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TROISIEME PARTIE

1919-1936:

'' NOUVEL AGE D'OR ?''

Au lendemain de la guerre s'ouvre une periode qui dans I'esprit de presque tous les témoins,

conespond aujourd'hui à un véritable âge d'or. Il nous faut, à I'occasion de I'enquête orale, méditer

sur cette conscience collective qui gomme les crises et les difficultés et mythifie le passé assez pro-

che. [-a mémoire est-elle I'histoire? Parmi tous ceux que nous avons entendus, la tentation aété gran-

de de juger les années d'enu.e deux guerres en regard du présent et de porter sur l'époque révolue les

yeux nostalgiques propres aux régions abandonnées. Ajouté à un sentiment bien humain de grandir

le temps de sa propre jeunesse, d'une jeunesse mise au contact des réalités de bonne heure, cet état

d'esprit ne facilite pas toujours I'approche de la réalité des faits, même locaux. En effet, I'enquêteur

réveille dans les têtes des épisodes qui ne rythment pas toujours la mémoire des gens ordinaires. Au

contraire, puisque I'histoire qui a tendance à valoriser , à décortiquer les ruPtures, les disfonctionne-

ments ne metsouventledoigtque surles épreuves etplus rarementsurlequotidien, faitaussi dejoies

simples, de fraternités, qu'aucunearchive ne retient. C'estce qui distingue les réponses des notables,

des militants, des acteurs de la vie collective, de celles des simples employés et ouvriers pourqui le

passé est avant tout très personnel. Du moins c'est sur des souvenirs personnels, comme les fêtes ou

les rencontres sportives,qu'ils sontles plus volubiles, etsurles questions générales qu'ils ontperdu le

plus de repères. A I'exception des moments où se renconEent les deux phénomènes, lorsque I'histoi-

re, c'est-à-dire les crises surûout, croise leur propre destin. I-à tout se conjugue pour donner à leur té-

moignage le plus d'emphase. C'est ainsi que les lendemains de guerre, la crise des années trente, le

Front Populaire, sont restés bien vivants dans tous les esprits. Mais ces souvenirs demeurent plus ter-

re à tene chez les humbles que chez ceux qui ont le sentiment d'avoir joué un rôle.

Danscesdeuxcas,les souvenirsn'obéissentpasauxmêmesÈgles.I-espremiersparlentdes

petites choses, s'excusant de n'avoir rien à dire, tant il j ugent sévèrement la banalité de leur passé. Et

ce n'est que lorsque I'enquêteur aborde les ruptures que la mémoire renoue avec les évènements. A

I'inverse, les autres répondent de façon automatique, conscients de leur rôle de témoins, de la mis-

sion de sauvegarde de I'histoire, des dangers de I'oubli. Et ils en oublient souvent de rapporter les pe-

tits riens qui ont aussi fait leur vie.
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Sans négligeraucundeces divers propos, sans oubliercequ'ils représententdans lamiseen

placede lamémoirelocale, nous ne devons pas perdre de vue que tous témoignentde lacatégorie de

population la plus stable au long de cette période. L-a plus stable parce qu'elle a traversé toute la pe-

riode sur place et qu'elle est encore Jarnysienne à I'heure actuelle, à quelques exceptions près. A I'in-

verse, les victimes des ûemps de crise, ceux dont nous pouvons repérer occasionnellement les noms

dans les divers registres, ceux-là qui sont partis quand I'activité se réduisait et qui n'ontjamais refait

le chemin d'avant guerTe ou d'avant crise, ceuxlà nous ne les entendrons pas.
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- Le coeur bat à nouveau, I'aide aux Égions libérées'

C'estfini,les derniers Allemands viennentde quitterle secteur,le 15 etle 16novembre. [-es

villages autourde Jarny, sontlibres ! Certains se souviennentde ce premiermomeît: <<Les mobilisés

sont revenus progressivernent, mais assezvite. Certains militatres allnient d'abord retrouver leur

famille évacuée dansle Midi...Le premierFrançais àentrer en 19l8c'étaitM.Quantin,le directeur

de la mine, mais les soldats sont arrivés après les Américains. ,rr

I-avie vapeu àpeureprendre son cours mais àla fin de I'année 1919, ce retouràlanormale

était encore loin d'être réalisé. [-es premiers jours de liberté ne sont pas encore près de Ûout effacer.

pendantplusieurs mois,latransition ne serapas facile àmaltriser, entre laliquidation des séquelles

de la guerre et I'arrivée des nouvelles populations ouvrières. Reconnaissons aux édiles le mérite

d,avoir su, pendant une année au moins, assurer I'ordre et le ravitaillement de la cité . Car il faut avoir

en tête les difficultés de I'heure: les retours, les absences, la désorganisation administrative et écono-

mique et surtout le manque de tout'

Le ravitaillement

Læ ravitailement pose immédiatement la queston la plus difficile pour les autorités loca-

les ! Et il le restera encore plusieurs mois durant! L'acheminement des produits de première nécessité

estencore totalementdépendantd'une situationéconomique locale peubrillante,mais aussi dela si-

tuation nationale. Surtout, cet approvisionnement demeure longtemps tributaire du réseau de trans-

portpartiellementendomma Eé.u...Le ræitaillementaduréiusqu'en 1919, enianvierlavie red'eve'

nait presque nortnale mais onma nqtnit d'épicerie. . . >2 Ce n'est pas une surprise de remarquer qu'au

momentoùleshabitants,mobilisésouévacués,retrouventleursfoyers,l'approvisionnementdespo-

pulations constitue la préoccupation primordiale des élus ! Dès les premières semaines de paix retro-

uvée, le ton est donné par cette détiHration ' ...Considérant qu'il nc reste plus aucune vache laitière

sur le tenitoire de la corarutne, que, depuis longtemps déià,14 popularton est pivée de lait,le

conseilmanicipatprie I'administration supérieure devouloir luifaire délivreruncvingtaine deva-

chcs laitières aux cultivateurs de la commune de façon Etc les malades, les enfants et les vieillards

l- MelleLJamy.
2-id
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puissent être ravitaillés enlnit... rr3 Etpendantplusd'une année,les délibérations serontconsacrées à

ce sujet.

C'estqueleretouràlalibenénerèglepastout. Etonpeutfacilementimagineràquelpointla

vie a pu être pénible en ces premiers jours d'après guelre.

C'estqueles premiers mois se situenten plein hiver-..etque

I'on manque non seulement de nourriture maig aussi de

chauffage, de vines pour les fenêtres brisées, de vête-

ments, de couvertures et même d'eau potable...Ce sont

donc ànouveau des questions " dTntendance" qui vontac-

caparer les responsables de la vie communale pendant plu-

sieurs semaines. D'autant plus qu'à Jamy que les retours

vont être massifs, si I'on en croit les services de la statisti-

que. En janvier L919, la population est estimée à environ

700 habiants pour Jarny, à 360 pour Conflans, 324 pour

I-abry et54 habitants pour Giraumont Ces chiffres, don-

nés par les services du ravitaillement, difficiles à recouper

par d'autres sotucÆs, permettent de mesurer I'importance

de I'exode des populations dans chacune des communes

. =-',
€À;

respectives. Voici ci-contre la population des communes

ducanton, établie parles services cités.4Nous remarquons

que Jarny est une des communes qui s'est le plus vidée,

avec Puxe, mais chacune pour des raisons différentes; Jar-

ny nous I'avons dit a perdu sa population cheminote et

étrangère... Puxe, elle, est en 1914 et 1915 sous le feu des

combats en Woëwe. Les pourcentages variables d'une

cornmune à I'autre, sont difficiles à interpréter à une telle échelle, faute d'indications précises.

Iæ retour des réfugiés et des soldats s'effectue progressivement. Pour ces derniers, la démo-

bilisationne s'estpasfaiteen bloc etmassivemenl I-es soldats, sontrenvoyés classes parclasses et

en habits civils.Spour eux, on I'imagine aisément, le premier souci est le retour à la vie norrnale, la re-

prisedeleurtavail,lorsquecelaestpossible.Il faut" surtoutpourlesouwiers, attendrelarepriseéco-

nomique...Pourlesréfugiés sans emplois sepose aussilaquestiondesressources ;aussilEtatva-t-il

mettreenplace une commissioninterministérielledes régions libéréesdèsle28 décembre 1918. El-

3- Cotrscil muoicipal de Jamy du 24 décembre 1918.
4- Fo,prtation ctas-see par o,tc croissant de la port des effcctifs dénmrbrés e,n janvier 1919 - A M&\{ 8R 205.

S-.Oiareaue .e-e at n Aca*rc IgIB,nanéro 15,163.Teruædestrottpes.Efeaàesnpo-rter: sans écla ngeàlewaorPs:unaas_'
q*, 

"i ""i"t*Z 
dc flûEIle , dcux paires de cluussettes, tarc crovate, uru ttowseJûr cache-ræz ou passe-moilagn4, unc paÛrc de

gants,uncpairedcbrodcquinsdciepos,dcuxéuis-masettes,unquart,unbidonde I ou7lites,dewclvmises,dcuxcalcçons,uræ

i"ireacOiaeAgme pircdcbrodiqurùtsdcnarctæ,unchandsil.'PonrêtteéchangésauDéP6tavec-&s$eæcivilt: capote'va'
'reuse, 

bonnet dc policà, pantalon culùne . Ils recewont en échorge les efreæ civils ci4cssotrs : (Jn podcssw nurron ou blcufottcé,

utg veste motroi blcu jorce ou rnire, utu ctrsquettc nanon blcufuttcé ou ttoire, wt pantalon culoae matron ou bbuforcé' utu

paire dc bandcs-molletières ou urc paire de ianùières... >
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le est chargée d'aider le retour des évacués dans leur commune d'origine et de permettre à chacun de

retrouver rapidement un rythme de vie plus normal. Nous allons la rencontrer plusieurs fois au cours

des premiers mois d'après guerre.

Pour nourrir la population , il ne restait à Jarny que 3 boulangers au début de 1919. Ils ont pu

assez tôt compter sur les farines des moulins d'Hatrize, si I'on en croit le maire de cette commune qui

déclarait en décembre 1918 au sou s-préfe*< Monsieur Ie sous préfet. . .Enréponse àvotre demande

je rtens àvous informer que le moulin de M. Beaucard est en état de marche et qu'il peut produire

150 quintaw de farine par iour. u6

Il faut, attendre I'année 1920 pourque le conseil municipal estime la situation suffisamment

saine pour cesser d'en appeler aux services extérieurs du ravitaillement, entre temps il lui a fallu assu-

rerlafournituredupain. C'estlui qui enfixeleprixà60centimesleKgenjanvier 1919etetquienor-

ganise ladistributi on: <<Apartir du I fevrier I919,le pain seradistribué auxhabitants par M.Wey-

richtoutes les aprèsmidis,le dimanche excepté. Chnquefamille seramunie d'unlivret sur lequelle

fournisseurindiqueralaquantitédepainfournieetladate...nTDanssadélibérationdemars 1919,

le conseil décide la délivrance gratuite du pain aux réfugiés de retour ainsi qu'aux habitants les plus

démunis ( en application de la circulaire du préfet concernant I'insuffisance des secours temporaires

accordés aux habitants dénués de ressources ou aux réfugiés réintégrés ; <<...Ces personnes pour-

rontrecevoir gratuitementlepainensupplémentdes allocations... >). Mais, fautederessources suf-

fisantes, le conseil municipal déclare à plusieurs reprises qu'il a bien du mal à assurer <<Ia subsistan-

ce de ses administrés qui reviennent en grand nombre >. En mai 1919, le conseil municipal décide

même que les boulangers de Jarny ne fourniront plus le pain aux communes voisines".devant <la

dfficulté qu'il éprouve lui même à subvenir aux propres besoins des Jarnysiens .>>

Pour soulager les communes, parûout en nFrance libérée> c'est à dire pour les anciens dé-

partements sous tutelle allemande pendant plus de quatre ans), le gouvernement met en place un ré-

seaudecomitésappetés à<supemiserladélivrancedesmarclnndisesdepremièrenécessité.>Pour

cela il faut, dans un premier temps établir des centres locaux, répondant à certains critères. Uadmi-

nistration va rechercher ainsi des villes susceptibles de constituer des n centresn dans les régions dé-

vastées;ceux-cidevrontposséderczne gareoudesrneudsdecorwnunicationsusceprtblesdefaci-

liter wlarge rayowlcment .> Jarny , choisie pour sa position et ses infrastructures fenoviaires, pour-

ra donc approvisionner les commerçants de la ville grâce aux comités de ravitaillement mis en place

sous I'autoritéduministredes régions libérées, M. Albertlæbrun. Eneffetdeuxcomités locauxdes

régions li6rées se sont installés dans le secteur de Jarny, I'un à Marsla-Tour et l'autre à Conflans re-

groupant les communes suivantes: Abbeville, Allamont, Batllly, Bechamp, Boinville, Boncourt,

Brainville, Butgneville, Buzy, Conflans, Doncourt, Friauville, Genaville, Giraumont, Gussainville,

Herville, Ha6ize, Jamy, Jeandelize, Jouaville, l,abry,lanhères, Moineville, Mouaville, Moulotte,

Olley, Ozerailles, Parfondrupt, Puxe, StAiL, StJean-lès-B*y, Rouvres,Thumereville, Valleroy,

G Læ maire d'Hatrizc M. truis OBFr I r AlJXle26lL2/18. A M&M 6M 672..
7- Conseil municipal de Jamy janvier 1919.
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Villers -sous-Pareid. L,e détégué étaitM. Collier.s

Dans ce cadre, le préfet peut alors répartir les marchandises collectées et ventilées par les

délégations contrôlées parle ministère chargé des régions llbérées:<<Monsieur le Ministre offre de

mettre à ma disposition les denrées suivantes aux prix ci-après, à In condition que les prix de vente

au détail ne dépasseront cewc ci-dessous indiqués :e

Produits

Riz
flaricots exotques
Leirtilles
Fevettes
Huile
Figues
Raisins secs
Pâtes alimentaires
Saindoux
l-ard
Epaule salée
Jambon salé
Poitrine salée

Prix de cession Prix de vente par les détaillants

Etc 0

d'un quintal
85,00F
102,00F
90,00F
60,00F
4n,ooF
200,00F
265,00F
130,00F
360,00F
335,00F
380,00F
410,00F
410,00F

d'un kilo
1,10F
130F
LzOF
0,85F
5,60F
2,fiF
3,80F
1,70F
4,90F
4,65F
5,00F
5,60F
5.70F

Bien évidemment cette répartition ne pouvait être que dirigisæ et I'instauration de cartes

d'alimentation individuelles permit de mieux surveiller l'équitable redistribution des denrées al-

louées àla commune. I-p système de distribution s'appuie sur le dispositif mis en place quelques se-

maines avant la libération pax circulaire ministérielle. Celui-ci précise 10 qu' ... .. à dater du ler no-

vembre l9I S les rations journalières de paindes dffirentes catégories de consommnteurs pourvus

de la carte individuelle d'alimentation sont fixées aux taux suivants :

1) erfants âgés dc moins de 3 ans : l0O g par iour
2) enfants âgés de 3 à 13 ans : 300 g par iour
3) càruomtnâteurs de 13 à70 ans neià tivrant pas à des travauxdcforce : 300 g pariour, se li-

vrarû à des travaux : 500 g Pariour
4) cultivateur a p"iti, at t t ans se livrant professiannellemenr d'urc façon continue à la cul-

ture dBs terres : 600 g Par iour
5)...âgés de plus dc 70 ans : 3@ g par iour
Art.Ii - Les;us secrétaired'étatauravitaillentcntestclnrgé dc I'exécwiond.uprêsentarrêté.>

C,estàlanouvelle municipalité, soutenue parles fonctionnaires dudépartementetparl'ar-

mée que revient tout le mérite d'avoir pu remettre en marçhe la vie de la communauté, malgré les dif-

ficultés du moment.

Pourcelaellepeutaussi compter,enplusdesaides nationales, surl'actiond'organismes Pri-

vés que nous avons évoqués précédemment. En effet à côté de I'aide officielle, des organisations à

caractère charitable, quelques individus fortunés, quelques entrepreneurs vont prendre Part à I'ap

provisionnementdelacommune. C'estlecasduComptoircommercialduNord,installé 123, ruedu

Faubourg poissonnière à Paris, qui rayonne à partir d' un centre installé à Arras, et d'un autre à St Mi-

& C-qnitédesrégionslibérês. A M&M8R 237. ComitédeMarslaTouc Avillers, Bruville, Chambley, DoncourtauxTempliers',

Dampvitoux,HànonvillesouslesCotes,Hannonville.Suzemont Hagérrille,J-onville,Labeuville,l-atourenllVoëvre'Thillot'Mars
[-arour, puieux, StMarcel- iiJulien Sponville Ville/Yron, Woel, VilleenWoëvre,TronvilleXonville..déléguéM.Collier. (Co

mité des régions libérées. A M&M8R 237.)
9- AM&M lM604.
lG Circulaire ministérietle sur les égiors libérées. Paris le 10 octobre 1918, signé Victor HORET- A M&M 8R æ7'
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hiel dans la Meuse. St Mihiel est loin des zones lorraines liberees et le comité propose Jarny comme

centre local : << Nancyle 18 septembre I919 - Monsieur le Ministre des régions libérées, enréponse à

votre dépêche du 13 septembre I9l9 relative à La création de nouveaux centres de ravitaillement

dans les régions libérées, envue d'yfaciliter La reprise de lavie économique et nous demandant de

vous désigner une localité où Ie comptoir commercial du Nord pourrait organiser un centre, i'ai

l,hanneurdevousfaitè connaître qu'ilconviendraitde choisircomme centrelaville de Conflnns en

Jarnisy.>, 11 Certains habitants se souviennent bien de cetûe aide venue duNord; <<...Le cornité d'ali'

mentation,vennit deLille je crois, enfinduNord...Jj travaillais encore aprèslagueffe, cariladu-

ré jusqu' en I9l9; lorsque les jeunes gens qui n'avaient pas fait de service ont été mobilisés après

guerre, iI afallu les remplacer dans ces comités.. .,,12

[æ conseil municipal intervient également pour faciliter I'arrivée des aides, et remédier à la

paralysiedes transports.Il demandedans plusieursdéliMrations laremiseenétatrapidedes voiesde

chemin de fer. Uacheminement des vivres et matériaux, en dépend ! En particulier la circulation des

trains sur le tronçon Verdun-Etain-Conflans lui semble quelque peu délaissée par la Compagnie de

l,Est Il a fallu, par exemple, attendre sa remise en état pour que la Croix Rouge américaine, d'abord

installée à Verdun, demande à venir s'établir à Jarny en mai 1919. IÆ conseil municipal précise en

juin qu'il <. . .autorise Ia construction d'une baraque en planches sur Ie terrain communal bordant

Ies écoles. Cette baraque devant semir à loger les dffirents objets offerts à la contrée par la Croix

Rouge américaine de Verdun dont le siège est transféré à Jarny . > 13 Avant cela, il n'était pas facile

de recevoir les dons de la Croix Rouge américaine qui entendait poursuivre auprès des civils le tra-

vail mené pendantla guerreauprès des soldats. Toutefois, avantdeconstruire sondépôtde Jarny,il a

fallu que la Croix Rouge américaine, parfois confondue dans I'esprit de nos témoins avec le Comité

d'alimentation du Nord de la France, remette au conseil municipal une déclaration rappelant les ob-

jectifs généraux de cette association. 14 Nous ajouterons que la Croix Rouge, selon un ancien prin-

cipe, était plutôt favorable au paiement symbolique des objets et nourritures distribués...refusant

ainsi d'être simplement considérée comme un organisme charitable. Elle va jouer auprès des habi-

tants un rôle difficile à mesurer quantitativement, mais qui est resté assez fortement ancré dans les

mémoires. Beaucoup ne faisaient que rarement la différence entre les divers organismes et attri-

buaientdefaitàlaCroixRougeetauxAméricainsplusquTlneconvenait,commependantlaguene.

D'autres initiatives privées viendronL sous formes de dons; on relève ainsi I'exemple de

MmeSæphensend'Indianapolis,qui envoieauxenfantsdelacommune l0colisavecduchocolat,en

11- AM&IU IM604.
12- MelleLJarny.
11 C-onseil municipal de Jamy du 5 juin 1919.
L4 <Reweigæmeits surl'org'anisationdzlaCroixRouge anêrtcaine.: Djrecteurs : J-Perkins Maior US Hautcommissairepour

I'Europe,W-.patnnMajordeiaCrobRouge: atmécIIS, Honer Foullccs,CroixRouge:Sairesciviles,SiègeàParis :4Placedela

Concârdc.Servtces dci agaires civilcs chàtgêdclaréputitiondes secowsauxpopulations des pays alliés....Cene sæiété aunca-

ractère pwement philanthropique et a pour ktt dc secourir les p<
ciétéprivéefonaiorutant d'qrès une charte Etilui a été oaroyét
dé s i g rc b C r o ix Ro u ge cuwtæ dcvant fo umir à It ar mé e en t e mp s,
vers services ; elb lui dottttz Ic droit exclusif de répartir le produit
Etats Unis...-Lc, départemca dcs afaires civiles est civil-'lz dép
mars l9l&A M&M ER 19E )
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souvenir de son fils aviateur tué à Jarny (?) pendant la guene.

Mais les aides viendront aussi de la part des indusriels eux-mêmes qui doivent s'assurer le

concours de nouveaux employés pour redémarrer la production après remise en état des installations

minières. On apprend ainsi que la coopérative des mines de Jarny s'est s'adressée directement à la co-

opérativedes stocks américains d'Is-sur-Tille, enCôted'Or,pourobtenirdelanourriture etdes vête-

ments. poursapart,laCompagnieSchneidervas'adresser,elle, aucomitéderavitaillementdéjàcité'

pour s'approvisionner et fournir à son personnel une nourriture quotidienne ! Voici, à ce sujet, le tex-

te d'une demande pressante formulée auprès des autorités militaires, encore chargées à la mi-aott

1919 de toute I'intendance pour le secteur:<<Iz 19 août I9l9 , Droitawnont- Schneider et Cie.. - à

Monsieurle sou-intendantmilitaire àVerdunMeuse, Monsieur,I*s circonstances nous ontobligés

àassurerdepuis l,armistice etnous obligentencore maintennntàassurerlamajeure partie duravi-

taillement du personnel occupé à la remise en état de nos mines et des familles rentrées à Droitau-

mont soitautotal245 personnesdont 133 ouvriers, emplnyés etmonteurs.Enparrtculiernous som-

mes obligés d,assurer directement et nous-mêmes le nourriture de 60 ouvriers, monteurs et em-

ployés parce qu'ils ntont pas encore pu se réinstaller ou parce qu'ils ne sont mis à notre disposition

que temporairement. Nous avons de graves dfficultés, surtout depuis quelque temps à nous ravi-

tailler envin, café, viandefraîchc etviandefrigorifiée. En conséEtence, nous vous prions de bien

vouloir nous autoriser à percevoir à I'annexe de Conflans, au même titre que les entreprises tra-

vaillant à l.areconstruction, 100 rartons journalières de vin et café et 100 rations deviandefrigoi-

ftéeoufraîchesuivantlesdisponibilités..> 
15OutrelecôtéalimentairesoulevéparcetexÛe,nousap-

prenons aussi, indirectement, dans quelle situation se trouvait alors la reprise industrielle locale-

ment.

AcôtédeI'indispensable nourriture,les édilessesontaussiinquiétés du " superflu n....siné-

cessaire au moral des travailleurs:<...I2 conseil considérant que depuis l'armistice laville n'a pas

été ravitaillée entabac, que le maire areçuàce sujet de nombreuses plaintes des owriers et soldats

démobilisés,prieI'administartonsupérieuredevouloirbienravitaillerlacommil,neentabac... >16

Progressivement, le baæau est remis à flot. Ce n'est pas encore la vive allure, mais le vent

agite les voiles ! Fr chacun se sent déjà un peu mieux assuré pour les mois à venir! Certaines voix se

sont cependant élevées contre ce dirigisme, imposés par les circonstances.

L'intervention de I'Etat a-t-elle constinré un frein à la reprise ? Il semble qu'au conseil muni-

cipal on se soit ému de la question. Déjà enjuillet 1919, la queston avait été posée à Jarny comme

semble-t-il,e1e se posait partoutclz Ministre des régions libérées au préfet de Meurthc et Mo-

selle...Ie comité général de raitaillement ayant envisagé lui-mêmc la possibilité de supprimer à

partir du3I juilet IgIg les comités régiotwux etlocanx - sauf dans les lacalités oùl.anécessité s'en

It A M&M6M 672.
16' C-onseil municipal de Jarny de 1919.
Etpowcorrcluresur-cettequestiondel'aideetdesinitiativesprivées, ilestànoterquelaCroixRougeaméricaineavaitle 18avril 1919

repoussél'offrefaiteparuncommerçantdeJamydeprurdrelnchargeàsotcompteetmoyqrnantunbénfficede lO%swlesventes,

le ravitaillement de la ville.
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ferait sentir - pour permettre ou commerce local de reprendre sa place d'avant guerre.- ->> 17 Après

discussion , le conseil municipal décidait de se passer progressivement des services des aides exté-

rieures afin de favoriser la relance du commerce local.

- Améliorer rapidement le cadrc de vie

En plus des questions d'aide alimentaire, il revient aussi à la commune de rétablir rapide-

ment la distribution de I'eau dans tous les quartiers. C'est, semble-t-il, rapidement chose faiÛe, encore

que, jusqu'en juin !9lg,le quartier de la gare connaisse de grosses difficultés pour s'approvisionner

en eau,si I'on en croit le rapport de M. Chevalot, docæur en médecine.

Dans un domaine tout aussi vital, la mairie participe à la mise en place, pour le premier hi-

ver, d'un acheminement de charbon venu d'Allemagne, d'Angleterre et de Belgique. N'oublions pas

que I'armistice se place à I'entrée de I'hiver ce qui n'arrangeait rien, et que les populations ne cessent

de revenir, gonflant régulièrement la demande en combustibles divers, bois, charbon, etc...

[-a reconstruction préoccupe surtout les habitants qui, au retour de quatre ans d'absence ,

doiventremettreenétatleurlogement. Elle inquièteaussi lesautorités qui ontàréparerlesbâtiments

communaux abîmés ou déûuits. Cette réparation matérielle pouvait aller d'une simple remise en état

du mobilierjusop'à la réfection partielle ou totale des bâtiments. 18 De même que la fourniture de ma-

tériaux de reconstruction, la remise enétatse fit gratuitement à titre de secours aux sinistrés, sous

I'autorité du chef des travaux de première urgence installé à Conflans. [.es autorités remirent des

bons spéciaux clematériauxoudélivrèrentdes avances enespèces quel'Etatimputerasurles indem-

nitésdedommagede guerre.l-orsqueles maisons sontcomplètementdétruites,lareconstructionde-

mande un délai, toujours jugé trop long! I-a commission cantonale d'évaluation des dommages doit

faire ses estimations et I'attente a parfois étÉ,malressentie par les victimes, qui vont se regrouper au

sein d'une Union des CoolÉratives de Reconstruction, dirigée en Meurthe et Moselle par I'abbé

Thouvenin, qui vont fonctionner pendant plusieurs années. Dans leurs déclarations, les habitants ne

comprennent pas toujours les lenteurs administratives. <<La reconstru,crton de notre mnison s'est

achevée en 1924; enattendantM Louis rnus avaitlaisséunlogementvacantd'une puis de deuxpiè-

ces ; oncouchaitaussichezdesvoisins.C'est qu'ilfallaitanendre les " dommages " pourreconstrai-

re... > 19 C'est que, pour remettre les lieux en ordre , réinstaller les personnes dans leurs foyers et les

producteurs dans leurs biens,l'Etat doit touver le financement des " r{parations n. De ces répara-

tions, il fautd'abordestimerlemontant. C'estle butdes diverses commissions chargées d'évaluerles

pertes. On ne peut payer avant de savoir combien payer.

I-a question des dommages de guerre a été réglé par ta loi du 17 avril 1919. Quelles person-

nes auront droit aux indemnités ? I-a loi n'est faite que pour les Français ce qui pose localement la

17- Lættre du ministère des régios libérées du 7 juillet 19f9' A M&I\4 lM 6()4.
l&Cestenparticnlierlecasdùçartierdel'église,tèsabîmé <IzfeuoétémisclæzM.Bérard,iusqu'auxmagasinsréunis,tontlut
brt6, sayflàbuclurie Billote atanatsonAècnc. Del'égliseàhplace,totttgétébrtlé,laboulangerieGe-not,Iecordonnier,leca-
fé du conimerce, tout est brtlé.- >Un témoin in n k vie en lorraine tr édition de I'Est Républicain NANCY.)
19- Melle LJamy
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question, évoquée rapidement auparavant, du sort des futurs ltaliens naturalisés . De plus, ne sont "

réparés ,, que les dommages maténels constatés, causés directement par la Suerre, à savoir: réquisi-

tionsdel'ennemi,impôts,contributionsetamendes qui ontpufrapperles individus oulacollectivité'

les enlèvçments,les destructions,les pertes d'objets mobiliers...les dégâts dûs au logementetau can-

tonnement des trouPes.

pour Jarny, MM. Léonard, L'Hermitte, Hubert et Ménard architecte, ont été nommés

membres de la commission d'estimation des dégâts causés aux propriétés communales. Dans leur

enquête, un des gros chantiers municipaux, combien symbolique,aétécelui de la reconstruction du

clocher de l,église détruit au début de la guerre. I-a réfection est prise en charge par le conseil munici-

pal dès 1g21. celui-ci décide, suivantunavantprojetrédigé parM. Radreaultarchitecte, de restaurer

entièrementl'édificc.20L-e5août Iyzz,unconfiatestpasséavecM.G.FamierdeRobécourtdansles

Vosges, pour la fonte en bronze deu'78x22", de quatre cloches: gamme suivante, pour un poids total

de 3850 kg à raison de 10 F,70le Kg: Da 1550 kg, Ré: 1100 Kg, Fæ 750 Kg, SoL 450kg

Ces cloches sont réceptionnées en L9?3 et"baptisées " grâce à la générosité des hnbitants,

d'AugusteVounux et de Clwrles Genot, maire et curé... ". Voici les inscriptions de baptême de ces

cloches etlaproclamation inscrite surchacuned'elle: - (La petite) ..n Je m'appelle Henriette,Itione,

j,ai pour parrain et marraine, les pupilles jarnysiens de ln Narton " - ( La g|rosse détruite le 26

aottl4)...".Ie m,appelle Clëmence, Marie, j'ai pour parrain M.Draw Charles et pour marraine,

MeIIe Leichnam Marie ' - ( 2è me fondue )...^Je m'appelle Louise Marguerite, i'ai pour parrain

M.GrimardLouis etpourmarraine Mme Beugnet Marie u - 13ème fondue)...n Jem'appelleYvonne

Annc Cathcrine, j'ai pour parrain M.Qrnnrtn René et pour mnrraine Génot Catherine " - "Souve-

nez-votts de ceux qui se sont sacrifiés pour vous -" fr

On notera touûe la charge symbolique de cette opération où se mêlent le souvenir des mar-

tyrs et la générosité des notables (M. Draux, directeur de la Brasserie, M.I-eicknam, directeur de la

mine de Droitaumont, M.Quantin, directeur de la mine de Jarny) Des équipes analogues, chargées

d'établir le bilan des destructions dans les communes, sont désignées Partout.

Elles doiventdresserle bilan des destnrctions. Nous en avons tiré le tableau ci-dessous.22

MAISONS % desmrbons % dcsmaisons
ABIMEES déûdt€s abhês

COMMITNES IIIBdeMAISONS
en 1914

ABBEVTLLE 101
AFFLEVILLE 85
ALI..AMONT 48
BECTHMPS 60
BONCOURT 65
BRAINVILLE 82
BRI.JVIIIE 76
CONFLANS 145
DONC1CURT 94
FLEVTIIF 11I

MAISONS
DETRIIITES
1
29
2
22
5
2

4
6

6
10
3
I
8
4

10
25
9

1
34
4
37
8
2

4
J

6
L2
6
2
t2
5

1
n
8

2G Conseil municipal de Jarny du 27 septembre 1921
21- Oonseil municipat de Jamy de 1923
22-Bilande lbrquête sur les destructions. A M&I'i. 8R 205.
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FRIAIJVILLE 80
GIRAUMONT 47
GONDRECOURT I13
TIANNONVILLE 95
JARNY 490
JEANDELIZE 95
I.-ABRY 138
MOUAVILLE 35
NORROY/SEC 130
OLLEY 2N
OZERAILLES 81
PI.IXE 29
ST MARCEL N
THLIMEREVILLE 57
VILLE/YRON 99
Total 2596

La reconstruction fait partie d'un plan national esquissé dès 1914, qui prévoit que la com-

munauté toute entière viendrait en aide aux zones sinistrées. Comment I'opération se passe-t-elle sur

le terrain? Une commission communale doit d'abord évaluer I'ampleur des dégâts puis le coût de la

remise en état. Il lui faut aussi trouver les entreprises capables de remetfe les lieux en état. Dans ce

domaine, les entrepreneurs, (certains, déjà présents avant guene, avaient particiÉ à la construction

de la nouvelle brasserie et des deux mines), vont travailler à la reconstruction dans le quartier de

l'église et de la gare, touchés par les destructions de guerre. Ce sont les entreprises Richard, Chéry,

Schmitt,Thélliez,Martin.... l,eurs entreprises bénéficientdu statutaccordé aux entreprises agréées

par le Ministère des régions liMrées, qui alloue des sommes importantes et fixe les priorités pour la

fourniture des matériaux de gros oeuvre. C'est grâce à ce dispositif que la communauté jarnysienne

va pouvoir aider à reloger sa population.

En l9llJarnycomptait4Z3 maisons,et490 enL9l4. Elleencompûera559enll2l,letaux

d'occupation descendant de 8 à 7,4 personnes par maison.

Notons qu'autitredes réparations etpourpréparerce travail dereconstruction,le préfetain-

formé le maire qu'il lui serait envoyé une équipe de prisonniers allemands pour la remise en état du

sol de la commune. Dans le vasæ travail de dégagement des quartiers atteints par les destructions, on

apprend aussi que les déblais seront déversés chez Mme Veuve Genot à la petite Corvée puis au Che-

min des Anes, à I'extérieur de la ville. æ

Pour une reprise rapide de la vie normale, le maire doit aussi faire en sorte que les écoles

fonctionnent le plus viæ possible. Pour cela il a la tiiche de remettre en état tous les locaux , les salles

de classe et les logements des maftres qui ont souvent été dégradés. Ces derniers doivent ête net-

ûoyésetrestaurés.I-ematérielscolairedemandeàêtrerenouveléouremplacé:<... considérantqu'au

cours de la guerre,les Allemands ont détruittout le rnatértel scolaire: cartes, gravures, bibliothè-

que, prie le ministre de l'Instruction de vouloir bien faire délivrer quel4ucs cartes, grrrtures et

livres... >z Devant l'ampleur des travaux de réfection du groupe scolaire, on apprend que les élus se

sont adressés au péfet pour obtenir des aides: <<...considérant que ce groupe a été occupé par les

23- Conseil municipal de Jarny ôr I février 1919.
24 Conseil municipal de Jarny du 5llll9l9.
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troupes allemandes et qu'elles s'en sont servi pour loger leurs anim.aux, puis plus tard, I'ont trans-

formé enhôpital..considérant que toutes les réparations ... sont absolument nécessaires pour I'hy-

giène...considérant que tous ces travauxdoivent être terminés pour le I er octobre prochainafinque

tous les enfants de laville aunombre de plus de 600puissentfréquenterl'école...prie M.Ie Préfetde

vouloir... ,r 25

L,ongtemps après la reprise des classes, le sous préfet de Briey informait le maire de Jarny

que:<...La commission sanitaire de l'arrondissement a émis deux avis...2ème'7n commission es-

time qu'il y a lieu de profiter des vacances pour faîre procéder à la désinfection complète, à la re-

mise en état des locaux scolaires et des logements occupés par les instituteurs et les institutrices.

