; je gardai celui-ci sans trop prêter
d'attention à ses dires car ses informations se rapportaür,i p"in-
cipalement à des questions de nnt,rrre politique'ôoncernarri de.
qayl étrange-rs. Un centre secrct d'espionnage était dirigé à
Genève par le.-colonel valfrô I)i llonzo, dont je me rappclle
seulement qu'il prenait clirect,erncnl, scs ordreJ de Roaità et
qu'il.s'ocgrpa de Ia fournituro tlo rrrnsques ne fonctionnant pas
à l'A-byssinie avec Ie concours do I'ut,l,rrôlrô rnilitaire à Bruxelies,
le colonel Duc Giovanni de l'état-rnujor. Quant au général Amê,
je_ puis.ajouter_ qy'il entretint des ruJrports très frEquents ,r.ô
Mussolini, qui le faisait appeler prcn(ilro t,orrs lcs soirs, et même
plus souvent, et qu'il fut très liô uvcc lo g(:néral cavallero
et avec Ciano.

Le général Pièche jouissait égalorrront, rlr; lu confiance totale
de Ciano_{ui, pendant deux ans (l$41-lll4'2-lf)4ll) lc rnaintint
dans les Balkans à Ia tête d'un servir:o ncr:rol, rl'ur:t,ivité anti-
communiste. Les rapports de Piècho, nrrlorr lr:s irrforrnations,
furent.fort appréciés de Ciano et do Mrrxsrtirri lrri-rnôme qui lé
considéra comme un colJaboral.cur l,rr\rr z(,tô.

Déclaration : Je reconnais corïnnc lu,ovcnûnt du Centre de
contre-espionnage. do_Turirr, qrri rlôPrrrrrlnit dc moi, le compte
rendu du 2 avril 1{lil7, aigrrô Jrrrr lo «:rrPitaine Roberto Navàle,
composê de 52 ferrilloln ot irrt,it,rrlô : « compte rendu sur la croi-
sière Ruiz », à ln t,roirilrrrrrr [)rgo duquél il est parlé de la
suppression de pergonnon gênrurt,cs, de Ia part du dénommé D.d.
Ledit compte .rendu, rlui rrr'cst présenté photographié, fut
ensuite transmis par rrroi nrr chef du S.I.NL, et àpprouvé et
par moi e_t par mes sulrirrierrrs. Comme je l'ai dit-plus haut,
tout le sabotage ct l,orrs lr:s nrrl,res délits étaient demandés ei
même ordonnés par lcs r:omrnanclements supérieurs.

(A cet e_nd-roit, éta,t t1.,.{: I'heure tardive, la poursuite du
procès-verbal est renvoy6c à urr autre jour.)

Lu, approuvé, sign6.

Si,gné .' Srxro Emanuele,
Donato Cuncro,
Rosrxo ltalo.
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P.C.C. à l'original dans le procès Pariani. Le Grefiier
cipal, signé : Illisibl,e (29 mai L9LL).

sceau du Haut-commissariat aux sanctions contre le fagcismo.

o
Procès-perbal d,' intcrrogatoire d,e l' accusé,

.L" 16 septembre 1944, à Rome, au bureau du haut-com-
missariat porr les sanctions, par-devant Nous, Robino ltalo,
docteur en Droit, assisté du fre{Iier soussigné, a comparu :

Emanuele santo,- fils de Nicolo et de Anna Maria Schillari,
né à_ Nicosia (province d'Enna), le 7 juillet 1893, colonel des
carabiniers_ roy^aüx, mariê, a deux fils, 

-prévenu-déienu.

« D'avril L934 à janvier l94l,rj'ai été en service au ministère
de la Guerre comme o{Iïcier attaché au contre-espionnage mili-
1ajre..-Jqlq_q'à 1., Q ay-ilr.ce-service dôpendit àu S.t.M. 1t1.D'avril 1940 à janvier L947, il devint auïonome er j'en fus ie
chef.

u ET ma qualité susdite d'o{ficier attaché au contre-espion-
la$e, i. fgs à même d'entrer en contact et en rapports avec
Galeazzo ciano, rambassadeur Anfuso, le chef de la police
Bocchini Arturo, le chef de la police politique de stefaïo et
son Buccesscur Leto Guido. Toutes ces personnes s'occupaient
des a{ïaires confidcntielles et même secrètes relatives à la
politique de I'époque.

« Pendant la gueme d'Ilsp*gno, et en 1937 pour être précis,
l_es_cercles politiques t,ouchnrrI rlo prr\s à Cinno se préoccrpè.erri
de l'activité_déployée à Paris lrnr Cnrl«r Il.ssclli qiri avait-fondé
un journal ltalia Libera et avoit rlorrrrô naissnnce et impulsion
à un enrôlement de volontaires it,aliens porrr faire Ia guèrre en

ïspagne danq le camp des.rouges. Je ns saurais dire àvec pré-
cision par qui fut prise à l'égard de Rosselli une décision .àai-
cale et féroce, mais il est certain qu'un jour, à I'occasion de la
visite quotidienne au chef du S.I.M. d'Angioi Paolo, alors
colonel, aujourd'hui général et probablement en Pologne, je fus

(1) Service d'information militaire (Note de l'auteurJ.

pun'
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invité à transmeltre_ à meg employés l'ordre, venu d'en haut,
de faire tuer Carlo,Rosselli. Quoique désagréablement surpris,
j9 fi. communiquer la décision âu cornmandant Navale Roberto,
alors chef du Centre de contre-espionnage de Turin, pour qu'elle
fût exécutêe. Quelque temps après, fut publiée la nou.relle du
double assassinat, et cette fois encore, je fus désagréablement
surpris, d'une pQrt, parco qrre I'ordre ne valait que pour le
meurtre d'un seul des frères, d'urrl,re pnrt, parce que jeh'avais
pas estimé possible gue l'enl,repriso ptt être réalisée avec les
rnoyèns dont disposait le servico dc corrt,rc-espionnage. Je me
rappelle qu'aussitôt après l'annonce do lu rrouvelle, je fus appelê
au ministère des A{Iaires étrangères par I'anrbassadeur Anfuso,
qui me demanda de rendre compl.o des d{:tuils.

« Je trouvai auprès d'Anfuso Gnlr:rrzzo Cinno et celui-ci
s'intéressa aussi à des détails que je ne [,un t.orr t,cfois fournir avant
l'arrivêe du commandant Navale que jo lin rlrunrler d'urgence,
Le commandant Navale, arrivé de llonro lo lendemain, me
conta comment les choses s'étaierrt prrxxôcs r:ù prôcisa qu'il
s'était servi d'éléments français et,, prôcir{'ment,, des « ca[ou-
Iards » (mot, qui, en italien, veut dire : eorrverl,s d'un capuchon).
Ceux-ci étaient associés à un mouventerrt elandestin qui avait
à sa tête Pétain et Darlan. Ircnrluclt drl.nierrt les inspirateurs
d'une politique militnrirtc aynnt des symparhiôs pour
Ie fascisme et lc nazirnro.

« Des rensoignenrerrts plrrs arnplcs ne me furent pas fournis.
Je relatai chaquo ch«rre à Ciano et à I'arnbassadeur Anfuso et
je dois dire que lerrr at.l.itude n'exprima pas la surprise, mais
une sâtisfaction rnOliro à un peu de préoccupatiorr au sujet des
conséquences. J'eus airrsi la certitude que l'ordre à moi transmis
par le colonel Angioli provenait exactement d'Anfuso. J'eus
aussi I'impression que Mrrssolini était étranger à l'affaire car
Ies deux étaient surtout préoeeupés de ce qu'il aurait dit et fait.
En fait Ciano prêtendit, p&r la suite, en s'appuyant sur Anfuso
et sur mes déclarations, que d'après lés renseignements reçus
par nos services, Ie crime avait été uniquement perpétré par des
êléments français, lesquels en assumèrent la paternité et turent
la complicité et le mandat recu du comrnandant Navale.

Déclaration : Le colonel Angioli reçut l'ordre relatif à l'assar-
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Déclaration : Le colonel Angioli reçut l'ordre relatif à l'assar-
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sinat de Carlo Rosselli du sous-secrétaire Pariani, mais j'indique
que je déduis cela de certains faits et de ma connaissance
du service, car je ne l'ai pas appris directement.

Lu, approuvé et signé.

Signé.' RosrNo ltalo,
Santo EulNupr.p.
PaLUMBo.

^^P.crc: à-l'original existant dans le dossier du procès Pariani.
29 mai L944.

Sceau du Haut-commissariat pour les sanctions contre le fascisme.

Le gre{fier principal. Signé z lllisible.

a

Procès-çerbal d,' interrogatoire d,e l' accusé.

_ Le 17 septembre L944 à t heures, à Rome, par-devant Nous,
Italo Robino, jrgu, docteur en Droit, assiÀté du secrétaire
soussigné, a comparu Emanuele Santo, déjà identifié sur les
actes précédents.

Interrogé au sujet des faits qu'on lui reproche, il répond :
« Pour préciser davantage tout ce que j'ai déclaré lôrs de

mon récent, interrogatoire, je signale que, Iorsque survinrent
les faits qui conduisirent à I'assassinal des frères Rosselli à
Paris, le chef du Servi«:o dcs Informations militaires (S.I.M.)
êtait le général Roatta Mar.io, et lo sous-chef du mênre service
êtait le colonel Angioli Paolo. Conrrno lo g6néral Roatta {ut
envoyé en Espagne à Ia tête d'rrrre urril,{: it;uliorrne, il fut rem-
placé par le colonel Angioli et c'cst pour cct,tc rnisorr seulement
que me fut transmis par ce dernier I'ordre relatif au meurtre de
Carlo Rosselli. Les contacts entre le S.l.M. et le groupe Ciano-
Anfuso étaient e{Iectivement très rares. Âu contraire, des con-
tacts fréquer-rts avaient lieu entre l'Autorité nrilitaire et les sus-
dits,par l'entremise du sous-secrétaire d'État Pariani. D'où je
conclus que l'ordre verbal fut transmis directenrent par celui-ôi
au colonel Angioli après qu'il ait été reçu de Ciano et d'Anfuso.

DOCUMENTS g4"o

« Comme je le fis remarquer Iors de mon précédent interroga-
toire, la dêcision criminelle fut évidemment prise par le seul
Ciano, lequel, à l'époque dirigeait tous les services militaires et
politiques concernanü la guerro d'Espagne. Anfuso était son
unique collaborateur en tant quc ctref de Cabinet et fonction-
naire de confiance. II y avait ent,re eux une telle intimité qu'ils
se tutoyaient. J'eus égalerrrorrt, cornrno je l'ai déjà dit, des
rapports avec Ciano, et parl,atrt, ûvec Anfuso, mais ceux-ci
concernaient le servico. Jo nignulc quo, rnalheureusement, à
cette époque, le servico rnilit,niro treorel. ôtait totalement asservi
à la politique, ot j'on ôt,uic à co point chugriné que je m'op-
posai vivemont aux génôroux (larborro ot Arné qui firent pra-
tiquement du S.l.M. * ou eurcnt I'intention d'ett faire - une
sorto do super-police politique.