Une grande partie de ces logements occupés par I'ennemi est restée dans I'état où I'ont laissé les

troupes ennemieset alliées. ,r%D'autresquestions sontsoulevées, commel'hygièneoulaqualitédes

e,aax:<<...1-e puits du groupe scolaire a été comblé par les Allemanls ,rfl I'es réparations seront ef-

fectuées,mais les classes continuerontpendantquelquetemps encoreàsuivreuncours assezchaoti-

que.Il fautdirequ'àlafindel'année 1918, ni lesdirecteurs(trices)d'école,M. HumbertetMelle Moi-

neau, ne sont encore rentrés. [-es instituteurs et les institutrices ne seront nommés ou renommés que

progressivement en IT2L,ils sont treize enseignants à encadrer leurs classes, ce qui est loin d'être

suffisant. I-a désorganisation se poursuit encore quelque temps. [-a scolarité de beaucoup d'enfants,

ballonés par les déplacements au cours des années d'occupationaété perturbée. Pendant plusieurs

annéesaprès laguerre,les garçons etles filles qui n'ontpas toujours pufréquenterl'école aucours des

quatre années de guerre, vont devoir retourner en classe et rattraper leur retard. Beaucoup se sou-

viennent de ces ngrandsn et ngrandes" qui pendant au moins deux ans sont venus s'asseoir sur les

bancs avec les plus petits. Pr,ris ils ont été dirigés vers les cours d'adultes mis en place spécialement

par I'inspection académique. C'est ce que nous apprend le procès verbal de la commission cantonale

renouvelée après la guerre. I-e 10 février IT2I celle-ci est désignée pour trois ans,par le Conseil dé-

partemental de I'enseignement primaire.æ

Samission consisûeàdresser unbilan del'étatdes locaux scolaires, du mobilier, mais aussi

delareprisede lafréquentationscolaireetdesarégularité...Elledoitrendrecomptedel'ordreetde la

propreté des classes, de la tenue des élèves, de la discipline et de la conduiæ extérieure des

élèves...Elle se préoccupe des cours d'adultes, mais veille aussi à la nsituation morale des institu-

teursn...Enfin, dans sa séance ùt?ll février, elle fait connaltre qu'aux termes du décret du 15 no'

vembre LglT ,< MM tes détégués cantonnux( sont ) appelés à éIire 3 représentants àl'office dépar-

tementaldes Pupill.es de laNarton.> Cetoffice estcrée àla suiæ des lois du 27juillet 1917 définis-

sant ta politique de lFlat pour venir en aide aux orphelins de guerre et à leur représentant légal, Par

des subventions pour les frais de maladie, des bourses d'études, d'apprentissage, de colonies de va-

25 C-onseil municipal de Jamy du 3 sePtembre 1919.
2G Rapput dtt sou+préfet du 2ojuillet 1920.
27- Coneeil municipal de Jamy du 2O imvier LV2Q
2& Envoici lacunposition:IvIBERTRAND, conseillergenéral...président- M BEUGNET, conseillerd'arrqrdissement..viceprê
sident-MWEYRIÔfl" mairedeConflans...eecrétaire- MGENOT, mairedeJarny- MJACQLJES, maire- M HERMAS, maire- M
GADOL ex-maire - M DEVAUX, ex-maire - M LEROUGE ex-maire - M BASTIEN médecin
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cances...Qui étaient ces pupilles ? Comme pour les anciens combattants, nous nous heurtons vite, à

Jarny, au problème des nouvelles familles qui viennent s'installer, modifiant sans cesse les fragiles

statistiques de la mairie et de I'office départemental. Nous indiquerons plus loin, en étudiant les mé-

nages de jeunes veuves que le nombre de ces pupilles de tous âges s'élèvent à environ 60.

Enfin, pour ne pas quitter le domaine scolaire, rappelons cette mention particulière de la

municipalitéàlamémoirededeuxde ses instituteurs...<< Iæ conseilmunicipal, considérantque deux

anciens maîtres de l'école sont tlwrts " au ch.amp d'hnnneur", décide de donner leur nom aux deux

premières classes de I'école des garçons: la première classe sera désignée sous Ie nom: salle Eu-

gène Martinet et In deracième classe sous Ie nom: salle René Martinet.. tt D Nous n'épiloguerons pils

surcesinstituteursjamysiens, morts pourlaFrance,deuxparmilesZ?Tod'instituteurs françaismobi-

lisés qui ont payé leur civisme de leur vie.

Nous avons évoqué la question de I'hygiène et de la remise en état des locaux. Mais c'est

I'encadrement sanitaire de toute la commune qui inquiète aussi. On imagine aisément que les soins

avaient été assez sommaires pendant la guerre, si I'on excepte la possibilité évoquée par quelques uns

d'êtresoignésparlesmédecinsallemands. Aprèslalibération,leretourdespopulationsaffaiblies par

les privations ou les années vécues au front, pose assez vite la question de I'accueil médical. Or début

décembre 1918 M. Bastien médecin, n'est pas encore revenu, pas plus que M. Masson, pharrracien.

C'est ce que constaûent les autorités municipales lorsqu'elles décident d'accorder la gratuité des soins

médicaux, chirurgicaux. pharmaceutiques aux victimes de guerre, puis aux indigents. Rappelons

qu'alors, il n'y a pas d'assurances sociales. Aussi la commune, souvent débrdée devant I'ampleur du

problème , en appelle à nouveau au départemenl Elle n'hésite pas à s'âdresser en certaines occasions

aux entrepreneurs pour leurdemander leur concours:<<...Le c onseilmunicipal considérant que I'en-

treprise RICHARD installée à larny occupe une grande quantité d'ouvriers dont ln plupart sont

étrangers...que cette entreprise effectue dcs ffavaux de reconstntction sur un grand rayon dans la

région...prie M.le Préfet d'inviter cette entreprise à institucr une infinnerie pour soigner ses m4-

tades indigents et de constituer unc caisse de secours afinque ses ouvriers de nationalité étrangère

en général nc soient ptus à la charge de ta vitte de Jarny... >>n

Uensemble de ces dispositions de remise en bon ordre de la ville s'effectue au rythme de la

reprisedesactivitéséconomiques. Cetæpériodetransiûoireestmarquéeparlavolontéd'effacerrapi-

dement les traces matérielles de la guerre et dans le même temps de permette le nouvel élan indus-

triel déjà si prometteur.

29 Conseil municipal de Jarny du 9 juillet 1919.
30. Conseil municipal du 9 janvier 1920
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- Le redémarrage de l' économie : à nouveau et progressive-

ment, le fer et la vapeur.

Avant d'évoquer la reprise des diverses activités économiques, il faut rapidement rappeler

I'ambiance générale dans laquelle cette reprise va s'opérer. Comme beaucoup de communes du Pays

Haut,lamunicipalitédeJarnyseprononcepourlerattachementdetoutl'arrondissementdeBrieyàla

Moselle. Il soutientence sens lamotionde Briey, etdéclare, au débutde I'année 1919, s'associerplei-

nement à ses væux et souhaiter le retour de Jamy au département de Moselle: 31

"...interprètefidèlc des voeutde la population, le conseil ne saurait souscrire auxmotifs
invoqués par la municipalité de Nancy pour tenter de faire maintenir I'arrondissemcnt dz Briey
dans le départemcnt de la Meurtlæ et ce pour les raisons suivantes:

Les anciens dy'partements arracMs àla France oudémembrês en 1870 doivent reprendre
leurs anci.ennes limites dc façon que soit complètement effacée la suprêrne des iniustices.

I-a poputation de I'arrondissemcnt dz Briey avant toute autre doit être corcultée sur la dé-
termination de son sort.

I-aconstitutiondudêpartementdc laMoselle danu sesancicwæslimites est indispensable
puisquz I'arrondissement de Briey récupère la partie de cet arrondissenvnt que les AlLennnds
avaient ircorporée à Ia Lorraine annexée.

Cette reconstitutian d.e I'ancizn arrondissement dz Briey a, pour les populations dc cet ar-
rondissement ,un intérêt capital, elles entendent quc les localités importantes par la riclrcsse de leur
industrie reprennÊnt leur place dans le cadre administratif de I'arrond.issement.

I-a situation géographique indiquc sufrsammcnt tout I'intérêt de I'arrondissement de
Brieyd'être rattaché audépartement dc l.a Moselle Briey est situé à27 bnde Metzetà M lcndeNan-
cy; ln distance de Longwy à Nancy est de 130 lon, alors qu'ily a 70 km de I'ongwy à luIetz

L'arrondissement dc Briey conservera un souvenir ilwfaçable de la collaborationfê-
conde qui I'a uni awc autres parties du d.épartement de Meurthz-et-Moselle pendant près d'un dzmi
siècle: sa population a été heureuse etfière de pouvoir paniciper dans une très forte proportian au
développement du départemcnt auquel il avait été momzntanément incorporê et de lui fournir,
twtamment dans son budget, un appoint considérable dû aux richesses de son sol et à I'activité
laborieuse dc sa population.

Perùont 48 ans , Ies habitants dc I'ancien d.épartement dc Mosellz ottt vécu avec la pensée
toujours présente, qu'un jour vicndrait où ils pourraient être réunis à leuts lrères qui avaient été
brutalementséparêsd'eux.Cettelwureasonnê et ilfautque soientàjarnais fiacéestoutes lestraces
du démenrbrement de la Lorraine.

Ce serait aller àl'errcontre dcces cotui.dératiotts, sipourfavoriserquclques intêrêts parti-
culicrs oudzcollectivité restreinte, onpouvaitdatu I'avenir recowuttre lamarquc dc I'odieuxtraité
dc Francfort dans les délimitotions des dzux parties dz la larrahc.

In population de Briey et dzs convnunes dz I'arrondissement ,qui a subi pendanr 52 mois lc
joug dc I'envahisseur, qui a vu détruire ou piller ses maisons, anéantir ses rsines, qui a enùtré des
vexntions dc toutes sortes et les pires soffiances ttntérielles et moralcs, a Ic droit ittconlestablz d2-
wnt les puvoirs ptùlics, dc faire entendre sa voix et dc revendiquer sa place historique et géogra-

phque dans le départemmt dz la Mosellz. >

Nous savons quece souhaits'estheurtéàlavolontéde Nancy,qui,onlecomprend, nedési-

rait pas, à l'époque, se sép:rer d'une région si prometteuse d'avenir. Sa voix I'emporte sur celle de

Brieyetc'estainsiqueJarnyresteraliéeàlaMeurthe-et-Mosellejusqu'àaujourdhui ! I-esarguments

économiques ont été plus forts que l'élan symbolique ou la simple mathématique kilométrique!

3l- Conseil municipal de Jamy du 41/1919.
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Les conditions de Ia reprise économique sont longtemps difficiles.

C'estdonc dans I'ancien cadre administratif que lavie va reprendre. Il ne faudraitcependant

pas croire que le redémarrage se soit effectué dans un climat idyllique et serein. Comme dans toutes

les zones sinistrées,les cicatrices sont longues à refermer et la vision un peu mécaniste qui consiste-

rait à voir la guerre suivie d'une période euphorique de reconstruction se heurte à la réalité concrète.

[-a région est meurtrie et pour s'en sortir elle-même avant de contribuer à aider le pays à s'en sortir

aussi, elle doit se ressourcer. Souvent elle le fait grâce au concours de I'Etat mais à un rythme que

beaucoupcritiquent. Mettre I'industrie en situationdereprise nécessite des investissements humains

et financiers lourds . L'Etat ne peut pas tout et la commune non plus, et cela d'autant plus que les fi-

nances locales ont été grevées par la guerre. C'est ce que nous allons indiquer en examinant les condi-

tions de ce redémarrage et les difficultés financières des communes.

Dans les premiers temps qui suivent I'armistice, la situation est loin d'être reluisante et il

faut bien constater que, plusieurs semaines après la libération, il est encore difficile de parler de re-

tour à la normale. Voici sur ce point, ce que le commissaire spécial pouvait télégraphier, le 17 janvier

1919, à Monsieur le préfet de Meurthe et Moselle 32 :

"J'ai l'lwnneur d'exposer ci-après l'état d'esprit corctaté parmi les populations de I'arron-
dissernent de Briey. Un réel mécontentemznt commence à se manifester dans cette régian.

1y... Ia lcnteur apportée au rétablissement de Ia circulntipn par voics ferrées ainsi quc
des commtmicatipns téMgraphiques et téIéplwni4ues et à Ia réfectian des routes et chcmins.

2"/... Le refu par la plupart dcs bureaux de postes de la région d'émettre et de payer des
mandats, ce qui est un obstacle considérable à ln reprise dc la vie économiquz et industrielle.

3o1...Ifl comparaison avec I'Alsace-Lorrainc oùtous les services ontfonctianné presquz
rwrmalemcnt dès l'arrivée des troupes françaises.

4"/...Lcretardqueparaîtrnettre IaCornmissiondzsDomnugesde Guerre àvisiter les dif-

férentes mfuæs et usirrcs dz larégion. Les directeursdz ces établissements, quiauraientreçulacons-
igne dc tout laisser en l'état avant lz passage dz cette Commission, n'embauchcnt pas de personncl,
ce qui a pour résultat de laisser des ouvriers régionaux sans travgil.

5"1... L'impossibilité précitée des trarcports cause un grave préjudice antx agriculteurs,
lesquels, ne possêdan plus ni chevaux ni bestiaux nc peuvent avoir ni lcs semerrces ni lcs produits
nécessaires à I'explaitation de leursfermes, ce quifait naître de sérieuses craintes pour les travaw
de cultures du printemps.

Toutes ces constatations engendrent des récriminations, et, si cet êtat de clwses se prolon-

geait, dzs troubles pourraicnt même être à crahtdre. "

De ce texte nous retirerons I'impression d'une grande paralysie de I'activité économique.

Toute la vie du canton semble ainsi suspendue à la reprise des échanges, donc à la remise en état des

réseaux.Il fautagirvite etdans tous lesdomaines,carde la reprisedépendl'embauche. [æs avertisse-

ments du dernier paragraphe, cité cidessus, sur le danger de troubles, semblent inquiétants. Cette

paralysie est signalée par des élus inquiets : <la poste ntest pas en état de fonctionner, le téléphone

estcoupé !n33 OuencoreK.. envue delarnise enactivitétrès prochaincdesmincsdeJarny, desmi'

ncs deDroitaumont, de lapoudrière,del,abrasserte,usinesinstallées surle territoire de lacorunu-

ne, et Ia réinsnllation de nornbreux comrnerçants, le conseil municipal prte ladminisîarton des

postes et télégraplæs de rétablir d'urgerrce le télégraphe et le téléplnne dans le bureau de poste de

Jarny n3 Mais ce manque de moyens de communications n'explique pas à lui seul les difficultés de

32- Cornmissaire spécial . A M&M. 17 janvier 1919.
33 et 34 - Conseil municipal de Jamy du 24 décembre l9l8 puis du 4 janvier 1919.
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la reprise.

Disons rapidement que I'année 1919 et même I'année ll20 ne seront pas excellentes du

point de vue économique. En effet, la production de fer se ralentit, les expéditions vers la Belgique

cessent et I'amorce d'une reprise ne vient qu'en octobre 1921. Au point que des grèves éclatent, en

1919dans les mines,eten lg20auchemindefer. AJarnyce sontmêmeles ouvriersdes chantiersde

reconstruction qui débrayent à leur tour en l92l .l-e, chômage est tel que I'administration, le 3 1 jan-

vrer I92I questionne encore les maires sur la possibilité de lancer des grands travaux. A Jarny il est

alors envisagé de construire des abatûoirs et d'améliorer les adductions d'eau...On comprend mieux

les craintes des uns et des autres. Celles que I'on devine dans la correspondance et les délibérations

citées ci-dessus, ont nourri les débats lors des premières échéances électorales d'après guerre. Cer-

tes, ces difficultés seront rapidement oubliées quelques années après, lorsque la production et toute

l'économie locale tourneront à plein, mais pour le moment on n'en est pas là. Elles expliquent les dis-

cours d'après guerre, les craintes des uns et les espoirs de changement qui animaient les autres. Nous

aurons l'occasion de revenir sur ces années passionnées et fertiles en évènements politiques et so-

ciaux.

Première urgence les transports. Ils constituent dans le plan de reconstruction de la région

l'élément essentiel qu'il s'agit de revivifier rapidement. 35 [-e conseit municipal de Jarny n'est pas en

reste puisqu'il a très tôt demandé I'aide des autorités pour remettre le réseau en activité. Mais un an

après, il renouvelle encore ses demandes, ce qui prouverait la lenteur ou les difficultés de la remise en

état des communications: < Le conseil municipal considérant qu'un des facteurs essentiels de Ia re-

prtse de lavie sociale et économique dans les régions dévastées, c'est Ie rétablissement des moyens

de communications, notananent par voie ferrée, nnn seulement pour Ie transport des voyageurs

mais aussi pour celui des matériaux de reconstruction, des matières premières et des produits mul-

tiples indispensables, tels que mobitier familial, Iiterie, vêtements, alimentation.... ,rK

A plusieurs reprises nous avons rappelé que les Allemands ont largement utilisé les instal-

lationsfenoviaireslocales. Maisilsemblequ'ilsaientpratiqué,enserepliant,d'importantesdestruc-

tions qui se sont ajoutées aux dégâts causés par les bombardements français de septembre 1918 . Ce

sont les Américains qui ont dt se charger de la remise en état des lignes, en particulier la ligne Ver-

dun-Conflans-bassin de Briey ainsi que la ligne Saint Dizier- Arlon passant par Conflans. Ils ont in-

stallé à cetûe occasion un dépôt militaire à la gare de Conflans . Celle-ci continuait ainsi à servir de

plaque tournanûe logistique, mais pour le compte des alliés cene fois. t Ajoutons encore que la gare

vaprendre unaspectoriginal avecun parcdemachines assezhétéroclite. En effet,laCompagniede

l'Estreçoit,autitredes réparations, uncertainnombrede locomotivesallemandes, qui sontaffectées

3ACestdurestecequedemandeleministèredèsdécenrbre 1918, enéchoauxdélibérationsdescqrseillersmunicipauxdesvilles ei-
nistrées: <Ilyalcptusgrandintérêtàassurerdanslesplusbrefidélaislesconditionsdcvienormaledzsrégionslibérées..'nwefois
lcs tttzsures-intérZssant les transports doivent être prtses avec prudence en tenort compte de l'état du rétablissemen dzs instalb-
rtonsdzvoiesferréesdétuitespar l'ennemi.., >[æministredesTravaux PuHicsetdesTransporb auPréfet-Circulaireministérielle'
Paris le 23 décembre 1918. AD M&M. 8R 237)
3G Corseil municipal de Jarny du 3 septembre 1919
37- Cf Natio'nal Archives-Washinglon: documents et clichés sur la gare en mauvais état - décembre l9l8
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au dépôt de Conflans. Ce sont des locomotives assez lourdes, à cinq essieux moteurs accouplés, cé-

dées au titre de I'armistice, d'où leur nom d' " armistice " ; ce sont les 050A provenant des chemins de

fer du Wiirtemberg. (Elles sont de bonne qualité mais peu rapides), les 0508, les 15O A construites à

Cassel (qui ont servi à la traction des trains de minerai dans le bassin de Briey), les 150 B de Saxe,

Prusse et'Wûrtemberg ainsi que les 15O D et surtout les 150 E $

Encore faut-il que les installations soient remises en état pour que ces trains circulent. [-a

distribution des biens, mais surtout I'expédition du minerai en dépendent. C'est le souci du ministère

des Travaux publics, des Transports et de la Marine marchande,lorsqu'il s'adresse aux les adminis-

trateursdelaCompagniedel'Est <<...VousavezprésentéIe2Tjuindernier(1919)unprojetpourla

reconstruction, dans leur état primitif...d'installations qui ont été détruites parfait de guerre, sur Ia

Iigne de Reims àMetzentreVerdunexclu etBatilly...Sontprévus les travaw( suivants:...reconstruc-

tion ou réparation des bâtiments des sturtons de...Bury, Jeandelize, Conflans-Jarny, Ba-

rtIly....,.remplacement ou réparation des voies et appareils, rétablissement de l'alimentation hy-

draulique aux stations...de Conflans-Jarny, de signann et enclenchements sur la ligne et les sta-

tions, de communications électriques, de barrières et clônres et de l'éclairage électrique à

Conflans-Jarny...remplacement ou rêparation de guérites, ffottoirs, abris, obiets mobiliers et ou-

tilla,ges... rr 39C'estundes rarestexûesquenous ayons retrouvéfaisantétatdes destructions surlaga-

re. Pourtant elle avait passablement souffert des bombes et obus français, comme l'évoque M.Ri-

boud,ingénieurdelaCompagniedansunrapportdatédu24octobre 1919: <Monsieurlepréfet,Une

décisionministérielle du ler septembre a approuvé Ie projet de mise en état de la ligne de Reims à

Metz...Les travaux de reconstruction du pont de 60m de débouché, en 3 archcs de I2M, sur I'Orne,

au point 316Km502, près de la gare de Conflans-Jarny...nécessitent l'acquisirton d'une parcel-

le...Pour I* directeur de la Cie, l'ingénieur Riboud > 40 On constate ainsi qu'un an après I'armistice,

les travaux de remise en état des voies ne sont pas totalement achevés.

C'est dans ce contexte chaotique que la Compagnie de I'Est et les cheminots reprennent

leurs activités. Au recensement de 1912, les cheminots sont déjà 551, dont 54 mécaniciens et256

employés. Mais soulignons que sur les 344cheminots recensés en 1911, et les 386 employés à la

veille de la guerre, seuls 136 seront présents en 192 I , soit environ 187o ! Un sixième seulement est re-

venu àJarny à cette date. Ce faible retour dépasse bien s{lr le cas des seuls cheminots comme nous

I'indiquerons. Farlasuiæ,lerecrutementdupersonneliracroissant. Uappelàdenouveau(employés

duchemindeferseraduresæamplifiéparlaloideshuitheures,obligeraitlaCompagnieàconstruire

des logements supplémentaires et provisoires en bois, la n ville en bois n, que nous aurons plusieurs

fois I'occasion d'évoquer.

Dans un tout autre domaine, voilà que les cheminots donnent un signe de vitalité: la premiè-

3& Cf " L-es locomotives à vapeur de la SNCF, Région EST " de J.GILL-OT
3} t-e ministse, M.Claveille (Ministère: lettr,e de M. Claveitle sur tes réparatiqts du éseau de l'Est. Nancy. SS Sf >
4& Rapport de l'ingénieur de ia Compagrrie de I'Est sur les réparations du éseau de l'Est. AD M&M ' 55 lyl'+
Nous dônnons en annexes, la carte du iéseau remis en état dans la zone autefcis occupê: au 15 novernbre 1920 ( d'apÈs M Pellarin
ouvrage cité)
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re réunion en novembre 1919, salle de la victoire, des musiciens de la future harmonie municipale et

des cheminots. Sous la conduite de MM. Schickly, Jacquel,I-aheurte,I-aurentetClément, cette for-

mation nrécu1Ère" les instruments d'une société de la ville de St Dié, dissoute récemment et se lance

avec M. Auer, chef de gare, comme président.

Les réseaux,reconstitués en partie et les routes rernises en état, les affaires vont reprendre

progressivement. Cettercconstructionestdoublementaucoeurdelareprise.Ilfautproduirelemine-

rai pourproduire I'acier, pourreconstruire les ponts, etc...Bien évidement, pourJarny, il s'agit de fai-

re redémarrer les deux mines et avec elles la cartoucherie Dawey-Bickford, que dirigera M. Henri

Malan, originaire de Cavenac.

Pendant les dernières semaines de guerre, il a fallu éviær I'ennoiement des mines. Jarny n'a

pas eu à souffrir des destnrctions systématiques que les régions du Nord ont subies. L'appareil pro-

ductif semble avoir été entretenu jusqu'au bout <<...C'est mon frère aîné, Pierre qui tavaillait à

Droinrnnnt qui a maintenu le fonctiowwmcnt des pompes entre le momcnt où les Allemonds sont

partis et l'arrivée des Français. Et les Schneider lui en ont été touiours reconnnissants. ,4r

Audépartleseffectifssontfaibles,commeentémoigneunétatstatistique dresséau lerjan-

vier 1919, indiquant le nombre d'employés pour les deux mines:42

Rapidement,les effectifs croissent: en mars lyzl,au rcconsement, on note déjà la présence de367

employés dans les deux mines dont 112 mineurs déclarés etLAT manoeuwes. Parmi eux 187 Fran-

çais, l59ltaliens,7 Polonais et 14 autres étrangers. Cette fois, exception faite des étrangers, sur les

2ff2ftançais travaillant dans les mines en 191 l, seuls 52 sont encore là en 1921, soit environ le quart.

Voilà un chiffre qui donne un aperçu de la grande mobilité du milieu des mines encore après la guer-

re, mais qu'il faut rapprocher de la proportion de lSVo de cbeminots rcvenus, tous Français aussi. Si-

gnalons rapidement qu'il s'agit essentiellement d'agents d'encadtement ou de dircction ! [a guerre

marque bien une rupture de ce point de vue. Une rupture que nous analyserons par la suite.

IaminedeSchneider,àDroitaumont,dirigéeparM.Iæicknam,peutrapidementreprendre

son rccrutement et sa production Iæ texte de la direction, réclamant les moyens de se procurer de la

nourriturc pour son personnel indique que: 135 emptoyés tavaillaient déjà en aott 1919.

A Jarny, la production de la mine, dirigée par M. René Quantin" va repartir plus doucemenl

En effet, le s14nrt de cefte mine en partie sous capitaux allemands avant guene , la fait tomber sous le

coup de la loi sur les biens séqueshés. De quoi s'agit-il ? D'après I'arti cle297 du taité de Versailles,

lorsqu'une société<estdomîciliée surletenitoire dcs natiowalliées,lesmesuresdc séEtcstre etdc

4l- McllelJamy.
42- Statistiquc dce mincurs dc fer. AD M&M. 85 163
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Iiquidationfrappentles droits afférents auxactions appartenantàdes Allemands,même dans Ie cas

où la société n'est pas contrôlée par les Allemands. >> C'est le cas de nombreuses mines. Ainsi en est-

il delaminedeJarny. Au lendemainde la guerre,la sociétédes mines deJarnyappartenaittoujours à

lasociété SenelleMaubeuge, mais pourpartie seulement,le resteétantplacé sous séquestre. Orcel-

le-ci a empêché la vente immédiate des parts allemandes, en faisant valoir que dans les statuts, <</es

associés s,étaient réservés mutuellement un droit de préférence au cas où l'un d'eux se dessaisirait

de ses actions. > par la suite, la société Senelle Maubeuge rachètera bien la société dans sa totalité et

deviendra donc seule propriétaire, mais pour le moment, elle est dans une situation juridiquement

bloquée. Ce qui sembleavoirété uncas unique : toutes les autres sociétés allemandes qui avaientdes

intérêts dans le bassin de Briey, sous forme de participations au capital, sont généralement passées

entre les mains de sociétés qui ont racheté les propriétés séquestrées.

Ces années de séquestre dans I'immédiat après guerre ont-elles constitué un handicap pour

les mines à participations allemandes, comme le suggèrent certains ? Il est vrai que pendant I'entre

deux guene la mine de Jarny n'ajamais atteint les tonnages produits par celle de Droitaumont; les ef-

fectifs de son personnel ont toujours été inférieurs, eux-aussi.Comment I'expliquer? Faut-il ne rete-

nir que cet épisode de la mise sous tutelle, donc son statut de mine allemande, pour expliquer cette in-

fériorité. Faut-il suivre I'argumentation de la direction ?43 << Après 191 8, la société ne put reprendre

son acrtvité normale car la mine fut mise sous séquestre et mnrchn avec une allure très réduite jus-

qu'en 1930, date à l.aquelle Senelle Maubeuge racheta la part des sociétés allemandes. Dans ces

condirtons, JarnyneputparticiperàIapériode d'expansionquiduraiusqu'à 1929 etpermitle déve-

loppement des autres sièges. > Ce fait semble en tous les cas constituer une raison majeure, à côté

d'autres facteurs comme la faiblesse du groupe, et les grèves qui agiteront les sites de Senelle en

1920.

On peut encore souligner dans ce chapitre, qu'à I'occasion des liquidations des biens alle-

mands squestrés, les industriels français acheteurs de ces entreprises immobilisées, ontréalisé d'ex-

cellentes affaires. I-e prix de rachat fut, en effet, souvent sous évalué. Certains n'hésitèrent pas à par-

ler du n plus grand lwld up du siècle ' ...1-a.commission pariementaire, dans le rapport Cluzel de 1928

concluaitmême: <A Jbntbre des angoisses d'unpaysmcuftrt, s'estopérélàleplusfructucttxpillage

des deniers publics qu'on ait jamais connu.. . > [-a maison Schneider a ainsi racheté ou échangé plu-

sieurs de ces biens lorrains, comme le montre la carte de ses acquisitions. Dans I'Est de la Rance re-

conquis, Eugène II Schneider acheta Knutange pour cent dix millions de francs en 1919. Il participa

assezfructueusement, semble-t-il, au Mnéfice des réparationsennatureeffectué parles Allemands,

et ses bénélTces de guerre lui permirent d'étendre sa puissance financière et industrielle. Dans la der-

nière biographie des Schneider rédigée par J.L. Beaucarnot en 1986 , l'épisode est rapidement évo-

qué en ces termes page L96 < L'Allemagne vaincue doit abandonner plusieurs filiales de ses indus-

tries siUées en l-orraine. Schneider, en s'associant parfois avec Wendel saute sur ces aciéries, ces

43- G. BOURQIIN direcæur - extrait de 'Maîtrise Lorraine Escaut no 12 - avril1962
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fonderies, ces mines, pour les incorporer à son empire rr.4

Sur ce point nous aurions pu multiplier les textes polémiques des années d'après guene.

Rappelons seulement qu'aujourd'hui encore, ce sujet brûlant est rapidement évacué, sans plus de

procès, lorsque certains auteurs retracent I'historique des sociétés industrielles ! Mais, il faut dire que

ces opérations étaientmenées en parfaite légalité, coiffées parun office dereconstitution industrielle

des régions victimes de I'invasion (O.R.I.)! Celui-ci fut créé en exécution de la loi du 6 août 1917

dans le but de faciliter le redémarrage de la production industrielle dans les régions liMrées de I'en-

vahisseur, notamment en coordonnant le réapprovisionnement des industriels en matières premières

et matériels par I'entremise d'organismes privés...

I.a vie économique repart aussi dans les champs après le périlleux et patient travail, déjà

évoqué, de nettoyage des terrains parsemés d'engins divers. Mais les cultivateurs attendent aussi des

autorités qu'elles leur fournissent matériel, bétail et semences et surûout qu'elles surveillent les prix.

C'est ce qu'indique la correspondance, datée de mars 1919, du Lieutenant Jarry relative aux <<. . . ré-

clamations que les habitants de la commune de Jarny ont àformuler contre les vente s de bétail, ma-

tériel, etc... qui sefont actuellement enlnrcaine .>r45 Ce rapport, rédigépar un militaire chargé de

transmettre le pouls des régions libérées, décrit les griefs d'une corporation qui manque encore de

tout et attend le concours de I'Etat, sans avoir à subir I'envolée des prix des denrées et animaux. C'est

du reste dans ce but que, pour foumir aux agriculteurs les produits et animaux dont ils ont besoin, est

créée une Société de Reconstituiion agricole. Elle est domiciliée à Nancy et présidée parM. Goetz-

mann. [-esdemandeurs dechevaux,vachesoumoutons, parexemple, sefontinscriresurunelistepar

I'inûermédiairedes mairies qui signalaientles demandesau24,rue de Strasbourg àNancy. Leminis-

tère coordonne ensuite les envois vers les différents centres des régions libérées et cela pendant plu-

sieurs années, jusqu'à ce que la société perde progressivement son rôle en 19?3. Certarns témoins

nous ontraconté,qu'enremplacementdes chevaux, onleuravait proposédes ânes etdes mulets...et

que beaucoup les avaient refusés!

Comme on le voit, la tâche de réorganisation de I'approvisionnement a été longue et diffici-

le à mettre en place, dans tous les domaines, même les plus petits en apparence. Pendant plusieurs

mois, la municipalité, avec I'aide du comité de ravitaillement réorganise les marchés heMomadai-

res.Il enestcrééunlemercredi ,unautreledimancheetenfinunlevendredi àJarnygare.Ils sontou-

verts dès 7h du matin sans qu'aucun droit de place soit perçu avant le lerjanvier lEZÙ,afin de soute-

nir la reprise. [-a commune joue, dans ces divers domaines, un rôle d'inærmédiaire entre I'Etat et ses

administrés, rôle qui n'est pas toujours facile à assumer, err particulier dans I'examen des nécessités

particulières. Elle doit ainsi se montrer vigilante sur les aides que I'Etat accorde. Uaide publique doit

rester juste dans sa redistribution. C'est ainsi qu'en mai 1920, le conseil municipal de Jarny:
<...Considérant que de nombreuses personnes ont été evacuées au cours de l'occupation en France

occupée et enBelgique, que laplupart de ces évacués ont travaillé pourle compte de l'autorité alle-

4 J.L Beaucarnot , " [æs Schneider, une dynastie', Hadrette, 1986 - Nous donnons en annexes les cartes biens Schneider avant ct
apès la gtærrc. D'apÈs Jean Pierre FREY ' Société er urbanistique patrcnalep222
4A Lettre du lieuænant JARRY sur la situation de l'anondissement. AD M&M . 8R f73.
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mnnde, qu'ils ont reçu un gain suffisamment rémunérateur, que le gouvernement français vient en-

core deleurallouerunrappeld'allocationàcapitalréservé etdontlemantant estparfois tès éIevé,

considérant que pendant que le poilu défendait sa patrie, n'avait pour toute rémunération qu'un

prêt de 0.25, ces évacués étaient à I'abri de tout danger et recevaient un gain assez élevé.-.émet le

voeu qu'une enquête sérieuse soitfaite sur Ia situation de ces évacués et qu'à tous ceux qui ont gagné

largementleurvie au'cours dela guerre,leurtitre représentantleurrappeld'allocationleur soitre-

tiré.>>461lestcertainqu'uncertainnombredepetitsprofiteursd'aprèsguerreontdûexister;maison

est toutefois un peu surpris de cette mise en garde. Personne en fait n'a demandé à partir et tous ont

souffert du déracinement forcé. . .L-e scandale était peut-être d'abord dans la rémunération ridicule du

" poilu ".

peut-on voir dans I'opposition qu'on nous présente ici,entre les poilus "martyrso et les éva-

cués ,,planqués,,, une des explications du silence qui va entourer, dans les années d'après guerre, le

tragique épisode de I'exode ? A cette occasion, il est possible de rappeler que parmi ceux qui sont res-

tés sur place, certains ouvriers pouvaient trouvet eux aussi matière à scandale- Il est rare que les in-

dustriels soient des philanthropes. On peut ainsi citer en exemple cette plainte formulée par quelques

habitants des cités ouvrières, furieux qubn exige d'eux le paiement des loyers pour les années de

guene. Voici leur lettre datée du 20 décembre 1918, adressée par eux à Monsieur le préfet: <J'lous

soussignés, otyriers à I'entrerten des mines de Jamy (pays occupé penlant 50 mois) ont I'honneur

de venir vous solliciter vote bonne et haute bienveillance à ta demande ci-dessous : c'est à dire ré'

clama.tion, voici de qwi. Suit à ln date du 2 août t9l4 iusqu'àfin septembre 1918 l'on nous afait

payer nntre Loyer soit 21 francs par mois pendant 19 mois et le restant de Ia guerre iusqu'àfin sep-

tembre tgls à raison de 13 F 35 cent. par mois, sans réparation dans les logements nos fenêtres

sans carreaux cassés par les projectiles des combats, nos chnmps et rns iardins saccagés par l'en-

nemi,une diminutionde salairede0F 50cent.par jour....Nousvenonsdoncprier, Monsieurlepré-

fet,debienvouloiragirounous renseignerce qu'ilyaàfaire àce suiet sinous devons êfferembour-

sés carc,estbienpénible depuis4années d'envahissement, d'acceptercesclnses dontnous croyorts

injustes.Veuillezagréer, Monsieurle préfet,l'assnrance de nns considérations et receveznos plus

profonds respects. Nous sommcs vos respectueux serviteurs. Ouvrters ayant payé : Alplnnse Cln-

pelle, ajusteur, Eugène Crinquant, tottrnettr, François Torocci , chauffeur, I*clerc, aide pom-

pier,AlfredBoissieraidepompier,MinedeJarny-AvenuedesOrmes-Citésdelnminen"TL> 
a7 1*

préfet répondra qu'il n'est pas compéænt et qu'il faut s'adresser au juge de paix du canton ! Uaffaire

sera classéæ sans remboursement.

Nous n,en finirions pas de relever des conflits de ce genre et nous aurons en étudiant les an-

nées d'après guere à revenir sur le bouillonnement revendicatif qui suit le conflit, dans les chemins

de fer comme dans les mines. Mais cette question des loyers et celle des impôts en retard furent ré-

glées nationalement, la première par une prorogation et la seconde Par un moratoire. On ne pouvait

demandçr de nouveaux sacrifices à ceux qui venaient de subir quatre années de guerre et qui ren-

46 Conseil municipal de Jamy de mai 1920
47-[ættre des mineurs de Jarny, teZO décemke 1918. AD M&M 8R 178'
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traient souvent démunis de tout. D'autant plus que I'on craignait I'agitation ouvnère! En particulier

les rassemblements pour la journée de huit heures inquiètent les industnels. Indiquons pour I'instant

que les directeurs des mines vont redéfinir à la hausse leur politique salariale, du moins pour les plus

bas salaires. Ils sontcertainementconscients que les revendications etl'inflationd'après guelre com-

mandent, même à regret, un cerlain assouplissem ent: <<Vu les instructions en date du 2l septembre

lgIg,Ies ministres duTravailet de I'Armement...LaCommissionRégiorulemixte de I'In'dustrie du

sous-sol de Meurthe & Moselle réunie Ie 23 mnrs 1919...a arrêté ainsi qu'il suit Ie taux des salaires

des manoeuvres nnn quatifiés travaillant àla surface dans les mines de Iarégion: hommes: 18F50

dont 3F50 d,indemnité de vie chère, fernmes: 9F dont 2F d'indemnité de vie chère, enfants 6F dont

IF50 d'indemnité de vie chère, (16-18), Les patrons se sont engagés à respecter Ia journée des 8

heures àtous les ouvriers d.ufondaprès un essai... et si cet essaifait pas apparaître une diminution

dutravaililestbienentenduque les salairesne serontpas diminués.NancyIe2gmars I9I9 >>6Mars

nous lirons plus loinque cette paixsociale aaussi ses exigences. Soulignons pourl'instantl'allusionà

la prime de vie chère qui témoigne des difficultés du moment. celle-ci de toute façon ne permettait

de suivre qu'avec peine 1a hausse des prix, tant I'inflation déréglait la marche du commerce en ron-

geant le pouvoir d'achat des salariés et des rentiers"'

Au début d e Lg2l.,les salaires s,établissaient ainsi que le montre le petit tableau ci-après.ae

A cette date,le travail commençait à reprendre après la récession de 1920. Mais cela "faisait-il le

compten ? I-e 8 avril IgZL,on apprend que les

ouvriers de Droitaumont protestent dans une

délégation à la mairie contre les commerçants

qui,livrant à domicile, n'affichent pas leurs

prix et les augmentent indtment. Dans la me-

sure ou la pénurie s'installe et dure, les prix

risquent de croître démesurément.

pour prévenir les mouvements de protestation contre la vie chère qui risquent d'aller en

s,amplifiant,ildevienturgentderétablirlesliaisonsdiversescommerciales. Mêmeàlapetiteéchelle

de Jarny, il faut mesurer I'importance, pour les autorités locales d'obænir à un calme social, qui per-

metûe le retour à I'activité productive normale. Pour le moment, notre but n'est pas de développer

dans le détail la ænsion sociale des années d'après guene, mais il ne faut pas oublier que ces années

ont été très agitées.so

Ouwier au
jour

(Juvner au
fond

Aide nineru

Piçeurs

10 20

?A33F

les gèves et les élections d'apès guerre'



-482-

pour clore cet examen des conditions de la reprise des activités, signalons que la tutelle ad-

ministrative supérieure surlacommune prendfindans ladeuxième moitiédel'année 1919lorsquele

conseil municipal juge qu'il estdésormais préférable (comme le suggérait le ministre lui-même) de

relancer les activités et le commerce locaux. l-e ravitaillement continuera cependant de venir de I'ex-

térieur mais il prend de plus en plus un caractère privé sous l'égide du centre de ravitaillement lié au

Comptoir Commercial du Nord que nous avons déjà évoqué'

La dette ou comment payer les frais d'occupation ?