Déclaration : En ce qui concerne mon ontretien avec Ciano
et Anfuso (entretien qui eut lieu après l'üssassinat des frères
Rosselli), je puis préciser que l'atl,itudc do Ciano était telle
qu'il montrait clairement que Ia décision venait de lui. L'atti-
tude d'Anfuso était celle d'un collabora[eur. Tous deux me
demandèrent comment s'était effectr.réo Iu rôussite de l'entre-
prise. Lors du premier entretien, il rno fut impossible de répondre
parce que je n'avais pas oncoro conféré avec le commandant
Navale.

C'est seulement après I'amivée de celui-ci de Turin le jour
suivant, que je pus Jrr6ciser que l'exécution avait été confiée
aux « cagoulards ». Je pus également donner l'assurance que
ceux-ci n'avaient, pas soufllé mot de I'intervention italienne
dans l'a{ïaire.

Ces assurances ont été fournies par le commandant Navale
aussi bien que par moi-même, et je les fournis même par écrit
sous forme de renseignements pour le service. Je ne connais
pas les noms des Français auxquels le commandant Navale
confia l'exêcution.

Déclaration : Les « cagoulards » français formaient une asso-
ciation clandestine qui s'inspirait de principes fascistes et qui
avaient à leur tête le maréchal Pétain et Darlan.

Je ne me rappelle pas bien l'époque, mais c'est certainement
pendant la guerre d'Espagne, des émissaires français se pré-
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envoyé en Espagne à Ia tête d'rrrre urril,{: it;uliorrne, il fut rem-
placé par le colonel Angioli et c'cst pour cct,tc rnisorr seulement
que me fut transmis par ce dernier I'ordre relatif au meurtre de
Carlo Rosselli. Les contacts entre le S.l.M. et le groupe Ciano-
Anfuso étaient e{Iectivement très rares. Âu contraire, des con-
tacts fréquer-rts avaient lieu entre l'Autorité nrilitaire et les sus-
dits,par l'entremise du sous-secrétaire d'État Pariani. D'où je
conclus que l'ordre verbal fut transmis directenrent par celui-ôi
au colonel Angioli après qu'il ait été reçu de Ciano et d'Anfuso.
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« Comme je le fis remarquer Iors de mon précédent interroga-
toire, la dêcision criminelle fut évidemment prise par le seul
Ciano, lequel, à l'époque dirigeait tous les services militaires et
politiques concernanü la guerro d'Espagne. Anfuso était son
unique collaborateur en tant quc ctref de Cabinet et fonction-
naire de confiance. II y avait ent,re eux une telle intimité qu'ils
se tutoyaient. J'eus égalerrrorrt, cornrno je l'ai déjà dit, des
rapports avec Ciano, et parl,atrt, ûvec Anfuso, mais ceux-ci
concernaient le servico. Jo nignulc quo, rnalheureusement, à
cette époque, le servico rnilit,niro treorel. ôtait totalement asservi
à la politique, ot j'on ôt,uic à co point chugriné que je m'op-
posai vivemont aux génôroux (larborro ot Arné qui firent pra-
tiquement du S.l.M. * ou eurcnt I'intention d'ett faire - une
sorto do super-police politique.

Déclaration : En ce qui concerne mon ontretien avec Ciano
et Anfuso (entretien qui eut lieu après l'üssassinat des frères
Rosselli), je puis préciser que l'atl,itudc do Ciano était telle
qu'il montrait clairement que Ia décision venait de lui. L'atti-
tude d'Anfuso était celle d'un collabora[eur. Tous deux me
demandèrent comment s'était effectr.réo Iu rôussite de l'entre-
prise. Lors du premier entretien, il rno fut impossible de répondre
parce que je n'avais pas oncoro conféré avec le commandant
Navale.

C'est seulement après I'amivée de celui-ci de Turin le jour
suivant, que je pus Jrr6ciser que l'exécution avait été confiée
aux « cagoulards ». Je pus également donner l'assurance que
ceux-ci n'avaient, pas soufllé mot de I'intervention italienne
dans l'a{ïaire.

Ces assurances ont été fournies par le commandant Navale
aussi bien que par moi-même, et je les fournis même par écrit
sous forme de renseignements pour le service. Je ne connais
pas les noms des Français auxquels le commandant Navale
confia l'exêcution.

Déclaration : Les « cagoulards » français formaient une asso-
ciation clandestine qui s'inspirait de principes fascistes et qui
avaient à leur tête le maréchal Pétain et Darlan.

Je ne me rappelle pas bien l'époque, mais c'est certainement
pendant la guerre d'Espagne, des émissaires français se pré-
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sentèrent au commandant Navale et, tout en le mettant au
courant du mouvement clandestin, ils Iui demandèrent de les
présenter à des personnalités politiques. Le commandant
Navale me parla fréquemment de Ia chose, et j'en parlai à mon
tour à Anfuso et au colonel Angioli, commandant du S.I.M.
Tout d'abord, Anfuso ne souscrivit pas à Ia demande des Fran-
çais et se borna à me dire de maintenir uniquement le contact
et d'écouter. Ensuite, il fut décidé d'y souscrire et Anfuso fut
ehargé de se mettre personnellement en rapport avec les émis-
saires. Ceci se produisit avant le meurtre des frères Rosselli.
L'un des émissaires français s'appelait Métenier, arrcien officier
ingénieur de son métier. J'eus deux entretiens avec lui : l'un à
Nice, et l'autre à Ia frontière française. J'eus un troisième
entretien avec un autre citoyen français dont je ne me rappelle
pas le nom à I'Hôtel Roiial (Royal / - Le Traducteur) de Rome.
Au eours de ces trois entretiens, je ne pris pas d'engagements,
mais je me bornai à écouter l'exposition du programme du
mouvement. Ce programme consistait à amasser des moyens
capables de permettre en France, de la part des « cagou-
lards » I'organisation d'un mouvement insumectionnel et l'ins-
tauration d'un rêgime totalitaire de caractère militaire et de
type faseiste (Allemagne - Italie - Espagne), avec une tendance
antibritannique. A cet e{Tet, Ies « cagoulards » à ce qu'ils me
dirent, étaient entrés en contact avec I'Allemagne également
en vue de l'union des États tot.alitaires; ils semblaieni vouloir
parler de quelque chosc de plrrs qu'une alliance pure et simple,
d'une sorte d'ordre nolrveûu eonsistnnt en un bloc antibrit,an-
nigue. Les chefs du mouvemcnt, ét,nicnt lo maréchal Pétain,
que Ies cagoulards regardaient corrnro lo clref spirituel et
l'amiral Darlan, sur lequel, au d{:hut, ils fuisnient grand mys-
tère. Un entretien ultérieur eut lieu entre les émissnires français
et Anfuso à San Remo, en ma présence et, en cnlle de Navale.
Là encore, les Français exposèrent leurs programmes, dévelop-
pant les idées insurrectionnelles. Ils avaient I'inlent.ion de se

soulever à Paris, mais je leur fis observer, en termes acadé-
miques, que la chose ne nre paraissait pas possible. Le comman-
dant Navale eut d'autres contacts avec M. Mêtenier. C'est alors
que les Français demandèrent des armes et qu'on examina un
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moyen de les satisfaire. Des ordres furent effectivement donnés
pour que des armes fussent déposées près de la frontière fran'
çaise, mais cela ne fut jamais fait, et, en ce qui me concerne'
on n'eut jamais vraiment I'intention de le faire.

(Ici, renvoi à la suite de I'interrogatoire à la suite d'un empê'
chement de bureau.)

Lu, approuvé, signé.
Signé .' P.lr,uuro,

S. Eu.n xunr,n,
Rosrxo ltalo.

8L1

Sceau du llaut-Conrmimuriul,.

a

Suite d,e l' inl,errogakti,re.

Le L7 septembre L944, t5 heures, à Rome, au bureau du
Haut-Commissariat pour les Sanctions, par'devant Nous, juge
Italo Robino, docteur en Droit, assisté du gre[[ier soussigné, a

comparu Emanuele Santo (déjà identifiê), {ui répond à l'in'
temogatoire :

« L1s premicrs contacts entre le commandant Navale et les
cagoularàs résultèrent dc cc que le premier, en tant que chef
du contre-espionnngo de T'urin, découvrit que ces derniers
avaient déjà conrrnis en ltalie, entre Ponte San Luigi et Vin-
timille exactement, un meurtre sur Ia personne d'un certain
Nakitin, de nationulité russe. Navale garda le silence envers
les autorités françaiscs et exerça même une autorité protectrice
en faveur des assassins, s'assurant ainsi leur sympathie. Ce fut
cet état de choses qui permit par Ia suite à Navale d'engager
les eagoulards pour I'assassinat de Carlo Rosselli.

Je tiens ces informations de Navale gui, placé sous mes
ordres, me commurriquait à ce titre tout ce qu'il faisait.

« En plus de I'assassinat des frères Rosselli, les cagoulards
exécutèrent en France d'autres entreprises pour le compte
d'éléments italiens, mais il s'agit d'entreprises de peu d'impor-
tance et que le commandant Navale pourra mieux que moi
retraeer- J,ai le vague souvenir d'un incendie d'autocar appar-
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sentèrent au commandant Navale et, tout en le mettant au
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çais et se borna à me dire de maintenir uniquement le contact
et d'écouter. Ensuite, il fut décidé d'y souscrire et Anfuso fut
ehargé de se mettre personnellement en rapport avec les émis-
saires. Ceci se produisit avant le meurtre des frères Rosselli.
L'un des émissaires français s'appelait Métenier, arrcien officier
ingénieur de son métier. J'eus deux entretiens avec lui : l'un à
Nice, et l'autre à Ia frontière française. J'eus un troisième
entretien avec un autre citoyen français dont je ne me rappelle
pas le nom à I'Hôtel Roiial (Royal / - Le Traducteur) de Rome.
Au eours de ces trois entretiens, je ne pris pas d'engagements,
mais je me bornai à écouter l'exposition du programme du
mouvement. Ce programme consistait à amasser des moyens
capables de permettre en France, de la part des « cagou-
lards » I'organisation d'un mouvement insumectionnel et l'ins-
tauration d'un rêgime totalitaire de caractère militaire et de
type faseiste (Allemagne - Italie - Espagne), avec une tendance
antibritannique. A cet e{Tet, Ies « cagoulards » à ce qu'ils me
dirent, étaient entrés en contact avec I'Allemagne également
en vue de l'union des États tot.alitaires; ils semblaieni vouloir
parler de quelque chosc de plrrs qu'une alliance pure et simple,
d'une sorte d'ordre nolrveûu eonsistnnt en un bloc antibrit,an-
nigue. Les chefs du mouvemcnt, ét,nicnt lo maréchal Pétain,
que Ies cagoulards regardaient corrnro lo clref spirituel et
l'amiral Darlan, sur lequel, au d{:hut, ils fuisnient grand mys-
tère. Un entretien ultérieur eut lieu entre les émissnires français
et Anfuso à San Remo, en ma présence et, en cnlle de Navale.
Là encore, les Français exposèrent leurs programmes, dévelop-
pant les idées insurrectionnelles. Ils avaient I'inlent.ion de se

soulever à Paris, mais je leur fis observer, en termes acadé-
miques, que la chose ne nre paraissait pas possible. Le comman-
dant Navale eut d'autres contacts avec M. Mêtenier. C'est alors
que les Français demandèrent des armes et qu'on examina un

DOCUlIIENTS

moyen de les satisfaire. Des ordres furent effectivement donnés
pour que des armes fussent déposées près de la frontière fran'
çaise, mais cela ne fut jamais fait, et, en ce qui me concerne'
on n'eut jamais vraiment I'intention de le faire.