Malgré toute leurbonne volonté,les communes n'ontpas toujours Ia possibilité d'assumer

les charges delarepriseàelleseules, celad'autantplus queleremboursementdes sommescolossales

engagées pendant les années de guerre ne peut reposer sur leurs seules forces ! N'est-ce pas à la col-

lectivité nationale toute entière qu'il revient d'aider les communes sinistrées? [-es autorités natio-

nales et départementales et décident de prendre I'affaire à leur compûe. Mais la question est complexe

et la procédure de remboursement se compliquait encore par la variété des dettes, dettes communales

et dettes particulières.

Les emprunts souscrits par les communes de 1914 à 1918 ont servi à assurer pour partie le

ravitaillement des populations et surtout à alimenter l'énorme contribution de guerre et les diverses

taxes et amendes exigées par I'occupant. Une première opération consiste à dresser l'état de ces

sommes et chaque mairie va devoir fournir le décompte exact des dépenses de guerre selon les voeux

formulés par une circulaire ministérielle datée du26octobre 1918: sl

<..Le ministre dzs finances à Monsicur le préfet da départenænt. . . Au mament où I'avance

des armêes attiées tibère dt lorg"t étenducs du territoire national, i'aurais le plus grand intêrêt à

posséder d.es données aussi coâptètes et préci$es quc possiblc sw les impôts et contributipns de
'guerre 

qui ont été imposês et sur'lcs enlèvements de titres, couporu de valews qui ont été effectués

iorlesioupes ouleiautoritésennemies pendantladarée de l'.occupati'on.- -.Jevous serais obligé de

vouloirbiznréunir etrnctransmÊttre d.'urgercetousles renseigrcmcnts quevous aurezpurecuciJlir

sur le montant et la fonne dcs 
"xotibns 

de ce genre commises par l'ennemi dans votre

dépar-ternent.. ..vous voudrez bien indi4ucr séparémc-nt dans votre réponse

I - Le rnontant des impôts, amànd"s o, contributions de guerre en espèces. En distinguanl

suivant qu'ils ont été PaYés :
1) Par dzs collectivités
2) Par des Paniculiers
n - U rwntant dcs enlèvemenfs de titres, coupons ouvaleurs en distinguarû ceux qui onl

été fiectués :-- 
1) darc des établissemct ls ou bweanx dc l'état

2) dans dcs banqttcs ou établissements similaires
3) cltcz lzs Particuliers.
I'anactwràis également du prix à recevoir des futdicatiaru somnaires sur I'hnportarrce

approxbnative dzs réqulsitions, enlèiements ou prélèvemcnts en nature qui ont pu être opé|és pa-r

I'enncmi, soit satu qî'o**, titre ait éte délivrê aux intéressês, soit contre remise dz borc de

r€quisitions ou d.'atuies titres analngucs, soit contre pa.iemcnt en billets lacaux ou autres rnomaies

mais il nc saurait à ce suja être Çucstion d'entreprendre urc quête ayprès des particuliers, il

convicndra d.e se bornc, o* ,"^"igæments qui pourront être obtmus par excmple des

mmicipalités.
J'appelle defaçon spécialc votre attention sur le soin avec lequel dcvront_.être établis lcs

chifres que vous tnÊ trarutmcttrezsur ln nécessitê twtammcnt d'indiqucr leur dzgrê d'autlænticité de

st{nateiceux qui nz résalteraiet pas d'une estimatinn approximative. J'ittsiste enterminant sur

lrurgence de la qucstian quifait I'obiet dc la présente communication.>>

51- L-ettre du ministre des finances au péfet de M&M. AD M&M 6M 604'
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Nous n'avons pu retrouver la totalité du document concernant Jarny. Il faut dire que les pages concer-

nants les délibérations du conseil municipal consignées sur le cahier habitr,rel ont toutes été coupées

pour la periode mars l9l4 etnovembre 1918. . . [-e seul état que nous ayons retrouvé dresse un bilan

d,ensemble de la contribution (impots )de guerre ; pour ces quatre années celle-ci s'élève à 1I377oF ,

pour la collectivité ,à7%3,37F pour les particuliers et les réquisitions s'élèventà26577F pour la

collectivité et 3741386,22F pur les particuliers, sommes énormes pour l'époque . [.e Conseil

municipalestimelemontantdesdommagesdeguelrecommunauxàplusd'unmillion...: <<Mairiede

Jarny ... Monsieur l,adjoint au maire a I'hnnneur d'envoyer ci-ioint à M. Ie Préfet les indications

demandées, au suiet des enlèvements commis par les troupes alleman'des' s2

ComrnunedeJamY
I I a- payé par collectivité (commune)

reste à payer par commune aux ouwiers confraints

retablissements Ponts gare

b- par les Particuliers
II / a- aucun enlèvement porté à notre connaissance

b-
c- chez les Palticuliers

IIA a- avecbons
b- sans bons
Brasserie Union

110 838,15F

7 200,00F
7 fi337F

26577,00F
24839952F

r4929863OF
2 000 000,00F

Ceci ne peut contenir qu'un état approche et approximatif des enlèvements effectués dans Ia

commune puisque Ia majeure parrte des lnbitants est encore absente et que cet état ne contient pas

tes préjudices causés aux usines diverses établies sur noffe territoire ( exception faite de Ia

Brasserie Union ), pas plus que les détériorations causées awcbâtiments et propriétés communales

et particulièrts., 53

Ce qui complique en fait les comptes, c'est que la commune, comme baucoup d'autres, a dt

emprunter pour pallier un manque de trésorerie facilement explicable en I'absence de lien avec la

préfecture etle gouvernement pendant plus de quatre ans. [-a guelre terminéæ,les créanciers se pré-

sentent. Commentrembourser?Parexemple,ledirecteurdelabrasserie,M.GoussotJoseph,natif de

Novéant, demande en avril 1919 le remboursement d'un prêt de 10 000 F. Comment faire ?

A cela il faut ajouter le paiement des titres de réquisition (ils s'élèvent à32 42O F) et les

sommes dues aux particuliers comme les boulangers qui ont fourni le pain aux indigents (MM. Paul

Genot et Weyrich...) ou comme Melle Krocsenscky qui a assuré les fonctions de sage femme, sans

aucun honoraire, en 1914 et en 1915...

pour régler une situation aussi catastrophique, la commune doit s'en remetFe à lEtat ! C'est

la réponse que le conseit municipal apporte encore à ses créanciers en 1919 : attendre la promulga-

tion des lois sur les dommages de guerre et leur entrée en application. Jarny a obtenu, en vertu d'une

loi du 11 février 1919, le remboursement de sa detûe de guere, mais ce n'est pas tout ! ll faut encore

52- Réquisitions . AD M&M 8R 201.
53- Jamy le 15 décembre l9l8 Ua-djoint faisant fonction de maire M Joseph toLJIS.
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attendre celle du 4 octobre de la même année pour fixer les conditions de I'attribution des indemnités

de dommage de guerre.

Dans une lettre du ler février 1919 concernant la compabilité communale de la guerre le

sous préfet demandait de dégager les dépenses faites exclusivement dans le seul intérêt de l'adminis-

trationetdelaviemunicipaledecelles quidoiventéquitablementretomberàlachargedelanationou

à celle de I'Allemagne. Nous donnons la copie de la circulaire Loucheur du 22 juill et l92I presque 3

ans après l'armistice, qui propose aux maires des solutions pour le remboursement des particuliers.

Ces questions vont fréquemment revenir dans les délibérations d'après-guelre ; c'est là que nous

avons retrouvé une copie de la circulaire avec le solde des dernières dettes.s

Nous n'avons pas non plus, pu relever I'ensemble des prélèvements particuliers, car les ar-

chives sont souvent muettes sur ce point. Mais, sur ce point, les communes ont du fournir un état no-

minatif des personnes ayant versé des contributions ou ayant subi des prélèvements divers. Voici un

extraitrapide du document foumi par la commune de Jarny :ss

arrilerie u"*o,"r?,fiÏ'T ";#ffii ËiR#ffi:*t'
}O,OOF GUGLIELMETTI
76,OOF ROITY,WATRIN
50,00F MLlNIERJules

H:ffiF ffii*"J"
artillerie e.ssenc€ 1685,00F \|II-GRAIN
la remonte deux chevaux 1944,00F LABRIET jules
artillerie essence 1120,00F Doclçs rémois etc"""""

Outre les renseignements d'ordre financier,un tel document présente I'avantage de dresser

un étatdes familles présentes dans I'immédiat après la guene, mais hélas il n'est pas toujours com-

plet!

Enfin, on peut noter qu'à partir de lV24,les allusions aux divers remboursements s'estom-

pent dans les déliMrations du conseil municipal.s Serait-ce le signe d'un règlement définitif de la

question? Pour la commune de Jarny, peut-être, pour certains particuliers sans doute également,

mais pourquelques témoins,les préjudices subis dans leurs biens sontrestés suffisammentvivaces

54 C-ette notg donnée en annexes, résume assez bien quelles ont été les difficultés des communes après la guerre ; on aurait du mal à

imaginer ce qu'il a fallu de démarches pour faire valoir des droits !
53 Réquisitiurs individuelles. AD M&IVI \ryO 1866
56' Pour illræter le péjudice supporté par les cornmunes nous avons donné la réponse plus détaillée de la mairie de Lab'ry en an-

nexes. Nous 
"uont, 

pour d'*te* 
-communes 

voisines, indiqué dans un chapitre precédent, quelques états de la dette cqnmtmale.
Pour la commune de L-abry, le prejdioe est énqme.
Læ conseil de labry sem6è d,autant plus ferme dans ees déclarations qu'il ne cache pas sql amertume, aulendemain de la guerre la

caseme Geslin n apporte pas e la commune tout ce qu'elle escomptait ' ...i1 s'ensuit Ete l'Etat ne pourrait éEtitablenææ ertget le
versement de la subventiàn de b conmuræ ( jilXflF non payés pour la construction dc b caserne ), attendt que la communc n' a
jusEt'à présen recwilli aucrn des avanages que devait lui procurer wæ garnison, l'occuparion du casernqnent avan et depuis la'guene-na1wx 

été que passagère, et pendant b gwne, tui ayn occasiowté dc lourdcs clnrges a l'ayant elposée qlx
bo^Ura" 

"nrs "cônseilmunicipaldei-abryduSnarLy22.Cedépitestencorerappelélorsduconseilmunicipaldul4aoûtl!12_6'lorsqu'il apprend fin juillet, te pô;et Ae désaffectation de la caseme : < ...I'efiectif du caserncmen qui, en 1914, était dc 15(N

twni*s,iàt ouvaitaprèsI'armistice,pr"sEt"totalemewsupprimé,etactuellementilestréduitèunchifrettèsfaible.Decefaitla
convnune de Labry n',a rertré jusEt'à présint Ete peu de profit de ce casernement pour kquel elle et les propriétaires ont consenti
des sacrifices importanrs... > Conseil municipal de tabry du 14 août 1926.
Aveccetétatcompletetdétaillé, chacwrpeutprendrelamesuredupillageetdupréjudicesubi parl€scqnmunesetlespartic.uliers- A
tiçeindicatif voiii les sommes dues pourtedeputementquelacommissionde Éparations (Commission des éparations. NancySR
201.) a établi au lendemain de la guéne Propriéré non bâties 3 873 822 000 F.; hopriétés bâtio I 1{1 530 000 F.; Dommages aux

meubles641 229000.;Dommagàaucommèrce260000000F; Dommagesàl'indusrie588188000F.; Réquisitions 130000000F.
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pour ne pas les oublier 75 ans après! Qui pourrait s'empêcher de comparer l'état lamentable des

trésoreries communales et départementales, la lenteur des réparations aux particuliers et les

énormes profits réalisés par les sociétés métallurgiques de la région, aussi bien au cours de la guerre

qu'après, quand il a fallu reconstruire ce qui avaitétédétruit. [-a presse ouvrière et syndicale sauftI

faire régulièrement resurgir le ressentiment né de ces comparaisons simplifiées entre la situation des

populations insuffisamment dédommagées, victimes des soubresauts de la monnaie et de la hausse

des prix et celle des "profiteurs de guerre". C'est dans l'opposition autour de quelques slogans

simples que s'est forgée la vision qui a crée les identités collectives d'après guerre Ajouté au chagrin

etauchocpsychologiquedes familles,ceressentmentajouédans leclimatdemorositéetd'agitation

sociale d'après guerre.. . . Ce n'est pas le butde ce chapitre d'en faire I'analyse détaillée. Retenons ce-

pendant que I'agitation d'après guere, les grèves et la naissance du syndicalisme jarnysien sont en

grande partie nés de la situation créée par la guerre. Mais ce n'est plus seulement un problème local et

il conviendrait de reprendre la situation dans son ensemble, ce que nous tenterons de faire en évo-

quant les campagnes électorales d'après guene.

Enfin, nous ne saurions tout à fait quiner le bilan de la guerre sans annoncer les ruptures

qu'elle a entralnées dans la société. I-orsque, dans la presse, dans les discours, chacun évoque la vie

jarnysienne, maires, conseillers, employeurs, parlent-ils tous de la même chose ? Qu'est-ce que ces

deux mondes d'avant et d'après guene ont de commun? Apparemment ce sont les mêmes acteurs,

puisque ce sont les mêmes activités qui agitent la population ouvrière de Jarny, dans les mêmes lieux.

Oril n'enestpas toutàfaitainsi. Jarnyen 1919n'estplus leJarny del9l4,c'arles hommes sontdiffé-

rents pourplus des trois quarts . Et seuls les cadres politques etéconomiques, mis en place àla veille

de la guerre, vont donner à la société cette illusion de permartence.
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- Les rttours...et les premiers flux de main dtoeuvrrc mas-

quent rapidement les cicatrices de la guerre.

[æs deux mines de Jarny vont participer à la demande en minerai nécessaire à la reconstruc-
tiondupays. Bienquelamine deJarnynesoitpas toutde suiætrès productive,l'activitééconomique

locale repart néanmoins assez viûe. I-a gare de triage et de réparation des locomotives retrouve son
rythme d'avant guerre. [a course à la construction des logements, des écoles, des édifïces publics re-
prend et un second tourbillon d'activités débordantes va de nouveau s'empa^rer des lieux. De nouvel-
les populations viennent grossir I'effectifjarnysien. Un peu à la façon d'un arbre qui aurait été élagué
pour une longue saison de gel et qui rebourgeonne, la ville se couwe de nouvelles branches.

Toutefois avantd'entrerdans le détail il n'estpas sansintérêtde mesurerl'impactde laguer-
re sur les ruptures constatées dans la société jarnysienne. En effet, si rupture il y a, alors notre inteno-
gation de départ sur la constitution des populations ouvrières doit trouver là une précision. Qui re-
tourne à Jarny après guerre ? Quelles catégories de tavailleurs reviennent? Qui, parmi les anciens
immigrants, reprend le chemin des bords de l'Ome? [a réponse àces questions nous doit nous éclai-
rer sur la solidité des premières implantations de population. Elle nous confortera dans I'idée que le
temps,ladurée,plusquetoutautechose, sontbienleprincipalcimentdel'intégrationoudel'assimi-

lation. Et n a contrarion, elle nous fera mesurer combien les crises fragilisent ces mêmes processus.

I-a guerre n'a pas été une petite crise banale; sa brutalité nous révèle ce que la société jarnysienne

avait d'artificiel et de transitoire. Cete fragilité, la statistique nous la masque souvent. Une nouvelle
société se glisse dans la peau et les habitudes de I'ancienne, mais elle n'est pas constituée des mêmes
hommes, si certains greffons ont tenu et prospèrent à présent sur le rameau originel, la floraison
d'après guene est neuve pour les trois quart au moins.

L'énrde du retour des populations au lendemain de la guerre est une question plus complexe
qu'il n'y paralt. Il n'est pas facile de suivre les flux d'entées ou de sorties des populations, puisquhu-

cundénombrementnominatif n'aétéétabli entrc 1911et 1921. Néanmoinssi lbnsuperposelesdeux
recensements de 1911 et Ll2l,un certain nombre de constats peuvent être avancés, selon la nation
dbrigine,les professions,la taille des ménages, les sexes, de ceux qui sont revenus. Pour cela nous
avons comparé les deux documents par ordre alphabétique. Nous en avons soustrait les enfants nés
entrelesdeuxdatesdbbservationainsiqueles personnes décédées. Nousavons repéréles nouvelles
épouses recensées en 1911 sous le nom de leur père. A ces noms, nous avons ajouté ceuK que nous
avons rencontré au moins une fois dans les registres d'état civil au cours de cette dizained'années à
I'occasion d' une naissancæ ou d'un mariage.
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Cependant, ce travail de comparaison ne peut prendre en compte que la population la plus

stable ce qui biaise les conclusions. Vont en effet échapper à nofte regard, ceux qui ont bougé entre

mars 1911etaoût l9l4commeceuxquisesontdéplacésentrenovembre 1918 etmai L92l.Déplace-

ments qui ne sont pas forcément liés à la guene, et qui relèvent de la mobilité observée précédem-

ment Une comparaison menée ainsi sur les populations nous apprend plus sur l'enracinement des

éléments stables quê sur la mobilité des éléments momentânément observés sur place.

Untri comparatifpahonymeparpatonyme,nousaperrris deretenirungroupede8Mindi-

vidus présents à Jamy à la fois en l9ll-19l4 et en 1919- Iy2l.Ils représentent respectivement envi-

ron le quart des présents à la veille de guerre

et le cinquième des présents en 1921. Re-

marquons encore que parler de retour n'est
juste que dans la mesure où I'on peut être

str qu'il y a eu déparl Or nous ne le savons

avec certifude que pourquclqucs cas seule-

ment Certains individus n'ontpas quitté la

ville, mais nous ne pouvons pas dire les-

quels. Quant à la mobilité des autres pen-

dant la guerre, elle est difficile à suivre.

Nous avons déjà évoqué le travail mené par

les services du département auprès des pré-

fets pendant I'exode de 1915, mais les listes

établies à cette occasion sont ponctuelles et

ûous savons que les individus ont bougé

dans unegrande proportionaucours des annéesd'exil. Pourquelquesfamilles,l'itinéraire suivi entre

ces deuxdaûes peutêtre grossièrementobservé si I'onaccorde créditaulieu de naissance desenfants

recensés enl92l et nés dans cette courûe période de dix ans. Bien sûr cela réduit l'échantillon, puis-

Distribution par sexes et âges des EE4
présents au deux dénombrcments l9ll etlfi2l

>50

2049

1G19

150 2ffi

I Femmes W Hornmes

que cela ne concerne plus que les

mariés avant guene ou entre temps

et qui ont eu un ou plusieurs enfants.

Pourtant c'est le seul moyen pour

nous d'approcher quelque peu la mo-

bilité des populations qui ont fait de

Jarny le centre de leur vie profes-

sionnelle. Pour être ûout à fait com-

plet, il auraitfallu suiwe aussi celles

et ceux qui ne sont pas éloignés ,qui
travaillent à Jamy mais résident dés-

ormais dans un village proche.
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Quelques obsemations rapides sur ces populations revenues à Jarny:

I.a pyramide des âges nous incline à penser, par sa forme en creux autour de 2G35 ans , que

le retour concerne surtout des familles constituées. Cela correspond à la présence des couples an-

ciennement formés et qui reviennent sur place avoc leurs enfants.

L'étude de lâ disnibution selon les sexes nous apprend que 410 femmes et 474 hommes sont

rsvenus. Après guerre pour les adultes, le rapport de masculinité de ce groupe est de 130 hommes

pour l00femmes, soitmoinsquecequenousavions constatéen l9l l etmoinsquecequelerecense-

ment de 1921 nous indique lui aussi. Ces indications confirnreraient le rctours de groupes familiaux

constitués. C'est du reste aussi ce que semble indi-

quer la structure matrimoniale des individus obs-

ervés. En effet67 Vo des hommes de plus de 20 ans

sont mariés (aucun n'a moins de 22 ans); les

femmes sont mariéesà77 Vo (auune n'a moins de

23 ans). Iæ creux des 25-35 ans, hommes et

femmes concerne sans doute les individus relativement libres d'attaches familiales ou profession-

nelles, célibataires travaillant avant guerte dans le commerce ou le travail de maison. I-a pyramide se

réduitparticulièrement autour de25 ans à l'âge atteint par les adolescents et jeunes gens dispersés

avec leurfamille parlaguerre etqui sontenfiés àleurtourdans lavie active.Ils ne vontpasforcément

revenir sur place avec leurs parents. Iæ phénomène est net chez les femmes comme chez les hommes

et n'englobe donc pas que les jeunes hommes perturbés par la guerre. Mais le nombre élevé des céli-

bataires de tout âge, qua-

te fois plus nombreux

chez les hommes que

chez les femmes, nous

rappelle que le retourdes

familles s'est accomln-
gné aussi d'un retour

d'ourniers sans attaches.

Cela confinne aussi le

poids plus important des

hommes à presque tous

les âges, mais surtout en-

fre 35 et49 ans.

>80
15-79
1G14
65{9
6Ger
55-59
50-54
4549
4044
35-39
3G34
25-29
tu21
t5-19
l0-14

FEMMFS HOMMF,s

:70 {0 -50 4 -30 -20 -10

Disribution par sex€s, âges des 884 présents au deux #nombremeng l9ll û.l9 2l

Ia distribution par âge nous monte enfin le faible effectif des individus de plus de 60 ans.

C-ela s'explique d'abord par le faible nombrc des anciens venus s'installer avant la guerre: les quel-

ques familles entières avec les grands-parents sont venues au lendemain du conflit Enfin l'âgc

moyen (44 ans ) de ces chefs de famille est un peu plus élevé par rapport à l'âge moyen observé en

1911. On ne s'en étonnera pas car ce retour concernc les éléments les plus stables. D'ailleurs, pour



-489-

pÉciser encore le visage de ces familles qui reviennent après guerre, notons que le poids des jarny-

siens d'origine y est important, puisqu'il représente le quart des individus repérés. Cela est d'autant
plus logique que les paftonymes observés nous indiquent qu'il s'agit principalement des vieilles fa-
milles en place depuis la fin du siècle dernier au moins. Et il ne faut pas s'étonner de voir revenir les

famillesdecultivateurs, puisque ce sonteuxles plus attachés àlaterre dulieu. Faut-ilduresteprivilé-
gier cet angle de we et examiner ces retours selon les professions exercées par les chefs de famille?

Peut-on dégager une distinction selon les métiers et en tirer des conclusions sur I'atfache-

ment ou la fragilité des situations d'avant guerre? Iæ retour des cheminots, sera-t-il du même ordre
que celui des mineurs par exemple? Et le retour ou non des étrangers n'est-il pas lié à I'activtté, antÉ,-
rieure?D'après le tableau établi selon, les métiers déclarés,

ce sont les populations cheminotes qui reviennent le plus à

Jamy. Rien d'étonnant à cela puisque la stratégie de la Cie

de I'Est, visant àfixer le personnel était déjà bien en place.

Ce sont du reste les personnels que nous avions considérés

comme les plus stables, les employés ,qui sont le plus mas-

sivement revenus. Iæs charffeurs et mécaniciens, quant à

eux, reviennent certes, mais dans des proportions plus fai-

bles. Il faut dire que les évènements sociaux, les grandes

grèves les ont davantage perturbés que les employés qui se

sont moins engagés. Pamti le personnel des mines, ce sont
les familles logées dans les cités qui sont le plus revenues,

mais dans une proportion bien plus faible que les chemi-

nots. Cela permet-il de relativiser la politique paternaliste

d'avant-guere, ou bien faut-il constater que celle-ci, enco-

re trop fralche n'a pas été assez poussée pour conduire les

ouwiers à revenir massivement? Avec seulement une Eentaine d'ouwiers mineurs et man@uvres

contre 36 agents d'encadrement et de direction, il est permis de lrnser que les ouwiers des premiers

flux étaient flrnalement bien peu attachés à leur enfieprise.

A ce sujeÇ onpeuts'étonnerqueles populationsfrançaises soientrevenues ensi petitnom-

bre dans les cités minières. I^a plupart des familles de mineurs français revenues nl logeaient ni en

l9l I ni enl92ll Cétaientavantguerredéjàdesfamilles résidantailleurs,enville. Préféraient+lles

ne pas s'installer dans les cités ou bien ces demières ne les avaient-elles pas acceptées ?Et dans ce cas
pour quelles raisons? Comme les cités après la guerre vont se remplir rapidement de nouvelles fa-

milles et en particulier de Polonais, il est difficile de trancher sur ces critèrcs d'accucil. Mais ces fa-

milles françaises, rÊvcnues après la guere, ne viendnrnt pas non plus s'installer dans les cités par la

suite. Cela prouveraitleurdésir dïntégration à la ville dans un espacejugé plus noble que les cités.

C-elarenforceraitlTdée d'un attachemcntàla ville comme certainesfasrilles le manifesteronten de-
venant propriétaircs.
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- Les étrangers évacués en 1914 reviendront'ils ?

Est-il possible d'observer quelques différences entre les familles et les individus revenus après

guerre à Jarny en fonction de leurs origines nationales? I-es réponses sur les retours en fonction des

activités antérieures nousontdéjàpermis d'insistersurlapartimportantedes agriculteurs, des cadres

etdes cheminots, catégories essentiellementfrançaises! De plus I'examen des matrices cadastrales

nous montre que le retour est surtout le fait des propriétaires . Or les éfangers avaient peu investi

dans lapropriété localementavantguerre etne se senûaientcertainement guèreenracinés. Seuls les

petits propriétaires d'établissement commerciaux, échoppes ou cabarets sont revenus en nombre. [-a

question est donc délicate mais révélatrice de la qualité de cette première immigration d'avant

guerre. Elle n'était déjà pas aussi homogène qu'on le pense habituellement, notamment entre ou-

vriers et petits commerçants ou artisans.

Certes,le retour des étrangers a, lui aussi, été largement masqué par I'afflux des nouveaux

immigrés. Mais il serait trompeur de croire avec cette nouvelle arrivée massive, que la guenen'aété

qu'une parenthèse pour ceux qui étaient arrivés entre l9{J7 et 1914. Ces flux nouveaux sur lesquels

nous donnerons parla suiæ des éléments complémentaires, sontchiffrés par les services de la statis-

tique du ministère de I'intérieur. Voici, présentée dans un tableau I'entrée des étrangers dans la com-

mune. tQuesignifîentcesnombres? Sanscontesûe, ilsdonnentlamesuredelarepriserapidedesac-

tivités industrielles. Importants, ils ne

doivent pourtant pas être confondus avec

la population stable. Ils représentent les

entrées uniquement. Encore une fois, ils

cachent la grande mobilité des étrangers

etn'ont rien de commun avec oeut du re-

censement du printemps f921. Celui-ci

établira la présence de 689 étrangerc, dont

49l laliens, 27 Belges, 43 Polonais et 169

individus qualifiés d'étrangers sans autre

précision. Mais ces nombres de l92l,si on

n'y prenait garde, pourraient à leur tour donner une impression fausse et faire croire que les éhangers

ont repris massivement le chemin de Jarny après la guerre. Or il n'en est rien. Si les motivations et les

caractères des populations étrangères décomptées enl92L,sont toujours les mêmes en grande par-

tie, les individus eu( ne le sont que pour une faible part. Comment I'expliquer?

henons le cas des plus nombreux, les ltaliens. I-es transalpins pésents en 191 I et qui sont

1500

1000
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0
31 3l l jmvier I juillet 3l

décembre déccmhe l92O 1920 déc€tnbre
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f/- Statistique des étrangers. Nancy. 4M 147.
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encore là en 1921 sont au nombre de 62. C'est donc à peine un dixième de I'effectif qui revient soit

proportionnellement beaucoup moins que le reste de la population sur le retour. Parmi eux, on

compte 26 femmes et 36 hommes, soit à l'âge de 2049 ans 10 femmes pour 23 hommes. On dé-

nombre 8 familles alors que 18 hommes se déclarent mariés. Ceux-ci travaillent surtout dans les

mines avec les célibataires, tandis que les familles italiennes présentes sont presque touûes des petits

commerçants . C'est'd'ailleurs chez eux que I'on constate une intéressante transformation des pré-

noms. Chezcertains adultes et surtoutchezles enfants, il estremarquable en effetque les mêmes qui

déclaraient en 1911 un prénom italien ne le font plus en 1921. Celui-ciaété francisé dans presque

tous les cas. Volonté déllbér&, ou fantaisie du recenseur? [-a qtrestion mérite d'être posée puisque

cette attitude pourrait confirmer avec le retour sur place, la très nette volonté de gommer leurs ori-

gines. Ce qui n'était pas encore le cas avant guerre, le devient par la suite. I-e phénomène inverse ne

s'observe qu'une seule fois ! Certes cela ne porte que sur des effectifs faibles, mais il est utile de le no-

ter, car contrairement à la vision d'une immigration en bloc, uniforme, il nous faut la percevoir

comme complexe dans sa structure révéléepar les chiffres, mais aussi dans sa motivation. Et cela

plus particulièrement après 1920, époque où la composanûe économique ne sera plus la seule à pous-

ser les étrangers vers la France.

I-a distribution des populations italiennes revenues à Jarny selon les sexes et les âges est re-

lativement semblable à celle des populations françaises revenues elles aussi.

nru"çaises @! ttatiemes I rrançais @ltaliensr92l

âges
>80
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10-74
6U69
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4549
40 44
3539
3034
26-29
20-?A
15-19
lG14

50 55 60 0  5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 45 50

Commepourcesdemières,ledéséquilibreparsexeestmoins importarrtquedanslapopula-

tion émigrée globalement C'est là le signe d'un retour surtout familial. En particulier pour les PoPu-
lations adulæs, pour lesquelles on note une répartition aussi {uilibrée du nombre des femmes dans

les groupes de françaises et d'italiennes. I-e poids des enfants et adolescents des deux sexes est toute-

fois un peu plus fort chez les ltaliens revenus à Jarny apÈs la guerre.
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Si ces retours nous paraissent faibles numériquement, n'oublions pas que les populations

observées avant guerre étaient instables. [-a guerre, en ltalie aussi a grandement perturM les popula-

tions et bousculé les modes de vie. Dans quelle mesure les motivations au départ ont changé, nous ne

la savons pas vraiment.

Mais on peu! aussi se demander si I'absence de retour massif des étangers ne peut s'expli-

queraussi parle faitqu'apÈs un séjourde6 ou7 annéesenFrance avant guerre, voire davantagepour

certains, le pécule épargné n'a pas suffi pour se refaire une autre vie au village; une vie plus noble et

moinsmarginale,visàvisdesalnésoudes plus riches parexemple?L,acléestenltalie, commeellele

sera ensuite en Pologne. C'est sur place qu'il faudrait mesurer les situations au départ et aussi les

conditions du retour. Qui partait? A quel âge? De quelles types de familles étaient issus ces partants?

Quel rang avaient-ils dans leur famille? Et lorsqu'ils sont rentés, comment ont-ils vécu? Ont-ils

acheté des biens? Qui ont-ils pu épouser? Toutes les réponses à ces questions ne se trouveraient qu'au

terme d'une enquête sur place, ce que, hélas, nous n'avons pu mener.
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B . LE REPEUPLEMENT ET LA NOUYELLE DE.

MANDE EN BRAS

- Du sang neuf: quelle nouvelle main-d'oeuwe pour quels

nouveaux besoins ?

Jarny au début du XXe siècle, était passée brutalement d'une situation de petit bourg rural

situé sur deux axes routiers et deux axes ferroviaires de moyenne importance, à celle de cité indus-

trielle naissante. Nous avons souligné que la ville devait sa mutation plus qu'à sa situation de carre-

four, au gisement de fer sinré dans le bassin fenifère de Briey, gisement partagé localement en deux

concessions : la mine de Droitaumont (groupe Schneider) et la mine de Jarny (groupe Senelle-Mau-

beuge). [-amise enexploitationrécente(1908-1910) des deuxmines avaitdonnéunélanformidable

à I'activité locale avait été ie cas notamment de la gare et du dépôt de la Compagnie de I'Est. Mais cet

élan s'était brisé en t9l4 avec le début des hostilités. [-a présence allemande, pendant quatre ans,

avait conduit à l'arrêt de presque toutes les productions, et des transports.

Un regard rapide sur la courbe de ta population à la veille de la guerre permet de mesurer

I'importance de ces activités dans I'extraordinaire accroissement de population qui avait accompa-

gné la mise en chantier des exploitations. La spéculation sur les terrains, les constructions nouvelles

et I'activité de la gare de triage comme celle du dépôt prouvaient à l'évidence qu'il s'agissait d'un phé-

nomène de grande ampleur. Nous avons précédemment souligné la vitalité de cet élan prometteuret

ûenté d'apercevoir toutes les implications qu'il avaitentralnées dans la structure de la population, le

brassage des hommes etl'éclatementde l'espace en trois mondes : celui des mines (marginalisé en

partieetrejetéàlapériphériedelacité),celui ducentre, del'ancienvillage(encoremaldégagédeson

aspect rural traditionnel) et enfin le quartier de la gare où la constnrction allait bon ftain.

Pourtantcebel élan,dans lequel tantd'espoirs avaientétéplacés s'étaitbrisé àl'étéde 1914.

Jamaislasiûrationneserapluscommeonl'avaitrêvée. Ainsi,lïmplantationd'unepuissantesidérur-

gre, qui avait été envisagée au temps où I'Allemagne possédait la Moselle sidérurgique, ne verra ja-

mais le jour; et la maison Schneider qui se proposait d'établir à Jarny-Droitaumont un vaste com-

plexedeI'acierne réaliserajamaisce projet.Il fautdireque, pourdesraisons stratégiquesévidentes,

la société s'était développée pendant la guerre, sur d'autres sites implantés en arrière du front, au

Creusot, en Normandie, dans le Var, etc...

Au cours de cetle première explosion industrielle, la population d'avant guene avait c,onnu,

pendant six années au moins, un brassage comparable à celui de ûoutes les régions fralchement in-
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dustrialisées. Ce brassa geavaitétésoudain, il avait surpris et même inquiété ! [-es autorités préfecto-

rales, municipales, touten se félicitantdu démarrage des foyers industriels du Pays Haut, s'étaientin-

quiété des risques de débordement. Comment réagir face à ces populations venues d'horizons si va-

riés et dont les modes de vie étaient parfois si différents? A cette époque l"étranger est à la fois prisé,

recherché, mais on le craint tout autant, car" l'étranger c'est le désordre ". Voilà bien les deux dis-

cours qui n'avaient ôessé de se mêler au cours de ces années d'avant 1914. C'ét^t pour prévenir

d'éventuels ndérapages" que les autorités avaient apporté leur concours aux communes en menant

une politique d'aide à la surveillance, à la construction, à I'enseignement et à la santé.

Du côté des arrivants, les difficultés avaient aussi été grandes. Des missions avaient été en-

voyées sous le contrôle des consulats, comme le rappelait G.Mauco.r A certaines occasions, les

conditions d'accueil, d'hébergement surûout, avaient été vivement dénoncées au point de décon-

seillertelleoutellezoned'activitétropinhospitalière.ToutcelaaugrandregretduComitédesForges

qui ne s'en ftouvait cependant guère affenté,car cette première phase se déroulait dans une période

économiquement euphorique et sans à coups. Comment les nouveaux brassages allaient-ils s'opérer

après guerre, alors que le contexte économique était devenu moins harmonieux?

Au lendemain du conflit, l'économie française p:rsse en effet par des phases diverses et as-

sez chaotiques. I-e passage d'une économie de guerre à une économie de paix n'est pas aisé, comme

I'enseignent tous les économistes. 2 A première vue ceci pouvait peut sembler d'autant plus surPre-

nantque I'effortde reconstnrctionàmenerétaitconsidérabledansces régions touchées parlaguerre

et que ces régions étaient celles des industries lourdes traditionnelles. D'autre part, le développement

des implantations sidérurgiques en Nonhandieetdans leCenûecréaituneconcurrence. Entoutcas,

la période qui sbuvre au lendemain de la guerre est d'abord marquée par un marasme, que signalent

par le préfet de Meurthe-et-Moselle et le sous-préfet de Briey.