(Ici, renvoi à la suite de I'interrogatoire à la suite d'un empê'
chement de bureau.)

Lu, approuvé, signé.
Signé .' P.lr,uuro,

S. Eu.n xunr,n,
Rosrxo ltalo.

8L1

Sceau du llaut-Conrmimuriul,.

a

Suite d,e l' inl,errogakti,re.

Le L7 septembre L944, t5 heures, à Rome, au bureau du
Haut-Commissariat pour les Sanctions, par'devant Nous, juge
Italo Robino, docteur en Droit, assisté du gre[[ier soussigné, a

comparu Emanuele Santo (déjà identifiê), {ui répond à l'in'
temogatoire :

« L1s premicrs contacts entre le commandant Navale et les
cagoularàs résultèrent dc cc que le premier, en tant que chef
du contre-espionnngo de T'urin, découvrit que ces derniers
avaient déjà conrrnis en ltalie, entre Ponte San Luigi et Vin-
timille exactement, un meurtre sur Ia personne d'un certain
Nakitin, de nationulité russe. Navale garda le silence envers
les autorités françaiscs et exerça même une autorité protectrice
en faveur des assassins, s'assurant ainsi leur sympathie. Ce fut
cet état de choses qui permit par Ia suite à Navale d'engager
les eagoulards pour I'assassinat de Carlo Rosselli.

Je tiens ces informations de Navale gui, placé sous mes
ordres, me commurriquait à ce titre tout ce qu'il faisait.

« En plus de I'assassinat des frères Rosselli, les cagoulards
exécutèrent en France d'autres entreprises pour le compte
d'éléments italiens, mais il s'agit d'entreprises de peu d'impor-
tance et que le commandant Navale pourra mieux que moi
retraeer- J,ai le vague souvenir d'un incendie d'autocar appar-
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tenant aux rouges et d'autres événements dont le détail n'est
pas présent à ma mémoire.

« Il importe de se souvenir qu'à cette époque avait lieu la
guerre d'Espagne où le fascisme. é.tait -engagé. Et a _ce propos,
je me souviens de certaine activité dêployée par le général
Roatta qui fut le premier à se rendre en Espagne pour entrer
en contact avec les éléments franguistes. D'après ce que je sais
par les renseignements fournis par notre service, le général
Roatta, à l'épogue où il était chéf du S.I.M., eut l'occasion de
resseruer ses rapports avec le chef du service d'informations
militaires allemand, Canaris. L'occasion fut fournie par le fait
qu'un de nos agents d'espionnage, le capitaine Roux, fut arrêtê
en Allemagne. Cette arrestation éveilla I'intérêt du général
Roatta, qui, avant de traiter avec les Allemands pour la libé-
ration du capitaine, fit en sorte, avec mon concours, de pouvoir
arrêter à son tour tous les participants d'une vaste entreprise
d'espionnage allemande en Italie (qui opérait en Lombardie).
Les négociations qui suivirent en vue de Ia libérat_ion des pri-
sonniers respectifs permirent au général Roatta de connaître
Canaris, lequel en profita sur-le-champ pour nouer avec le
premier des rapports qui devaient bientôt conduire, d'abord
à la collaboration, ensuite à I'union des services d'espionnage
italien et allemand. Malheureusement, le gênéral Roatta était
germanophile, ou plutôt, à ce moment-là, il poursuivait une
politique d'attachement à I'Allemagne I c'est pourquoi il s'o{Irit
à proposer et à patronner I'union des services par devant le
ministère. Bien que Cinno ne fût point favorable à l'ac-cord,
celui-ci aboutit cependarrt par la volonté do Mussolini. Étant
donnée I'invasion de la part dcs Allcmands, rrotro service perdit
bel et bien son autonomie et son indôpclrduncc. On d«rnna même
aux Allemands les chiffres que mon dépur[crnent, avait à grand-
peine réussi à réunir dans I'exercice de son activité. Tout ceci
avait lieu avant Ie Pacte d'Acier et nous rnettait en posture
d'être pratiquement observés et contrôlés quant à notre puis-
sance militaire et à nos mouvements.

« Je m'oppos.ai plusieursJgi:, avec énergie,.à ces mesures,
parce que je suis un soldat fidèle et parce que j'ai toujours agi
comme tel; mon opposition ne fit que m'attirer la malveillance
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de certains supérieurs qui finirent par m'écarter du service sous
des prêtextes variês. Après les premiers contacts échangés entre
le général Roatta et l'amiral Canaris, le premier fit un voyage
en Espagne. Je rre connais pas la nature exacte de !a mission,
mais je sais qu'elle se rapporttit üu mouvement de Franco.
Plus tard, le même général lloatta corttmanda le Corps d'expé-
dition italien en Espagne, jusqu'à la hataille de Guadalajara.

Déclaration .' Je ne connais pas les d(:tails relatifs à I'insur-
rection Franco et à la part,icipul,ion 6vorrt.uelle des éléments
politiques italiens à la préparal.iott rlc I'insrrmoct,ion elle-même.- 

Déclaration : J'admets avoir pris t)olt[ttt:l, uvec le chef de
l'expédition de la police Bocchini et uvec lor t:lrr:fs de I'O.V.R.4.,
de Stefano et Leto. Ces contacts avaiottt, Irotlr hut de coordonner
en guelque sorte les services Poltr évit,cr rlr:s sttllerposit.ions de
caractèrê politique. Ni Bocchini, rri l'0.V.1t.À. nc s'intôressèrent
à l'affaire-Rosselli. Manganielo Enrilio, xt:cr6tttire particulier de
Bocchini, fut également étranger au fuit,.

Déclaration : Je connais Ie lieutotruttl,-t:okrrrol Cost,abile Ver-
rone qui fut mon collaborateur diroct, h lrr scct.ion de contre-
espionnage, de même que je connais lrirrrr lr: t:otttrnandan_t Ligas
Efisio, q.,i fut mon secrétairo part,ir:rrlirrï; trlr peu moins, le capi-
taine des carabiniers royoux, Sttlcrgrtrri, lequel fut étranger à

l'affaire des frèros Rosnr:lli, nirrsi rlrrc les deux sus-nommés.
Je ne sais pas si Srrrr:rgtrtti a pris à s:r solde des Algériens.

Déclaraiora .' Âvttttl, «;rro j'assumasse le commandement du
Service de contro.t:sltiottttago, celui-ci était assuré par Ie génê-
ral Pièche qui étuit, l.ri:s liô avec Roatta. Pièche quitta le com-
mandement en 193(i, nprès plusieurs annêes de service. Quald
survint l'assassinat du roi Àlcxandre de Yougoslavie, en 1934,
j'étais au service tlu cottt,re-espionnage, mais-_ sous les ordres
de Pièche. Je ne ut'octrupais point de cette aflaire et ne reçus
de Pièche aucune confidence à ce sujet.

Déclaration .' Sur lcs activités normales du S.I.M., je ne
puis faire de révélations, parce que je dois respecter le.secret
*ilitui... Mais, en me mairrtenant sur un plan gênéral, je puis
indiquer que le travail se faisait principalement au rnoyen.de
sousiractiôns de documents, e{Tectuées dans les coffres-forts des

ambassades étrangères. Nous avions dans chaque ambassade,
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tenant aux rouges et d'autres événements dont le détail n'est
pas présent à ma mémoire.

« Il importe de se souvenir qu'à cette époque avait lieu la
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par les renseignements fournis par notre service, le général
Roatta, à l'épogue où il était chéf du S.I.M., eut l'occasion de
resseruer ses rapports avec le chef du service d'informations
militaires allemand, Canaris. L'occasion fut fournie par le fait
qu'un de nos agents d'espionnage, le capitaine Roux, fut arrêtê
en Allemagne. Cette arrestation éveilla I'intérêt du général
Roatta, qui, avant de traiter avec les Allemands pour la libé-
ration du capitaine, fit en sorte, avec mon concours, de pouvoir
arrêter à son tour tous les participants d'une vaste entreprise
d'espionnage allemande en Italie (qui opérait en Lombardie).
Les négociations qui suivirent en vue de Ia libérat_ion des pri-
sonniers respectifs permirent au général Roatta de connaître
Canaris, lequel en profita sur-le-champ pour nouer avec le
premier des rapports qui devaient bientôt conduire, d'abord
à la collaboration, ensuite à I'union des services d'espionnage
italien et allemand. Malheureusement, le gênéral Roatta était
germanophile, ou plutôt, à ce moment-là, il poursuivait une
politique d'attachement à I'Allemagne I c'est pourquoi il s'o{Irit
à proposer et à patronner I'union des services par devant le
ministère. Bien que Cinno ne fût point favorable à l'ac-cord,
celui-ci aboutit cependarrt par la volonté do Mussolini. Étant
donnée I'invasion de la part dcs Allcmands, rrotro service perdit
bel et bien son autonomie et son indôpclrduncc. On d«rnna même
aux Allemands les chiffres que mon dépur[crnent, avait à grand-
peine réussi à réunir dans I'exercice de son activité. Tout ceci
avait lieu avant Ie Pacte d'Acier et nous rnettait en posture
d'être pratiquement observés et contrôlés quant à notre puis-
sance militaire et à nos mouvements.

« Je m'oppos.ai plusieursJgi:, avec énergie,.à ces mesures,
parce que je suis un soldat fidèle et parce que j'ai toujours agi
comme tel; mon opposition ne fit que m'attirer la malveillance
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de certains supérieurs qui finirent par m'écarter du service sous
des prêtextes variês. Après les premiers contacts échangés entre
le général Roatta et l'amiral Canaris, le premier fit un voyage
en Espagne. Je rre connais pas la nature exacte de !a mission,
mais je sais qu'elle se rapporttit üu mouvement de Franco.
Plus tard, le même général lloatta corttmanda le Corps d'expé-
dition italien en Espagne, jusqu'à la hataille de Guadalajara.

Déclaration .' Je ne connais pas les d(:tails relatifs à I'insur-
rection Franco et à la part,icipul,ion 6vorrt.uelle des éléments
politiques italiens à la préparal.iott rlc I'insrrmoct,ion elle-même.- 

Déclaration : J'admets avoir pris t)olt[ttt:l, uvec le chef de
l'expédition de la police Bocchini et uvec lor t:lrr:fs de I'O.V.R.4.,
de Stefano et Leto. Ces contacts avaiottt, Irotlr hut de coordonner
en guelque sorte les services Poltr évit,cr rlr:s sttllerposit.ions de
caractèrê politique. Ni Bocchini, rri l'0.V.1t.À. nc s'intôressèrent
à l'affaire-Rosselli. Manganielo Enrilio, xt:cr6tttire particulier de
Bocchini, fut également étranger au fuit,.

Déclaration : Je connais Ie lieutotruttl,-t:okrrrol Cost,abile Ver-
rone qui fut mon collaborateur diroct, h lrr scct.ion de contre-
espionnage, de même que je connais lrirrrr lr: t:otttrnandan_t Ligas
Efisio, q.,i fut mon secrétairo part,ir:rrlirrï; trlr peu moins, le capi-
taine des carabiniers royoux, Sttlcrgrtrri, lequel fut étranger à

l'affaire des frèros Rosnr:lli, nirrsi rlrrc les deux sus-nommés.
Je ne sais pas si Srrrr:rgtrtti a pris à s:r solde des Algériens.

Déclaraiora .' Âvttttl, «;rro j'assumasse le commandement du
Service de contro.t:sltiottttago, celui-ci était assuré par Ie génê-
ral Pièche qui étuit, l.ri:s liô avec Roatta. Pièche quitta le com-
mandement en 193(i, nprès plusieurs annêes de service. Quald
survint l'assassinat du roi Àlcxandre de Yougoslavie, en 1934,
j'étais au service tlu cottt,re-espionnage, mais-_ sous les ordres
de Pièche. Je ne ut'octrupais point de cette aflaire et ne reçus
de Pièche aucune confidence à ce sujet.

Déclaration .' Sur lcs activités normales du S.I.M., je ne
puis faire de révélations, parce que je dois respecter le.secret
*ilitui... Mais, en me mairrtenant sur un plan gênéral, je puis
indiquer que le travail se faisait principalement au rnoyen.de
sousiractiôns de documents, e{Tectuées dans les coffres-forts des

ambassades étrangères. Nous avions dans chaque ambassade,
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ou plutôt dans presque toutes les anrbassades, des hommes do
confiance_ qui nous fournissaient les clés qui nous permettraient
d'entrer la nuit, de transporter les documents qu'il importait
$e phgtographier et de remettre enfin, quelquejheures'après,
les originaux à leur place. Avec cette méthàde, en une seulé
année, nous réussîmes à avoir environ t6 000 documents sans
que survînt le moindre incident. Les chiffres saisis par moi ne
se. montèrent pas à_moins de 70. Le S.I.M. ne réussit jamais à
pénétrer dans l'ambassade russe parce qu'on ne put trouver
un homme de confianee dans cette ambàssade. Malheureuse-
ment, le fruit de nos efforts ne servit pas seulement à l'armée
eomme jg l" v_oulais, mais aussi aux élêments politiques et sur-
tout à Mussolini et ciano qui n'en faisaient 

-pas 
tàujours un

usage militaire.
({ cet endroit, l'accusé signale qu'il souffre de calculs et

qylil a besoin de soins; en cônséquônce, il demande qu'après
visite médicale on ordonne son intôrnement dans une cliniqïe.)

Lu, approuvé et signé :

Signé .' S.q.Nro Emanuele.
RosrNo Italo.
P.q.LuMro.

a
HAUT.COMMISSARIAT POUR LA PUNITION

DBS CI1IMES FASCISTES

Procès-verbn.l, d' i.rt sl,ru,r:ti,on sommaire.

Le 24 mai 1945, à 11 hr:ur.t s, orr lrr Mrris«r. d'arr0l; cle pro-
cida, par devant nous, jugc Pietroni Ilonrrlo, rlrr I laut-Com-
missariat, assisté du^greflier soussigné, û conrJr,,r,, cn personne
Emmanuele santo,- fil! de Nicolo, âgé de ci,ilrrnnr,o-rrlux ans,
originaire de Nicosia di Sicilia, détenu à la Miison d'arrêt dé
Procida.

oÉcr..c.n.tTroN

Interrogé en ce gui eoncerne l'association française dea
cagoulards et sur les rapports entre les cagoulards ét lui, de

DOCUI\IENtS s5{

TêTr que sur les..rapports entro lui et le ruaréch_al _P_étain,
ainsi que sur ce qu'il sait des rapports entre le maréchal Pétain
et les cagoulards, il répond :

Je n'ai rien à ajouter à co quo j'ai déclaré précédemment
au cours des interrogatoireu Eouùorrus dovant I'Autorité judi-
ciaire,

Je n'ai jamais eu aucurr rullpor[ uvoc ls maréchal Pétain.
Je ne sais rien des rnllllortr olrl,ro k:s cagoulards et l'e

maréchal Pétain. Mon opirriorr orl. rpro los cagoulards peuvent
avoir pensé au mur(:clrul Irôt,uin ooulrn(! h l'horrrrrre capable de
prendre les r0nor rlu (lotrvr)rnonrorrl, fnrrrçrrris cn cas de trans-
formation politirgrro. Jo rr'uxr.:lrrr pun rluo los «:agoulards eux-
mêmos aiorrt [)u rlévoilor tlo tollon porrs(los ou commandant
Navalo. I)ersorrncllcnrent, toutofr.rin, jo rr'oi jarnais pensé au
mar(:chal I)étain comrne faisant uct.ivorrrorrI parl,ie du mouve-
ment des cagoulards et comrrro lcur r:lro[.

Quand on lui oppose la déclurut.ion rlrr'il o fuitc au cours de
l'interrogatoire du 16 septembre 1.944 ot r;rri corrtient explici-
tement la phrase :

« Ceux-ci (c'est-à-dire les cagoulurrls) frt,nicnt associés à un
mouvement clandestin qui avait à nu t,llto l)étain et Darlan. »

il répond :

« Par cette phraso je vorrlnis serrlcnrent dire qu'en 1937 les
cagoulards pouvnicnt l)onsCIr. ûu nraréchal Pétain comme à
I'homme capablo do rliriger k:s dcstinées de la France. La décla-
ration qui m'est oppos{ro a toutefois été faite par moi en L944,
époque où le muréclrul I)ét,uin et Darlan étaient effectivement
à la tête d'une Frarrco rdrgie sur des bases nationalistes et où
les éléments qui avaiont, prôc(:demment constitué l'association
des cagoulards se trouvuicnt encore représentés. En 1937, je
ne savais des cagoulards quo ce qu'avait pu m'apprendre la
Iecture d,e Barrage (L), orgûno de propagande du mouvement
en question.

Déclaration : Je connaissais I'existence de la revue Barrage
parce que, en tant que chef d'un Service secret, je devais être

({} Revue fondée par lo commandant Loustaunau-Laeau {Note de
l'auteur).
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au courant de ce qui 'se 
produisait dans les États voisins.

Quant au cas Navachine, je ne sais rien de plus que ce
qui appert des actes du procès. Personnellement, Je ne savais
rien de I'existenee en France d'une organisation secrète :
« Synarchie. »

Il se peut que Ie général Amé puisse être au courant et
avec lui quelques autres.

Je ne sais rien de spécial et d'objectif sur les rapports des
cagoulards avec les Allemands et avec les autres États. Per-
sonnellement, vu les faits, j'estime la chose possible.

Déclaration : En ce qui touche encore à mon second inter-
rogatoire du L7 septembre, à la phrase : « Les cagoulards
français constituaient une assoeiatiôn clandestine... gui avait
à sa tête la pêrsonne du maréchal Pétain » il faut donner la
même signification, par moi précisée, en accord avec la phrase
prononcêe par moi lors du premier interrogatoire, et alors que
je n'avais sur L937 aucun élêment qui puisse me faire consi-
dérer Pétain comme chef ou comme ayant des relat,ions avec
les cagoulards, et c'est seulement en L944, comme ie l'ai dit plus
haut que i'ai pu d,éduire des faits ce qui est erposé, et je le dis
alors que Pétain êtait en fait le chef de la France nationaliste
dans laquelle les cagoulards avaient un rôle. C'est cet état de
fait qui a été fixé dans les dêclarations en contradiction.

Pour Jrrôciser ce qui fut dit lors de l'interrogatoire du 17 sep-
tembre 1944 à propos de ma rencontre avec un certain M. Méte-
nier à Nice et ct:rt,ains arrt.res éléments des cagoulards àL'Hôtel
Royal de Rorne je dôclure :

M. Métenier me fut préserrl,6 pur le commandant Navale
au théâtre du Casino de Nice à I'occasion d'un voyage que je
fis dans cette ville avec mes filles. La rcncontre fut, purement
fortuite. L'on parla de questions diverses, et, parmi celles-ci,
du mouvement des Cagoulards, mais sans intentions particu-
lières I I'autre s'était adressê à moi pour obtenir des indications
sur la manière de se procurer du matériel de propagande fas-
ciste : je lui dis qu'il devait s'adresser au parti ou au ministère
de la Culture populaire. Lorsque au cours de I'interrogatoire
du 17 septembre, il est dit :

« Les cagoulards, pour autant qu'ils me le déclarèrent,
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avaient pris contact avec des élêrneu[s allemands égale.
ment. »

je ne me rappèlle pas qu'il m'ait donnê cette information;
il peut se faire que je l'aie reçuo du commandant Navale ou
lue dans Barrage,

Quant à l'épisode des frèros llonnelli, jo ne puis rien ajouter
à ce que j'ai déclaré puisquo tout co quo jc savais a été dit
par mor.- 

J'ignore absolument d'où I'tttrrot:inl,ion des cagoulards -con-sidérée dans son onsernblo ou ott scs individus, - tirait ses

ressources financièror. Muin co dottt jo suis absolument certain
est : que nous (nrort nttciott lrrrronu) tto leur ûvons jamais fourni
ni reJsourcos finuncièrcs lri trlrtc$. l{ü rlualrt aux cent fusils
dont purlo lo dossier du procès, ils ottt été acquis par des
élénrents français avec des ressources lour ûppartonant en
propre.

Du moment où l'organisation des cagoulards a ôté, sup'
primée, chose dont a vaguement parlé la presse internatio-
nale, je n'ai plus entendu parler de rien, soit à propos de
l'organisation, soit à propos des personnes de ses partiei-
pants.

Je n'ai pas d'éléments précis pour allirmer avec certitude
que des informations concernant les rouges espagnols venaient
des cagoulards, mais il eo pourrait que le-centre de Turin ait
pu recevoir quelques renseignements dos milieux câgou-
lards.