A l'échelle d'une ville comme Jarny, les incidences de cette crise sont difficiles à cemer.

Pour la production minière comme pour les transports, il a fallu d'abord dt rétablir les infrastrucures

et on y a employé à cela un personnel de plus en plus nombreux dès les premiers mois. Uimpact de la

crise d'après guerre ne s'est donc pas traduit comme ailleurs, par un arrêt brutal des productions en

@urs. Ici, lbn devait repartir de zéro et I'emploi est d'abord passé par cette phase de renaissance de

lbutilindustrieletferroviaire. L-amoindreactivité,danscetempsdereconstnrctiondel'appareilpro'

ductif ( réfectiondes routes, usines,etcheminsde fer), participaitde larelancedelamachine indus-

ftielle et la phase dépressive générale qui apparaft dans ce même temps, sera en partie atténuée par la

remise en état de la cité industielle. Mais pour cela il a fallu à nouveau des bras.

Nous étudierons cetûe relance économique par ailleurs, mais il est évident que les flux de

population d'après guene lui sont liés. Ce sont ces flux que nous voudrions présenter à présent. Sans

L- <En 1913,Ie connûsvriatdc l'émigrationàRone posacommeconditioru :1) Iz droitdzvisîærlcs chantiers pr les consulats
italicns.2) La soutttissionauxatoritéi inlienws dc tousbsrèglements miniers.3) L'acceptaionde lajuridioionitaliemc dans les
conflits dt travail en Fratrce où les ltaliens seraien ùuéressés.4) L'organisation dc sertice suùtaire, la crétion dc bge-
meæs...>(G. MAUCO nles Etrangers en francen' l9ll)
2. Cf Alfred Sauvy, Histcire économique de la France entre les deux gu€rreq tome I. 1965
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refaire une étude exhaustive des populations nouvelles( étude recoupant par bien des aspects celle

d'avant guerre avec sa jeunesse, son célibat), il s'agit cette fois d'en nuancer la présentation. Cela

passe par une série de comparaisons permettant de suivre les trajectoires des individus et des

groupes, les processus d'implantation ou de rejet, sur une période plus longue, d'une vingtaine d'an-

nées environ.

Mais comparer des évolutions exige d'abord de préciser la référence de départ. La norme

est-elle celle de l9I4? Auquel cas, les changements apparaîtront sans douûe moins brutaux, moins

perceptibles? Ou bien faut-il encore faire référence à la société rurale d'avant 1908 et reprendre les

traits significatifs des ruptures constatéesdans lanouvellesociété? Il nous asçmbléévidentqu'il fal-

laitabandonnerdéfinitivement le regard surla viejarnysienne d'avant I'industrialisation pour tenter

de percevoir les traits d'évolution d'une société désormais pleinement industrielle.

En d'autrrcstermes,Jarny, vilte minière etcheminote en pleine mutationà laveille de

la guerne, continue-t-elle dalis les années 20 et 30 à se transformer ?

I-a guerre marque un arrêt Ainsi que le notait L. Précheur pour la population du bassin de

Briey: <<In guerre fit sentir ses effets et amcrut un exnde presque total. Pourtant de l9I9 à 1929 on

passe de 3 000 à 12 000 mineurs. Cefut la deuxième vague d'invasion et ce devait ête la dernière

vraiment importante. II n'est pas d'autres régions lrançaises pour avoir connu un double "nrsh"

aussi grattdiose en 30 ans. >3 Contrairement à ce que I'idée générale pounait laisser penser, la guerre

n'est donc pas une simple parenthèse dans ce processus. C'est bien une rupture. I-es choses ne repar-

tent pas comme si les quaEe années de conflit n'étaient pas venues perturber la progression indus-

trielle et le bouleversement social. Certes on s'efforce après la guerre de relancer la machine, mais si

I'on repart surune voie tracée,les rythmes ne seront plus toutà fait les mêmes. I-a production elle-

même évolue, secouée par les crises... corlme un simple tableau suffirait à le montrer. C'est cette in-

stabilitédes choses qui expliquequ'aucours deces années,lesdiscourschangentaussi. lls s'adapûent

à la nouvelle situation, tout comme les dispositions patronales et les attitudes ouvrières changent

également...

Nous tenûerons de répondre par des chiffies des tableaux et des graphiques à ces questions

déjà soulevées à la veille de 1914. Cette fois, grâce au recul offert par l'étude de la première vague

d'indusfrialisationetdepeuplement, nousposeronsdesquestions différenæs. Peut-on, ainsi,encore

parlerdebrassage, dediscipline des corps etdes cæurs, de paternalisme, dedéracinement... comme

nous y incitaient les textes et les rapports des maires ou des autorités préfectorales, avant guerre?

Certes, les circulaires et arrêtés codifiant la vie des populations, surtout éhangères, sont encore très

fréquents après la guerre. Ils veillent au calme, réglemententles embauches, les déplacements, parti-

culièrementenannéedecrise...etfournissentàl'historienlematériaususceptibledel'éclairersurles

mæursdumomenl Maisonsentbienquel'élann'estplustoutàfaitlemêmeetquelesacteurs,locale-

ment,nesontplusdanslemêmeétatd'esprit. Commentmesurertoutefoiscestransformations?Est-il

3- Louis hêcheur, L^a Lorraine sidérurgique, op.cité
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suffisant de partir d'une étude des catégories de population vivant sur place pour décrire les perma-

nences et les évolutions? Certes les sources font souvent défaut. Pour l'étude de la mobilité, man-

quent en particulier les livres d'embauche, fournissant le dernier emploi et le dernier domicile connu.

Pour une approche des phénomènes qui aæompagnent ces évolutions ,l'analyse démographique

permetde mesurerenpartiecertains phénomènes de sociététels que lamobilité,I'intégration, cohé-

renæ de la famille, ètc. Pour étudier les brassages de populations,les mixités,les comportements

différents tel I'instabilité, I'approche démographique peut se révéler un assez bon instrument. Il ne

peut en aucun cas dispenser I'observateur de prolonger son enquête dans d'autres directions, mais il

présente I'avantage de recouper par des chiffres et des séries, les autres documents disponibles

comme les enquêtes ou les rapports administratifs.

Pour mener notre étude de la société d'après guerre, dans touûe cette troisième partie, nous

avonstravaillésurleslistesnominatives,cellesde l92I,Iy26,Iy3letl936.Nousavonssurtoutétu-

diécellesde lff2tetllB6enlesdépouillantsystématiquement.I-esregistresd'étatcivilnousontap

porté un complément précieux pour analyser les attitudes des individus et des groupes. Oufe ces

sources brutes, nous avons consulté les npports surles migrations, ceux des préfets, sous-préfets, et

commissaires spéciaux chargés de compter, de prendre le pouls d'une population nombreuse et peu

homogène dans le secteur minier. Nous avons utilisé aussi les états donnés par les employeurs (effec-

tifs employés, lieux de résidence et statistiques de I'embauche, du chômage, de la production ), les

enquêtes sanitaires, scolaires etc...Tous ces indicateurs permettçnt de suivre l'évolution de la société

dans son ensemble et les entrée et de sortie, par l'étude des comportements des acteurs du moment.

I-es délibérations du conseil municipal fournissent, à leur façon, un autre élément de la mesure de

l'évolution interne de la population: les chiffres croissantdes administrés justifient les équipements

prévus (écoles, abattoir, logements, stades, voiries). hrfois , c'est aussi la conjoncture qui com-

mande la politique municipale de grands travaux, notamment en période de chômage.

Avec les délibérations, rapports etenquêtes àcaractèrepolitique qui s'appuientsurlastatis-

tique des populations, en particulier pendant les années de crise ( c'est le cas en 19|20 et 1921, mais

surtout,aprèsunepremièrealerteen lg2T,lorsdelachutedelaproductiondeferdesannées 1931),il

faut avancer avec plus de prudence. Non pas que ces textes soient sans intérêt, au contraire, mais du

pointde vue statistique ils sont souvent moins fiables;c'estle cas en particulierde ceque rapportent

les articles de presse. Une presse qui est désormais régulièremest éditée et qui fournit pour le pays de

Briey quelques chroniques locales et régulièrement les faits divers marquants des commrmes, les

avis d'enquêûes publiques, les inaugurations, fêtes et autres activités politiques, culnrelles ou spor-

tives.

Enfin les lois fixant les droits de chacun et particulièrement les lois réglementant les procé-

duresde naturalisation, constituentles éléments de repèredans lesquels s'inscritl'étudedel'intégra-

tion et de I'assimilation des étrangets.

Ces sources doiventcependant toutes êtres lues avec un certain recul. I-es listes nominati-
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ves restent parfois muettes sur les origines, certains noms sont quelquefois mal orthographiés,(il ne

porte pas toujours la même orthographe pour des lieux de naissance polonais ou italiens difficiles à

transcrire). [-es dénombreurs ont omis dans quelques cas de préciser l'état matrimonial ou la profes-

sion, ou se limiæ à indiquer néffanger" sans autre précision. [-a lisæ de 1921 indique l'âge déclaré, ce

qui est bien moins str que I'année de naissance comme aux recensements de 1911 ou de 1936. L-es

états nominatifs noui'ontparunéanmoins,eta@srecoupementassezfiablesmais,lesautres souroes

ne le sont pas. En effet, les décomptes d'étrangers par commune peuvent servir d'indicateur des flux

d'entrées mais se révèlent peu aptes à mesurer l'étatréeldes résidents car les départs ne sont toujours

pas systématiquement signalés en mairie. D'où un gonflement artificiel de la statistique locale... qui

remonte et donne arguments auprès des autorités supérieures. Dans les années d'immédiate après

guerre nous avons ainsi relevé jusqu'à un triplement des étrangem à Jarny. Mais ce phénomène était

déjà signalé avant guere.

Pour conclure sur ce court point de méthode, nous dirons que les chiffres fournis par les di-

vers organismes administratifs constituent néanmoins un tableau assez riche pour qui veut photogra-

phierlapopulationfluctuantedelacitéetderrière leschiffresde population,lasociétéjarnysienneen

constante évolution.

Jeunesse, célibat et mobilité sont à nouveau les marques de la population en 1921.

Avant la guene 1 9 14- l g l S on avait assisté à une arrivée massive et brutale de nouveaux ve-

nus, jeunes, célibataires et instables ! Après la grande guerre, une deuxième vague arrive qui, pour un

temps, présente les mêmes caractères de jeunesse et de faible implantation familiale.

Mais il faut nuancer. I-es rythmes d'arrivées demeurent forts dans une première phase, jus-

que vers I9?É,où, les premiers signes de crise apparaissant, les flux se ralentissent Sur une drzaine

d'années, pour des motifs divers que nous allons tenter de dégager, voici que cette population

change, et française ou étrangère, devient beaucoup plus stable et homogène : moins de célibataires,

des ménages plus larges, des vieillards plus nombreux . .. la phase transitoire de I'implantationjarny-

sienne prendrait-elle fin ? Sans la crise de 193 I , plus sensible dans ses effets sur les étrangers, la ré-

ponse aurait pu venir assez naturellement. Mais I'histoire, qui ne se déroule pas toujours de façon li-

néaire et harmonieuse, vient à nouveau perturber ces constats prometteurs!

Une pyramide des âges plus équilibr6e qu'avant guerre

Danstoutesociété,mêmecelled'unepetiteville,ladistributiondesâgesdelapopulationré-

vèle la vitalité et reflète indirectement son activité. La répartition des sexes permet, elle, de mesurer

l'implantation familiale, puisque le degré d'équilibre entre les deux sexes nous indique à la fois les

motivations présentes du groupe (Qui vient? Pourquoi?) et dans une certaine mesure son avenir (Ca-

ractères du marché matrimonial local, enracinement familial ). Cela à condition que la prospective

démographique ait un sens dans une population aussi ouverte et aussi mobile .
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Hommes Femmes

nombrée en 1921, et or-
donnée selon les sexes et
les âges (classés par an-
née de naissance)
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Une pyramide plus équilibrée entre les deux sexes

I-a pyramide des âges (tracée pour une populaton ramenée à 1 000 ), présente, dans le cas

d'une population réduite comme celle de Jarny, une allure très inégulière. Malgré l'inégularité en

dents de scie de son tracé ( due à la présentation de la distribution des âges année par année), celle-ci

permet de mieul saisir quelques uns des phénomènes les plus marquants, comme l'impact de la

guerre, du service militaire, de la repriserénentpde la natalité, etc...Globalement, la pyramide de

1!)21 est ptus équilibrée que celle de 1911, comme on le voicidessous.

R4p€l : la population totale dénmbrée en 191 I , et or- Répartition de la poçnrlation toale dénomb'née en 1921'
rioringe selon les sexes et les âges et qdonnée selon les sexes et les âges

( classes d'âges de 5 en 5 ans-) ( classes d'âges de 5 en 5 ms )

I-e rapport de masculinité est manifestement moins fort,

dépassant toutefois ceux de la France ou de la région à la même

daûe. Cetæ répartition plus égale entre les deux sexes, (2189

H F Iotal
tgll 94 t46,3 34rl
r92l 2189 4t 13

coef.multi. t . I l 3 t.2
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hommes pour t94îemmes) vient à la fois du poids fort des jeunes ( 366 pour 10O0 de 0- 19 ans contre

313 en France) , mais surtout du nombre cette fois plus important des femmes adultes. Touûefois, si

cette répartition enhe les sexes est dans I'ensemble mieux équilibrée, dans le déail des nuances de-

meurent. ( 1 14 hommes pour 100 femmes), la prépondérance masculine s'explique encore par celle

des adultes: I'on compûe 1357 hommes de 20-59 ans pour 1070 femmes soit I?i7 hommes pour 100

femmes. Par rapport'à 1 9 1 1, c'est toutefois un change-

ment si gnifi catif , puisque I'on comptai t alors 133 hom-

mes pour I 00 femmes dans I'ensemble de la population

mais 150 hommes pour 1OO femmes dans ces tranches

d'âges.)

I-a répartition en grands groupes d'âge est

netûement moins tranchée qu'avant guerre. Pour une

population théorique de 1000 personnes des deux

sexes, on remarque qu'après 60 ans les femmes sont

plus nombreuses (avec 24 femmes pour 19 hommes le

rapport de masculinité tombe à 79 pour 100 femmes).

Avant 20 ans, l'équilibre est parfait : I 83 femmes pour

183 hommes exactement (et avant 15 ans : l44fem-

mes pour 143 hommes ).C'est donc surtoutdezO à 59

avec 329 hommes pour 260 femmes (et, de 15 à &,

avec 374 hommes pour 308 femmes) que se marque la

différence entre les deux sexes. C'est une situation in-

verse de celle du pays tout entier et le déficit en hom-

mes dans I'après guerre semble pas concerner les ré-

gions indusnielles de l-orraine. En fait, c,omme avant

guerre, mais dans une mesure moindre, c'est la présen-

cede populationsouvrières, en partieétrangères,qui expliquecephénomène. Cependant,etàladif-

férence de 191 1 , la part des femmes dans ce groupe des 2G59 ans est plus importante, bien qu'encore

déséquilibrée (elle représenûe

57 Vo des femmes ). On peut y

décelerla marque d'un change-

ment à venir : le débutd'une mi-

gration familiale, avec cepen-

dant des nuances les différents

groupes nationaux et catégo'

ries de travailleurs.

Par rapport à 1911, la distribu-

tion selon les âges des popula-

t92l E F total % E % B % T

nombre

âge moyen

2t89 lga 4tt3 53 47 lffi
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nocarr l in i f l I 1 4 IOO
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femmes plus nombrcuses
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tions masculines et féminines n'est plus tout à fait la même. [-e nombre des femmes, quelque soit le

groupe d'âge, est plus important au lendemain de la guerre.( Il faut dire que leur nombre a été multi-

plié par 1 ,3 quand celui des hommes n'a progressé que de un dixième ). En fait un examen de leur di s-

tribution proportionnelle fait ressortir que ce sont les adolescentes et les adultes de plus de 35 ans qui

sont plus nombreuses. Par contre, la part des femmes de 20 à 30 ans est moins forte après guelTe.

Doit-on y voir à nouVeau le signe d'une transformation qualitative des flux féminins? Sans aucun

doute. Comme nous le soulignerons, la part des femmes mariées augmentant elle aussi, c'est sans

doute la confirmation de mouvements de populatious moins fragiles, moins instables.

L-a distribution par âge de la population masculine confirme ces observations. I-a compa-

raison montre une partplus réduitedes adultes de25à39 arrs, après laguelre. Cela selittanten valeur

absolue qu'en répartition proportionnelle.

Dffére,nces de distribution (nombres absolus) entre les populations masculines et féminines de 1911 et 1921, selon
les classes d'âges. ( de 5 en 5 ans )

-100

hommes plus
nombreux en

t92l

50

hommes plus
nombreux en

rezr(%)

95-99
%-94
85-89
80-84
7U79
70-74
65-69
û-@
55-59
sos/.
4549
q4
3539
3034
2U29
20-24
15-19
10-14
5-9
o4

' * [ , ;

9U94
8389
80€4
75-79
70:t4
6fi9
ffi-64
5159
50-54
4549
4044
3539
30-34
25-29
20-?A
tt19
10-14
5-9
o4

femmes plus
nombr.euses en

19l l

-50

fenmes plus
nombreuses en

retr(%)

50

femmes plus
nombleusesen

l92l(%')

100

- 6 4 - 2 0 2 4 6 - 6 4 - 2 0 2 4 6

Dfférences de disributim (écart propctionnel) enue les populations masculines et féminines de 191 I et lV2l,
selon les classes dâæs. ( de 5 en 5 ans )
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MaIgÉ un poids important des adultes, la pyramide s'équilibrr entre les âges.

L'âge moyen est de Z7 ,l anspour toute la population ce qui confirme la jeunesse des Jarny-

siens au lendemain de la guerre. En 1911 cet âge moyen s'établissait à un niveau proche : 26,9 ans.

Avec des âges moyens respectifs deZ7,8 ans contre 27,6 en 1911 pour les hommes et de 26Aans

conhe 26,1 pour les,femmes, nous voyons que ce sont les disnibutions plus que les moyennes qui

permettent de faire , sur cefte question, unç distinction entre population d'avant et d'après guerre. De

plus, la répartition par groupes d'âges permet en ngommant" les variations annuelles de donner de la

pyranide une vision d'ensemble où I'on voit clairemen! le poids important des jeunes adultes, le

creuJ( du groupe d'âges l5-?5 ans et la faible part des personnes âgées.

Les adultes sont toujours nombrrcux:

Ia première remarque concernant la structure par âge concerne à souligner la part impor-

tantedes adultes (20-59) aussi bienchezleshommesque chezlesfemmes.I-apartdesadultes estpré-

pondérante puisque les 20-59 ans représententlg Vo de I'effectif total. On remarquera qu'à la même

époque, en France, le pourcentage est de 54 ,5 Vo .hfut c'est la présence de nombreux jeunes adultes

( I-es 20-39 ans représentent 39,5 Vo, e,onu;e29,3 Vo en France) qui explique essentiellement ce trait.

Juste aulcndemainde laguerre, ces don-

nées apparaissent bien caractéristiques

d'une société industielle à nouveau acti-

ve. Cette part très importante tient aussi à

la soudaineté du mouvement d'afflux,

qui pour quelques années encore fera

ceÉe population une population mal

enracinée, avec tÈs peu de personnes

âgées, un tau( de célibat élevé et un nombre de toutjeunes sans rapport avec le nombre d'adultes.

Le faible effectif des personnes âgées, autre caractèrc des régions industrielles:

I-a deuxième rcmarque tient à la faible part des pennnnes âgées : seulement 3 % des

hornmcs et 5 % des femmes dépassent 60 ans, ce qui estfort peu Sur 1000 personnes, 19 hommes et

24femmesseulementàJarny,soitmoinsdutiersdesproportionsobservéesdanslerestedelaFrance
(respectiverent62et76àlamêmedatede ly2l)&frofaibleproportions'expliqueenpartieparun

effet de génération En effet, la population recensée en tl2l est d'implantation récente : couples

adultes parfois revenus au lendemain de la première guerre, célibataires sans attaches à Jamy, les

seules personnes âgées sontsoitles vieuxjarnysiens (15 % del'effectif desplusde60ans) soitlespa-

rentsoubeaux-parentsdecouplesdéjàconstituésavantleurdépartpourJarnyetvenusaveceur No-

ûonsdèsàprésentquecephénomèned'accompagnementtendàsemanifesterdeplusenplusaucours

des années. Il est pour nous un des indicateurs de la stabilisation des jeunes couples repérés au fil des

dénombrements et des actes de l'état civil.
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Iæs enfants et les adolescents sont nombneu)r:

Un premierexamende la population,juste aulendemaindelaguerre, montre que ceÉe der-

nière a laissé sa marque à Jarny comme ailleurs. On note ainsi peu de naissances entre 1914 et 1918.

Pas de surprise, nous avons déjà indiqué que la population jarnysienne était tombée à 700 individus

environ au cours de lioccupation par les Allemands (exode des femmes et des enfants, mobilisation

des adultes, certains adolescents étant par ailleurs "déportés" pour effectuer des travaux en Alle-

magne). Mais ta population n'était pas entièrement janrysienne d'origine. Beaucoup, arrivés juste

avant la guerre sont repartis, de gré ou de force, comme la majorité des Italiens (plus de 30 000 dans le

bassin de Briey). Certains ne reviendront jamais et les jeunes couples d'avant-guene pour assure la

relève manquent. Nous relevons pour ce phénomène de classes creuses visible sur la pyramide ci-

dessous. [arcprésentationdelaEanched'âge04ansenbloc, nelaissepasapparaitrel'inégaledistri-

bution des effectifs dans les classes

nées entre 1915 et 1918, pas plus que

la reprise des naissances, suttout sen-

sible en l9?-O et l%2l.C-elle+i, nette

qui apparaît clairement dans les fa-

milles recensées ( enfants de I an ou

moins) est à lier à la reprise des maria-

ges.

Pourles plusjeunes ity abienalors effetde générationence sensquelapartdes enfantsnés

pendant la guerre est assez faibte (35 à 40 garçons ou filles) tandis que la reprise des unions explique

le nombre élevé des naissances en LV2O ettffZl . C'est un phénomène général qui n'est pas lié à la mo-

bitité mais à la conjoncture puisque nous pouvons I'observer dans toutes les familles : anciens

couplesjarnysiens,étrangers,couplesfrançaisarrivésrécemmenL Lapartdesjeunesdemoins de20

ans s'élève à 36,6Vo,prrc;entage assez fort comparé aux 3 1,3 % pour la kance à la même date. Mais

ce chifte relatif tient à la stnrcture même d'une population, en phase tansitoire.

Enconclusionde ces remarques surles groupes d'âge, etcomme nous le verrons plus loin,

laspécificitéjanrysiennesbxpliqueenobservantconjointementlestauxd'activitéetlesauxdecéli-

bat selon les âges. Nous avons bien là l'un des faits particulier d'une population jeune et attirée par

lbmploi ! I-e rapportde dépendance (nombre des moins de 15 ans augmenté des plus de 65 ans rap

porté arrx l5{4), s'établit à 0,46 .

C'est un taux de "dépendance" asscz faible, où le npoidsn des jeunes est tnès largement réé-

quilibré par un faible nombre de vieux. On en conclura qu'au lendernain de la guerrc, nous avons une

population productive, dynamique, qui s'installe, encouragée par tous ceux qui ont de près ou de loin

inÉretàatrirerde lamaind'oeuvre ctqui vontincitercefiepopulationàse stabiliserpouréviterla si-

tuation des années d'avant guene, marqué par lTnstabilité et un certain désordre.

Disuibrrion des e,nfanb de < 9 ans en l9l
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Situation matrimoniale des Jarnysiens 3 nsins de célibataires qu'avant guerre!

L'étude de la nuptialité et du taux de célibat est généralement un bon révélateur du degré

d'implantation d'une population. Elle pose à la fois la question des attaches familiales et sutout

celles du rapport entre les deux sexes dans le groupe étudié (cohabitation, unions, mixité). Nous

avionsprécédemment soulignéletauxdemasculinité élevé dans la populationdeJarny après lapre-

mière guerre (à I'exception des moins de 5 ans et des plus de 70 ans). Il serait tentant de conclure que,

globalemeng la situation du marché matrimonial aurait été plutôt défavorable auK hommes. Cela

pennettrait d'expliquer la dissyméfie des taux de célibat :347o des adultes masculins et seulement

l2Vo desfemmes adulte s ne sont pas mariés. Mais cette façon dc présenter le phénomène du célibat,

sansdoutevraieàl'échelle nationale, n'estpastotalementsatisfaisante pourJarny.Ici,la situation est

celle d'une population fralchement arrivée, dans laquelle le mécanisme du "contact" et de "l'offre-

demande" pour les unions n'a pas encore pu jouer pleinement Enl92l,les mariés, sont dans la très

grande majorité des cas anivés mariés à

Janry, et le célibat ne coffespond ni à un

célibat masculin d'âge tardif au mariage

cofirme dans les sociétés rurales , ni à un

célibat dénnidf, mais à un célibat indus-

triel, caractéristique des populations mo-

biles et sans attaches.

D'ailleurs, pour mieux le saisir,

il faut considérer les chiffres dans leur

ensemble, et les analyser ensuite par

groupes d'âge et par sexe. Pour aller plus

loin il conviendra même de mesurer si

nos premières remarques sur le taux de

célibat s'appliquent indistinctement à

tous les groupes de nationalités diffé-

rentes. Globalement, le tablcau ci-conte

indique assez clairement les différences

constatées entre les situations d'avant et

d'apÈs guene. En effet en 1911,, 792%

des femmes de 2,0 à 59 ans étaient ma-

riées, et en 1 V2l 8l,3Vo,soit une augmen-

tation assez peu importante relativement;

par contre, la proportion passe de 52,6à

644% pour les hommes de la même catégorie d'âge. Il y a là un premier signe important révélateur

d'une arrivée de population différente quant à sa structure.

31 EE4
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- Les célibataires sont proportionnellement en diminution :

Jusqu'à 15 ans, on ne trouve pas de mariés, en vertu de I'article 144 du Code Civil du 26 ven-

tôse an )il (17 mars 1803). C'est une situation générale qui ne souffre aucune exception. La plus

jeune femme mariée est âgée de 18 ans. Pour les adultes, les données confirment ce que nous avan-

cions plus haut. DanS la population totale, la part des célibataires s'élève ù51Vo environ, ce qui est

beaucoup plus que dans la France à l'époque. Chez les adultes jeunes, le phénomène esttrès net : dans

la tranche des 20 à 29 ans, deux hommes sur trois et une femme sur trois se déclarent célibataires.

I-e nombre des hommes célibataires demeure assezfortauxâges élevés avec 13 Vo encote

des 55-59 ans ! Célibat définitif ou qualité défectueuse des déclarations de chef de famille dont les

enfants et la femme seraient restés dans la région d'origine ? En examinant cette fois la répartition

différentietle du célibat entre les deux sexes sur une pyramide, on constate le déséquilibre .
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C-es reinarques générales, un peu austères, confirment le caracêre neuf de la population.

Pour conclune, nous dirons que la société comprend alors plus d'hommes d'une part surtouÇ plus

dhornmes adultcs et parmi ccux-ci une part de célibahires demeurant nès foræ. Pour nuanccr ce

constat, rappelons que le célibat est netlement en recul par rapport à l9l 1. Avec une éscrve cepeû-

dant, quïl faut nuancer ces conclusions selon les nationalités. Nous verrons que les modifications

stnrcturellesdelapopulation, sensibles chez lesFrançais etlesltaliens, sontmoindre pourlesPolo-

nais par exemple.

- Les mariés sont plus nombrcrx et dans I'ensemble plus â96 quravant guerre:

Ia répartition des mariés et celle des célibataircs étant inversement liées. Nous constatons

qu'àJarnycn lV2l,4prsonncssur lfi)sontmariéesouremariéesQesdénombrementsn'indiquent

pas le cas des divorcés. Il était possible d'exfiapoler en rplevant le nom pafionymique des enfants ou
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I'intitglé de " beau fils ou belle fillen mais avec le nsque d'englober les enfants de femmes célibataires

puis mariées...(on note 13 concubines). C'est globalement plus qu'avant guerre : on trouve plus de

TlVo defemmes de plus de 20 ans mariées (chiffre légèrement superieur au pourcentage des mariées

de 1911, qui était7 5,6fto).1-es hommes sont relativement moins nombreux (&,2Vo) mais leur parta

progressé plus fortement, (presque lL%o)'

tll
mariés plus nom-

brcux en l9ll
mariés plus nom-

br.eux en l92l

95-99
90-94
85-89
80-84
7r19
10-74
65-69
60-6l-
55-59
50-95l-
4549
44
3539
30-34
2t29
20-2/+
15-19
10-14
5-9
04

% ) ( %

De plus, on peut noter que la distribution des mariés selon les âges est très différente entre

les deux dénombrements étudiés. I-es graphiques ci-dessous nous indiquent que proportionnelle-

ment, les hommes comme les femmes mariés, ontprogressé dans des classes d'âges plus élevés. Ceci

n,est pas seulement dt à un effet d'âge, mais à la structure différente d'une population relativement

plus nombreuse auxâges adulæs élevés comptantencorebeaucoupdecélibataires hommes chezles

adultes jeunes.

- Les veufs et veuves sont encorrc tnès peu nombrrcux:

La deuxième grande différence dans la situation matrimoniale des hommes et des femmes

apparaît dans la part nettement plus élevée des veuves. L-a pyramrde (p.821) montre un double phé-

nomène. D'une part les veuves sont nombreuses (quatre fois plus nombreuses que les hommes) et la

faible surmortalité masculine ntexplique pas àelle seulecette différence; nonplus que ladifférence

bien connue de I'espérance de vie entre hommes et femmes. En effet, les veuves sont souvent des

veuvesjeunes. plus de lamoitiéd'entreelles ontmoins de6Oans. C'estque laguenede 19141918a

laissé des cicatrices dans ta population. Ert compte tenu de la faible part des Jarnysiens dbrigine dans

les classes d'âges concernées, le phénomène n'est pas local mais général. a

I-es veufs, moins nombreux, sont relativement plus âgés.

mariées plus
nombreuses en

r9rr (% )

Dfférencesdedistributon(écartproportionnel)entrelesmqiésetlesmariéesde1911 etdel92t,selonles
classes dâges. ( de 5 en 5 ans )

4 11 fardrait comparer les évdutions de cês pourcqrtages lors des dénombrements ultérieurspoll tqqt€r 99 qq9!T-9_t-gPLTPgT
i*Ë.i.Ë;l'à,ï,','i"ïddéqùiiitfè!ç[1"pàËtit ni"f.iir"ojfncltecoapætenudelafaiblessedefe$ectif stableàsuivrezurcetteving-'rff;î';lffiA;.Ë|iË]ÎlËËit-inËJùnt-dÈiùâËitÏiËilËiËà'âceËil;Ë-drairce-surléimarctrémarimonial'
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Des ménages de taille réduite:

Avec 1420 mênages re$oupart 4127 personnes, la moyenne s'établit à 2,9 individus par

ménage. C'est, par rapport aux 4,1 de 1911 une diminution très nette. On notera que si la population

nouvelle est l,2foisplusimportante,lenombredes ménagesest 1,7 plus grand. Danslemêmetemps

le nombre moyen de personnes par logement passe de I à 7,4; la construction et la reconstruction des

logements ont en effet permis de multiplier par 1,3

le nombre d'habitations disponibles, donc à un

rythme légèrement supérieur à la croissance de la

population.

Mais la taille moyenne des ménages est

une donnée fragile, puisqu'elle gomme les dispari-

tés extrêmes. Aussi la présentation de la distribu-

tion des ménages par la taille réelle, va davantage

nous renseigner sur les familles jarnysiennes. Tout

ceci permet de mieux cerner la physionomie d'une

population à bien des égards nouvelle et, en outre,

de signaler, en liaison avec les conditions écono-

miques locales, les caractères de I'implantation fa-

miliale à Jamy, au lendemain de la guene. A cette

date, la population est encoro marquée par la pré-

sence importante (28Vo) de mé nages i solés. t^a part

des solitaires (comme celle des familles à une seule

personne), est en effet prépondérante. Elle s'expli-

que par le nombre encore élevé des hommes céli-

bataires. A la différence de 1911, ce ne sont donc

plus les ménages à 2 ou 3 individus, mais les isolés

qui I'emportcnt l-es tableaux et graphiques ci-

400

300

2W

100

0
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centre montrent que la très grande majorité (82Vo) des ménages compte moins de 4 personnes . Le

constat est d'ailleurs le même pour les familles .

C'est en fait l'écart dans la disÛibution des ménages français et étrangers qui explique cette

structure nouvelle. En effet le poids des ménages isolés atteint chez les étrangers plus de 5 lvo cornme

le monûent les tablçaux et graphiques ci-joints.

Pour préciser cette analyse, observons comment se répartit la taille des ménages selon les

lieux d'embauche. Ia population travaillant dans les mines et dans le chemin de fer se caractérise par

une part importante de célibataires (26 Vo et29 Vo respecttvement). Iæs jeunes couples sans enfant

sont dans ces deux cas moins nombreux que les couples à un enfant De même, la taille des ménages à

trois ou quatre personnes. Iæs couples à un ou deux enfants I'emportent. Comment I'expliquer ? La

moyenne d'âge des mineurs et des cheminots laisse apparaître une part importante des hommes de

n -n ans. Cette jeunesse peut expliquer la prédo-

minance des familles de taille réduite . Mais c'est

surtout le caractère exclusivement national du re-

crutement des salariés de la Cie de I'Est qui expli-

que que la distribution des ménages selon leur taille

soit différente ( non pas dans l'allure mais dans

I'amplitude des écarts) .Dans les autres corps de

métiers, artisans, commerçants... la structure d'en-

semble se calque sur la structure nationale avec une

part moins importante des célibataires et des cou-

ples sans enfant.

Distribution des mé-
nages cheminots selon

la taille

Iæs chiffres confirment que la population est en grande partie encore mal assise. Mais, I'implantation

familiale change. Elle est toujours peu importante chez les éftangers, principalement les nouvelles

catégories, comme les Polonais. Cela tient au caractère jeune de la population, à la reprise récente des

unions et de la natalité au lendemain de la guerre. Mais il faut lier ce phénomène à la composition mê-
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me de la population. Nous I'avons déjà souligné :

c'est une population fraîchement (re)venue sur des

lieux d'embauche après la guerre. Population mobi-

le, mobile parce que souventsans attachesfamilia-

les du fait même de cetre mobilité. Ajoutons que

maintenan! chez ellë aucun ménage ne dépasse 13

personnes. Or c'étaient surtout les baraquements,

les "cantines "quifaisaientles chiffres records (us-

qu'à 20 personnes sous un même toit! ) Ce type dha-

bitat est en voie de disparition. Emigration plus fa-

miliale et politique sociale des entreprises se sont-

elles conjuguées pour faire disparaître les loge-

ments précaires?

Enconclusiondecettepartie surlasituationdesménages etdesfamilles, nous dirons quela

population conserve enl%2l des caractères typiques des régions indusnielles nouvelles: jeunesse,

célibat et faible implantaton familiale. Cependan! sur çe dernier point, la sihration a évolué car on

rencontre des couples jeunes, avec un ou deux enfants, surtout dans les milieux ouwiers. Une diffé-

rence demeure toujours entre ménages français et étrangers: ces demiers sont venus seuls dans la

majorité des cas, mais quand ils sont venus en famille, ils vivent peu nombreux sous un même toit, ce

qui est nouveau.

La composition de la population active :

Repérerle nombredes actifs, décrireleurdistributionselonles âgesetles sexes estunauEc

élément importanf En ly2t nous constatons que la

reprise des activités économiques redonne en partie à

la population de Jarny son visage d'avant guerre. Dans

un décompte d'ensemble, il y a plus d'inactifs que d'ac-

tifs, mais c'est la part des enfants qui fausse le calcul-
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Aux âges adultes, I'activité est forte (6LVo). Cela tient au taux très élevé d'activité des hommes (entre

?-0 et59les taux d'activité atteignentjusqu'à 97 Vo).

Sur la pyramide des âges présentant la répartition des actifs et inactifs, on voit combien la

part des actifs est en rapport avec la structure même de la population. De plus on constate à la fois le

caractère précoce de certaines entrées dans la vie active, ainsi que lefaible nombre des actifs âgés (en

applicationdes lois surles retraites qui semblentmieuxappliquées qu'avantguerreetaussi dufaitdu

caractère récent de l'implantation ouwière).

Si le nombre des inactifs se répartit égalemententre les deux sexes (62,6hommes pour700

femmes)chez les moins de 20 ans, leurpart importante dans les classes d'âges adultes provient de la

faible activité féminine.Iæs célibataires inactifs sont surtout des fernmes. Parmi elles, plus de la moi-

tié ont moins de 30 ans. Les fernmes ont un tau d'activité faible (14%), entnent plus tardivement

dans le monde duEavail, etle quit-

tent plus tôt passant par une activi-

té rnaximum entre 15 et 25 ans (37

%). U acttvité, masculine quant à el-

le demeure forte. lnnglemps voisi-

ne dumaximum (9+%à997o ente

20 et 50 ans), elle ne fléchit qu'as-

sez peu au fil des âges. tr y a

d'ailleurs relation étroite cntre ce

taux d'activité masculine maxi-

mum et le célibat des jeunes adul-

- Iromncs S r*..*

Courbes des tarx d'activité masculin et féminin

9r99
90-94
8489
80€4
7r79
70-74
6549
ffi4
5159
5G54
4549
4044
3139
3G34
2U29
zGU
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tes. C'est le rapport général qui lie dans

les sociétés humaines, situation matri-

moniale etactivité. Ainsi, avantle ma-

riage,les femmes sont actives, ensuite
moins. Tout comme la part importante

des actifs s'expliqud par le poids parti-

culier desjeunes adultes dans la popula-

tion. Ici encore, Ieffet d'âge joue beau-

coup.

Par comparaison à la situation

d'avant-guerre, on travaille proportion-

nellement plus tôt mais moins long-

temps, aussi bien chez les hommes que

chez les femmes! Par exemple on ne

touve qu'une seule femme active de
plus de 70 ans en l92l,conte 9 en 191 1

Cest ce que montrent les gra-

phiques ci{essous.

ltl
actift plusnom,'
breux en l91l

actifs plus nom-
breux en 1921

( % r9rr(%)

-510-

ry21(%)% )

95-99
9G9+
85-89
8G84
75-79
7U74
65-69
&&
55-59
5G54
4549
40 11
35-39
3G34
25-29
2ù2/+
15-19

Ne faut-il pa.s voir dans le caractère familial des arrivées, nouvsau dans sa forme et son
nombre, la cause essentielle des modifications du taux d'activité global de la population (par le poids

des femmes et des enfants) et de la disribution des actifs et inactifs selou les classes d'âges ?Ces di-
vers facteurs se conjuguent aussi pour expliquer la distibution particulière des actifs dans les popu-
lations étrangères. Lcs célibatairesimmigrés, proportionnellementplus nombreux etayantpeud'at-
taches constituent l'élément de communautés proportionnellement plus actives. Inversement les po-
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pulations françaises, plus souvent mariées ont un taux d'actvité globalement plus faible ( cf chapitre

suivant).

I-e favail des femmes -du moins le travail reconnu- reste peu développé : au mieux, une

femme sur trois entr e L5 etA ans est considérée comme active. Mais cela est en train de changer.En

l!I2l,letauxd'activitéféminin semblçrelativementenbaisse parrapportà 1911, (de 16à13%o d'actt-

ves) mais c,est un phénomène que I'on constate aussi chez les hommes (cf tableau page précédente).

Mais apparaissent de nouveaur métiers féminins. Si les em-

plois les plus fréquemment rencontrés demeurent ceux de

maison, cornme lingères, ménagères, servantes, etc..., si

I'emploi d'ouvrières employées à la cartoucherie, s'inscrit

dans une certainetradition, parcontre on observe un dévelop-

pement des activités sages-femmes, dactylographes, postiè-

res, comptables,...autant d'emplois qui sentent déjà le XX'

siècle! Ajoutons qu'une société qui compte désormais autant

d'institufiices que d'agricultrices semble avoir rompu avec

son passé exclusivement rural! (Même si les agricultrices ne

sont pas déclarées comme telles)

En conclusion la poputation recensée enl9i2l est dans I'ensemble moins active, peut-être

parce que plus structurée familialement qu'avant guene, surtout les hommes. Inversement les

femmes, moins souvent célibataires et ne cherchant pas toujours à exercer un métier, se contentent

souvent de tenir le ménage d'un mari venu chercher du travail à Jarny. I-es célibataires sont surtout de

toutes jeunes femmes qui le plus souvent travaillent : plus de la moitié des actives sont âgées de 15 à

25 ans.

Peu de changements dans les secteurs d'activité !

Nous présenterons plus spécifiquement dans de prochains chapites les secteurs indusfiels

etcommerçantsdelaville.Ici,nousvoudrions simplementmonterquelepoids des ouwiersesttou-

joqrs fort et qu'il explique le repeuplement de la cité. Beaucoup de taits nous ramènent une dizaine

d'annéçs enanière. trfaudraitcependantnuancerquelque peu, puisquetoutde suite après guene' ce

sont les cheminots qui sont les plus nombreux. Si la producton minière reprend, I'activité extrdctive

semblemarquerlepaspogruntemps. Cen'estpaslàunphénomènelocal,maisnational.Aussi,apÈs

les difficultés de la guerre liéos à l'occupation puis aux problèmes de reconstnrction,les activités

liées au ravitaillement et à la reconstruction des égions libérées semble I'emporter sur toutes les

autres. Qrçg ainsi que le nafic de la gare ( activité de ûiage, de distribution, et activité d'entretien du

matériel roulant),faitde lacité laplaquetournante locale dunafic des matériauxnécessaires àla re-

mise en état des infrastnrctures pendant les mois qui suivent la tibération. C'est aussi dans le nombre

relativementimportantdes actifs etdes entreprises du bâtimenttémoigne de I'importance du travail

accompli !
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Outre la liste nominative du recenseme nt, nous avons retrouv é' de I92l d'autres sources sta-

tistiques ( listes nominatives etrésidences des employés dans les mines...) ce qui nous apermis de dé-

crire defaçon assezprécise les diverslieuxd'embauche etles métiers exercés parlesJarnysiens. Bien

sûr, présentantici lapopulation deJarny, nous n'étudierons quelesJarnysiens employés dansles en-

heprises jarnysiennes et ne prétendant pas analyser les effectifs

complets de ces entieprises qui accueillent des habitants des

communes voisines. Sur le tableau ci-contre on constate qu-
'entre les deux rocensements,le nombre des actifs a augmenté

en valeur absolue (1747 contre 1637). Cela signifie-t-il que I'on

travaille davantage?Après guerre,l'applicaton de la loi des 8 h,

votée le29 avlJil1919, va cntraîner un gonflement des effectifs

des employés de la Compagnie de I'Est et des mines qu'il n'est

pas toujours possible de préciser àpartir des listes nominatives

compte tenu de la précarité des logements qui leur sont offerts.

Ainsi pendant plusieurs années il faudra leur trouver dans de

nouveaux quartiers cornme "la ville en bois"( baraquements provisoires) des logements précaires. Il

ne faut donc pas toujours voir, dans les fluctuations des effectifs, un reflet fidèle de I'activité.

Nousconstatons, avantquel'activitén'atteigue ses meilleurs rendements autourdesannées

1VZS-1929 ou à la veilie de la deuxième guerre, la part prépondérante des salariés du chemin de fer et

des deux mines, entreprises qui laissent loin denière elles toutes les auûes. Ces autres sont du reste

directementliées àl'industrie dufercomme lacartoucherie, ouindirectementcommele bâtiment,la

production d'énergie et les métiers du commerce ( brasserie, commerce, épicerie...).

En quelques années les tendances déjà constatées avant guerre s'accélèrent : avec seule-

ment 29 individus qui se déclarent agriculteurs-exploitants, le déclin des petits agriculteurs est

consommé, mais non celui de I'agriculture comme nous I'indiquerons !. I-eur nombre est déjà plus en

rapportavecle nombre defermes qui ne cesse de décroltre etque le remembrement, précoce enLor-

raine, va ensuite accélérer. Notons que les travaux auûefois exercés parles manouwiers ou les jour-

naliers sont, d'aprèscertainstémoignages,de plusenplus confiésàdesétrangers (souventdes Polo'

nais), qui s'emploient dans le s fermes en dehors de leur activité à la mine. Les femmes elles-mêmes,

qui ne se déclarentjamais cornme ouvrières agi-

coles, fournissent un appoint au moment des tra-

vaux saisonniers.

I-e tableau ci-contre présente lc rcgrou-

pement des Jarnysiens actifs en quelques catégo'

ries socio-professionnelles. Nous avons déjà in-

diqué en quoi ce type de classification est difFrcile

à établir compte tenu du flou de certaines déclara-

tions et de la dispersion des métiers déclarés ( 268
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qualifications différentes). I-e nombre relativement important des patrons, par exemple, déjà noté

dans le tableau précédent tient essentiellement à la définition assez vague de ce terme, qui englobe

aussi bien le coiffeur propriétaire de son salon que le garagiste ou le directeur de la Brasserie...

Plus de 80 7o des travailleurs sont des salariés, ouvriers ou employés. [,e tableau nous

confirme ce poids [mportant du monde ouwier des

mines et du chemin de fer... Iæ terme d'employés

conceme tous les salariés ûavaillant au jour dans les mi-

nes, etles agents de service du dépôt, dutriage etdu ser-

vice voyageur de la gare. Parrni ces salariés, notons

qu'en 1921, sur 368 employés dans les deux mines,187

sont Français; 181 sont étrangers (parmi eux, 159 lta-

liens). Au contraire, la Compagnie de I'Est n'emploie

queZ2étangers parmi ses 555 salariés. Iæ chemin de

fer, qui, par sa valeur stratégique, a toujours été stricte-

mentréservé aux nationaux, s'entrouvre à peine aux étrangers au lendemain de la guere! Que font

ces étrangers? pour les trois quarB, ce sont des manæuwes (quelque soit leur origine nationale).

Faut-il voir dans cetæ timide ouverture un changement par rapport à la situation du début du siècle ?

Dans les documents d'après guerre, I'accent n'est plus aussi souvent mis sur les différences de com-

portements entre nationaux et étrangers. Cela ne signifie pas que le problème ait disparu puisqu'il est

évoqué pourjustifier telle ou telle politique de recrutement, notanment dans le bâtiment et les tra-

vaux publics. Les premiers rapports des commissaires spéciaux n'évoquent que rarement les diffi-

cultés soulevées par cette rivalité.Mais elles n'ont pas disparu et elles iront en s'accentuant au mo-

ment des années de crise, si bien que, nous sonrmes arnenés à considérer les questions d'accueil et

d'intégration sous l'angle de ta conjoncture plus que sous celui de la culture, (même si des différences

notables existent entre les diverses communautés). Nous préciserons ceÉe approche en présentant

les origines nationales des Jarnysiens après guene-
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- La nouvelle population recensée : les Français, vieux jar-

nysiens et nouveaux arrivés.

Jarny, ville industrielle minière et cheminote, qui a accueilli de nombreux Français du nord-

est ou de la région parisienne et beaucoup d'étrangers dès le début de son démarrage économique,

poursuit-elle après guerre son recrutementde salariés français et étrangers dans ces mêmes horizons

proches et lointains ? Et si oui, quels types de travailleurs sont arrivés? Dans quelles proportions ?Et

dans le cadre de quelles structures familiales, etc?

Ces nouvearx venus, qu'est-ce qui les motive?Seulement le travail? Pour les Français qui

sont encore le plus grand nombre, la recherche d'un emploi est la cause essentielle de I'arrivée à Jar-

ny. Avant guerre, les étrangers venaient aussi pour chercher du travail. Mais ensuite, d'autres causes

poussentles étrangers,les ltaliens surtout, àquitterleurpays. [æs motifs politiquesjouent, mais dans

quelle mesure? Difficile de le dire! Et il est certain que les motivations économiques vont dominer

encore. Il faut entendre là la situation de I'emploi aussi bien dans le pays d'origine que dans la région

d'accueil. Cette étude de la conjoncture, tant potitique qu'économique, dans ses fluctuations natio-

nales, est nécessaire pour mesurer les rythmes d'entrée et de sortie des habitants- L'étude des élé-

ments les plus stables, de ceux qui nous ont laissé leurs traces, les plus visibles en quelque sort'e ne

doivent pas nous masquer les autres...

D'où viennent les populations françaises dénombrées en 1921. ?

Avant de décrire dans le détail l'arrivée de nouvelles familles françaises, il faut, pour préci-

sersuccinctementles mobiles, distinguerparmi les arrivants ceux qui, comme les cheminots, se dé-

placentdans lecadred,unevastestructureplofessionnelle( laCiedel'Est). Poureux,ledéplacement

est moins un arrachement qu'un parcours accepté, dans une frajectoire de promotion Personnelle, en

fonction des nécessités de service, au gré des mutations. I-eur point de vue sur les déménagements

n'est évidemment pas le même que pour un ouvrier, un salarié indépendant!

Les Jarnysiens d'origine sont toujours la mlnorlté.

Cela ne semble pas éûonnant de prime abord. La faiblesse des reûours après la guene (du

moinscelledesJarnysiensd'origine), nous inviteàdistinguerlecasdesvieilles familles, (leurretour

ouaucontraireleurabsence,pardisparitionouextinction),etceluidesfanrillesarrivéesàlaveillede

la guerre. L'amalgame de ces diverses strates de Jarnysiens, et leur intégration progressive finissent

par constituer une souche qui, graduellement, définira l'identité de la cité. Or il semble que cet amal-

gamenesesoitpasréaliséimmédiatement. En 1921, nous n'avons retrouvéque l06patonymesdéjà
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présents dans les listes de recensement de la période 1886-1891. Cela ne signifie d'ailleurs qu'il

s'agisse des mêmes familles. En effet, les patronymes retrouvés quelque 40 ans après ne concernent

pas toujours des familles natives de Jarny. Sur les 454 individus regroupés dans ces familles (soit

presque ffi%o del'effectif total de 1886-1891) , seulement 5,3Vo sontencore présents en 1921. C'est

bien plus que ce que la mortalité peut expliquer, même si nous ne trouvons pas tous les décès dans

l'état civil local, loin s'en faut!

Cela signifierait-il que les populations natives de Jarny n'échappent pas non plus à la mobi-

lité générale de I'heure?

Jarny serait-il devenu unlieu defransit, avec unfaibleenracinement? Pourrépondre àcette

question, nous avons suivi la trace des populations les plus jeunes, nées à Jarny (au moins quinze

ans). Iæur présence ou leur absence, nous pennet d'analyser les flux de population. En tout, lA9 en-

fants sont recensés en 1921 ; parmi euxlD?T sont Français. Et dans cet effectif, 410 sont nés à Jarny.

Or 907 enfants français étaient nés à Jamy entre 1906 et l92l.Il faudrait en conclure que 497 sont

morts ( ce qui estloinde correspondre aùnombre de décès enregistrés àJamy même) ou ontquitté la

ville. L,a part des nouveaux petits français d'au moins quinze ans présents en L92l s'élève à607o.

C'est ce que montre le graphique ci{essous, dans lequel on peut voir la part importante des enfants

nés àJanry pendantlaSriode etlafaiblesse de ceteffectif dénombré,enl92l.L'écartentrele nom-

bre des Français de 15 ans au moins et celui des natifs de Jarny apparaît lui aussi clairement. I-e 8rz-

phique nous indique aussi que les classes creusesjarnysiennes de la guerre, à condition que les dé-

parts n'aient pas été très importants, sont en partie masquées par l'arrivée de familles avec enfants nés

ailleurs.
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Notons que le phénomène est en gros identique pour les jeunes étrangers, puisque, sur les ?A3 qur

sont nés àJarny pendantla période 1906-L92l,seuls 85 sontencore là en 1921! [æs nouveaux étran-

gers représentent 6l%o de I'effectif aux mêmes âges.

Iæs anciens Jamysiens

Quelques vieillesfamilles de Jarny résistent bien et demeurentfîdèles àla'cité.Ce sont sur-

tout les agriculteurs et quelques artisans reconvertis dans les petiæs entreprises du bâtiment. D'au-

tres fondent progressivement, sans que l'on puisse véritablement dire si cela tient à une extinction na-

turelle (l'état civil ne nous renseigne qu'imparfaitement ) ou à une disparition par départ!

Les Jarnysiens arrivéS avant ggerre ne sont pas tollli revengs

Quelques familles arrivées fin de siècle s'enracinent...beaucoup partent

Dans la population française dénombrée en 1921 , la part des natifs de Jarny demeure faible-

par rapport à 191 1 , elle passe de ll%o ù1 8%. Mais c'est aux âges adultes que le phénomène est le plus

marqué. I-e tableau ci+ontre le montre : le nombre des natifs de Jarny âgés de plus de 15 ans estfaible

e4indryrdus) soit 5g % duwtalde la population, ce qui est plus faible à lafois en valeur absolue et

en valeur relative qu,en 1911. Ia proportion des natifs se relève un peu aux âges élevés, ce qui est

bien compréhensible.

Pour aller plus loin, nous avons observé la distribution des états matimoniaux par classes

d,âges. t-a proportion élevée des enfants, perturbe fortement le calcul des moyennes. Ainsi on pour-

rait aboutir à la conclusion paradoxale que 81 7o des natifs de Jarny sont célibataires, mais 44 Vo selu-
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lementdes étrangers vivantàJarny. Ceci ne si-

gnifie pas grand chose car la disproportion

provient de la part respective desjeunes et des

adultes dans les deux groupes étudiés. L'arri-

vée récente de couples nouveaux, le retour de

quelques couples jeunes de la première vague

d'avant 1914, I'anivée de nouveaux couples

avec de jeunes enfants, la reprise des unions

après guerre, expliquent la part importante de

ces jeunes nés àJamy (67 ,67o desnattfs deJar-

ny ont moins de 15 ans).

Parmi 100 natifs deJarnY âgés de 15

à 64 ans en 1921, 44 Vo sont célibatai res et48 7o

sont mariés. [æs recensés nés ailleurs, aux mê-

mes âges, sont mariés à65 7o et célibataires à

3L,6Vo.Cela confirme I'idée que les mariés ar-

rivaient plus nombreux à Jarny et que le fort

célibat des adultes était certes massif, mais

proportionnellement il touchait moins les nou-

veaux venus.
7,3 100 32
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Iæs nouveaux FTançais : le Éseau de I'Est structure encore les espaces de rtcrutement

Nous avons constaté que l'horizon s'était progressivement élargi dès la fin du siècle dernier.

I-es régions de naissance des habitants de Jarny , comme le montrait la carte pour le recensement de
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I'année 1896, recouvraient e n grande partie le réseau de la Compagnie de I'Est. Par l'étude de l'état ci-

vil, nous avons suivi le développement de ce mouvement après 1906. Nous ne reviendrons pas sur

ces premières conclusions. A la veille de I9I4le mouvement s'était d'ailleurs fortement accéléré et

étendu. Ia question qui peut alors se poser, c'est de savoir dans quelle proportion les populations

françaises arrivées à la veille de la guerre sont revenues sur place après I'exode. En d'autres termes,

l'attachement à Jarny était-il pour elles une réalité? Comment suivre et e mesurer ce retour? A-t-il

vraiment constitué un choix ? Et ce choix était-il rationnel ? Oui si I'on considère que globalement la

période de reconstruction était propice à l'embauche sur les divers chantiers locaux. Non si l'on pense

aux difficultés de I'après guerre dans les mines. Pourles cheminots, çolnme nous I'avons dit,le choix

estinscrit souventdans le déroulementde leurcarrière, etleur mobilité a des raisons bien spécifiques

sur lesquelles nous reviendront plusieurs fois.

Voici, présentés sur des tableaux et cartes dressés par déparements, les lieux d'origine ,des

Français dénombrés à Jarny au printemp s l92L.Iæ tableau cidessous est ordonné en fonction des

variations entre 1911 et 1921.



Nous constatons que la

grande majorité des JarnYsiens de

1921 sont nés dans les départemgnts

limitrophes (Meuse, Vosges, Mo-

selle, Haute-Saône, Marne, Ar-

dennes). Toutefois, on rem:uque

quelques nuances: le rang d'imPor-

tance des départements d'origine a

peu changé, mais les réseaux anciens

se sont au contraire renforcés. On

vient massivement de Meuse, des

Vosges comme avant guerre, mais

plus massivement encore. I-a Mo-

selle plus industrielle envoie moins

de monde. On note également une

part croissante des natifs de la région

parisienne. (si on les classe selon le

tal actuel, ce

L911'-L921

Sur cette carte, nous avons représenté
les varialions entre 1911 et 192I.
Plus les départements sont foncés, plus
ils ont renfôré I'ancien réseau et inver-
semenL
On voit que l'axe, Région Parisienne,
Est se renforce.
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sont surtout des natifs de la ban-

lieue Nord-Est qui sont venus s'in-

staller après guerre). I-es localités

de naissance des enfants de chemi-

nots continuent de dessiner des it-

nérairesjalonnés par les dépôts et

gares de triage du réseau Est. [æs

cheminots présents à JarnY en l92l

sont presque tous d'anciens em-

ployés de laCie del'Est même s'ils

ne résidaient pas à JarnY avant

guerre! Pour les salariés des mines,

il est frappant de constater que la

Saône-et-Loire (I-e Creusot siège

de la maison Schncider) n'envoie

plus qu'un tiers de natifs; comme si

démarrage de la mine de Droitau-

une fois assuré, I'encadrement
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sont pas revenus) était désormais confié à

un personnel différent. Dans le même ordre

d'idée, les Ardennes envoient moins de sa-

lariés, surtout moins de cheminots, sans

que nous ayons pu en avancer les raisons;

peut-êûe parce que cê département est aus-

si en pleine reconstruction.

Le trait notabl e, c'est que les natifs

du département constituent encore presque

lamoitié de I'effectif( 47,ïVo conte47,4Vo

en 1911) . Sur la carte on retrouve en foncé

les axes de circulation joignant Nancy à

Iongwy: les populations du sud du dépar-

tement ne semblent toujours pas attirées

par les horizons jamysiens à I'inverse des

natfs du Pays Haut.
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Cantons de naissance
des Jarnysiens en

l92L
Meurthe-et-Moselle or-

donnés en 8 classes

On relierace constatàlamobilité ouvrière des régions minières, confirmée parla cartogra-

phie des lieux de naissances des enfants des salariés des

deux mines sur lesquels nous reviendrons. Ajoutons

que les cantons meusiens et Mosellans situés sur l'axe

Metz-Paris fournissent le gros des effectifs jarnysiens

de ces départements limiûophes.

Enfin sur une carte communale, ce sont toujours les

villages ou petites cités proches de Jarny qui alimentent

les flux de populations venues s'y réinstaller après

guerre. Il est normal que ce réseau d'influence joue dans

les deux sens: si les natifs des zones environnantes vien-

nent s'établir à Jarny,les employés des établissements

jarnysiens résidentfréquemment dans ces mêmes lieux.

I.aville déborde sur ses marges ettend à lafois àagglo-

mérerles populations natives des communes proches et

àfaire vivre dans le milieu rural environnant des types

ouvriers-paysans.
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- La nouvelle émigration d'après guerre.

Le rtcours à la main d'æuvte étrangère se poursuit.

L'étude de I'arrivée ou du retour des populations étrangères à Jarny n'est pas aussi aisée

qu'on pourrait le laisser penser. Avant guelre, les données étaient fragiles et assez fluctuantes, mais

les sources diverses, en particulier les livres d'embauche, permettaient des recouPements utiles'

Après guere,non seulementles fluxdemeurentmultiples etchangeants, mais les sources sontrédui-

tes aux statistiques officielles,listes nominatives etétatcivil. En outre, ces sources sont parfois dé-

routanûes.

L'immigration elle même n'est plus tout à fait perçue de la même façon par les administra-

tions locales et nationales. Autrefois,les conditions d'accueil etla grande mobilité des salariés, pla-

çaientla population étrangère dans une situation fragile ettransitoire, avec I'espoirderetourau Pays.

I-e débat sur I'immigration concernait I'insécurité, les conditions de logements, I'intégration, mais

rarement la question de I'assimilation. [-a question de I'intégration va se poser de manière officielle:

toutes les administrations concernées, les ministères du travail, de I'intérieur et des affaires étrangè-

res vont demander aux administrations locales et départementales des rapports fréquents sur le sujet.

Tant mieux pour nous.

Il faut dire aussi, en introduisant ce chapitre, que les observations sur les difficultés ou les

sucês de cette intégration posent un problème. Parler d'intégration au sujet des populations obser-

vées, revient en réalité à décrire les trajectoires des éléments les plus stables. On analyse la situation

d'après ceux qui sont restés sur place, mais on ne sait rien de ceux qui sont repartis au Pays ou qui se

sontlancésdansunenouvellequêteprofessionnelle,enRanceouailleun!Dansl'examendesffajec-

toiressociales desétrangers, groupesouindividus, il fautavanceravecprudenceetne pas sehâærde

conclure àpartird'étiquettes hâtivementcollées. Ainsi, les intitulés des métiers doiventêtre critiqués

et ne pas donner lieu à des interprétations trop rapides. C'est I'avantage de la micro-énrde. Constater

qu'un étranger change de statut à t'intérieur de la mine, peut révéler une ascension bien plus intéres-

sante pour lui, du moins matériellement, qu'une sortie de la mine pour devenir petit boutiquier par

exemple!Maiscedésirdesortiedelamine,peutsecomprendreàlafoiscommeunestatégied'évite-

mentdescontraintesdetravailetcomme unedémarcheidentitaire,unsignedereæonnaissance. Dans

ce dernier cas la trajectoire sociale ne doit plus être seulementjugée à I'aune de I'ascension matériel-

le, mais à celle des représentations et des imaginaires collectifs . . . Enfin, il faut se demander pourquoi

laLorraineindustriellefaitencoreappel auxétrangers?Etsurbutsi<L'imtnigrationest-elle le baro'

mètre de l'activité économique de la France > comme le déclarait G. Mauco?
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L'après guerre ...puis redémartage

Immédiatement après la guerre le redémarrage de l'économie est assez lent. Si la période

semble assez favorable pour le bâtiment et le chemin de fer, il n'en va pas de même pour les mines.

Iæs entreprises qui vontaccueillirdesétrangers en grandnombre parla suite, ne sontpas immédiate-

ment productives et le fonctionnent pas à plein en 1921, année de recensement <<... Les arrange-

mcnts qu'ilfallut conclure avec Ie gouvernement italien au suiet de l'emploi de ses ressortissants, ne

permirent pas d'enrecevoir de nouveaux ovant 1920 ; mais à ce moment la crise métallurgique qui

commençait à sévir avec une certaine vigueur, s'opposa à ce qu'on en pût accueillir de grandes

quantités."5Voilàqui nuance quelque peul'optimisme de Georges Maucopourla Lorraine des len-

demains de guerre: <d-a guerre

dispersa une grande partie de

cette main d'oeuvre importée à

grands frais. L'après guerre,

avec ses besoins accrus, rendit

plus urgent le recours aux ta-

vailleurs étrangers pour le rude

Iabeur de ltextraction du mine-

rai. >, 6 Ce n'est qu'après 1921

qurune reprise des affaires

conduit au recrutement massif

des ouwiers des mines et donc

des étrangers. Sur le plan local,

nous avons déjà brièvement évo-

qué le déséquilibre dans la re-

prise entre les deux mines de Jar-

ny. Cela est net au niveau du re-

grstre de recensement et de l'état

civil. Noûons tout de suite que la

loi des 8 heures de 1919, en gon-

flant les effectifs, crée une fausse

impression d'accroissement de

I'actvité en I'absence de statisti-

que locale de producton.

Encorrc une foisr la fiabilité des sources!

Nous avons, souvent évoqué les diffrcultés de mesurer avec précision le nombre des étran-

gers résidant à Jarny au lendemain de la guene. Voyons les documents officiels des services du dé-

5- G. BISENKEMGER "[.a t-orraine au travail 1925".
6 G. MAUCO'[æs Etrangers en France"
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partement au lendemain de la guerre. Que constatons-nous?A Jarny plusieurs chiffres semblent

étonnants: les services de la préfecture comptent 1350 étrangers en décembre 1920 alors qu'en mars

Ig2I,lerecenseur n'en dénombre plus que 736 soitla moitié! Iæ préfetdéplore le caractèreflouetin-

complet de la statistique des étangers dans une lettre datée du 8 août I92I, aa ministre du travail:

<<Mon département est saisi actuellement de demandes tenlnnt à I'introduction de travailleurs

étrangers envue de participer aux travaux de reconstruction dnns les régions libérées..... Les en-

quêtes périodiques de l'ffice de reconstitution industielle fournissent à ce suiet des indications

précieuses, m.ais elles ne s'appliquent qu'aux établissements inàusffiels sinistrés. Le recensement

de lapopul.ationquivient d'avoir lieudonnerabien, qunndilseradépouillé, aupointdevue profes-

sionnel,Ie nombre des travailleurs étrangers occupés dnns l'ensemble des exploitations agricoles,

irùustrielles et commerciales à l'époque où il a été effecrué. MallæureusemÊnt, ce dépouillemcnt

détaiflé ne pourra être terminé que d.ans un dcl.ai assez long.. iI semble qu'on puisse assezfacile-

ment, d'après I'étatnominatif n"8, obtenirle no@ry,kâ td.antdans

et leur répartition par nationalités ... >>7

Notons que le préfet signale d'autres

sources pour comptabiliser les étrangers.

Mais ces "enquêtespériodiques dc l'ffice de

recon"stitution industrielle " ne donnent que

des renseiguements globaux, ce qui est fâ-

cheux. On a le sentiment que les études sur

I'immigration fondées sur ces données ont

gonflé les chiffres de façon extraordinaire. A

Janry, nous observons que le nombre d'Espa-

gnols déclarés pour 1920 esttout àfait surpre-

nant. En 192I, au recensement, on n'en dé-

nombre que 5 contre 150 quatre mois avant!

Plus étonnant encore: à Jarny les Espagnols

seraient deux fois plus nombreux que dans

toutl'arrondissement! Si les anivées donnent

lieu à un enregishement avec délivrance de

papiers officiels, la mobilité des étrangers,

compromet la qualité des états dressés par la

suiûe. D'ailleurs beaucoup d'éûangers échap-

pentaucontrôle d'entrée.n Il est certainque la

statistique semestriell.e du ler juillet 1922

n'indique que 4960 Polonais résidant dans

mon département, un très grand nombre

7- signé Danicl Vincent" AD M&M 4M
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d'autres se trouvant sans passeport et par là n'ont pu se faire délivrer Ia carte d'identité d'étranger

qui aurait permis de les recenser... ,, E Notons aussi que selon leur origine, les Polonais sont quali-

fiés de russes, allemands, autrichiens ou polonais: << on se trouvait à cette époque [avant guenel en

présence de Russes [nés en Pologne] travaillant avant Ia déclnration de SuerT e en Allemagne et

partis en France àI'armistice, oude prisonniers civils etmilitaires, travaillant enAlsace-l'orraine,

derrière les lignes defront, Iibérés à lafin des hostilités..... > e Faut-il négliger pour autantles sour-

ces des services de l'émigration? Certes non! Si de grands écarts existent entre les entrées et les pré-

sences constatées, c'est un signe de la difficulté à saisir un phé-

nomène par essence fluctuant. D'auFe part, la vision que donne

le relevé quinquennal des migrants italiens ou polonais n'est en

réalité que très partielle. En effet les recensements constituent

des photographies à un moment précis mais traduisent mal les

différents flux de population entre ces "instantanés". La statis-

tique régulière des entrées d'étangers est beaucoup plus signi-

ficative de cette mobilité, puisqu'elle indique périodiquement

à l'échelle des mairies, les entrées d'immigrés à qui sont déli-

vrées les cartes. Cette statistique officielle des étrangers est

bien difficile à interpréter: en 1921 elle donne des résultats bien

au dessus de ceux du recensement; en 1926 bien en des-

sous:1463 étangers selon les statistiques des services départementaux, 1847 selon le recensement

de mars! L'étude des origines géographiquesprécises n'estalors plus possible carelles ne sontjamais

mentionnées par Ie service municipal. Il nous faut donc nous contenter ici des états nominatifs établis

de 5 en 5 ans. [-a comparaison des listes nominatives d'un recensement à I'autre permet de connaltre

les enftées et les sorties. [à encore ce sont des données partielles car on ne sait rien des mouvements

d'entrée-sortie entre ces dates ( à part les déclarations à l'état civil). On peut cependant mesurer la part

des différentes nationalités et mesluer aussi nominativement si un gtoupe fait souche, selon quel

pourcentage et selon quelles catégories professionnelles.

Quels émigÉs ? D'où viennent les étrangers ?

Dans les tableaux statstiques de lafin de la guerre (Première partie), les Italiens et les Bel-

ges étaient les plus nombreux.Iæs étran-

gers, selon cette source, représenteraient

alors le tiers de lapopulation! Or selon les

étrangers représentent seulement 19 Vo de

la population . [æ tableau ci+ontre pré-

sente les origines déclarées des éûangers

de Jarny. Ce tableau,(ordonné par sexes,

8- Le p,réfet - AD M&M 4M 137.
9- læ iommissaire spécial-E"lvlarctAD M&M 4M 137'
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groupes d'âges et activité profession-

nelle), va nous servir de base pour la sui-

te. Notons dès à présent que les Italiens

sont les plus nombreux (mais en nom-

bre réduit par rapport à la statistique de

I'immigration) et que les Belges sont

nettement moins nombreux. Ils sont ve-

nus pour Favailler dans les mines mais

aussi sur les chantiers de la reconstruc-

tion en particulier dans les entreprises

liées àl'adminisfiation des régions libé-

rées dont Conflans-Jarny est un centre

actif. La part des actifs est plus grande

chez tous les étrangers, et ces éftangers

ne sont pas venus ou revenus Par ha-

sard.lo

Les politiques nationales, patronales et gouvernementales de recrutement

Iæs négociations intergouvernementales monftent que désormais, la venue des éftangers

n'est plus seulement confiée à des officines privées, sans autre contôle qu'a posteriori. Jusqu'à la

gue11c, le recrutement était assez anarchique, et s'il avait fini par s'organiser, c'était du moins en de-

hors d'un cadre législatif précis ". . .en ce qai corrcerne l.a base juridiquc du système, il est à remru-

quer que I'immigration ne repose en France sur aucun codc ni aucune bi organique.Its textes lé-

gistntifs visent surtout I'admission et la circulation des étrangers ainsi quc les diversesfonnalités

qu,ils sont tenus d'accomplir. En sommc Ia réglemennrton dc I'immigration est basée à lafois sur

des mesures de police, sur une séric dc convenrtons internartonales, et sur dcs contrats-Wes d'em-

baucltage > rl Après la guerre, pour des raisons qui ne tiennent pas seulement à des questions de

droit, mais aussi à la volonté des pays de départ de voir leurs enfants mieux protégés, une série d'ac-

cords sont signés avec la jeune république polonaise et I'Italie.

Au ministère du travail un service de la main d'æuvre éûangère, est mis en place avec une

agencecentaleétablieàParis,desbureauxfrontaliers(dontlecentedeToul)etdesconfrôlcsrégio'

naux (dont Metz). Dans quel esprit ces organismes vont-ils travailler? I-e ton est donné par une série

de dispositions cornme cette circulaire du ministère du ravail relative à I'autorisation d'introduction

d'ouvriers étrangers: <Ainsiqæ lc bultetindumarché dutranilvousl'aappris, nos agents diplo-

mati4ucs et cowulaires à l'étranger oW été invités à rc déliwer dc passeports pour l'entrée en

Frantce,auxpersonnesquid.enwndentàveniry travailler,que s'ils'agitd'ouvrters agricolesoumi-
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neurs professionnels, ou de certaines catégories de travailleurs que les entrepreneurs ne peuvent

recruter en France. ,rl2 Ce sont bien, désormais, les représentations du gouvernement français à

l'étranger qui vous suppléer les bureaux et officines patronales d'avant guerre. Comme on le remar-

que aussi dans cette note, I'appel à la main d'æuvre éffangère est d'emblée sélectif: les étrangers sont

recrutés pour des travaux agricoles et miniers. Bien que poussés par les difficultés économiques de

leur pays, les étrangeis ne sont pas venus aussi spontanément qu'une certaine presse voudrait le faire

croire, car généralement ce sont les accords gouvernementaux qui ont fixé le nombre et les condi-

tions d'arrivée des Polonais et des ltaliens après la guerre. Ainsi, avec la Pologne est signée à Varso-

vie le 7 septembre 1919la convention franco-polonaise d'émigration et d'immigration' Un traité

franco-italien d'immigration et d'émigration, de travail, d'assistance et de prévoyance sociales, est

signé à Rome le 30 septembre lgLg,.. . puis vient la convention franco-polonaise d'assurance, d'as-

sistance et de prévoyance sociales est conclue à Varsovie le 14 octobre ly20.r3 [æ principe des ces

diverses conventions est celui de l'égalité de salaire, la protection en cas d'accident du travail, la san-

té, les retraites. [æs accords passés avec les gouvernements étrangers, italiens et polonais notam-

ment, cherchent à harmoniser au maximum les conditions d'accueil. Ils donnent au recrutement des

étrangers un caractère légal tout à fait nouveau, ce qui explique le regard différent porté par I'admi-

nistration sur ces étrangers.

L-e ministère de I'agriculture et celui des régions libérées, (cela intéresse Jarny) vont

æuvrer, en étroite collaboration avec le ministère du travail, pour fournir les bras nécessaires à ces di-

vers secteurs défîcitaires. Mais ce ne sont pas les seuls. Iæ ministère de I'intérieur et le ministère de

I'Hygiène sont aussi concernés. [æ premier va agir dans I'esprit de la loi d'avril L9l'7, instituant la

carte d'identité spéciale pour les étrangers. Après guelre, un décret du 18 novembre 1920 définit les

obligations auxquelles ces derniers devront se soumettre, et le décret du 6 juin 1922 précise les

conditions d'admission des travailleurs étrangers se présentant aux frontières. Il s'agit de mieux

suivre les populations étrangères en définissant à I'avance les règles à observer. [.a situation juridi-

que d'avant guerre, surtout répressive, ne pouvait continuer à servir de cadre pour la nouvelle émi-

gration négociée entre Etats. la Désormais,les étrangers viendrontavec des papiers d'identification

et un contrat d'embauche. L'idée n'est pas nouvelle,puisque le contrat était autefois le nlaissez-pas-

ser" garantissant I'accueil de l'étranger, mais en fait, beaucoup n'en n'avaient p:!s. A présent, ce docu-

ment devient obligatoire . I-acirculaire d'application précise bien: <iPour ces derniers, (les étran-

gers) l'autorisarton n'est désormais accordée que sur prêsenturton d'un contrat dlembauclnge visé

par le ministère du travail après enquête auprès des ffices publics de placement afin de s'assurer

qu'ils ne sofi dirtgés que sur des énblissements ou dans des régions où la main d'æuvre française

fait défaut. >15 Cela n'empêchera pas les arrivées clandestines, ces flux difficiles à mesurer, qui ex-

pliquent peut€fie aussi le flou de la statistique officielle.