Je ne eais nion sur la prêparation et la rêalisation de I'at.
tentat do Maneeille, ot je ne sais pas non plus quello attitudo
adopta Laval lors du procès en France, car aucune révélation
n'êtàit faite qui puisse amener sur le tapis la politique de Mus-
solini, et aussi parce qu'il était question do choses étrangères
à mes services et qui agitaient des problèmes relevant, à mon
avis, de la politique internationale.

Déclaration : Le S.I.M. (t) et l'état-major s'intéressaient -et devaient nécessairement le faire mouvement national
français des cagoulards, comme ils s'intéressaient et devaient

{1}:1.I"^\I: : Serviee d'Infe'rmations rnilitaires {l§ote rlu tradueterrrl"
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nêcessairement s'inbéresser à tous les auLr.es lnouvements poli-
tiques de la France et des États limitrophes.

Je n'ai rien d'autre à ajouter.
Lu, approuvé et signé :

Signé, le gre{fier :

Plnlsc.r,NDoLA.

Srxto Emanuele.

Signé, le juge :

Romolo PrprnoNr.
(Sceau du Haut-Commisrariat).

o

DOCUMENTS TROUVÉS DANS I,ES ÀRCHIVES
DES SERVICES SPÉCIAUX DE L'ITALIE

Opérations au nxoyen tle « Dil ».

Comme il est convenu, diverses circonstances concomi-
tantes ont conduit à user de l'æuvre d'une organisation natio-
naliste secrète opérant en France (usant pour ses contacts avec
nous de Ia dénomination Dd), pour nos fins de sabotages variés
contre les renforts fournis à I'Espagne rouge et contre la résis-
tanco de celle-ci.

Les circonstances sont :

- La coïncidonco dcs objetc communs (leur lutte contre les
organisations communistcs révolutionnaires internes françaises,
qui sont les mêmes qui contraliselrt les Becours destinés à l'Es-
pagne rouge);

- Le fait que notre organisation a ulrpris un acte de repré-
sailles fort grave accompli par « Dtl » ot scs conrpagnorls en
territoire italien sur la personne d'un rnarchand d'armes infi-
dèle (circonstance « de sûreté » qui nous pcrnrcttait des actes
d'intimidation contre « Dd » et ses cornpagnons en cas de
manque de loyauté de leur part: jusqu'ici,-il rr'y a pas eu lieu
d'y recourir, étant donné leur collaboration loyale) ;

- La preuve que cette organisation nationaliste française
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était capable d'accomplir dcs actes dirigês contre des- pe-r'

sonnes gênantes (repréiaille susdite en Italie - §uppression de

Navachine en France) ;

- La nécessité absolue, pour « Dd », d'obtenir des facilités
en vue d'acquérir deg arrnàs, néccssitê qui lui est imposée et
par les événàments qui so Jrrépure.nt,.et par les sollicitations
àontinuelles des cadres do I'orgorrisation à laquelle il appar'
tient, nécessité qui I'oblige à agir localement pour notre compte,
avec ce seul et ultimo trrirtrgo en vue.

La collaboration do « Dd'» s'est manifestée et se manifeste :

- Au moyen do lu corplrutticution de faits qui nous intê-
ressent I

- Au moyen de leur concours dans Ia surveillance des

centres de renforts pour les rougcs esl)agnols,-cn France, sur-
veillance très facile [o,r eux car ils ont des alliliôs dans tous les

milieux et dans toutes les organisations français : irnmeubles,
commerce, politique, ports, etc... I

- Au *ïy". ^de. réalisation pratiqrro d.'actes de sab.otage

avec des moÿens d'action occasiônncls ct tl'utrtres fournit P?r
moi (je signale à ce propo§ que jo suis corlrly sous le nom de

Nobiiï, et" non comme organe oll'ir:icl tle I'Etat italien, mais
comme agent privé au servico d'uttc organisation italienner ce

qui ne saîrait paraitro étrurrge et.peuf sg c^o-nlParer à ce qui
e'st la règle on hmnre pour là poliôe ou !e- 2e Bureau - voir
contre Là Cascio, colrtrô Lemoine, contre Monchicourt, etc...) I

- Au lnoyen de la suppression de pers_onnes gênante.§, 6ur

notre de-anâe, à la seù[e- condition gue le jeu « en vaille la
chandelle »;
.- Au moyen de campagne de presse et de propagande, sur

notre demande, etc...
La collaboration avec « Dd », par les informations sur les

faits qui nous intéressent en ce qui concerne I'Espagne, et par
l'appui donné pour la surveillance et l'observation des centres

de'renforts ,o,rg"., est entièrement réalisée et donne des

résultats satisfaiiants (voir les nombreuse§ informations dont
j'ai cité la source)." -- Collaboration au moyen de la réalisation pratique d'actes
de sabotage.
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Opération Bll - février, nLars lg\f .

Navire Turia. - Y"pu-"r moderne, appartenant à des Espa-g"9l: nati_onalistes. Leô hommes au i'cilipù;; ayant neurra-Iisé les o{liciers, s'en sont rendus maîtres et l,ont mis au ser-vrce des roüges.
Gr'âce à «"Dd », I'on obtint qu'un -nationariste français guirevendiquait une créance, obtinf, conformé*."t au code mari-

f,rme, la mrse sous ségue_stre du navire qui est immobilisé dansIe port de Nice depuü deux mois ,.rvirôo.

Opération Bl2 - 14 mars lgT?,

Navire Turia. * commeneement dnincendie survenu dansles locaux de la cuisine. Documentation fournie;;-;;pü;
du 18 mars 1937. L'intervention rapide du personnel d.e bordréussit à venir à bout de I'incendie.' 

-- -- ,.--'
Les ofliciers du Turia et un déréguê du gouvernement de

Ili":" séjournant à Nice intervinr;;;;;.;ireîp"ès des natio-
nahstes français pour éviter dnautres dégâts 

"orrt"" 
le navire,

car, celui-ci appartenant à un nationaliste espagrol, Ie gorrl
vernement français .espérait pouvoir le récupéier"au plr.'tôt.

. 
En c.onséquente, il u'.t *;;ril-À tout nouvef acte de sabotage,et ce, tant que le navire continuera d'être inutilisé. o '

* f. prorrrièrc information sur sa possibilitê de retour en

:jlllvlté .pgur .lo oompto des 
"on 

murrisres espagnols, on re-vrendra à Ia charge.

Opération BIS - lI mars IgS7.

^ T,,"".ports automobiles Patalacci, 4, rue de Marseilre, Nice.
Hatalacci, communiste, emploie ses vôrri«:uros uutomobiles au
transport des secours *ouges niçois à l'llspagne rouge. Dansla nuit du t0 au 1l mars"les amis de o Dd'r,'oyont Ërisé une
fenêtre du garage, allumaient un incendie d"* le garage même

'lt:. des. moyens de fortune, endommageant fortàrnerit le toiteï oetrursant un. autocar garé là (plaque b 989 BA 2). Docu-
mentation fournie par le àcmoire'du^l8 mars Lgz7.'

I'OCUMENTS

Opération Bl4 - 74 mars 1937.

ôit I

Arbona Joseph, communiste, marchand de primeurs à Nice.
Il reçoit du gouvernement de Valence des agrumes d'Espagne
gu'il vend sur le marché de Nice pour le compte du gouver-
nement lui-même. Ces ventes s'accompagnent d'une grande
publicité à des fins politiques pour recueillir le maximum de
recettes et les convertir en denrées et fournitures pour le gou-
vernement de Valence.

Dans la nuit du 14 au 1.5 nrars, on introduisit dans le maga-
sin-dépôt d'Arbena un « bidon » incendiaire, qui s'allu_mq, màis
en communiquant le feu au liquido contenu dans le bidon, de
sorte que l'incendie ne se propagea poirrt.

Documentation fournie par lo rapport, du t8 mars 1937.
La collaboration sous forme dc srrpllrcssion de personnes

gênantes est jusqu'à présent à l'état do ylrornesse.
Le premier objectif a été désigné en lu pr:rsonne de l'anti-

fasciste notoire Carlo Rosselli, 79, ruo Not,rc-Darne-des-Champs,
Paris.

L'un des dirigeants parisiens do « Dd » est venu à ce propos
à l.{ice et a demandê à mo parler à ce sujet. L'entrevue eut
lieu à Monte-Carlo le 22 nrars î937 et l'entretien se poursuivit
dans une localité al;rcst,re eI retirée de la Moyenne-Corniche.

Ce dirigearrt, (que j'ai tout lieu de pouvoir considérer comme
un o{ficier en scrvice permanent près le ministère de la Guerre,
et en congé momentanément), s'est engagé solennellement à
faire le coup (Rosselli est déjà suivi et surveillé dans ses habi-
tudes). Il me demanda, en c-ontrepartie, de lui faciliter l'acqui-
sition payante de 100 fusils Beretta semi-automatiques au
moins et pour le moment (pour prouver notre bonne volonté).
Avec beaucoup de solennité j'ai promis, non pas des fusils -cc n'était pas de ma compétence - mais de recommander chau-
dement la demande et nous nous sommes séparés sur ces enga-
gements réciproques.

Je crois que I'exécution tardera car je n'ai plus signe de vie
à ce sujet - parce qu'occupé par deux autres opérations
importantes :
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Ivalili et Cerri.

En admettant-que Ie commerce privé, en ce qui concerne
les nationalistes français, réussisse à- fournir des füsils du type
demandé.-(l'on en achète_ at rythme de 20 par semai.t. j j"
crois.g"_,\ pro_viennent de Brèscia et de Gênes - il est ques-
tion d'a{Taires des organismes des secrétariats des diver.u. fêdé-
rations fasciste§, 

^je 
s_uis en train de recueillir les preuves -fespère y parvenir._Il s-em-!le que les soldats, retour d'Afrique

orientale, avaient des fusils provenant de propriété privée et
que, lors de la démobilisation, plutôt que d'êtrè mis àu rebut,
ils aient été rachetés _en- gro! moyennant compensation). Jé
luggèr.e d'en^ effectuer Ia livraison par personne interposé" qre
je désignerais. Je rassemblerais lei armes de ce côté-ci ae la
frontière, je les ferais voir à « Dd », et je donnerais le laisser-
passer_ pour leur exportation aux risques et périls de « Dd »

et seulement après I'exécution du « coup Rosielli ».

Paiement comptant augmenté de la prime à I'intermédiaire
qui nous couvre.

La collaboration « Dd » au moyen de la presse quotidienne
française et de tout autre moven de propâgande'à désigner
est solenncllement promise et l'ôn n'attànd pf,r. qrru l*r orJrur.

Fourniture des moVens tle sabotage à « Dd, ».

Deux bidons incenrliaircn, dôjà employés tous deux, ont été
fournis le 9 mars 1937, livrôs à M. Corlo, passés en France en
contreb-ande_ par un élénrent irresponsuhle et inconscicnt (con-
trebandier de profession qui corronrpl, il ncs firrs rrn douanier
français de Ponte S. Luigi - Pont Sairrt-l,orris).