12- Ministère du travail, note du
L3-, Laquestionde l'émigrationenFraræeest déjàréglée-par deux_conue.ntions concertuntl'émigruion, entreles gouverncments
polonaiietfrançais. 'éc-rit le Consul de Pologne (AD M&M 4 M f37 )
L4 <Avant la puerre, euelques lois et décrets donnaient au gouvernemaniî"A;.;'1";i;;, quelEtes bis et décrets ùntùient au gouuernc-mcru le droit d'eryulser et dc surveilkr lcs étrangers-(Ioi du 3
décembre IBig, lai di E iott 1893, loi da 16 iuillet I9I2) > Madeleine De Bryas, op. cité, p. 160
lSADM&M 10M36.
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Surquels critères I'embauche d'étrangers se faisait-elle dans le pays de départ? [æ contrôle

s'exerce en fait à plusieurs niveaux. Il existe le plus souvent, en Italie comme en Pologne, des centres

de sélection au départ des travailleurs étrangers. Ensuite ces derniers sont contrôlés aux frontières;

enfin, pendant leur séjour, des inspecteurs sont chargés de veiller régulièrement sur les populations

immigrées. En fait, ce dernier contrôle est le moins efficace, car, une fois sur place, les étrangers, bé-

néficient du patronage patronal des grandes entreprises, qui ferment bien souvent les yeux sur les

conditions d'arrivéede certains ouvriers ( c'estlecas notammentdes ltaliens qui continuerontd'arri-

ver malgré la politique de restriction mussolinienne). On peut se poser laquestion de savoir si les or-

ganismes patronaux se sont complètement effacés après guerre devant les institutions gouverne-

mentales. Ce serait croire que I'Etat est en mesure de tout contrôler ou qu'il agit en dehors de tout

contexûe économico-politique! Forts de I'expérience acquise avant guene avec les ltaliens, (laques-

tion ne se posait pas de la même façon pour les Belges, les Allemands ou les Luxembourgeois), les

organisations patronalesonttentéderecruterl'immigré idéal. L,e recrutementsurplace n'étaitthéori-

quement plus possible en Italie d'après guerre, mais les stratégies indirectes existaient bel et bien, et

le tri s'opérait toujours aux frontières. 16 Sur quels critères ces his s'effectuaient-ils? Seulement sani-

taires? Qui juge sur place? Qui sont ces employés, ces fonctionnaires? Pour les Polonais, la Société

mise en place nous éclaire sur I'esprit, sur la politique des organisations patronales travaillant direc-

tement avec les bureaux de contrôle. I-es recruûeurs sont essentiellement d'anciens militaires et tou-

tes les associations travaillentenaccord compietavec les autorités polonaises. C'estceque nousdira,

un peu plus loin le consul de Strasbourg, en tournée d'inspection dans la région. I-es employeurs rê-

ventd'ouvriers"fiables " et"disciplinés n," politiquementneutres ". CetriajouépourlesPolonaiset

a même été prolongé des années durant sur place par un encadrement spécifique. En Pologne les

contrôles sanitaires pardesex- militaires français embauchés parla Société Générale d'Immigration

étaient suivis d'un nouvel examen médical en France. u Pour les Italiens non nvisités nen ltalie, un

nouveau contrôle s'effectuait à Menton ou à Modane pour ceux qui se rendaient en l.orraine notafii-

ment.l8 Mais peut-on parler de contrôle, de filtre politique efficace? Et notamment dans le cas des

Italiens?Si l'émigration n'a plus seulement un caractère économique, autour de lT22-1926, com-

ment expliquer l'ouverflre à des éléments qui échappent à la norme de neutralité établie pour les Pe'

lonais? Comment expliquer que d'un côté le patronat se soit montré aussi sélectif avec les uns et

moins regardant avec les autres? Comment comprendre par exemple que celui-ci ait encouragé les

pratiques religieuses oul'encadrementscolairedans uncasetpasdans I'autre? C'estceque nous ten-

terons de dégager dans les prochains chapitres, nous limitant pour I'instant à pésenter les flux et les

distributions de population de façon assez brute.

Enfin ajoutons que cette arrivée d'étangers n'est pas sans incidence sur le comportement

des travailleurs français. Ceux-ci,devenus rares dans certains secteurs, pouvaient se placeren situa-

tion privilégiée par rapport aux autres et formaient ainsi une sorte d'aristocratie ouvrière nsur le dosn

L(-"Les semices derecrutementduComitédes ForgesetMines dcl'Est reprirentl'enbauclwge en-lnliequifownitd'etcellentsou-
wi*saptesauxlavauxdeterrassenensde lamini.Lcsinunigrawsrêurâsà.TwinaàModar,oùils subissenunexanænmédical
it pràrtnton*t, son eiuite dirigés sur Conflaw où s'efreciue p r!gu1itior1".( MAUCO "I,q ryqTTEI"_T_IBPJ9:L-
1{ liOrmterqû""n gnnJàprttië maispouinotreregiôaTort oUiesimmigpnts étaientvaccinés).(AD M&M l0M 37TouI)
r& AD M&M 10 M
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des immigrés. C'était le cas en particulier dans les mines ou sur les chanters, où, comme nous

I'avions vu avant guerre, les travaux les plus pénibles leur étaientréservés. Ces phénomènes perdure-

ront jusqu'à la crise.

Iæs Italiens de Jarny au lendemain de la guerre: permanences et nouveaux traits.

On peut cependant brièvement se demander pourquoi ce sont à nouveau des Italiens qui re-

viennent et comment ce recrutement a évolué. Il y a conjonction enfre une situation locale française

et une situation italienne toutes deux propices à I'accueil des Italiens, situation de pénurie d'un côté et

d'excédent de I'autre que les gouvemements vont tenter d'harmoniser. [a venue au pouvoir de Mus-

solini ne va pas changer immédiatement la donne, puisque dans un premier temps, celui-ci ne cesse

d'encourager le départ des Italiens ( cf le discours au Conseil des minisfies du 30 novembre gn)-

Outre le décongestionnement du marché du travail, I'appoint f,rnancier constituait un attrait pour le

gouvernement itatien. C'est ainsi que M.Coletti, conseiller d'émigration attaché à I'ambassade d'Ita-

lie à paris évaluait à 130000 le nombre d'Italiens dans les régions dévastées et à 4O0 millions par an le

montant des sommes transférées vers I'Italie, (chiffre sans doute inférieur à I aréalitê). Mussolini n'a

pas cherché à tarir cet apport d'argent, bien au contraire! Ce n'est que plus tardivemenl à partir de

1927 surtouÇ et pour des raisons nationalistes, qu'il choisira de limiter ces flux, de fermer les frontiè-

res et d'encourager la natalité.

L'arrivée des populations italiennes à Jarny s'inscrit dans ce contexte général. Iæ nombre

des ltaliens, à peine l2Vo desrecensés de !V2!,ne va c€sser d'augmenter. Nous avons déjà dit que

malgréleurposition précaire, certainesfamilles italiennes étaientrestées surplace, avaient continué

de viwe et pour 3 d.'entres elles, d'avoir des enfants. Cest I'exception, mais le fil n'a pas été totalement

rompu. Aussi après la guerre et dans un tout

autre contexte, à la fois politique et économi-

que, les retours ( limités, mais réels), et sur-

tout l'arrivée de nouveaux Transalpins vont

aller s'amplifianr Il çn est de même dans tout

I'arrondissement, courme le souligne le sous-

préfet< Depuis que la main d'æuvre ita'

liennc a fait son apparttion darc le bassin

ménllurgiquc deBrtey, elle n'aiamais cessé

de croître d'année en année. Il y avait en

1909 26 349 Inliens dont 20171 homtnes,

2681 fenunes et 3497 enfanæ; en I9I2 :

40713 ltaliens dont 30932 hontttus, 4258

femnes et 5523 enfants; en 191i: 52677 In-

lierc dont 4W33 lrommes, 5076 fenunes et

ffi8 enfants. En l9I4,l'émigration s'inter-
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rompait tout nnturellement, les ltaliens fixés, même dans I'arrondissement de Briey furent rapa-

triés. Aussiaulendemnindeln guerre,lorsque le bassinreprit sonactivité,lamaind'æuvre italien-

ne mnnqua totalement. Ce n'est que petit à petit qu'elle reprit son importance, comptant en 1920:

12773 âmes dont 6282 hommes, 2177 femmes et 3314 enfants et au ler janvier 1924:42385 âmes

dont2516I lmmmes,T45gfemmes et9765 enfants. Enrapprochant cesderniers chffies de ceuxde

l'année 1912, il semble que lcsfamillcs italicnnes vicnnent beaucoup plus nombreases en Meur-

the etMoselle. C'estlàtèsvraisemblablement, je crois, une émigrartonbienplus politique que so-

ciale. ,r19 Ce texte de 1925 est riche d'enseignements.I-e préfet insiste sur le caractère nettement

plus familial de cette seconde vague d'arrivants. C'est ce que montrent le tableau et le graphique ci-

contre. C'est aussi ce que donnent les analyses de la population italienne de Jarny, recensée en 1921.

L-e préfet souligne d'autre part le caractère surtout économique de ces anivées et rappelle que le tra-

vail dans les mines et sur les chantiers, demeure le débouché majeur des flux d'ltaliens:<<fe dois

ajouter à ces statistiques que lapresque totalité, à2 ou 3000 individus près, de ces émigrés italiens

sefixe dans l'arrondissement de Briey et tout naturellement dans les centres métallurgiques et mi-

niers. Surtout dans les centres miniers.Car ce n'est que le petit nombre qui est occupé dans les usi-

nes métallurgiques. La grosse majorité des émigrés italiens travaille de préférence dans les mines

et depuis Ia guerre, à Ia reconstrucrton des régions dévastées, dans l'entreprise des travatn publics

et particuliers. I*urs salaires sont ceux des ouvriers français de capacité et de profession analo-

gue .> Æ Comme a vant I9l4,ce sont donc la combinaison des facteurs internes à I'Italie ( difficultés

propres auxrégions italiennes) etlaforte demandede bras en l,onainequi expliquentlenouvel exo-

de massif vers les mines.

Enfin il faut relever la remarque rapide du préfet concernant le caractère plus politique de

cette émigration, caractère sur lequel nous reviendrons, mais qui en lV2l n'avait certainement pas

encore dt beaucoup jouer! Conformément arD( dispositions que nous évoquions en introduisant ce

paragraphe,lesous-préfetajoute que <...tous ces émigrés sont duressortduconsul généralde Nan-

cy. Il eiste d'aute part à Briey, une agence consulaire, créée en 1912 et dépendant du consulat gé-

néral qut s'occupe, àcôté dupremier coruulaire (sic) des intérêts des accidentés duffavail de l'lns-

pitalisation des malades, de leur rapatriemcnt, des contrats de travail. Elle facilite le placement des

ouvriers, leur accorde des subsides en cas de domrnages. Elle donne aux émigrants tous renseigne'

ments urtles sur la légishrton de notre pays. Grâce aux démarches tant du Consul général que de

l'ageræe consul.aire, les owrters italierc tavailla nt au moins depuk un an dans les mincs et vivant

avec lcurfamille, reçoivent l'allocationfamiliale. ,, 21 C'est donc, comme on le constate rapidement,

dans un tout autre contexte social qu'arrivent les nouveaux Italiens. [-a protection sociale et les

conditions d'embauche, sont bien différents. Surtout I'accueil s'organise dans un cadre beaucoup

moins empirique. L-a politique vis à vis des arivants est plus souple et les contrôles que la police ou

I'administration mènent désormais, s'attachentàdébusquerl'Italien organisé, politiquement dange-

19 et 2G AD M&tvt 4M 138
21-ADM&M4M 138.
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reux, plutôt que le rebelle, te marginal,l'instable. N'oublions pas que si la France sort d'une crise so-

ciale importante ( grèves et manifestations),I'Italie a été plus fortement encore secouée par la vague

révolutionnaire d'après guerre. Aussi, les rapports de police, à parti r de 192O, s'attachent à débusquer

les réseaux politiques:<</'ai l'lwnneur de transmettre les renseignements recueillis sur Ia société

inlienne "(Jmanitaria", n signahie à I'administration supérteure comnrc une association socialis-

te-révolutionnaire, et sur son représentant, le sieur Salza, indiqué commc un propagand'iste des

théories bolchevistes.. . . > Cette organisation politique des immigrés va jouer un rôle surtout à partir

des années d'émigration antifasciste, prenant le relais de l'æuvre "Bonomellin' orgeni5slion catholi-

que évoquée dans la première partie de notre étude. Celle-ci, sans disparaître totalement, s'efface

progressivement semble-t-il à partir de l9A, du moins localemenl

C'est dans ce contexte neuf et avec un angle d'approche différenq qu'il nous faut présenter

cesnouveau(Italiens deJamy. Certes,l'analysen'estpas simple. Oute les remarques généralesdéjà

avancées sur le décompte des individus, notons aussi que beaucoup d'Italiens nés en France de pa-

rents Italiens sontcomptés comme ltaliens, même au delà d eLl ans.Nous en avons dénombrê l7 cas.

Pour certaines familles italiennes, on peut suiwe leur itinéraire pendant la guerre grâce aux lieux de

naissance de leurs enfants. Par exemple, ælle famille a eu L ou 2 enfants à Jamy avant la guerre, pils

d'enfantpendant4 ans ou 1 ou2enfants en ltalie, etunaprès 1918 enFrance ou àJamy. Onpeutainsi

reconstituer quelques itinéraires pour les familles installées, parties, puis revenues. Pour quelques

familles, dans l'énumération des lieux de naissance des enfants, viennent s'intercaler une ou deux

villes italiennes. Hélas leur nombre estfaible, trop faible pour en faire une typologie. L'exemple ex-

traordinaire de la famille errante qui a bourlingué

d'Italie en Argentine ou aux Etats Unis avant de

revenir vivre pour un temps àJarny estcertes co-

lorée, mais atypique. Si on ne peut suivre ces

mouvements d'aller et retour entre Jarny et lïta-

lie que pour les familles revenues,ce sont eux qui

expliquent la part importante des jeunes Italiens

nés enFrance (67Vo des moins de 15 ans). Enfin

un tiers des nouveaux Italiens de Jarny sont ac-

compagnés d'enfants nés en France (dont?-O %

en Lorraine). Avec tous les jeunes nés en Fran-

ce,comptés comme Italiens, nous avons ainsi, se-

lon le recenseur, 4Jb Italiens présents à Jarny en

ge social est à Milan" Via S.Banaba i8, a étéfondée grâce à-un p--
(oIse, décédé en I 9O2. Cene société acuelbmen an capiml social
'omc et a, connæ revenu awtw| 6UXXN frarcs environ- Sur cette
ndninistoiorl tld1ilfiftancs sont exclusivenent afeaés attx in'
ntise aucontrôle ùt gowentanmt italien, W I'intentrédiaire dc
ilan. L'o (Jnaninria' est donc uæ sociéié recowntc par lcs autort'

naire, nwis d'après ses smttds connewæeuwed'assistance tech-

niEtcetlégalcdcsowriersitaliensdcsdeuxsexes,àl'exchtsiondctoutequesthnpolitiqucoucor{essiorutcllz. " (StretégÉnéralet
police des chemim de fer. AD M&M 4M lilt )
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mars 1921. Iæs Italiens adultes, hom-

mes et femmes, sont tous nés en Italie.

Contrairement à une idée

parfois répandue les anciens et nou-

veaur immigrés italiens ne se recru-

tent pas encore dans les populations

les plus démunies du Sud de la pénin-

sule (cf tableau page précédente et car-

te)). Pour les Italiens nés en Italie (3 10

individus), l'étude des communes et

leur regroupement par province mon-

frenteneffet, que c'estencore en gran-

de partie du Piémont que viennent les

premiers groupes au lendemain de la

guene; plus particulièrement de la

province de Novare, c,omme avant

guerre, mais toutefois dans une pro-

portion légèrement moindre! Comment I'expliquer ? Sans revenir sur les explications que nous

avancions pourles années d'avantguerr#, ajoutons que lesfilières anciennes,laparentèle en place

et les regroupements familiaux expliquent cêtûe gûrnde similitude entre régions de départ avant et

après la guerre. En fait plus que la région, ce sont les mêmes villages du Piémont et de l-ombardie qui

sont lcs pourvoyeurs de main d'æuwe et qui nous permetûent d'avancer I'idée de réseau et parentèle

actifs. La seule différence notable vient d'un glissement vers la Vénétie et la Toscane. Peut€tre faut-

il aussi voirdansl'arrêtducontrôle directparle C-omité des Forges lacaused'une plus grandeouver-

tue des lieux de départ. En effet le centre établi par ce comité à Chiasso n'est plus la seule plaque

tournante du recrutement Par la suiûe, à partir de l9?A,lesflux italiens seront rnoins toumés vers le

Nord et I'Est de la France, mais de plus en plus vers le Sud et surtout le Sud Ouest.

Ilfautaussinoterquecedéclindurecrutementenltaliedunords'expliqueparl'arrivéedans

les mines de nouveaux salariés éfrangenl venus de Pologue principalement En l9Zl,les autes po-'

pulations étangèrcs ( non italiennes) ne représentent qae7 % de la population, mais, si elle n'est pas

encorc tÈs massive, c,ettc proportion ne cesseria de crolte.

La population polonaise de JarnY

Comment expliquer cefie orientation nouvelle et sans grande tradition locale 4 du recrute-

ment de la main d'æunre? Méfiance vis à vis de la population ouwière italienne parfois jugée trop

2:l-C-ettcorovinceétaitu,ospère,lclmgdel'axeTudû-Mla4maisscsactivitésnualcs(riz)ctæxtilcsétaientcncrisc.Elleavaituop
Ëd[î;â;;"bitirfi;a"'".nit**"traoritter*saisonnieir.ffrqelleéaitsituécsrulalignede che'mindcferduSimplootr-dc
SiCotl"ttrÀr"Suir*,8â1"-A"F;"tt*.Ëo."tt arrccr,L-*tlui-m€,meéaitsitué$rceûedÉmièrcligno'àprcxinitédÊ@
me.
Z+nofaittc"potooaisncrontæstoutàfaitnertrsenshégion"maisavantguerrc,mlescmptabilisaitcommeAllc'nands,Rtuscs
et parfcis Autrichieos.25- AD-M&M 4 M 137
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turbulenûe? Volonté de parfaire les accords diplomatiques entre la France et la jeune Pologne, par

I'accueil des populations excédentaires? Il semble que divers éléments se soient conjugués Pour ex-

pliquer ce nouveau visage de l'émigration en L.orraine et à Jarny en particulier. Parmi les explica-

tions, voici lepointde vueexprimé parle consul dePologne résidantà Strasbourg. Pourlui, c'estbien

la conjugaison de ces facteurs qui explique que les Polonai s <<.. .travaillent depuis quelques années

dans le département tout en ayant leurfamille en Pologne. La Pologne a pour Ie moment une sur-

production ( sic ) de population vu que I'industrie n'est pas encore arrivée à son plein développe-

ment. Ilfaut ajouter que notre popuLation est très prolifique. Aussi c',est une nécessité économique

de placer, pour un certain temps, le surcroît de la population à I'étranger. I*s portes de l'Amérique

sontfermées,IaPologne n'aimepas que I'émigrationaille enAllemagne, comme laFrance abesoin

de maind'æuvre et comme elle est I'alliée et l'amie politique de la Pologne, il est tout naturel que le

gouvernement tende à diriger les Polonais en France où on compte que sous le rapport nartonal ils

auront toutes les facilités et toutes les libenés qui leur pennettont de rester anachés à Ia PoIo-

gne ,r2s Cet excédent de population qui ne retrouve plus, après guerTe, les chemins traditionnels de

l'émigration semble bien la cause principale, du moins pour les Polonais: C'est ce que Ralph Schor

rappelle lui aussi: nMais après la Grande Bretagne, le Nouveau Monde sefeftrn progresstvement et

sélectionna plus sévèrement les individus qui sollicitaient Ie droit d'entrée. Les Etats Unis qui

avaientadmis surleurterritoireg0I0I polonais en l92l n'accueillirentque 4290représentants de

cette nationalité en 1924 >%

Nousvoyons aussi dansles déclarationsdes autoritéspolonaises, qu'il yalàplusqu'unepo-

litique de simple exutoire du trop plein de population après fermeture des pays d'accueil tradition-

nels. [-e gouvernementpolonais entend bien, - il y attache beaucoup d'importance- faire de cette émi-

graûon un élément de sa diplomatie. I-e consul indique : << même si une parrte des PoLonais devaient

être perdus enfait pour la Pologne comme citoyens,ils formeraient touiours un éIément propaga-

teur de sympathie pour l.a Polognc en France .rn La.question est celle du contrôle de cette émigra-

tion dans les cadres définis par le consul; en particuliercettre surveillance de la part des autorités polo-

naises est essentielle pour comprendre les différences d'attitude des populations prises entre le désir

d'intégration (voire l'assimilation), et le refus conscient de perdre son identité. Resærait à pouvoir

mesurer les freins apportés à ces processus de francisation des Polonais tout au long des années d'en-

trre deux gueres.

Ajoutons enfin le point de vue des Français: ils ne veulent pas que leur pays soit seulement

un réceptacle neutre, ils veulentêtre satisfaits de cette nouvelle main d'æuvre. Après une première

expérience de travail saisonnier des Polonais dans l'agriculture, qui a permis de mesurer la qualité de

cetûe main d'æuvre, l'expérience sera éûendue à d'autres secteurs:<<.. .et poussant plus loinmÊs re-

cherches, j'ai vu que si I'agriculrure de ce pays (l'Allemagne) est siflorissante, ctest qu'elle occupe

25>ADM&M 4ML37.
2G in Ralph Schor "L'opinion française et les Etrangers" p.32
27- AD M&M4M 137
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plus de 200000 ouvriers polonais. C'est alors que nous avons songé en Meurthe et Moselle àfaire la

même expérience queles Allemnnds; nous avonsfaitvenirde ces ouvriers qui arrivent enavriletre-

gagnent leur pays en novembre et nous ne pouvons que nous enféliciter. Y a-t-il lieu de croire que

ces travailleurs polonnisfont concurrence aux ouvriersftançais? Non! on nefait concuffence qu'à

une chose qui existe e.t l'ouvrier agricole français n'existe plus. Je crois que les pouvoirs publics ont

intérêt à encourager ce mqwement que nous cherchons du reste à propager....Iz nombre des ou-

vriers agricoles occupés actuellement en Meurthc et Moselle est d'environ 500.. . tt Æ [-es autorités

françaises vont donc étendre cette expérience au secteur minier comme nous I'avons rappelé en in-

troduction.

En effet, localement, dans quelles branches professionnelles retrouvons-nous surtout les

Polonais?Dans les mines ! Et c'est ce que constate aussi, pour tout le département, le consul de Polo-

gne: <<Les ouvriers viennent en Meurthe et Moselle parce qu'ils y sont attirés par Ia grosse industrie

et par les mines... r29

Cetéchangedemaind'æuvreentrelaPologneetlaFranceestassezvitefructueux. L-asocié-

té polonaise d'émigration de Cracovie (Polskie Towarzysnvo Emigracyjne), agence officielle de

placement, a établi une agence à Nancy, au no 35 de la rue Stanislas (auparavant 87 rue des Quatre-

Eglises). Elle rappelle qu'elle a obtenu I'autorisation gouvernementale de <procurer aux ouvriers

polonnis du travail en France. ...(mais qu')... elle a malheureusement trouvé des imitateurs qui

sont de simples spécul.ateurs ne présentant aucune garanrte, et qui dans unbut personnel de lucre,

se sont mis à pl,acer des ouvriers polonais ; ils se couvrent abusivement en France du nom de Société

Polnlnise d'Emigrarton . . . u m Non loin de là, un centre d'immigration (dont les bâtiments ont dispa-

ru),avaitétéétablidansunecasernedeTouldès lglgpourrecevoir,inspecteretorienterlesimmi-

grés.I-à,lesPolonais, mais aussi lesimmigrésd'Europecentrale,étaientconvoyés,encadrésàlafois

par les autorités françaises et polonaises qui cherchaient à garder le maximum de contact avec leurs

nationaux.3l Les Polonais quittaient ensuite ce cÆntre par chemin de fer, à destination de la gare de

Conflans où ils étaient orientés vers les lieux d'embauche.

Iæureffectif àJarnyestdifficiteàétabliravecprécision, mais sembled'abordfaible.l*re-

censement de lg2lest assez vague en ce qui concerne les nationalités d'Europe du cenfte et de I'Est.

Celle des Polonais est souvent omise dans les listes nominatives: à I'examen des communes de nais-

sance,les villes polonaises sontplus nombreuses qu'indiquées dan-s ledécompte final dudénombre-

ment. Ainsi, il convient de corriger le chiffre mentionné par le rccenseu: 64 individus natifs de Po'

2& signé lvfMichd - AD M&M 10 M 36 .
29 AD M&M 4 M 1:}7.
3G.ADM&M 10M36.

essentiellement privé.
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logne contre 43 seulement selon les résultats du recensement. [-a municipalité en dénombrait de son

côté 195 en décemb re I92Ol Combien sont réellement présents, c'est difficile à dire. 32

Pour ceux dont nous avons la provenance, une étude des lieux d'origine fait apparaftre qu'ils

viennent principalement de la région

de Kalisz, sur la rivière Prosna.

C'étaitune petite ville de 50

000 habitants à l'époque, spécialisée

dans la petite manufacture de cuir et

de tissage. Sans entrer dans le détail

de la structure de cette première pe-

tite colonie polonaise de Jarny, no-

tons que ce sont surtout des jeunes

hommes, célibataires, mineurs Pour

la plupart qui sont alors recensés.

Disons aussi qu'ils ont alors davan-

tage le profil des ltaliens d'avant

guerre, quant à leur distribution par

âge et état matrimonial. Plus qu'une

présentation détaillée par nation

d'origine, compte tenu du caractère

extrêmement douteux des chiffres,

nous avons choisi de donner quelques éléments rapides de comparaison entre les diverses popula-

tions recensées au lendemain de la guerre à Jarny.

Différences et points communs entrc populations françaises et étrangères:

Avant de présenter succinctement les différences entre les divers éléments ethniques Jarny,

rappelons que s'établissent dans la cité des populations principalement ouvrières et que cela donne

déjàlaûonalité généraledans laquelle s'inscriventces différences. Cetûe tonalité générale, (caractéri-

santlapremièrearrivéedestravailleursdesminesetduchemindefer)estmarquéeparlajeunesse,la

fréquence du célibat et la forte masculinité des populations. En présentant ces nouveaux étrangers, il

ne peut s'agir que de situations fragiles et changeantes. Quelle peut être du reste la référence ? [-e

groupe français ? Otr I'ancienne population d'avant guerre? Ou la population régionale, nationale?

Une masculinité différente et révélatrice du degfé d'implantation:

Un simple calcul des taux de masculinité donne, même superficiellement, un aPerçu du ca-

ractère différent de cette émigration multiforme. Ainsi on trouve 152 ltaliens pour 100 ltaliennes,

162 étrangers pour 10O étrangères, 178 Polonais pour l0O Polonaises. On est loin des 107 Français

32 Songeonsparexenrple, qu'àl'échelledudépartenrent,lesFolonaisétaient 12723 selonles sourcesfrançaisesde M26mais 1609|
selon les sources polonaises !



-s35-

pour 100 Françaises dénombrés en 1921. Pour

expliquer ce constat, on songe à une remarque

de G.Mauco: <rPlus les immigrés d'une nntio-

nalité se livraient à des travaux pénibles, plus

le nombre desfemmcs étaitréduits... .tt33 Pour

Ies populations adultes, les effectifs montrent

que le déséquilibre est encore plus grand entre

les deux sexes:dans cette tranche d'âge, la part

de la population masculine étrangère s'élève au

deux tiers . @n fait c'est souvent la part des

fillette etjeunes filles qui infléchit les taux glo-

baux de masculinité). Il va falloir attendre, soit

les regroupements familiaux, soit que grandis-

Nombre d'hommes pour 100 femmes

Français Italiens Etrangers Polonais

sent sur place les jeunes filles

pourque les taux de masculini-

té s'équilibrent: <<Les migra-

tions d.e rnasse... ne produisent

aucun changement durable

sur la carte du peuplement et

sur la répartition des races, si

Ia p art de l' é I érnent féminin e st

incrtstante ou insuffisante.

Izs femmes sont l'éIément

conservateur et stabilisateur

quiftxe au sol nouvecutles ra-

ces déplacées .n 3

La structure par age

Comme nous l'avions précédemment souligné pour la présentation des populations d'avant

gue11e selon l'âge,les sexes, I'activité et I'origine, les comparaisons sont difFtciles entre groupes na-

tionaux. I-e poids de chaque élément varie parfiop en fonction des autres critères. Ainsi comment in-

terpréter la part des moins de2}ans chez les Français et chez les Italiens? On est surpris de Eouver

respectiveme nt36/ Vo et42 Vo . Celapurrait ête inûerprété conrme un signe d'une plus grande im-

plantation familiale, comme on la constate dans les autres groupes étrangers. Or il n'en est rien. Sur-

tout, nous constatons la grande différence du nombre et du poids des personnes âgées dans la popula-

tion étrangère totale. Analysé par nation d'origine, ce faible nombre des éfrangers et étrangères de

plus de 60 ans témoigne et confirme une nouvelle fois le caractère jeune et "déraciné" des popula-

33 et 3L G.MAUC0, op.cité



-536-

tions venues travailler à Jarny. Pourtant, un changement semble se dessiner pour les Italiens avec

quelques premiers signes d'une émigration plus familiale: des enfants plus nombreux et des plus de

60 ans qui ont plus que doublé .(en 1921,2 7o des hommes et 1,5 7o des femmes ont plus de 60 ans) A

I'inverse, le plus vieux polonais a 53 ans et la Polonaise la plus àgée a 42ans ! On quitte la Pologne,

seul souvent, parfois déjàmariécomme nous I'avons souligné, rarementjeunehommeoujeunefille,

avec des parents âgés.

Un célibat encore nettement marqué

pourétudierl'étatmatrimonial selon les pays d'origineon nepeuts'arrêterauxchiffres bruts

et globaux qui laissent apparaître une

grande différence selon les origines.

Ainsi, globalemen t, 48 Vo seulement des

Français sont célibataires quand respec-

tivement 66 Vo desltaliens, 67 Vo des P o-

lonais et59 Vo des étrangers restants le

sonl Ici aussi I'effet d'âge joue puisque

les parts respectives des moins de20ans

ne sont pas toutes du même ordre com-

me le montre le tableau ci-contre. Sur

100 individus, on compte 42Italiens de

moins de?-O ans et 56 adultes contre 36

Français de moins de20 ans et 58 âgés

de20 à 59 ans. Pour l'étude du célibat,

observons les adultes. Sur 100 adultes

de 20 à 59 ans, la part des célibataires est

respectivement de 20 pour les Français,

42 pour les Italiens et 50 pour les Polonais et tous les autres éfrangers. On peut donc avancer que les

étrangers adulæs sont deux fois plus souvent célibataires que les Français dans la tranche d'âge des

ZO-5g ans. Comment I'expliquer sinon en répétant ce qui est bien connu pour les Polonais:<< - -.1*s

émigrantsvenant dc Pobgrre, àcause dc lacherté dcs transports,laissaient ordinnirernent aupays

leursfarnilles ou ut c partie dc leursfarnilles; sowent tnêmc,Ies célibataires oules petitesfamilles

pouvaient seuls supporter lesftais de voyage... " 
35

Voici deux graphiques: le premier présente la distribution des populations réellementobs-

ervées et le second,la distribution des populations ramenées chacune à 1000, Français d'un côté,

étrangersde I'autre Surcelui-ci, onconstate que lapartdes adultes estproportionnellementplusforte

chez les étrangers, que les vieux sont peu nombreux, et surtout que le poids des célibataires est élevé.

Le phénomène ce prolonge d'ailleurs tard dans la vie des étrangers quelle que soit leur origine-

35- C-zeslaw l(acznarek L'émigration polonaise 198' pl35
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Distribuûon des Population française et étrangère selon I'Etat matrimonial et les groupes d'âges.
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Voici ensuite la pyramide des âges des Italiens. Dans la distribution des ltaliens et des Ita-

liennes, subsistent plusieurs traits déjà décrits dans la première partie de notre étude. Iæ nombre

d'hommes, célibataires reste très élevé; les mariés sont plus nombreur( et une émigration plus fami-

tll
ITALIENNES

l0 15 20 ,5

Veu(vefs: l-l

-20-100

9t99
90-94
8189
8044
7''79
1Gl74
6559
@4
5159
50-54
4549
4044
3t39
3G34
,5.29
zLU
It19
tGt4

t9
()4

ltl
ITALIENS

-15

(pour 1000 individus dans chaque cas)

célibatair€s tffi Itflarié(e)s r I



-538-

liale estapparue, mais celane suffitpas àbouleverserlasituation. Nous constatons aussi queles veu-

ves sont nombreuses et et que beaucoup sontjeunesjeunes.
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Célibataires:ffiffi Marié(e)s t I Veu(ve)fs: l-l

pourtant, si l,on compare (pyramide ci-dessus, avec des données réduites) la structure des

autres populatons étrangères dénombrées à Jarny

et celle des ltaliens, on peut constater que ces phé-

nomènes de jeunesse, de célibat, d'isolement, etc

sont encore plus nettement accentués parmi les

nouveau-venus. Pour les Polonais on se reportera

au tableau ci-contre.

Qu'il s'agisse de Français ou d'Italiens, les

veufs et veuves représentent 5 7o environ de la po-

pulation. Chiffre important à mettre en rapport

avec la part assez faible des plus âgés! Ajoutons

que pour I'ensemble de ces populations dénom-

brécs, les remarques faites sur les effets de la guerre

sur le veuvage ne s'appliquent pas seulement aux Français. Chez ces derniers, 46Vo des veufs ont

moins de60ans; pourles Italiens c'esttrois veufs surquatrequi sontâgésde moins de60 ans.Pourles

aufres nationalités présentes, la part des veuf(ve)s est insignifiante (autre nrarque de implantation

faible). I-es veufs et veuves sont souvent venu(e)s (quelque soit leur nationalité ) en accompagnant

un fils ou gn gendre et résident sous le toit de celui-ci: (C'est la forme ancienne de I'assistance au(

personnes âgées !). Quant aux jeunes veuves, certaines sont seules, toutes sont actves, principale-

ment comme ouvrières ou employées de service.

Une activité différente:

la part respective des actifs et inactifs varie notablement selon I'origine. On le sait les

l l l
r000

ITALIENS

1000
ETRANGERS
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villes industrielles accueillent des populations ouvrières, venues d'horizons divers, pour s'embau-

cher dans les mines. Ia part des actifs dans la populaton, varie d'ailleurs selon la durée d'implanta-

tion. Rares sont les jeunes isolés venus de très loin.C'est parmi la population de souche française que

nous rrouvons proportionnellement le plus d'actifs de moins de 20 ans : l'émigration familiale étran-

gère est encore trop faible et les couples venus tropjeunes pour que les adolescents se retrouvent

nombreux dans la population active. L'activité conrmence généralement plus tôt chez les popula-

tions les plus stables, et c'est aussi chez elles qu'elle se poursuit le plus longtemps. A I'inverse, les po-

pulations mobiles sont souvent

des populations d'âge adulte.

C'est ainsi qu' on remarque une

disproportion entre actifs fran-

çais et actifs étrangers selon les

âges dans le tableau ci-dessous:

les étrangers de moins de 20 ans

et de plus de 60 sont rarement

actifs ; cela tient à la structure

même de ces populatons, à leur

mobilité et à leur jeunesse.

Chez les actifs, la part respective des Français Q9 Vo) estmoins forte que dans la population

totale (g I Vo),endépit de I'embauche massive de nationaux dans les chemins de fer après la loi des 8 h

en 1919. Réciproquement, 84 Vo des inactifs sont d'origine française (effet d'âge pour des jeunes

français nombreux). Globalement on relève que2l Vo des actifs sont éftangers, et que 16Vo seuLe-

mentdesinactifs sontétrangers. L'analysepargroupes d'âgemontrequ'entre20et50 ans latendance

à la suractivité des étrangers est encore plus manifeste :7 6 Vo des acttfs français ont entre 20 et 50 ans

tandis que 81 Vo desétrangers actifs se rehouvent dans cette tranche d'âges. Comme les "ménages"

étrangers sont encore faiblement implantés , il est logique de ne rencontrer que des populations

étrangères jeunes, souvent célibataires et, dans le cas présen! travaillant jusqu'à 9O Vo de l'effectif

desindividusd,âgeadulte.Eneffet"lamotivationprincipaledel'immigrationdemeureaulendemain

de la guene, la recherche d'un emploi. ( On note ainsi 5 actives sur 2l Polonaises et 32 actifs sur 4O

Polonais présents)

Pourconclure, neus ajouterons que lafemmefrançaise, femme de cheminotoufemme de

mineur, reste au foyer assez fréquemment ; dispensée de tavail par la venue des étrangers , elle

consacre son temps à son ménage.

Les ménages étrangers sont r€duits

L,étude de la taille des ménages résulte des différents phénomènes que nous venons de re-

tracer. Nous avons déjà présenté les ménages d'origine française. Dans I'ensemble, ils sont de petiæ

taille . Nous avons signalé que les célibataires étaient aussi nombreux que les couples avec un enfant
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ou sans enfant. Les couples avec deux enfants sont

aussi bien représentés (environ 16 7o). Dans les

ménages étrangers, la part des isolés , même si leur

nombre reste encore restreint en 1 92 1, est caracté-

ristique d'une population mal i mplantée familiale-

ment. Ia part prépondérante des ménages à une

seule personne se retrouve dans tous les groupes.

On peut supposer qu'une partie des couples d'âge

adulte a laissé quelques enfants, adolescents, dans

la région d'origine où ils s'employaient en affen-

dant de rejoindre leur famille.

L'implantation viendra progressivement (politique d'émigration familiale) et, comme nous

aurons l,occasion de le souligner, à un rythme très différent selon la nationalité et avec une part ftès

variable de mariages mixtes. Ce sera alors I'occasion de vérifier en quoi l'implantation familiale est

lemeilleurrepèrede la stabilisation etde cohésiondans lecorps d'accueil:<<Celuiquifond-e unfoyer

sefixe enunlieu,yforme une associationenvoie d'accroissement.Il se stabilise, s'attache aumilieu

ambiant et travaille davantage pourfaire vivre safamille. Ici, les intérêts économiques se trouvent

confonnes ain intérêts moraux et sociaux >. tr Adoptant son rythme de vie, mais déteignant aussi

sur lui dans un creuset enrichi des apports réciproques, l'étranger qui s'installe, se fond dans le corps

social et le modèle. Ce passage est parfois ressenti coûrme un arrachemenf <<Sf les rapports de tra-

vail et si le contexte clwngent, les générations qui ont àvivre les ruptures avec I'ordre arrcien, tra-

versent des crises d,hnbitus, lourdes dc conséquences. n 37De la volonté ou de la capacité à le vivre

dépendent I' enracinement ou le retour. Mais cette mue collective qui donne à la cité ses caractères

propres, se nourrit essentiellement de ces apports les plus stables et oublie les rejets, les greffes qui

n'ont pas su ou voulu Prendre.

3G G.II{AUCO n[-es Etrangers en Francen
37- Alban Beura, Génèses No9 Pl61
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- Les fluctuations démographiques des années vingt,
reflets de la conjoncture.

La population connaît un nouvel essor dans les années vingl.

Pourmesurerl'évolutiondelapopulationdansles années vingt, nous avons utiliséleslistes
nominatives des dénombrements quinquennaux et les registres d'état civil qui nous ont permis de
comptabiliser les naissances, mariages et décès. Nous n'avons pas utilisé systématiquement toutes
lesinforrrations contenuesdans ces sources. Nousnous sommes limitésàdécompterlesdivers actes
pour mesurer les rythmes mensuels, hebdomadaires et annuels des naissances, décès, mariages, puis
les lieux de naissances et de résidence des époux et de leurs parents, ainsi que leurs métiers. Nous
n'avons donc pas mené une étude complète des structures de la parenté, nous limitant à approcher
l'étude de la mobilité géographique et sociale. Nous avons, en particulier, cherché à mener des com-
paraisons entre les situatons d'avant guene et celle de la période 1919-1931.

Apartirdestroisrecensementsde l92l,l926etl93l,nousconstatonsquel'accroissement
depopulationareprisdurantcettepériode.IænombrcdeJarnysiens passeeneffetdei/;lten l92l à
7 2lO en 1931 soit une croissance de74Vo. Pourtant, entre ces deux dates, le développement est un
peu moins linéaire et surtout moins dynamique
qu'avant guerre. C'est ce que montre le graphique ci-
contre. C-ela peut surprendre si l,on a en tête l,idée
d'un âge dbr d'avant guerre, marqué par une crois-
sance générale sans accroc. Or l'évolution a été par-
fois plus chaotique que I'image quelque peu mythi-
fiée qu'en gardent les acteurs. Il semblerait pourtant
logique de ne retenir dans un premier temps que
I'augmentation importante de population ente l9l9
et 193 1. Et delà reconnalûe comme le fruit d'une rc-
lance de l'activité économique, d,uûe prospérité re-
trouvée pourcette période. Ia constnrction immobi-
lière est en plein essor (423 maisons en l9l l, 790 en
l976et8?,8en 1931) etJamy cstdésormais une ville
au plein sens du terme . s I-a ville nourrit désorrrais
son propre développement par des activités indi-
rectes, commercialcs ou artisanales, moins sen-

3&Avecunedensitédcpoputationcommrmateçipossed'c,nviron50à467bab/h|lacommuoarréprcoddcptuscaptgsdéfiniti-
vom€nt l'aspect d'une pctiæ villc qui allonge scs tcntacutes eans véritable plan dTrrbanisme cocorc, ie tmgOà oo'pri*ipur*

Rythncs draccroisse,nc,lrt

1905 l9l0 l9l5 1920 ry25 1930 1935
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sibles auxfluctuations parfois brutalesdelaconjoncture industrielle,del'activité des mines enparti-

culier. C'est que la période n'est pas aussi harmonieuse dans son développement que I'examen brut

des chiffres de départ et d'arrivée le laisserait paraître. Pour quelles raisons ? A toute forte augme nta-

tiondela demande industrielle correspond I'appel à de nouveauxbras. Atoutralentissement, voire à

toute stagnation de la production, correspondent à I'inverse des fléchissements dans la demande de

main d'oeuvre, que limitent toutefois les actvités annexes propres à la ville. Et, à côté des facteurs

extérieurs, facteurs dépendants de la conjoncture globale et qui nous semblent détertninants,

d'aufres, moins apparents, plus délicats à déceler, ne doivent pas être négligés. Ce sont ceux qui dé-

pendent de la structure, de la composition interne de la population qui se rassemble auûour des puits

demine, delagareoududépôtdelaCiedel'Est: ilsjouentaussi leurrôledanslesrythmesde lacrois-

sanoe démographique de la ville.

Si les explications les plus simples suffisent pour les grandes crises, il semble plus difficile

d'interpréter les vicissitudes de l'économie locale de I'après guerre.Iæ climat a changé. La guerre

avait donné, dans sa préparation, un formidable élan à la sidérurgie. L'appel à une population tou-

jours plus nombreuse et variée s'était brutalementinterrompu enl9l4.Avec I'occupation, le sang

versé, les destructions, la guerre avait ensuite vidé les lieux des hommes naguère rassemblés, cornme

nous le rappelle Claude Prêcheur: <Izs lnstilités

(14-18) avaient arnené Ia dispersiondes ouwiers

et l' effondr ement dc la proùrction. Le s Allemands

parvinr ent à r e dre s s er la s ituarton e n I 9 I 7 e t c' e st

enfait après la guene que les conséquences fu-

rent les plus sensibles. o39 Dans I'immédiat après

guerre de 1914-1918, cette situation a commencé

de préoccuper l'opinion quand elle a mesué l'im-

portance des pertes directes ou non, dtes à la

gtene:" Il n) a pas I 5 00O mincurs ftn I 91 I et, les

années 1921 et 1923 sont encore traversées de

crises ducs à l'insuffisance dcs livraisons germa-

niques dc col<c d'où dépression minière, donc

daw l'emploi d'una maind'æuvre d'aillcun dif-

fuih àtouuer.noAprès guene, dans le départe-

ment (mais pas spécialement dans l'arrondisse-

ment de Briey, ni à Jarny comme le tableau le mon-

tre) la population a baissé de 12 Vo. Ce déclin s'explique par les ruines, la paralysie des industies,

I'absencedesolutionimmédiaæàlhéritagejuridiqueetadministratifdesAllemandspourlaMoselle

et la Meurthe-et-Moselle occupées; cc déclin est aussi lié à la désertion des campagnes qui se pour-

39 C.hêcheur, op. cité
4G CPrêcheur, op. cité

5&7U 100 13411 lfi) s,sg
503810 89 osgl4l47 122 r2z
552087 98 t,rol 6055 178 1
592632 105 1,071 7214 2ll r,r
57Ml LV2 o.ml TOIO 2M

1910 t915 gn 1925 1930 1935 1940

-O- départeme,nt -G Jamy
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suit et gagne les villages du bassin du fer. 4r Ces remarques, vérifiées pour les campagnes entourant

Jamy ( cf chapitre précédent), ne s'appliquent évidemment pas à la cité minière et cheminote. Ici,

pour la reconstrucûon, il faut des centaines de nouveaux cheminots et ouvriers mineurs.Voilà pour-

quoi, anormalement, I'arrondissement de

Briey paraît démographiquement moins

touché que le département, et même en

progtession après la guerre: les mines et

les cités ouvrières nées autour des puits,

reprennent rapidement vie comme le ta-

bleau ci-contre le montre. Ces causes éco-

nomiques qui détenninent les variations

des effectifs recensés, se répercutent sur

la courbe de population. Celle-ci consti-

tue ainsi un bon indicateur général de la conjoncture. Pourtant" I'examen des phénomènes démogra-

phiques locaux est difficile, car il faudrait tenir compte des éléments structurels (âges, célibat, etc)

qui nous échappent souvent dans le détail pour les périodes intercensitaires.

I-es hausses de population d'avant guerre s'expliquaient par l'imrption de l'industie et des

transports dans un ancien cadre rural. Ia recon-

struction va enfiaîner des hausses de même na-

ture. Pourtant sur I'ensemble de la période, l'évo-

lution n'est pas tout à fait homogène. On note jus-

qu'en 1926 une accélération des fluxd'arrivée, ( ils

ne dépassent cependant jamais le rythme d'avant

1914).Ensuite la croissance est plus lente. Dans le

détail, on rernarque que ces rythmes sont ûès dif-

férents selon les origines nationales et les lieux

d'embauche. Ainsi l'évolutions comparée par na-

tionalité(base 100 enLV2I) montre un accroisse-

ment plus rapide pour les étrangers. On note aussi

que la population agglomérée autour de la gare et

de I'ancien village, population surtout française,

crolt moins rapidement que celle des cités

minières de la périphérie, plutôt composée

d'étrangers (cf. tableaux ci-conhe).

La conjoncture indusnielle avant la crise

4l- C-eûes,, ...1a Meurtlu-et-Mosell.e représente (. . .) la situation nnyewu lrançaise : désenion des canPaSres ct croissance ur'
baûæ. Iz tumbre des villages dc nofua dc I(X) atgmentent et ce sont dcs villageois ôgés. IMdcnce &s vigttoblcs, pusage dc la
culttrc à l'élzvage birter, par mite dc la rareté des owriers agricobs, jttstifient cette réduction du rcmbre des acrtfs : les nachittcs
stqpléenl'la nttttc,nuislcs grosetqtoitantsfinissentparman4uerfumaind'æutre.Invicàlavillzetdansl'industrie esttetante'.
(Géoerophie Inrraine 193E)
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de 1931,estd'abordmarquéeparladifficultéd'approvisionnementencoke,(selonC.Prêcheur),puis

parlaméventeduferdueàlasurévaluationdufranccommel'indiquelepréfet,le 12décembre 1927,

dans un bref compte-rendu au secrétaire général du ministère de I'intérieur: <<... Ia raréfaction des

commandes dont on souflre depuis plusieurs mois,Ia diminution des exportations qui ne va pas

manquer de découler de Ia lnusse rapide dufranc... n42 C'est cette conjoncture défavorable régio-

nalement qui explique le fléchissement des flux d'entrée de population. A la fin des années vingt, on

note un ralentissement des entrées d'étrangers, ralentissement sensible dans les quartiers de la péri-

phérie, comme le montrent le tableau et les graphiques. L'étude de la composition par nationalités

présente I' intérêt de dévoiler des disparités cachées. Il faudrait mieux connaftre les départs que nous

ne mesurons qu'imparfaitement en dehors des mesures d'expulsion . Décidés dans un climat assez

tendu, amplifiés parlapresse de l'époque, ces départs forcés s'ajoutentautraditionnel mouvementde

retour des étrangers, qui pumse souvent inaperçu, faute d'enregistrement.

POPUT-ATION AGGT OMEREE ( baselO0 en 191)

180

130

80
Lv20 Lv22 LvU rv26 1928 180 rS32

-Cr totale {- éhangère

) 2
.-O

/
z

POPIIL-ATION DISPERSEE (base100 q l92L)

380

2130

180

80

tyzo Ly22 lqu Ly26 1928 1%0 LCaz

ar- totale -1r' éhangère

Derrière I'aridité des chiffres se manifeste ainsi un peu de la vie de la cité, avec ses élans et

ses retenues, qui rythment les années d'activité et d'ouverture, comme les années de crise; chaque

fluctuation amplifie les phénomènes complexes que chacun entrevoit: non, la population jarny-

sienne n'est pas encore une et homogène. Ires ngzags de son histoire Prouvent que les secÛeurs les

moins soudés dans le creuset de la langue, de la culture, de la vie en cité ouvrière, sont aussi les plus

fragiles encasdecrise. Lescomportementsdémographiques, nationauxetéfiangers nepeuvents'ex-

pliquer en dehors de ce cadre changeant.

Solde naturel, population constante' arrivées et départs:

Toutaccroissementdelapopulationestenprincipeégal àl'accroissementnaturel augmen-

té du soldemigratoire. Or,enl'absencederelevés réguliers etprécis des entrées etsorties annéeaprès

année, nous ne pouvons qu'évaluer le solde migratoire en le comparant à chaque recensement avec

l'accroissement naturel. Ce dernier, nous le connaissons: c'est la différence entre les naissances et les

42- AD M&M 10M39
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décès cumulés entre deux recensements. Læ tableau ci-dessus est assez hypothétique; les entrées et

sorties sont grossièrement évalués. I-es ordres de grandeur, indiquent que les taux de natalité et de

mortalité, baissent régulièremenL Cependant, ils s'écartent sensiblement des taux habituellement

rencontrés. Faut-il admettre que la structure

de la population, (marquée notamment par

un part importante d'adultes et une faible

part d'anciens), ôte beaucoup de significa-

tions aux taux bruts? Néanmoins, nous al-

lons tenter de commenter ces données lo-

cales.

A partl'année 1919,le solde natu-

rel est largement positif tout au long de la pé-

riode d'après guerre. Uaccroissement natu-

rel, cumulé de 5 en 5 ans esttoutefois loin de

corespondrc à I'accroissement des popula-

tions recensées . C'est donc le flux migm-

toire largement positif qui explique I'ac-

croissement continu de la population ; ce

flux est plus intense de ly2l à ln6 (78,8%

de I'accroissement total), que de ly26 à l93l

( seulement 65 Vo).Nous avions déjà noté le

ralentissement de la croissance de la popula-

tion après 192Â. On peut préciser qu'il tient

Evolution des Taux de natalité et mortalité
( estimation brute et moyennes mobiles en rait épais)
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surtout à la baisse de moitié du solde migratoire d'une période intercensitaire à I'autre (de +753 contre

+ 1504). Uaccroissement naturel se maintient en volume (+4O6 contre +A0y'.),mais diminue en pro-

portion passantde !7,9 Voà 11,9 7o-C'estl'arivée massive de populations jeunes entre I92l etI926

qui a entraîné la forte augmentation des naissances et des mariages alors que dans le même temps, le

pourcentage des décès a peu changé. Cette tendance ne dure toutefois guère; mariages et naissances

n'augmentent plus et, c'est peut-être un effet du ralentissement des flux migratoires après la guerre'

Ajoutons que la combinaison de différents caractères comme la jeunesse, la masculinité, etc, risque

de conditionner la vitalité interne de la société, en particulier si de nouveaux apports n'interviennent

plus. Chacunsaitquelacompositiond'une population (sexe etâge) influed'autantplus sursonavenir

que cette dernière est fermée. A Jarny où les entrées et sorties demeurent importantes, la structure de

la population joue néanmoins un grand rôle dans les comporæments démographiques des groupes

composant ce milieu instable.

Indépendamment des causes extérieures, (guerres, aléas économiques), la population dans

son évolution demeure dépendanûe de sa propre structure. Tous les facûeurs sont en faitétroiÛement

liés: les flux d'arrivants, rythmés par la demande en bras, conservent longtemps des caractères bien

spécifiques. En période d'offre de travail, ce sont des populations jeunes (âge moyen des adulæs'..

34,7ans),célibataires ( pour5l,4Vo),masculines (113 Hommes pour l00Femmes en 1921) qui vien-

nent s'établir. Elle se caractérisent par une faible implantation familiale (2O 7o des chefs de famille

sont des isolés en Lgzl)quelques soient les origines géographiques. Ces déséquilibres internes en in-

troduisent d'autres comme celui du marché matrimonial. D'autre part,la prépondérance des jeunes

se répercute sur la mortalité d'ensemble. A I'inverse, quand le marché du travail se ferme lentement

ou au contraire plus brutalement, contraignant la population à des départs forés, la structure de la

population s'en trouve bouleversée. I-es déséquilibres anciens s'atténuent et de nouveaux blocages

apparaissent avec les départs des célibataires. I-e nombre des mariages baisse, celui des ménages sta-

gne et les naissances baissent à leur tour, affaiblissant ainsi la part des jeunes dans la population. I-e

vieillissement constaté de la population n'est plus tant alors un signe de consolidation de la cité qu'un

reflet du caractère fragile de sa population.

C'estàl'étude deces éléments dans leurs évolutions que nous allons procéder.Toutd'abord

nous montrerons brièvement à I'aide des actes d'état civil comment ont évolué les mariages puis les

naissances et enfin les déæès. Nous tenterons de lier ces phénomènes entre ew( et avec ce que nous sa-

vons de la conjoncture pour tenter d'en saisir la signification.

Les 4rthmes annuels des mariages sont difriciles à interpÉten

Pourles 12années Lglg-ty3lnousavonsrelevé532mariagesàJarny;soitunemoyennede

4O annuellement environ. Cette moyenne ne peut donner qu'un ordre d'idée le graphique ci-contre

montre que le nombre annuel des mariages s'en est presque toujours sensiblement&atfé. En obser-

vant les données brutes, nous remarquons plusieurs périodes de forte nuptialité : les années 1920-

1921 au lendemain de la guerre (paix retrouvée et retour des hommes...), les années 197,4.1125 an-



nées de forte arrivée de population

liée à la reprise de I'activitééconomi-

que, et I'ann êe I93 I,année charnière

de notre présentation et surtoutannée

du début de la crise économique. A

I'inverse, I'année L922 et I'année

l9?8, signalées comme des années

de marasme, voient les mariages di-

minuer. Ce déterminisme un peu

simpliste : la liaison entre nuptialité

et activité économique est parfaite-

ment vérifié pourles années decrises

majeures comme la guene.43Il I'est

plus difficilementdans les années qui

suivenl [æs facteurs quantitatifs,

structurels, psychologiques et les

stratégies personnelles se combinent

alors, et les difficultés économiques

n'expliquent pas ûoujours les choses!

Ainsi I'année 1931, qui est I'année

des plus grandes difficultés économi-

ques de I'après guerre # , est I'année

record des mariages de la période.

Comment I'expliquer? Læs textes

nous apprennent que célibataires et

étrangers étaient les premières victi-
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Mariages 1919-1931

1918 Ly20 Lv22 t924 ly26 I92A 1930

J F M A M J J A S O N I )

Iy32

Nb

1918 019lE
t9t9 1 l r  2  2 6 2 3 7L9r9 25
1920 3 2 r 6 4 2 2 4 3 9 21920 38
t92t 4 1 3 4 3 2 3 2 4 | 6 21921 35
1922 2 4 1 I 3 1 4 4 3 I | 21922 n
1923 4 2 3 6 3 | 3 2 3 4 31923 U
r ,u  3  2  5  3  9  L  6  3  8  2  6194 la
r92S 9 6 5 6 5 6 5 2 3 5 31925 5s
r92/t 4 6 I 2 5 5 2 2 9 | 21926 39
1927 5  4  2  3  3  8  2  1  5  2  6$n 4L
L928 5 I 3 2 1 1 1 4 1 5 6192A X
1929 5 4 2 9 2 5 4 4 | 4 91929 49
1930 L  2  3  4  4  2  3  6  3  6  1  51930 û
1 9 3 1  4  6  2 1 2  L  4  7  5  8 1 0  4  2 1 9 3 1  6 5

btal 41 4 21 48 I 37 '14 50 4 5t 47 55 532

J F M A M J J A S O N I )
13 1,6 03 LS t5 t ,2 1,4 lS 15 lJ 1,6 1,8

mes des mesures de licenciements partiels puis définitifs.6 Face à ces mesures,le réflexe a dt alors

jouerde se marierpourremédierà laprécaritédela situaton des célibataires, puisque, comme nous

I'administration le proposera, les hommes mariés étrangers étaient licenciés en derniers . On note

ainsi cette année là, que 22 mariages sur les 65 enregisûés sont des mariages entre étrangers ou mix-

tes, ce qui est le plus fort taux de la décennie.

Cela tend à conforter lhypothèse avancée plus haut d'une stratégie matrimoniale bouscu-

lant le schéma classique du déterminisme éæonomique qui voudrait quh chaque crise corresponde

une baisse des mariages. Ici la crise a eu I'effet inverse.

43- Ente 1915 et 1918 il n'y a eu aucun mariage.
44. Surtout au noisième trimestre avec un fort ralentissernent de I'activité à la mine de Drcritaumont
4A Læcommissairespécial de Briey rappellequels sontles <<... moyenspuréviterk chômage,...Laplupartdesfirmesenpgen
dcs tronut pur éviter lcs licenciemerus..-Pour lzs émigrés.. . les dispositiorc envisagées... : bs célibataÎres sottt éliminés les pre-
miers; certainsotnriers paneil sponanémet.QueQucsutts sontrapatrésparnoffe Bouverncmcnetceluidltalie...Les Français
âgés : queQucs misesàlararaite...Uncertaintwmbre d'ouvriers sontengagêspowtravaillzrsurlcsfot'tificationsdcLongwyetdc
la Meuse...Peu d'ornriers dcs usines et mitæs consentent à retourner à la terre.>( AD M&M 12 79)
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Le choix encone très classique des conjoints

Nous avions déjà monûé en examinant la formation des couples recensés dans les années

d'avant guerre que la grande majorité des familles françaises étaient constituées avant leur anivée à

Janry. Elles étaient généralement originaires d'autres lieux. Cefte particularité propre aux régions

neuves se refrouve après guerre, dans lesquelleslerenouvellementde population demeurefort. Ain-

si en 1921, on ne compte que six couples réunissant deux Jarnysiens; il n'y a que 37 couples dont

I'homme est né à Jamy et 33 dont la femme y est née. Ce qui estfort peu pour un total de92l couples

recensés.

Pour les unions contractées ensuite sur place ( qui ne concement que très partiellement les couples re-

censés en1926et 1931), que constatons-nous ? D'un point de vue géographique sommaire, il n'y a

pas encore de rupture par rapport aux années d'avant guerre. Seulement7 couples sur 1(X)0 sont ho-

mochtones ; et 846 conjoints sur 1000 sont même origi-

naires de communes situées hors du canton. Faut-il s'en

éûonner? Non, puisque I'immigration a repris . Ajoutons

que les netours familiaux apÈs guerre sont surtout le fait

des ménages anciens ou déjà en voie d'installation en

1914: leurs enfants devenus jeunes épou*, sont nés

ailteun qu'à Jarny. Ce n'est qu'à la troisième génération

que leur implantation pourra se confirmer. Par conte on

note que la plupart des conjoints (plus de 727o), résident sur place au moment de leur mari age.(&3Vo

desépouxet$g%des épouses). Celaprouveaumoinsqueles époux sesontfréquemmentrencontrés

sur place.

Des mariages mixtes ou étrangers encone faibles.

Le nombre de mariages mixtes impliquant un Jamysien ou une Jarmysienne demeure très

rqtry '.to.,
;;^

EPOurtri inltki$ i , l

'f,Éo,l'ii6, 't
t8ffiton'
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faibleaulendemaindelaguerre: llcouplesmixtesseulement,dontTunissentunltalienàuneFran-

çaise (dont 2 seulement nées à Jarny). Sauf pour 4 autres couples mixtes, toutes les unions conclues

en tT2l ont eu lieu entre conjoints natifs du même pays. On ne relève aucune exception, selon le re-

censement de L92I. S'il y a brassage de population, au sens où diverses communautés vivent au mê-

melieu,onnepeutencoreparlerdemelting-pot, oude "creusetfrançais". Ensuite, ilcommenceàde-

venirréalité:entrelésreoensementsdelg2l etdeLgà1nousconstatonsunepremièreévolution:en

IV2L: l2,2Vo des couples unis cette année là sontdes couples d'étrangers issus du même pays. Parmi

eux 68 Vo sontdes Italiens.'16 L-es mariages mixtes ne constituent alors, (I,8 7o des couples unissant

essentiellement des étrangers à des Françaises. Cette proportion n'augmentera que lentement. [æ

polds variable de ces unions mixtes selon les pays d'origine tient à la part respective de chaque

groupedans I'ensemble(127o d'Italiens,8 7o dePolonais). Pourles mariages mixtes,les listes nomi-

natves restent toutefois une source fragile. [-es actes de mariage donnent la nationalité avec plus de

précision mais il faut parfois corriger les lieux de naissance des conjoints. On peut donc considérer

comme un minimum les 29 couples mixtes recensés en L92l,parmi lesquels on relevait 19Italiens et

4 Polonais ayant épousé des Françaises. En effet, si I'on étudie les actes de mariage, on note un dou-

blement des mariages entre étrangers et des mariages mixtes ( de L9 à39 Vo des unions) pendant la pé-

riode étudiée. I-es mariages entre Italiens étaient les plus nombreux au départ (54 7o).Ils diminuent

ensuiæ. Après guerrelesmariagesentreunltalienetuneFrançaise sontdeux fois plus nombreuxque

les unions entre un Français et une ltalienne et au début des années trente la ûendance s'inverse : 33 Vo

des 144 mariages étrangers ou mixtes sont des mariages entre ltançais et ltaliennes. Faut-il y voir là

un effetdes générations "classes creusesn de la Grande Guerre qui réduisait déjà le choix des Fran-

çais ou le simple jeu de nl'amour et du hasard "?

[-es Polonais peu nombreuxjuste après la guerre, n'arrivent en nombre qu'après 1925 et se

marient alors surtout enFe eux, confirmant I'idée d'une communauté plus repliée sur elle-même que

les autres, repli constaté par tous les observateuru de l'époque et que confirme aussi I'examen des

actes de mariage à Jarny.

Surles5lTmariages relevés entre 1919et L93l,7o,2Vodes maris sontfrançais,2Z,4%osont

italiens, 6,27o polonais ;73,lvo des épouses sont françaises,l9,9Vo sont italiennes,et6Vo polonai-

ses...Onconstaûequ'avecuncinquième desépouxetdesépouses,lesltaliens occupentuneplace su-

ffrieure à leur polds dans la population. Cela ne conduit pas à conclure automatiquement qu'ils se

marientplus mais tient sans douûe à lastructure particulière de leurpyrarnidedes âges avec une part

importante des 20-50 ans.

Comment se consttuent les unions dans ces années 1y20-Iy3I? 336 mariages unissent

deux Français,78 deux ltaliens et 28 deux Polonais, soit au ntal442 mariages endogènes sur 517

(85,4Vo). t7 Anremarque dans les tableaux suivants la très forte endogamie nationale, corrigeant

46 Læs Polonais sont avec 6% seulernent sous eruegistés lors de ce premier dârombrement.
47-l-aænptatmn des uniqrs obeervées àcelle qu'or aurait trouvéedans lhypottÈse de panmixie, permet de calculerdes coefli-
cientsd'homogamie. Exemplepourlapériode FrançaisxRançaise.3361236= 1,42; Italienx ltalienne:781?3=3,M: Polonaisx
Polonaise = 28 I 2 =l4,AO. .. Homogamie totale = 443 I ?-61 = L,7O.



-550-

quelque peu I'idée souvent exprimée d'une grande insertion étrangère par le mariage. Ce phénomène

en progression, demeure limité dans les années vingt à Jarny comme nous le constatons. Peut-on tou-

tefois nuancercette endogamie nationale? Dans I'ordre d'importance décroissante,9Ùj%o des Polo-

naises épousent des Polonais, soit un peu plus que les89,9Vo de Françaises épousant des Français.

Avec75,7Vo des ltaliennes unies à des ltaliens, la c.ommunauté transalpine est bien la plus ouver-

te...[æs mariages eirtre Français et étrangers demeurent toutefois les plus frequents des mariages

mixtes. Quant aux mariages entre étrangers ils augmentent surtout sous I'effet d'immigrations nou-

velles, qui favorisent, semble-t-il,les unions entre membres d'une même nationalité.

Quels sont les partenaires des femmes dans les unions mixtes ''!9Vo des Françaises épousent

desltaliens0,SToseulementdesPolonais, l,LVodesBelges;lesltaliennesépousentdanslapropor-

tionde?3l%odesFrançais,etpour LTodesPolonais,tandisquelesPolonaisesépousentpour6,5Vo

des Françai s et3,27o des ltaliens. On noûe à nouveau que la communauté italienne si elle est bien plus

ouverte que les autres, ne I'est pas seulement pour des mariages mixtes d'ltaliens-Françaises.

Répartition croisée de touûes les unions

r9r9-t932 EPOIIX

Répartition cnoisée de l(X) unions

r9t9-r932 EPOTIX

t9t9-1932

EFOUSE

En ce qui concerne les hommes, I brdre de grandeur des mariages endogènes est légèrement
différentpuisque92,6%odesFrançaisépousentdesFrançaises,ST,5VodesPolonaisépousentdesPo-

lonaises et 67 ,ZVo des ltaliens épousent des ltaliennes. Qui épousent-ils en dehors de leur compatrio-
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tes?7 )7o des Français épousent des Italiennes et seulement},3To des Polonaises; les Italiens épou-

sent pour 27,IVo d'entre eux des Françaises, et pour O,97o des Polonaises, tandis que les Polonais

épousent pur9,47o des Françaiseset3,tVo des ltaliennes. Manifestement,l'ancienneté du courant

d'immigration joue un rôle: à durée de séjour égale, un étranger épousera d'autant plus facilement un

conjoint français qu'il appartient à une communauté d'implantation plus ancienne. Par exemple, les

Polonais se marient presqu'exclusivement entre eux jusqu'aux années trente, et ce n'est qu'après

qu'une ouverture vers les autres communautés se manifçsûe, mais faiblement.

[æs taux annuels de nuptialité sont très variables; leur calcul est lui assez fragile. Prendre

pour année de référence les années de recensement présente I'avantage d'obtenir un résultat mathé-

matiquementjuste mais qui dépend trop des variations annuelles. Finalement, il indique médiocre-

ment la tendance du moment. Toutefois ces taux restent dans I'ordre de grandeur des taux calculés
pour la France entière à la même époque (8,2 pour mille en Ly26). Pour estomper ces variations aléa-

toires nous avons calculé des taux par périodes intercensitaires d'avril à mars (mois des dénombre-

ments) surunepopulationmoyenne:d'avrilL92l àmars l926onrelève}02maiages, soituntauxde

7,9pourmille, puis d'avril 1926àmars 1931 onenregistre 206maiages soitcette fois un tauxdena-

talité de 6,2L 7o pour mille. Ces taux signifient-ils que proportionnellement, la nuptialité a été plus

forte pendant les périodes d'arrivée massive, en gros entre l9Vlet l926,etdemoins en moins quand

le flux ralentissait ou s'inversait? ( I'année llB I demeure un cas à part ). En calculant une moyenne

mobileonsépareraitlafindesannées l920encroissanceforteetledébutdesannéestrenteoùl'onse

made moins proportionnellernent. C'est une tendance générale en France qui influera du reste surles

autres données, principalement les naissances d'avant la deuxième guerre. A ces causes extérieures,

il faut ajouter les facteurs internes à la population. [.a nuptialité globale est en effet calculée sur une
population totale. Mais les npoussées" de mariages entraînent une augmentation des naissances donc

du poids des jeunes dans la population totale. I-e poids des "mariables" s'en ressent proportionnelle-

ment. Tout comme la baisse des taux de célibat qui réduit entre deux dénombrements n lbffre matri-

monialen.Il seraitplusjustedemesurerlanuptialitéparrapportauxmariables c'estàdireauxcéliba-

taires et veufs de moins de 50 ans. Ia part des mariés augmente dans la population, mais plus du fait

d'une arrivée de couples déjà constitués que d'un nouvel élan de nuptialité local. On parlera alors
d'une immi gration familiale.

Mariages 1919-1931
RYTHMES MENSUELS

J F M A M T J A S O N D

Il est difficile de retrouver une expli-

cation simple d'un tableau des rythmes men-

suels des mariages, du moins une explication

aussi simple que dans les sociétés encore for-

tement marquées par les ntemps closn de la

morale chrétienne. Ici ne demeure que mars
pour rappeler la période du car€me chrétien.

Pour le reste, c'est presque un renversement

des rythmes que lbn observe: janvier-février
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mois traditonnellement de forte nuptialité perdent de leur poids. Læs rythmes des travaux saison-

niers d'été s'estompent. Avril etmai premiers mois du printemps, comme août et septembre, à la fin

de l'été, sembleraient indiquer la tendance aux épousailles à caractère plus moderne, plus "sentimen-

tal". L'hiver, bizarrement est une période de haute nuptialité.4

A la veille,de la guerre se

dessinait la tendance confirmée, lar-

gement depuis, à abandonner le

rythme des mariages de milieu de sc-

maine. Le samedi, s'impose vers

191G'1913 et ne cesse de gagner les

choix. C'est la fin progressive du ma-

riage dans la tradition villageoise, de

la fête sur plusieurs jours, des jours

clos, c'est surtout I'avènement du sa-

lariat qui ne laisse cornme temps
nlibren que la fin de semaine.

Iæs Jours de mariage I923-L932

dimancbe

samedi

vendredi

jeudi

mercredi

mardi

lundi

0 50 100 150 200 250 300 350

Nous avons systématiquementmesurélesâges des épouxd'aprèslesactesdemariage. Tous

mariages confondus, les hommes se marient en moyenne à 30,4 ans ce qui nous a paru un âge élevé et

les femmes à25,1 ans. I-es moyennes

pour les premiers mariages sontres-

pectivement de 28,5 ans et 23J ans.

Enfin, nous avons mesuré les écarts

d'âge (en années) dans les couples re-

censés. On voit sur le graphique ci-

contrequeles hommes sontplus sou-

vent plus âgés que leurs épouses lors

des mariages et surtout des remaria-

ges. L'écart le plus fréquent est de

hois années pleines. Lorsque les

femmes sont plus âgées, l'écart dbn

an est le plus fréquent
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Fréquence des écarts d'âge au mariage ( en années)
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Les naissances d'une gueme à I'autne:

ApÊs la période des classes creuses de la guene, la natalité reprend Eès rapidement et le

nombredeb naissances oscille ensuite autourd'une moyenne voisine del32naissances paran læs

variations relevées d'une année sur l'aute, sont brutales avec une amplitude de 45%.$-' 'augmenta-

4&dans les sociétés traditionnellejustemc,lrt,oosc mariaitplutôten hiver;ct l'étalcmentdes mariagcs sur toutcl'année,laréductio
des ampliurdes m€4suollec esttm signc dc modernisation
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tionlaplus brutaleétantcelle qui faitpasserde32àplus de 170les naissances de 1919à 1920etqu'il

faut mettre en rapport avec les maria-

ges del'après guerre). Il estassezdiffi-

cile d'interpréûer les *petits clochers"

de natalité de 1925, IYn, L93I : phé-

nomène d'intervalles cycliques après

la reprise massive de la natalité dès

I92O ? Variation en rapport avec les

flux migratoires ou les vicissitudes

économiques ? Il est difficile de même

d'interpréter les "baissesn de 1923,

19261 lændemains des années diffici-

les déjàévoquées pourles rythmes des

mariages, simples évolutions structu-

relles ou variations aléatoires?

E>risæ-t-il un rapport entre

mariages et naissances ? Après cha-

que montê de lanuptialité on retrou-

ve une légère "pointe" de natalité.

C'est le cas en I9?-GlT22ou en lY25-

lT27 . Cette relation n'est pourtant pas

significative. En l'absence d'une étude

systématique des comportements dé-

mographiques des familles stables,

1918

J F M A MJJ S O N

136 147 ld) 138 t7s 156 158 159 132 147 133 132
J F M A M J J A S O N D
439 525 5,16 4,6 5,65 52 5,1 5,r3 4,4 4,74 4,43 426

base Variation

l 9 r800

tn3

l 9 t 9  3  0  0  2  2  4  0  2  4  1  8  6 l 9 l 9  3 2 2 t , 9
192,0 11 t4 16 14 18 15 18 18 12 15 L7 l0 l92O 178 122 45637o
t92t 9 t4 L4 14 12 13 13 15 9 12 7 14 l92l lffi 100 -l8,ovo

1922 15 12 11 9 19 13 ll 12 15 10 11 11 1922 149 LOz 2,r%
1923 11 t4 6 10 13 12 12 13 5 1l 10 1l 1923 128 A7,7 -L4,1%io

l92A 12 14 19 4 22 9 17 12 7 7 6 7 l9A 136 932 63Vo
r92S 19 14 8 12 12 14 14 9 15 15 20 I 1925 160 110 17,6%
1926 1l 9 15 10 L2 9 9 9 15 13 7 rr 1926 130 89 -l8,8Vo

1927 4 10 t9 14 19 20 14 19 5 17 13 l1 1927 165 113 26,990
1928 10 r4 15 L2 9 11 15 15 9 12 9 14 1928 l4S 993 -rz,rVo

1929 13 10 6 L5 12 11 14 16 12 13 7 6 1929 l3S 92,5 -69Vo

l93ft 8 10 t9 11 12 15 L3 9 14 l0 6 6 193{f 133 91,1 -r,Sqo

1931 l0 12 12 lt 13 10 8 l0 10 11 12 17 1931 lX 93,2 23Vo
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s'attachant à suivre des intervalles intergénésiques il est diffrrcile de conclure. Il n'y a d'ailleurs pas de

corrélation significative enûe les deux séries (coefficient de 0,359), peut-être une covariation porr

quelques périodes. Certaines petites pointes de nuptialité n'entraînent pas à un accroissement des

naissances peu de temps aPrès.