Étant donné le bon rêJultat et I'emploi loyal'de Ia première
livraison, une seconde livraison de deux bidons incôndiaires
et de deux bidons explosifs est en train, ces jours-ci, par les
mêmes procédés.

Je connais quatre alfiliés conventionnels du nrouvement « Dd »

à Nice.
Signé : Santo Ervr.q,Nurr.r.

DOCUyENT5 359

P.C.C. à l'original existant dans le.procès Pariani.
Le gre{Iier principal, signê z lllisible.
29 mai 1944. Sceau du Haut-Commiesariat aux sanctions contre le

Fascismo.

Opérations proietées.

Dans la zone Perpignan-Cerbère, Ies milieux sont encore bou-
leversés, les mesures prises par Ia police à la suite des récentes
opérations sont toujours en vigueur, un récent v-oyager-enguête
dà deux éléments, siest terminé avec des propositions d'actions
que je juge hasardeuses, et prématurêes : il convient d'attendre.- Dâni I1 port de Marseille, le trafic Pour l'Espagne rouge
continue, intense.

Nous y avons perfectionné notre organisation.
Nous disposoni d'un dlbardeur de l'endr_oit, _d'r, canot à

vapeur qur peut rester dans la zone franche du port, d'un
màrin italien très habile et qui a déjà fait ses preuves et con-
naît depuis deux ans le port de Marseille.

Nous pouvons chargei des engins sur un navire ami qui se

rend à Marseille. Là, ils sont transbordés par Zecchini et son

compagnon dans le canot à vapeur qui ne sort pas du port 
-et

quir-e[ conséqu,ence, ne doit norm,alcment pas être çisité par des

organes d,a polica ou da dott,tr,na.
-Avec le inat{:riol orr plttco, le choix des objectifs se fait à

l'instant.
Les deux homrttos tlont dans le canot, ils contrôlent les char-

gements et, à la nrrit, ils opèrent I ou alors ils obtiennent de
faire partie des équipcs rle chargement (le second aussi sait faire
le dêbardeur) et-plucunt les engins en même temps que les
marchandises.

Un tel système permet I'utilisation des bidons qui restent,
quoiqu'ils ioient cléjU connus de la police française, puisqu'ils
ne sont pas transportés à tere.

J'agis- sans délai : je n'attends plg§ que i"t fonds 
- 
(vojr

."ppo"t financier) .et le pas-sage, _dans les s.emaines 
^à 

venir, du
navrre amr qur doit se rendre à Marseille (vapeur Cesare).

Signé .' Santo EulNurr-r,
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Matériel * Emploi et æitique.
Tubes ecplosils à mouçemeü d,'lwrl,ogerie.

Ils se sont démontrés d'un emploi diflicile, car ils nêcessitent
une préparation sinon compliquêe, du moins assez complexe :
mise en place des capsules et des fils de contact afférents dans
Ies deux trous faits exprès du tube, passage des ûls à travers
les deux boutons la_téraux de fermefure hermétique du tube
lui-même, rêunion des fils eux-mêmes avec ceux qui se rat-
tachent au mêcanisme d'horlogerie, charge et rêglàge de ce
dernier, o_pération à faire, à son heure, en trois temps.
_ UT. telle _préparation peut bien être faite en général avant
la mise en place de l'engin, mais, à I'approche del'action, trois
opérations au moins sont nécessaires : charge du mécanisme,
déplacement des sphères pour régler le délai d'attente, abais-
sement du poussoir de contact.

II est admis que les opérations préliminaires de chargement
peqveqt être_faites seulement si la mise en place de I'engin est
facile (da-ns le cas de l'escalade du pont de Perpigrrai, par
exemple, la chute de la valise aurait été faite si ceÀ opératiôns
avaient êté accomplies par avance).

Il est admis en outre que les opérations du dernier moment
sur le mécanisme peuvent être faites avec certitude de réus-
site par une personne en état de parfaite maîtrise de soi, mais
qu'elles présentelt de.s possibilités d'embarras ou d'oubli pour
qui serait envahi par la nervosité du moment crucial.

Tubes inceniliaires à mécartisme d'horlogcrie.
l)i,squ,es perlorants à lwl,ogerie.

- Ils présentent les mêmes inconvénients pratiques que ci-
dessus.

En c^onséquence, l'on est d'avis gue, pour lcs petits engins

-portatifs, le système_ à horlogerie soit écarté, son ômploi étànt
limité_ aux. engins de portée plus grande (d, type tronqué)
dont la mise en place comporte une préparatioir arec ïes
moyens choisis d'avance et soigneusement étudiés.

D{)C TTMEN'fS

Charbons.

Le transport est facile, l'emploi est très facile, mais il pré'
sente un inconvénient; on ne peut prévoir ou régler en aucune
façon le moment de I'explosion.

Ils sont toujours très utiles pour l'emploi spécial auquel ils
sont destinés.

Bidons incendiaires et eaplosils avac iets de liquide perforants.

Je considère que ce sont pratiquement les meilleurs, étant
donné la grande latitude du délai d'attente, uniquement confié
à l'aetion perforatrice du liquide, dont la rapidité dépend exclu-
sivement de la qualité intrinsèque du liquide lui-rnême et du
blindage à perforer.

Je note qu'on peut arriver à graducr approximativement
l'attente en-faisant une greffe dans un blindage fixe, à I'aide
d'une sorte de tube dans lequel on inl,ro«luit autant de « pas-
tilles » de celluloid qu'il en faut pour obtenir une demi-heure,
une heure et tlemie, etc... d'attente et sur lesquelles on ver§e
ensuite le liquide en temps voulu. En ce qui coneerne l'action
des bidons incendiaires, je nre reporte à la critique de la direc-
tion de I'artillerie de Nice, déjà transmise en complêment de
l'affaire Bi3.

En ce qui concerne l'action des bidons explosifs, je cro-is

qu'il est possible d'en augmenter les e{Tets en remplissant la
partie crèuse du bidon avec un liquide incendiaire, de la
benzine par exemple...

En conclusion, sauf dans les eas exceptionnels, je serais
d'avis d'employer de préférence, si possible, dans le §en§

indiqué' 
signé.' [r.a^uele srxro.

P.C.C. à l'original existant tlans lc procès Pariani.

Signé le greflier :

Illisible
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D{)C TTMEN'fS
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indiqué' 
signé.' [r.a^uele srxro.

P.C.C. à l'original existant tlans lc procès Pariani.

Signé le greflier :

Illisible
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IV

tES DEMANDES D'EXTRADITION

c.4
No 180

Traduction.

NOTE VENBÀLE

PRÉSENTÉES A L'ESPAGNE

urnrsrÈnu
DES

ÂX.X'AIITEB EXTÉRIEURE§

Le ministère des A{Taires extérieures présente ses compli-
ments à I'ambassade de France et, se rêférant à sa note verbale
No 928 du 5 tli:cernbre dernier, par laquelle était sollicitée I'ex-
tradition des ressortissants français Ludovic Guichard, Yves
Nloynier et Anrre Mourraille a I'honneur de porter à sa connais-
sance que les Serviccs cornll6t,ents, après avoir procédé à
l'examen approfondi dc cct,l,o tlcrnarrde, estiment que le cas des
trois accusés présente des caracl,ririsl,iqrros part,iculières qui
font apparaître d'une manièro (:vidcrr[o lu corrrrcxité existant
entre l'assassinat de M. Dorrnoy ct lcs lrrt,tou lrolit,iques qui se

déroulèrent en France, à l'occasion de la derrrii:rc guerre mon-
diale (t).

(l) Los Servicios compétentes... aprecian que les pe.culiaræ ci.rcunslancias
que concunen en el caso de los tres encartad,os coneaionan de ntodo eçidente
el asesinato de Mr. f)ormag o.la.s luchas politicas erpcrintentadas en Francia
coti rncliço de l.a ultima coitftagracion mundial.

86'
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Dans ces conditions, eonsidérant gue le délit à l'occasion
duquel est sollicitée I'extradition de Ludovic Guichard, Yves
Moynier et Anne Mourraille constitue un délit politique, les
dits services conformément aux prescriptions de l'article 3
de la Convention hispano-française du L5 décembre L877,
estiment qu'il n'est pas possible de donner à cette requête une
süite favorable.

Le ministre des Affaires extérieures saisit cette occasion
pour exprimer à I'ambassade de France I'assurance de sa

haute considération.

Madrid, le 17 avril 7947 .

A l'rurr.e'ssaDE Dt Fnencr
Maonro
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M. Ie commandant
charge des dossiers

DOCUMENTS 365

Laborde sont habilités pour donner dé-

et documents qui leur seront remis.

Signé; Françoig de Mnxtuox.

v
lcnrsrÈnp

DE LA GUEBR,E

DIBECIION
DI I,Â JU8rIOtr UIf,ITÂIND

No ol?? l(.c./b.J.u./cAB.

o

nÉnuar,rqut trRANçarsE

Paris, tG déeeurbre 1944.

Paris, le 16 décombro 79411.

Le ministre d,e la Guerre
Direction de la Justice militaire

à M . le général commandant la XV I I Ie Région. Bord,eaua.

Le lieutenant-colonel Beteille et le commandant Laborde
du Tribunal militaire de Paris sont chargês d'une mission de la
plus haute importance dans v-otre région..

Je vous serais donc obligê de voulôir bien leur faciliter
l'accomplissomont de lour rrrission.

Pour lo rITNTBTRE do la GuPnnP
êt par délégation

[,r DtBtcrtuB dc la Justrct xII,lr4!nE'

e 
I décePbre 1948'

M. Beteille, pré,sident ile Chambreàla Cour- d'appel,

à M. le Prolr,,reur général de la Cour d'appel de Paris'

(Ertraits du rapPort).

Monsieur le Procureur général,

Vous avez bien voulu me demander des renseignements sur

les conditions dans lesquelles j'avais ramené à Paris les 'flossiers
*l

COMMENT FT]T RETROUYE tE DOSSIER
DU C.S.A.R. APRÈS tA LIBÉRATION

mxrsrÈnu
DE LA JUSÎICE

CÀBINEI
DI' OÂRDN DE8 SOBÂTIX

Béf. CAB Z.A.

Le garile iles Sceaua, ministre ile la Justice
ù M. le Premier présid,ent et ù M. le Procureur général

près la Cour d,'appel d,e Bordeaua.

M. le colonel Ileteillo ot M. le commandant Laborde, olficiers
de Justice militaire nris à lu disposition de ma Chancellerie
par M. Ie ministre de la Guerro, sont chargôs de rcchercher
et de rapporter à Paris les piècos do l'irrforrnation relative
aux agissements du groupement dit « La Cagoule » ou « le
C.S.A.R. »

Cette procédure qui comporte un nombro considérable
de documents, a été, transportée dans la région «Ie Bordeaux au
mois de juin L940 et s'y trouve encore à I'houre actuelle. Je vous
prie de vouloir bien faciliter la mission de ces olliciers et de
Ieur faire remettre cette procédure par toute personne qui
pourrait s'en trouver dépositaire. M. le colonel Beteille et

00a
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!rL IIISI'OIRE SECRETE

de l:affaire dite du C.S.A.R. et mon rvis sur les causes possibles
de la disparition de l'acte d'accusation.

aaaa

En juin L940, la menace allemande sur Paris se précisant,
les ministères songèrent à mettre à I'abri leurs plus précieuses
archives, celles qui pouvaient notammcnt intérôsser-l'ennerni.

C'était le cas pour un grand nombre de pièces de la direc-
tion criminelle du ministère de la Justice : allaires d'espion-
nage évoquées à l'occasion de recours en grâce ou par des
correspondances de chefs de Cour, a{Taires intéressant l'Al-
sace, etc.

Il fut décidé de joindre à ce lot de dossiers les pièces de
la procédure du C.S.A.R. et c'est ainsi qu'un camion avec ce
chargement partit de Paris pour Bordeaux, à une date que je
ne saurais préciser.

a**

Après la libération, il
du C.S.A.R.

Le procès de Pétain
nouveau d'actualité.

On évoquait le rôle joué o{liciellement ou oflicieusement
par les Darnand, Alibert, Jeantet, Deloncle, et autres notables
personnalités du C.S.A.R., dans le gouvernement Pétain.

On reparlait des aubventions faites par de gros industriels
de la Cagoulo.

Le retentissant procès des crirninels do guerre fascistes
ouvert à Rome révélait des collusions étroitcs entre les diri-
geants du C.S.A.R. et des organisnl.ions tcrr'orist,cs fascistes.

Il êtait question de la Synarchie, cct,te noci[rti: sccr'ète dont
on ne savait pas grand-chose. Blle intriguait bcaucoup, on
a{firmait que Ie C.S.A.R. n'avait été qu'unr: des branches.

La thèse s'accréditait que la prise de pouvoir par Pétain
et la demande d'armistice n'avaient étô que lo résultat d'un
complot fomenté dès avant Ia guer on espôrait en trouver
des preuves dans le dossier et la révélation de la complicité
de certainr ofüciers généraux,

apparut urgent de récupérer le dossier

et de Vichy donnait à l'aflaire un re-

DOCUMENTS 367

Ces divers bruits prenaient corps dans des publications,
dans la presse, ils avaient leurs échos au Parlement, en atten-
dant que la Haute-Cour de Justicc, qui venait d'être créée,
commençât ses travaux.

tt a

A ce moment (décembro 1944), j'ét,ais mobilisé comme lieu-
tenant-colonel au Prernior'l'ributrul urilitaire de Paris. J'avais
à m'occuper plus spôoiulorrrottI rlcs nttciens ministres de Vichy.
(Ces procédures étaicrrl, pour rlur:ltlttcs jours encore de la compé-
tence do la justico urilituiro). Jo vunrris d'0tre nommé membre
de la Commission d'Instrucüion rlo lu lluuto Cour et devais être
démobilisé sous peu.

Je parus plus qualifiô à ces divor; t,il,ros pour rechercher
les dossiers du C.S.A.R. expêdiôs tlutrr ln r'(rgion de lJordeaux.

Mes fonctions militaires mo doruruiolrl,, I)nr ailleurs, plus
de facilités pour circuler à cetto (rJrotluo. (.lr: ruppr:lle que les
Allemands tenaient notammont durtr r:ul,l,o zone, toujours
l'estuaire de la Gironde).

C'est pourquoi, après ttno etttt'evur) ttvcc M. de Menthon,
alors Garde des Sceaux, qui nvtril, rlôxir'(r s'entretenir avec moi de
la question, me fut dôlivr6 lo l(i dôccrr$re L944 un ordre de
mission dont vouo vourlroz birtu l.rouver ci-joint la copie, me
donnant los pouvoirt nôconsuircs pour prendre possession des
dossiers. De uon côl,f:, lo rninistre de la Guerre me délivrait
également un ordro do rrrission m'accréditant auprès du général
commandant la t8o ltégiorr à Bordeaux.

r* *

Restait à savoir où so l,rorrvaicnt exactement les dossiers.
Je m'en enquis auprirs tlc IVl. llal,estini en 1939 directeur des
affaires criminelles, ct 'l'r':l,aud qui appartenait également à
la même direction.

Ils n'avaient pas suivi le canrion en question dans ses péri-
grinations (. . . ). Mais M. Ilatestini me dêclara tenir de lui que
le chargement avait été transporté à Lesparre, le Palais de
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Justice de Bordeaux, primitivement choisi comme lieu de dépôt,
n'ayant pas paru présenter de garanties sullisantes à l'époque.

**t

J'organisai donc mon départ à Lesparre. Je disposais de ma
voiture militaire. Le commandant Laborde, ancien substitut à
Bordeaux et mobilisé à Paris, me fut adjoint. (Je dois rendre
hommage à ce magistrat {ui, depuis, a dt abandonner se§

fonctions dans les conditions que vous savez, qu'il m'apporta
le plus entier dévouement àt que son assistance me fut pré-
cieuse grâce à sa connaissance de la région.)

J'eus également sous mes ordres quatre gendarmes, de la
caserne de Champigny, commandés par le maréchal des Logis
Van Heste, dont je ne puis que faire l'éloge. Ils prirent place
à bord d'un camion militaire qui nous suivit pendant notre
randonnée.

a*"

Partis de Paris le lundi 18 dêcembre 1944 à 8 heures, nou§
amivions à Bordeaux ce même jour à 23 heures; le voyage
avait été retardé par le mauvais temps, l'état des routes, la
destruction des ponts, une longue attente à Saint-André-de'
Cubzao, avant de pouvoir traverser la Garonne sur un bac, etc.

Dès le londemain, jo mo rendie accompagné du commandant
Labordo, tant auprès dor chefa do Cour que du commandant
do la t8e Rêgion. Celui-oi mit à ma disposition une oscorte
supplémentaire de F.I.'.I. ot mo procura toutes facilitéu au
point de vue ravitaillcrnent, csscnce, logttttttrnt des gen-
darmes, etc. Je pris contact égalctttettl rlvec le conrmandant
de la gendarmerie locale alerté par lo g{rrrérnl.

J'eus la confirmation auprès des forrct.iotrttnircs tlu parquet
général que les dossiers se trouvaient arr Trilrrrrtul de Lesparre.
(Bien qu'a{Iirmatifs ils ne parlaient que [)ar ouï-clire et- je
ne devàis trouver ni au cours de ma rrrissitln, rri Jrar la suite,
personne pour me dire qu'il avait lui-même assurô le transfert
et la mise en sécurité des dossiers.)

DOCUMENI'S 369

Nous partîmes pour Lespame ce rnême jour (19 dêcembre)
au début de l'après-midi, suivis du camion des gendarmes et
d'un camion de F.F.I. Le temps s'était mis au beau, le secteur
était très calme et rien n'indiquait la proximité des Allemands.

Le tribunal êtait intact.
Mon premier contact avoc lo magistrat et Ie grelfier {ut

décevani. Ils m'a{firmèrent avec toute leur assurance méridio-
nale qu'il rr'y avait janrais cu do dépôt de dossiers-quelconque§
au tribunal de Lesparre, que dans cette hypothèse, ils en eussent
été avisés, qu'il n'y avait certainement une erreur, que toutes
les recherches étaient vouées à l'insuccès.

Sans tenir compte de leurs protestations, je donnais l'ordre
à mes gendarmes et F.F.I. d'effectuer de minutieuses vérifica-
tions. C'est en vain que le gre{Ie, le local où étaient entreposées
les pièces à conviction, tous les bureaux - furent- fouillés, le
jardin, les caves n'échappèrent pas à nos investigations.

Tout fut exploré mais sans succès.
Je commençais à désespérer de la réussite de mon expédition.

La nuit tombait, tandis que les gendarmes et les jeunes F.F.I.
mis en gaietê par le piquant de I'aventure continuaient à
sonder les rnurs, à fairo des fouilles à la cave et à bousculer
les dossiers du greffo. Ces recherches devenaient bruyamment
spectaculairog. Ellor avaiottl, uttiré des curieux devant le palais.
L'un d'eux, colllnt du «:onttrtandant Laborde, signala que la
concierge du tribunul à l'6poque était toujours à Lesparre et
poumait peut-êtro fournir des renseignements utiles.

Je l'envoyai cherchor.
Spontanément, cel,l,o fotnrne me déclara qu'effectivement

une nuit de juin 1940, «lcs inconnus étaient venus avec un
camion lourdement charg{:, ils étaient munis d'un ordre du
ministre de la Justice qu'ils lui avaient représenté. Ils avaient
dêchargé les dossiers et après une rapide inspection des lieux,
avaient entreposé les dits dossiers dane les cabinets du tri-
bunal (sic) disposé une cl«rison en planches afin de les dissi-
muler à la vue et disparu dans la nuit même, après lui avoir
recommandé la plus grande discrétion.

Elle ajouta que, pendant la guerre, des Allemands étaient
veuus s'enquérir de dossiers, mais qu'elle leur avait répondu
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Justice de Bordeaux, primitivement choisi comme lieu de dépôt,
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**t
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a*"
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avaient entreposé les dits dossiers dane les cabinets du tri-
bunal (sic) disposé une cl«rison en planches afin de les dissi-
muler à la vue et disparu dans la nuit même, après lui avoir
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veuus s'enquérir de dossiers, mais qu'elle leur avait répondu
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tout ignorer de la question, Ils n'rivaicnt pas insisté.
Nous fûmes dans le local indiqué. Nous avions exploré le

coin comme les autres pièces de l'immeuble. Il était parti-
culièrement obscur, d'une malpropreté sordide et encombré
d'objets hêtêroclites : balais, pelles, outils de jardinage, etc.

n existait bien une cloison en planches. Elle avait pris
la teinte sale et grise des murs et rien ne signalait à I'attention
la présence d'un dépôt d'archives.

Quelques coups de pioche du maréchal des Logis Van Heste
firent voler en éclats la cloison et la pile de dossiers s'abattit
à nos pieds.

Je dois rendre hommage aux organisateurs demeurês en
définitive inconnus de ce dépôt. Ils avaient réussi un chef-
d'æuvre de camouflage et d'habileté dans des conditions
de discrétion absolues.

Je reeonnus sans peine ma procédure de 1939 I à l'exception
de quelques pièces désagrégêes par l'humidité et la moisissure,
I'ensemble paraissait intact et complet. Les pièces de la direc-
tion criminelle y étaient aussi.

Je fis charger le tout dans le camion des gendarmes.
Nous rentrâmes à Bordeaux dans la nuit. Après avoir re-

mercié les F.F.I. de la contribution dêvouée qu'ils m'avaient
apportée, je fis contluire le camion à la gendarmerie I d'accord
avec le commandant de gendarmerie de Bordeaux, je donnai
des ordres pour que la garde du camion fût assurée toute la nuit
par ses hommes pour pcrmettre à mes gendarmes de se reposer.

a* a

Le lendemain (20 décembre), dans Ia snlle des conférence§
de la gendarmerie, obligeamment mise à rrtu disposition, je fis
avec l'aide du.maréchal des Logis Van Fleste et de ses hommes
un tri parmi les dossiers qui avaient étê rapidement entassês
pêle-mêle dans Ie véhicule, faisant ranger en tas distincts les
archives de la Chaneellerie et les dossiers du C.S.A.R. Ils furent
empaquetés dans le eamion séparêment afin d'éviter toute
confusion entre les destinations au moment du déchargement.

Avec le commandant Laborde, nous prîmes congé des chefs de

DOCUMENTS glI

la Cour de Bordeaux et du général commandant la Région qui
nous avait donné son assistance si utilement. Il est certain que

notre qualitê d'ofliciers avait contribué à faciliter I'accomplis'
sement de notre mission.

*tt

Le retour fut di{ficile. Je joins en annexe le rapport du
maréchal des Logis Van Fleste qui énumère les incidents qui le
marquèrent.

Je'puis afiïrmer que le camion chargé des dossiers fut tiours
sérieüsement gardê de nuit comme de jour jusqu'au 26 dé-
cembre, date à laquelle je fis remise à M. Patin, directeur des

Affaires criminelles des archives de son administration et ce

même jour le dossier du C.S.A.R. fut déposé à Ia Haute-Cour au
Palais Bourbon.

Dans les semaines qui suivirent, M. Paray, mon grelfier et
fidèle eollaborateur de quatorze ans, s'occupa à refaire les che-
mises des dossiers qui tombaient en morceaux'

La procédure du C.S.A.R., outre la portée générale gue
j'indiq',qis plus haut, présentait de I'intérêt pour I'information
âe c"rtainei instructions de la I'laute-Cour. C'était Ie cas de

I'affaire Alibcrt rlI do I'allaire l)arnand.
Mes collègucs Mitlott et Gibert, chargés de ces procédures,

me demandèrenù colttlltunication de certaines pièces que je leur
remis et reclassai errsuite au dossier après copie.

Une séance de la Cotnrnission d'instruction de la Haute-Cour
fut réservée à un exposé d'ensemble de I'aflaire du C.S.A.R.
que je fis, ne dissimulant pas dans mes eonclusions gr',J Te
paraissait impossible pour des raisons de fait comme de droit,
de joindre cette affaire à l'allaire Pétain.

Au début de L945, démobilisé, j'étais. chargé de la partie
centrale des procédures suivies par la l-laute Cour, c'est-à-dire
de l'affaire Pétain, des dossiers des présidents et vice-prêsidents
du Conseil de Vichy : Laval, Chautemps, Flandin, des secré-
taires d'État à la présidence du Conseil : De Brinon, Benoist'
Méchin, etc.

Illon temps était très pris et je n'avais pas la possibilité
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de procéder aux recherches complémentaires et aux mises au
point nécessaires pour actualiser en quelque sorte la procédure
du C.S.A.R.

Je n'avais plus qualité pour conserver ce dossier, n'étant
d'ailleurs plus j,rg" d'instruction à la Seine. C'était aussi
l'avis du Parquet général de la -Haute Cour qui I'exprima à
M. le Garde des Sceaux.

En attendant qu'une décision fût prise, je fis procéder.
à des recherches qui me paraissaient d'une particulière urgence
C'était la vérification des relations entre les dirigeants du
C.S.A.R. et les services secrets italiens qui avaient été révéIêes
par la procédure de Rome.

Je pris l'initiative d'établir commission rogatoire à cet
efret, dans le cadre de l'a{Taire Pétain.

Je me mis en rapport avec la direction de la Sûrreté nationale
qui délégua un commissaire de police en Italie pour son exécu-
tion. J'insistai auprès du ministère des Aflaires étrangères
pour gue toutes facilités lui fussent accordées et les crêdite
nécessaires alloués à cet effet.

VI

tES ARMES SPÉüAI,ES
DE L'ALLEMAGNE HITIÉRIENNE

LETTRE DE M. \A/ERNHER VON BRAUI§
A L'AUTEUR

(écrite directement en français)

Lo 4 nrai 1962,
Monsieur J. R. Tournouu,

Paris.

Monsieur,

Par la prôscnto, j'ai I'honneur d'accuser réception de votre
Iettre du 26 mars 1962 ainsi que du questionnaire concernant
les armes spêciales allernandes que vous m'avez soumis.

En ce qui concerne l'eflicacité et le potentiel des armes spé-
ciales allemandes, les opinions en Allemagne et aux autres pays
furent et sont encore très partagêes.

Mon avis personnel était toujours que, pendant Ia deuxième
guerre mondiale, les fusées de longue portée - à part de leur
importance continuante pour le vol spatial - étaient eapéri-
mentales et imparfaites et devaient être comparées aux avions
bombardiers pendant la première guerue mondiale. Nêanmoins,
elles possédaient un potentiel militaire spectaculaire. L,e fait
gu'à 1résent, toutes les grandes nations du monde les utilisent;

ûltt
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da3s. leur programme d'armement me semble à vérifier cette
oprnron.

J'espère bien que ces informations vous soient utiles et vous
prie d'agrêer, Monsieur, I'expression de mes meilleurs senti-
ments. 'Wernher von Bnlux.

P.O. BOX 6822,
HUNTSVIf,LE, ALABAMA.

a

RÉPONSE DU CÉNÉnA,I ALLBMAND X...
A L'AUTEUR

Je pense que la deuxième thèse (t) est juste et que les armes
spéciales allemandes auraient certainement prolongé la guerre
sans en finalement renverser l'issue finale. D'après t.otrt ce que
nous savons aujourd'hui, la volonté des puissances occidentales
tl'abattre avant tout et avec tous les moyens le régime hitlê-

(1) i\ cet, o{Iicier général de la Wehrmacht, placé, pendant Ia guerre,
à un posto important, très proche de Hitler, I'auteur avait adressé Ie
questionnairo suivant :

1o A Vichy, des rnilristros ont continué do baser, durant les dernières
phases du conflit rrrorrrlinl, lour politique franco-allemande sur I'espoir
que les armes spécialos rlo lt Wohrmncht impoeornient une paix do compro-
mis avec I'Ouest, contro I'Ilet.

2c Au Comité d'Alger, puis nu lforrvornorrrolrt Jrrovisoiro do Gaulle,
des ministres ont pensé quo les &rmoE rpôcinkrr nllotntttrdog pouvaient,
sinon renverser le cours des événernont§, dtr rnoinn prolorr;;cr la guerre,
par leur apparition, de plusieurs années.

Les opinions émises sur les armes spécialos ullenrnndes uboutissent
à des conclusions très différentes : pour les uns, il s'on est frrllrr de qrrelques
mois que l'intervention de ces armes fût capitalo; po\:r les autres, les

savants et techniciens allemands restaient loin de compto au I mai 1945.

- Quelle est la thèse qui correspond à la vérité?

- Quelles étaient les armes dorrt I'étude ou la fabrication étaient
los plus avancéos?
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rien était telle qu'elle primait l'idée d'une paix de compromis
&vec l'Allemagne.

Il y avait tiois sortes de soi-disant armes secrètes :

to l\ous avions développé des sous-marins à très grande
vitesse, à très grand rayon d'action et qui étaient capables de
rester très longtemps sous l'eau sans appareil (Schnorchel).
Très peu d'unités de ces sous-marins ont été mises en service
vers Ià fin de la guerre, mais il me paraît très douteux que l'état
de l'industrie allemande au printemps 1945 aurait permis la
fabrication d'un plus grand nombre. Personnellement je ne le
crois pas ;

2o Nous avions à la fin de la guerre les premiers avions à
réaction dont un petit nombre avait pu être mis en service. Il
n'y a aucun doute que ces avions étaient supérieurs à ceux des
Occidentaux, mais il me paraît également très très improbable
que Ia fabrication en masse aurait êté possible;- 

30 tes savants allemands prêparaient la fabrication d'une
bombe atomique. Il a été dit que la mise en service de cette
bombe aurait pu être possible dès l'automne 1945. Moi, person-
nellement, j'en doute, vu les dommages causés par les faits de
guerre aux installations scientifiques chargées de ce projet.
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tES ÉTN,PNS DE tA NÉGOCIATION

77 mars 1960. - Contact de trois chefs F.L.N. avec un€ per.
sonnalitê musulmane d'Algêrie, dans la région de Médêâ.

79 au 22 rnars 1960. * Cotte personnalitê se rend à Paris et
met au courant M. Michelet, garde des Sceaux. Elle rentre
en- Algérie avec I'accord du Gouvernement pour donner
euite aux propositions présentées par les chefs F.L.N. de
rencontrer des représentants du Gouvernement.

28 mars 1960. I ^si ;;'; ib6b'. I Enmetiens

u'r îrl 1i6r!,, f r"unoÏ::TT;,Y,t1lila","tir.

9 iuin 1960. 
- Y.""t Paris (for8t de llamhouiller).

Si Salah - Moharnrncd - Lakhdar 
-

(avec M. Tricot et lc colonel Mathon).
10 iuin 1960. - 22 heures. Élysée.

Entretien : Général de Gaulle - Tricot - Mathon
Si Salah - Mohammed - Lakhdar

ll_ju-in 1960. - Retour en Algérie. Mêmes conditions qu,à
l'aller.

1.4 iuin 7960. 
- Discours du général de Gaulle.
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18 iuin 1960. - Dernier entretien
Tricot - Mathon - Jacquin

Si Salah - Lakhdar.
Le colonel Jacquin est présent du fait que le voyage de Si

Salah vers la Kabylie est à organiser sur le terrain.
21 iuin 1960. - Si Salah et Halim partent comme prévu vers

la Kabylie, aidés par le colonel Jacquin (transport).
25 iuin 1960. - Démamage des entretiens de Melun.

Fin iuin 1960. - Revirement de Mohammed. Arrestation et
exécution de Lakhdar.

Eté 1960. - Arrestation et exécution d'Abdellatif.
Septembre 1960. - Retour en Wi[aya IV de Si Salah et Halim.

Halim est arrêté et exécuté.
Si Salah est « gardé à vue ».

Fin mai 1961. - Procès général Challe - général Zeller. Huis
clos décidé pour l'êvocation de l'affaire Si Salah. Puis déci-
sion de « silence ».

20 iuillet 1961. - Si Salah est tuê au cours d'un engagement
avec un détachement du 22e bataillon de chasseurs alpins,
dans le Djurdjura, aux environs de Bouira (Kabylie).

Nuit 718 août 1961. --- Mohammed est tué dans les faubourgs
de Blida, au cours d'un coup de main monté sur renreigne-
ment par des éléments du 

-« lIe Choc ». (FélicitationJ de
M. Debré.)
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