Iæs taux de natalité calculés pour les années des dénombrements monftent une tendance à la

baisse parallèle à celle des mariages. Au cours des pé-

riodes intermédiaires ( pour une population théorique

moyenne - cf tableau p670),les moyennes gommentles

variations supposées mais laissent penser que la ten-

dance à la baisse est bien réelle. I-es taux calculés sur

une population assez peu homogène au cours de la pé-

riode souffrent du manque de fiabilité du dénominateur.

D'awil lg2l àmars 1926 on relève 719 naissances, ce qui correspond à soit un taux de natalité de

28,2Voo;d'avril lg26àmars 1931 onaTV naissancesetuntauxde2L,3T*(fableaucomparatf ci-

contre). Cette baisse importante tient sans doute aux causes extérieures déjà décrites, qui ontfaitflé-

chir aussi la nuptialité. Des familles continuent de se fonder et les ménages augmentent en nombre et

: utl

,'19.11 
't 

u ffi
t .  I  ' : . '  i Ï  ' . i 21.3Too

srs 30. Voo
i';i',; tfife 37.5Too

.Mose 2t.4Voo
t l  

l t7.37*
- ' , '  j l l r  ' l . r i l ta l i 23,8T*

vingt. Il faudrait un renouvellement régulier de jeunes gens. Or le nombre des mariages augmente

moins vite que la population. Celle-ci augmente essentiellement par immigration.

I-es naissances d'enfants italiens et français ne suivent pas tout à fait les mêmes rythmes au

cours de lapériode. a9Onobserve uneforte poussée des naissances depetits Français après laguerre

en taille pendant la période comme le tableau le monte;

ce qui correspond à la stabilisation progressive de la po-

pulation (surtoutfrançaise). læ rythme des unions et des

naissances ne peut se maintenir durablement dans une

population qui se replie sur elle même à la fi n des a nnées

etdeux petits clochers autourde

lY25-9n, puis un retour à une

natalité moins soutenue. Pour les

petits Italiens on rem:uque une

progtession forte et régulière des

naissances jusqu'en 1925, puis

une baisse tout aussi sensible.

Au recensement de 1926, leur

nombre a doublé ce qui indique-

rait soit une anivée massive

d'Italiens v ers L9?LIV25 soit un

rsei
'l,ilriroom

4 l { t 6 051 1.57 214 J2-
I 386 18f f 1.32 003 1 . 1

3,C 3.4 3.(
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49- Feut-qr les comparerd'ailleurs puisqu'onne saitjamais avec exactitr,rdc le commentévoluentles effectifs respectifs duranlcctte
décennie.OnnccoûOtpasptcisémentiastnrcturedcspopulationsétùdiéesend€hqsdcsrecense,ments. Faireunecmrparaisonest
pcut€tre alors hasardeux.



regroupement familial. Un exa-

mennon plusdes données brutes

mais en proportion ou mieux en

indices, monte qu'à une évolu-

tion relativement régulière (hor-

mis 1919-1920) pour les nais-

sances françaises, s'oppose net-

tement un clocher pour les petits

ltaliens au milieu de la periode.

En I'absence d'autres éléments,

ces naissances sont peut-être

I'indice des flux difficiles à é|a-

blir entre les dénombrements.

L'étude de la distribu-

tion des Italiens de moins de 15

ans aux rccensements de 1921 et

L936 (graphique ci-dessous)

nous prouve que globalement,

- 5 5 5 -

Répartition dans les années 1919-1%1 de 1000 naissances italiennes et de 1000
naissances non-italiennes
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Evolution - Base 100 en 1919

iEH$H$HHFH$FE- :

sur deux periodes compaxables en durée, mais secouées par des crises de nature et d'ampleur diffé-

rentes, les enfants italie.ns sont de plus en plus nombreux à vivre à Jarny, malgré les aléas de la

conjoncture et malgré les mouvements de retours. $

Les rythmes mensuels des naissances, calculés pour la période de 1919 à I9f}I, sont assez

irréguliers, mais sans écarts très nets autour d'une moyenne mensuelle de 147 naissances.. Deux

mois I'emportent cependant : mars et mai. Ce sont des conceptions de juillet et septembre. Février et

mars sontles mois oùles conceptionssontles plus faibles etnovembredécembre sontdoncdes mois

50- G.Mauco a souligné les effets b&réfiques de cette pésence sur I'intégration de la communauté : nlzs enfonts sont un dcs
meiltews élémcnts del'irunigrarionfa.mitiale. Sibpremière générationest diftcilcmentassimilabb, siI'lnnme mtr saw grande
iltstructionnepew guèrerefaire savie, s'iln'apprendEtedfficilementlalangue, parcontre,l'enfanlest plus malléable etbienplus
assimilable...Parluil'écolc,ce grandfactanrdelrarcisaio4agitsurlappubtionétrangère.Parlui,I'irdluercetrançaisefinètre
dans lafanille immigrée '.(MAUCO nles Etrangers en Flance")
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de taibles natalité ! L'écart est trop faible pour que I'on puisse véritablement parler de cycle saison-

nier. Avancer I'idée que les rythmes mensuels des mariages (clocher en avril, mai et à la fin de l'été)

sont directement responsables des rythmes mensuels des conceptions semble assez difficile aussi,

malgré quelques covariations mensuelles.

Les décès d'une guerre à lautre

L,es rythmes annuels des décès à Jarny (en éliminant les transcriptions de déês des années

1919 à LY2l) sont irréguliers com-

me le montre le graphique ci-

contre. Il nous a semblé inutile de

chercher des explications simples.

En I'absence de commentaire di-

recûe ou d'indications fournies par

les sources, on ne connalt pas les

causes de ces décès et encore moins

les raisons qui les fontvarierde ma-

nière aussi sensible: trois années de

forte mortalité, lYzO,lT26 et 19?Â

et trois années de mortalité plus

faible, LY2I,|9?3 et 1V27. Com-

Rythme annuel des décès l9f9-P3l
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ment expliquer de tels écarts? Par-

ler de difficultés économiques ne

semble guère pertinent pour des va-

riations aussi rapides. Etrien n'indi-

que que certaines catégories socia-

les soient, proportionnellement

plus victimes que d'autres. Pourob-

tenir une meilleure appréciation de

la mortalité d'ensemble nous avons

estimé à nouveau des taux, aux da-

tes de recensements. 5r Ces taux

nous ont un peu surpris car ils sont

non seulementfaibles (autourde IWoo,cf âbleau)etmêmede plus enplusfaibles. Enfait, c'estparce

1931 taux de mortalité
.farnr 9.4 Too

Moutien 10.5 ta,

Alsransc 13.3Too
Italie 14.1 tô

Meurthe-eçMoselle 14.9 V*
France 15,8lr*

que lapopulation dcJarny demeurejelrne, que le taux de morta-

lité demeure faible. 52 Pourtant les choses vont changer. Sur le

graphique ci-dessous présentant la distribution des décès selon

le s âges, on remarque combien, parmi les 782 décès relevés, cet-

ûe disribution tranche déjà par rapport à celle d'avant guerre. On

meurt beaucoup en bas âge malgré les progrès constatés:<da

lutte contre la mornlité infantile, qui avant la

guerre sévissait teniblemcnt sur les deuxcôtés de

I'arrciennc frontière, atteignit de s chffi es fantas-
tiques, a par contre déjà donné d.es résultats mo-

gnifiques. n53I-a structure changeante et souvent

renouvelée de la populationde plus en plus mar-

quée par une immigration familiale et un poids éle-

vé des toutjeunes, explique peut€trc les taux éle-

vés de mortalité infantile danslacité. Pourtant<...

on a organisé darc presquc tous les centres mi-

niers et hdustriels dcs consultations de nourris-

soræ, généralernent par les soins d.es potnoirs pu-

blics, mais avec l'appui des sociétés qui ont sou-

vent mis des locaux à la disposition dc ces corcul-
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Répartition des décès par groupes d'âges

5l- C-es ésuleB tês ponctræls, (néanmoins indicatifs), peuventêtre légèremcntcurigés paruncalcul surdes dooées moycnæs.
Onnotcaiffi$rcd'avril 1921àmars 1926mcnregisre2S3décèsscitpounmepopulatimmoye,anermtauxde I I,l pourmillectque
d'avril l9ti à mars l93l il y a eu 314 décès soit pour unc populatim moyc'one un taux d€ 9,4 pow mille.
52-Lafaiblepartdespersoocsâgées,de3ù4%dclapoçnrlationpendantlapériode,expliqræleomb'r,erclativementpeuélwédes
décès lOn peut anssi retenir quc :' L'état sanitaire n'est pas aussi manvais qu'on pourrait lc croire funs les ccntres miniers et indus-
triels dc lonaïæ . Les minzs se trouvcnt cn gétéral en pbiru canpagn , .ucune fumée ræ contaninc l'air et hs cités owrières du
plateau de Bricy ne pounaien ête mieur siuées. (A.Sômme)
53- Axel Stimmc, op. cité
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tations qui se tiennent gratuites, et les sociétésfournissent enplus dulait pastearisé de leurs propres

fermes dont le prix est réduit de moitié. r> s Par ailleurs, ot relève de plus en plus de décès de plus de

60 ans dans les années vingt; c'es[ un autre indice d'une implantation progressive en particuli er chez

les Français. Par contre, on meurt toujours peu aux âges adultes. Cette donnée peut être mise en rela-

tionavec la structure de lapopulation avec son caractèrejeune, mais aussi avec savitalité. Une vitali-

té longtemps considérée comme un test essentiel lors de I'embauche. Plus dans les mines que chez les

cheminots, comme le rappellent les courses-test à I'entrée des écoles d'apprentis ou le tri sanitaire des

étrangers, déjà évoqué. Læs plus robustes étaient accueillis en priorité. Ajoutons que partir à la re-

cherche d'un travail loin de sa région ou de son pays n'est pas une petite aventure. En bien des cas cela

exigeait des hommes et des femmes, sinon en bonne santé, du moins au caractère bien trempé ! Enfin,

outre la modifîcation de la structure de la population au cours de la penode, la baisse relative de la

mortalité (dont les taux tranchent par rapport à ceux des années d'avant guerre) est surtout liée à

I'amélioration des conditions d'accueil.Ss

De quoi meurt-on encore dans ces années vingt? Cela est toujours difficile à dire;<. . .I'a

statistique des maladies n'a qu'une valeur relative. La tuberculose n'est pas touiours déclarée, par

ménagements pour lesfamilles ; les syphilitiques ignorent en grande partie eux-mêmes leur mal'a-

die ; mais à titre de comparaison ces statistiques gardent cependant toute leur valeur. ttff Nous sa-

vons que les autorités lorraines ont réagi après la guerre, en fonction des pressions de lbpinion, des

æmpagnes menées par les groupements étrangers notamment par les antennes consulaires. Cette

lutte sanitaire s'inscrit dans le large effort national pour les assurances maladies et sociales dans les

années vingt. Nous ne reviendrons pas sur I'opposition entre le patronat lorrain désireux de poursui-

vresonæuvresocialeendehors de toutcadre légal etles législateurs qui cherchentàétablirdes règles

obligatoires .s7 Abondance de protection ne peut cependant nuire, bien au contraire. Au dispositif

patronal en place à la veille de la guerre s'ajoute I'office d'hygiène sociale de Meurthe+t-Moselle,

avec ses médecins, ses infirmières et son bureau de Conflans. s On se souvient que <<La ruortalité

par tuberculose était avant Ia guerre un peu plus élevée dans I'arrondissement de Briey que dans le

départemcnt de laMoselle (19 pour 10 000). L'état sanitaire était surtout déplorable dans les trois

nouveaux centres indwtriels de la vallée de l'Orne où la mortalité infantile variait entre 18 et 20

pour 100 naissances ; la monalité par tuberculose y est encore de 21 pour 1A000 lubitants.... >

54 (Ar€lSômme, op cité)lrrsquecetteaiden'étaitpasassuréedirectementparl'enrployeur,lescommunesprenaientzurellesd'or-
ganiser la protection de la petite enfanoq ' .. . Pour ceux qui æfont pas panie du persowtcl, les mmicipalités Pren æn, ces dons à
kur chorge. (Axel Sômmg op. cité)
5SCestceqnesoutigneAxel Sômme, observateurSuédois:".../-%ygièræsæialeétaitaunndélaisséeavanlaguerryfucptéalle--
ftwd de I'alcienne lrouiAre ryc sur le plateot de Briey, contrairerneû à ce qu'on pourrait croire ; les fiorts réalisés dzpuis b
guene daw les deux départements de la po,t dcs powoirs publics et dzs sociétés sont imposants, ,rrais il reste encore beaucoup à

/aire. (Axel Sômmq Ia Lorraine métallurgique p162 163)
56Axel Stimms op. cité.
57- cf Henri Hatzfeld, Du paupérisme à la sécurité sociale 185G1921O, p 160 et sq'
5& < Iz æmité départenental ëassistance aux militaires réfornés pow tuberculose, créé au cours dc la guene, vit sa mission se
terminerenlg20;Tlsetransformadèslorsenuneæuwepluslargedeprophylaxieantituberculeuse.'I'officed'hygiènesocialeetde
défense conte la tubercltose de Meurthe-et-Mo se/.le , présidé par lç dayen honaraire Gross. Dès 1923, cet organisme privé obte-
ruit la reconmaissance d'nilité publique et décidait, sur propositioa du professeur Jacques Parisot, secrétaire général, d'étendre
son acrton à mus les fléaux sociaur. . . > in [.e Pays Lorrain n'6 juin 193t.
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Toutefois, le plateau et la région de Jarny n'étaient pas les plus touchées.Se Après la guerre, tous les

rapports s'accordent pour dire que ces maladies ont reculé. Et même tÈs nettement.@ La vérification

des affirmations selon lesquelles il y aurait surmortalité chez les immigrés est difficile à mener. [-es

rythmes annuels des décès sont en effet très différents comme le montre le graphique ci-contre: les

deux courbes n'ont rien de commun.

L'examen de l'évolution des décès au cours de la periode en proportion ou mieux à partir

d'une base 100 , montre assez

clairement deux clochers et deux

creux dans les rythmes annuels

des décès d'ltaliens et une assez

grande régularité chez les Fran-

çais. Cette régularité peut-elle

être interprétée comme un indice

de I'implantation de la commu-

nauté nationale? En particulier

des familles de cheminots qui

commencent à constifuer sur

place des réseaux familiaux plus

soudés et plus stables. Pour la

courbe inégulière des décès

d'ltaliens, les creux sont peut-

être à mettre en rapport avec les

périodes d'a:rivée massive de
jeunes gens comme après 1925

ou lors des changements fami-

liaux en période de crise comme

1!BG'1%1. Faute de connalte

précisément les structures de la

population, l'interprétation des

données et graphiques est donc

assez superficielle.

Evolution des déês selon les nationalités-données brutes
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Læs rythmes mensuelsdes décès sontdavantagecontrastésqueles rythmes desmariages ou

des naissances. Ils ressemblent d'ailletrs aux rythmes du )OXe siècle dans les villages du Jami-

sy,avecdeuxpériodesplusdifficiles: lesmoisd'hiveretenparticulierlafindeltriverlorrainsouvent

59- <Dans les ceures industriets dz lavallée de la CWers et daw les conmwæs minières du phteat dc Briey, b sinafion était
meillzure.> (Axel Sômme, op. cité.)<<lzretardfrançaiscorûinueàse marquerdansles smtistQues de lannrbiditétubercaleuse :
ercoreétalcs jusqu'àbGrandeGrærre,ellcs ræ sotxpasmoins désormaisfortement...orienéesàlabaisse,et sontauxbrutdemor-
talité s'efondre dz moitié ! A son mur, conne jadis ceux da choléra puis dc b variole, b bacillc de Kodt connænce à se cailowær
dans lcs quanierslcs plus déshérités et n'atteinl plus, na"ssivenent, que certaines catégories dcbpopulaion,lespaysaw[rûchc-
ment transphntés( àmoiw queceux-cinefassenquc déplacer sow lzregarddcs obsenareurcwnnldaplatpaysresæiusEte-là
en dehors de leur ch,amp), et les immigrés... n(Jean Delumeou et Yvcs Lequi4 Is Malheuns du Temps )
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froid et humide mais aussi les

mois d'été. Cette oscillation, par-

fois forte autour de la valeur

moyenne, demeure difficile à in-

terpréter en I'absence d'indica-

tions plus précises sùr les causes

des décès. m Enûe ltaliens et

Français, les rythmes mensuels

des décès adultes, nepeuventeux

aussi prêter à interprétation ri-

goureuse. Nous constaûerons

seulement que les saisons les

pl us marquês par la surmortali té

des transalpins sont I'hiver et

l'été, mais sans savoir donner un

autre sens à cette différence, que

les possibles flux saisonniers de

main d'æuvre

Indices mensuels des décès

)
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3

Décès L9I9- 193 l-Indices MENSUELS

3

2,5

2

1,5

1

0,5
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l: Italiens L_J: Français

6G @rtes, certainsouvriersdufondoudeschantiersdelavoie, ouvrierssouventmcinsqualifiés, étaientplusexposésauxaccidenb.
lrrlais leur fréquence n'était pas, cortrairement à une idée répandue, si souvent mortels. Ajoutons surtout que le mal dee mineurs et des
roulants, étaient davantagedes maladies respiratcires àlong terrne( cilicose ou sidéroce), etque I'examen des années vingt laisseen-
core mal enterroir dans sa réalité tragique [,es sanatoriums, bien implantés dans les égions clrarbonnières du C-entre, du Nord et de
la Moselle niétaient pas destinés aux mineurs de fer. Nous y reviendrons dans un chafte proclain.
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- Les premières trajectoires sociales: premiers constats

dt enracinement et d'ouverture.

[-a micro-observation, qui consiste à suivre presque individuellement les habitants d'une petite cité

ouvrière permet de voir comment a fonctionné le creusetjarnysien pour les diverses populations qui

s' y sont réunies. Un creuset bien spécifique qui, -autre avantage de la microétude-, ne ressemble pas

nécessairement à celui des cités industrielles voisines. En effet, à Jarny, à la différence de nom-

breuses cités de I'Estde laFrance, ce mouleintégrateurn'apas uniquementjoué pourles populations

étrangères; il a aussi fonctionné pour les diverses populations françaises venues travailler. Cet exa-

men des processus d'intégration des arrivants, doitêtre I'occasion de vérifierà chaque étape de la fu-

sion des strates qui la constituent. [æ ûerme de strate n'est toutefois pas pleinement satisfaisant il lais-

serait supposer une arrivée successive et une superposition des flux d'arrivée ; or ces couches se dé-

font en même ûemps qu'elles se régénèrenl Nous avons déjà souligné combien l'étude des trajec-

toires des premières générations est délicate, puisque tout est remis en cause par I'instabilité. En ef-

fet, seule une faible partdes Jarnysiens d'avant lgl4estrevenue 6l,lesautres nous échappent. Etfi-

nalement, ces mouvements depopulation, nous nelessaisissons quepardes instantanésqui donnent

une vision certes dynamique, mais partielle de la cité. Quant à

ceux qui s'enracinent et pour lesquels des comparaisons dans le

temps sont possibles, I'inconvénient d'une micro{tude de leurs

trajectoires serait de privilégier l'étude des éléments perma-

nents.62 Mais, dans un cadre local et sur le temps long, on ne peuJ

guère étudier que les éléments stables de la population.(S)

En étudiant ce groupe qui grossit, nous voudrions mesurer, moins les phénomènes d'insta-

bilité que les enracinements et les trajectoires sociales. Qu'entendons-nous par trajectoire sociale

dans une cité qui offre des champs promotion limités? A Jarny,les capacités de chacun pouvaient-

elles se râliseroupas? Deplus les fiemplins promotionnels que nous connaissons tous, comme les

écoles professionnelles ou d'apprentis offraientælles I'occasion de déceler et de bonifier ces capaci-

tés, quitte à valoriser ces parcours potentiels, ailleurs, en quittant la ville. C'est le cas de la section

d'apprentis de la Compagnie de lEst, unç hentaine chaque année, qui quitænt bien souventJarny

pour les usines ou les mines de la vallée de I'Orne plus rémunératrices. Dans les mines, il n'y en a pas

avant la deuxième guerre et I'embauche se fait sur le tas. Dans ces deux cas, les pa"rcours profession-

nels peuvent être en partie suivis dans les livres du personnel. Mais cela ne traduit qu'en partie la tra-

61- C-en'estpaspartoutlecasetdalrsd'autrescitésouvrièresproches,lesretoursontéésemblet-il plus nombreuxcommeàAubotÉ,
éûrdiée par lv{. Louis KOI I et qui driffre à 60% les retours. Dans ce cas, cela tient per.rt€tre à la présence d'une usine qui s'attachait da-
vantage à corsener un personnel qualifié
62- Ilfautgarderàl'espritquelesremarquestirêcdelbbservationsuruntempspluslongn'engagentquel'élémentstableetvisibledu
cneuset Sans l'éodedesflux, delamobilité, on nedonnepas lavéritableimagede lacité; laréalité seraitcelle d'uncrpuset... peré,
avec des trous par lesquels s'échappe une gnnde partie des arrciens arrivants; le creuset se remplit néanmoirut, conservant un noyau
de plus en plus important d'individus. Et, au fil du tempo, cefte poprlation qui s'agÈge localement,conetitue graduellement la société
jamysienne.
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jectoire sociale, et nous manquons d'éléments pour une étude plus serrées des patrimoines fonciers,

comme I'examen des matrices cadastrales... Or, pourcertaines familles, en particulierquelques lta-

liens, I'implantation jarnysienne s'accompagne aussi d'un enracinement immobilier, foncier, mo-

deste au départ, mais souvent géré scrupuleusement à I'intérieur de parentèles larges. C'est toutefois

une mesure délicate, en raison la faiblesse de l'échantillon observable. Au regard des flux de popula-

tion, les situations obbervables à un moment donné sont nécessairement faibles et une partie des tra-

jectoires sociales nous echappent. Læs témoignages ne sont pas aussi simplgs à retrouver, même au-

près des populations qui laissent une trace sur place. 63 De fait notre échantillon est assez réduit.

Nous avons déjà insisté sur la faiblesse des retours après guerre. Les anciennes familles qui sont tou-

jours présentes, sont essentiellement les cultivateurs,les commerçants et I'encadrement des entre-

prises minières. Pour la Compagnie de I'Est la situation est assez différente, parce que la mobilité est

souvent liée à la promotion interne et parce que les gÈves de 1920 vont, quoique faiblement locale-

ment, entraîner des déplacements non voulus. On ne peut suivre les cheminots dans leur changement

de situation professionnelle. Demeurent sur place ceux qui bénéficient le moins des promotions in-

ternes: les ouvriers d'entretien de la voie et des ateliers ; les autres s'en vont souvent ailleurs et ce n'est

que progressivement que se constitue un groupe de cheminots jarnysiens stables.

Pendant les années d'entre deux gueffes, environ 760 individus soit 18 Vo à2O7o seulement

sontprésentsauxdénombrementde I92l,lE26,lg3ldontenviron200àzt0,(4,97où5,6%o'lsont

natifs de Jarny même. Cet échantillon ne représenûe pas la population et dénombrée professionnelle-

mentdu moins;enparticulierle poids des ouvriers sans qualification (parmi lesquelsnous avons ran-

gé les manæuvres,les petits métiersducheminde feretdelamine), sontsous représentés dansce so-

cle permanent. Crest le signe que la mobilité (l'instabilité ?) est surtout le faitdes prolétaires, catÉ,go-

ries les plus fragiles en temps de crise.

Il est difficile de suivre ces changements au delà d'une génération, seule échelle mesurable

dans la durée de notre étude. Sur une période brève, le regard ne doit pas êfre trop braqué sur les états

changeants d'une population instable et les observations ne peuventdonner que quelques indications

succinctes. Nous comparerons essentiellement les professions déclarês. En effet, la pnofession des

parents et enfants nous a semblé constituer un assez bon indicateur du niveau de revenu et du niveau

d'instruction et par consQuent de l'évolution d'un certain mode de vie entre les gértérations. I-a pro-

fession du chef de famitle indiquait ainsi la position sociale du ménage au départ. Dans I'idéal, il fau-

drait comparer les métiers des pères et des fils à des moments comparables de leur vie. Mais, à quel

moment du parcours d'une vie aurait-il fallu effectuer la comparaison? Père et fils aux mêmes âges

comme le suggère Claude Thélot fl? Cela n'est pas toujours possible et nous obligerait à réduire en-

@re notre échantillon.

Finalement, nous nous sommes contentés & répondre à deux questions simples: tel indivi-

6& Dans tecasd'unélumwricipal, on ne parvientàriensavcrirdelui. Il n'apparaîtnullepartendehorsdes procèsverbauxduconseil
municipat, niauxrecensernentsni surl'étatcivil. Qubnsera-t-ilàplusforteraisonpourdes individusplusanonymesencoreetqui ne
choisissent pas de sïnvestir, mêrne mqnentanénrent sur place, dane la vie de la cité?
64 Dans ClaudeThélot Tel père, tel fils'



-563-

du, qui occupe tel métier, quel métier occupait son père, et tel individu, occupant tel métier, quels

métiers ont occupés ses fils? Bien sûr, cela n'est pas entièrement satisfaisant puisque nous savons

qu'au cours d'une vie, on peut changer plusieurs fois d'emploi. 6s

Pour la première génération d'ouvriers arrivés, seuls les actes d'état civil nous indiquent

(mais pas toujours) lgs professions des parents ce qui réduit grandement le champ d'étude. En pre-

nant systématiquement toutes les indications professionnelles concernant les individus mentionnés

comme nhabitantsu deJarny au cours de ladécennie L92I -193I (étatcivil, recensements, etc), nous

avons retenu dans cette étude descriptive de I'ascension ou de la descente professionnelle du fils au

père, un peu plus de330 individus pour lesquels nous avons les métiers et les employeurs. Cela peut

paraître faible au regard de la population dénombrée ou ayant laissé quelque trace à Jarny! tr

De quel instrument nous sommes-nous servl

ments d'état professionnel et de position dans le groupe

social. Nous avons essayé de mettre en place une grille

intégrant les éléments susceptibles d'apprécier la mo-

bilité professionnelle des individus. Parmi les indica-

ûeurs qui permettent de mesurer ces phénomènes de

mobilité, nous avons retenu principalement les chan-

gements de corps de métiçrs en tentant de les classer

par rapport à une l'échelle locale (en particulier les rap-

ports entre les mines et la Compagnie de I'Est pour les

pour apprécier ces trajectoires ces change-

catégories ouvrières) . Cetûe grille n'est pas forcément celle que I'on peut atûendre Partout .67Dans

une telle grille, les glissements vers le petit commerce sont vécus comme évitement des métiers

contraignants, et intériorisés comme une ascension; cependant, tout est relatif au regard porté locale-

ment, soit parle groupedontonestissu, soitpar lacollectivité toutentière. Toutestfonction de I'idée

générale de l'échelle sociale locale. Cela dépend aussi des ambitions, du moins de I'idée que chacun

en arrivant dans ce nouveau lieu, peut se faire de la réussite ou de l'échec. Il est sans doute clair que la

référence ne peut être la même pour un paysan breûon de la Compagnie de lEst, pour un maçon de la

Corrèze, un maçon piémontais, un ingénieur parisien, etc... De plus cetæ perception peut évoluer

avec le temps, les générations qui suivent les premières arrivées, intériorisent à leur tour iléchelle lo'

cale des valeurs sociales et leur hiérarchie.

6A I faudrait mesurer par ailleurs si ces changements d'emploi au cours d'une vie sqrt assez fréquents porr traduire tme transforma-
tionréelledelapositionsociale Ceseral'ôjetd\rneenquêteultérieure, etqui demanded'avantagededuréed'observationpourélar-
gir le rrcmbre des individus installés, suivis dans leur itinéraire professiornel.
66 Cest un autre aspect de la mo,bilité si souvent présentée. surtout dans les années vingt Læs premiers mariages ne nous ont guère
laissé I'occasion de euivre ces phâromènes de trajectoires sæiales, tant les couples se dispersaient ensuite. [-es changements d'em-
ployeurs ne sont du reste pas seulement une forme de résistance en période de plein emploi. Ils peuvent aussi traduireuræ statégie
perbnnelle de promotion et ainsi , ta mobilité spatiale n'est pas torjours liée à I'insabilité. Ajoutons que cette mobilité peut aussi
cqrstituer unecertaineformade flexibilitédutravail, mêmeen périodede pleinemploi, rm peudu mêmeordrcqtrecelledes anciens
joumaliers des campagrcs.
OZ-Utitiser les grilles INSEE ou les CSP actuelles gommerait les particularités locales. Cela gêne par contrc pour des comparaisons
avecleschangernengconstatés ailleurs, dansd'autres villesouà unéchelon régiorulou national. Toutefcis, lesréférenceségionales
à c.e sujet sont patiquement nulles.

CatégoriesCode

A griculteurs exploitants 1
Salariés agricoles 2

Artisans. commerçants, industriels 3
Cadres supérieurs 4

Emplovés Cadres movens 5
Personnels de service 6

Ouvriers qualifiés 7
Ouvriers sans qualification I
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Tel lÈre tel frls?

Commentlire cestableauxetgraphiques? Icinous examinons de quellefaçonsedistribuent

les personnes issues d'un milieu professionnel donné. Sur le premier tableau, on note comment se ré-

partissent 100 individus d'une

origine professionnglle (celle

du pere) donnée. Par exemple,

100 Vo des agriculteurs exploi-

tants sontfils d'agriculteurs ex-

ploitants. Sur le deuxième ta-

bleau la question posée est, cet-

tefois, de suiwece que devien-

nent les fils d'exploitants agri-

coles? Ainsi 63.6Vo des fils

d'agriculteurs exploitants le sont. Ia terre n'est plus la seule destination possible pour une descen-

dance d'agriculteurs. On peut énumérer ainsi que 42,9 Vo des salariés agricoles sont fils de salariés

agricoles. mais seulement9J%o des fils de salariés agricoles le sont. 63,6Vo des artisans, comner-

Çilh, industriels sontfils d'ar-

tisans, commerçants, indus-

triels, nnis 35Vo des fils d'arti-

sans, commerçants, industriels

le sonl 7lr4Vo des cadres supé-

rieurs sont fils de cadres suÉ-

rieurs mais seulement 62,5Vo

des fils de cadres supérieurs le

sonL 44,'7Vo d'employés ct ca-

dres moyens sont fils d'em-

ployés et cadres moyens mais

585Vo des fils des employés et

cadres moyens le sont. 30,6 Vo

des personnes en service sont

fils de personnes service, mais

22,5% seulement des fils des personnes service le sont ?3,3Eo des ouvriçrs qualifiés sont fils d'ou-

vriers qualifiés lnnais62,8Vo des fils d'ouwiers qualifiés le sont 45,5Vo des ouvriers non-qualifiés

sontfils d'ouwiers nonaualifiés mais 32J% des fils d'ouvriers non-qualifiés le sont.

Sur le tableau croisant ces deux distributions, on constate que I'ouverture professionnelle

(sociale?)esttrèsfaible dans les milieuxliésàlatransmissiondel'outil detravail (agxicultureetcom-

merce) et dans la catégorie des cadres supérieurs. Ce sont les salariés agricoles et les personnels de

service qui semblentles plus mobiles dans les ftajectoircs professionnelles entre deux générations.
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En fait ces remarques doivent être largement tempérées par la mobilité des hommes.
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Nous ne raisonnons ici aussi, que sur les populations observée s sur place, et la hajectoire des milieux

lesplusmobiles, souventlesplusmodestes aussi, nouséchappe. Enfaitlesdeuxphénomènesde mo-

bilité spatiale et sociale vont souvent de pair: les changements de structure de la population provo-

quent mécaniquement de la mobilité sociale.

I-ocalement,la question des trajectoires enfie générations nous invitait surtout à observer

ce que deviennent les fils de mineurs et les fils de cheminots.

En d'autres teimes le mineur est-il fils de mineur et le cheminot frls de cheminot?

La continuité professionnellc du père au fils est plus forte pour les cheminots que pour les

mineurs comme chacun le dit ici? Dès les années 1921, une école d'apprentis cheminot, destinée arx

ouwiersdesateliersavaitétémiseenplace. Danscetæécoleétaientadmisenprioritélesenfangdes

fanrilles cheminotes. On comprend aisément pourquoi la CompagRie de I'Est a mis en place cette

sEatégie. tvlalgrétouÇlesouvriersqualifiéssortisducentredelaCiedelEstsuccombaientfréquem-

mentàlatentationdes salairesnettementplusélevés des usines delavalléedel'Orne,du moinsdans

les années vingf. Par contre, il nl aura de centre d'apprentis pour les mincs que pendant la guerre et

surtout qu'après la seconde guerre. Ce n'est qu'à ce moment seulement que la succession dans le mé-

tier sera nettementvisible dans les mines duJarnisy. Audébutdes annécs vingt,le phénomène était

assezpeumarquéoudumoinsdifficileàobserverparcequelestrajectoiresdesenfantssontdifficiles

à suivre à l'échelle d'une locatité. Iæ rrcmbre des retraités sur place était encore faible, (beaucoup
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ntont pas été recensés sur place), et il est difficile de lier les professions des fils à celles des pères. En

ouûe, les enfants de cheminots peuvent tès bien ûavailler pour la Compagnie de l'Est dans d'autres

dépôts que celui de Conflans-Jarny, sans que nous puissions nous en assurer. 6 On remarque qu'en-

fre IV2L et 1931, 76Vo des apprentis de la Compagnie de I'Est sont fils de cheminots.

Pourles mineurs,le phénomène estencoreplus difficile à suivre. Pratiquementtoutle per-

sonnel a été renouvelé après guerre à part I'encadrement et les ouwiers étaient dans I'ensemble, trop

jeunes (et assez rarement pères de famille) pour qu'on puisse suivre une quelconque filiation des pro-

fessions.

Iæs filles et leurs mèrrs:

Nous avons croisé dans un tableau les 151 femmes, filles et mères présentes pendant toute

la période de 1919 - 193 1, en reportant I'activité de chacune au delà de l'âge de 14 ans.69 Que nous in-

dique un tableau tel que celui-ci? On remarque

d'abord que'l%o des mères et filles sont actives en-

semble. Mais si la "fili ation " du tavail est faibl e, en

fait la combinaison des deux états, "actives ", "inac-

tves" estplus compliquée. Sur lOOfilles actives, 28

avaient une mère exerçant un métier et sur 100 jeu-

nes filles inactives, 19 seulementavaientune mère

active. Tandis que sur 1(X) mères actives 34 filles

exerçaient une profession, et sur 100 nnères sans

profession, T6 filles étaient sans profession aussi.

C-ela signifierait-il que plus la mère a tendance à

être active et plus les filles le seront et inversement

Ce fait se vérifie essentiellement dans les milieux modestes pour des raisons évidentÊs. En fait nous

ne raisonnons encorc une fois que sur les femmes stables et peu représentatives de I'activité féminine

surplace. L'échantillonobservé ne représentequ'imparfaitementles rapports ente mèresetfilles de

ce point de vue, puisque bien souvent, nous ne savons pas ce que faisaient les mères des jeunes fem-

mes assemblées ponctuellement à Jamy. Nous ne savons pas plus ce que sont devenues, du point de

vueprofessionnel,lesfillesdetouteslesmèresactivesrencontréesàunmomentouàunaufreàJarny.

Notons que la femme exerçait en général un métier dans une catégorie semblable à celle de son mari

quand elle était paysanne, commerçante, femme d'artisan et parfois ouvrière. . .mais rarement . Etfi-

nalement au début des années vingf" on ne relève que 75 couples dont le mari et la femme déclarent

travailler. Très souven! (paradoxe?) la femme de I'ouwier n'avait pas d'emploi et réciproquement,

seules L6J% des ouwières étaient mariées. Sur 228 actives, les deux tiers sont des célibataires tra-

f$C-ependant,lesdossicrsindividuclsdemutationquenous suivronspourlesannéastrcnte,avecplusdercculdansladulée,confir-
mcntcctte circulatimprofcssionettcàllntérieurdelaCmpagnie; généralementcommeitinéraircdascension,ctporfois,maisra-
r€Ec,ût, comme mutation pour farIe gravc avec réhogradation
69 Cestpe.u- Pourquoi?Ihns lcs actes demariage,l'activitédc lajerme fille e.stgéoéralc'meirtiodiquéc;cellede lamèrenc I'estpas
systématiquemcnL le problème cst le mauvais e,nregistrerncnt ( ou la non reconaissance) de I'activité des fernmes marié€s.
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vaillant comme domestques ou bonnes, employées et ouvrières -(cf tablealx en annexes) mais le

problème est que I'activité n'est correctçment notée que pour les célibataires.

Il estsans doute déjàsignificatif de constaterdans ces années vingtque contrairementàune

idée misérabiliste parfois répandue actuellement, le sort des familles de cheminots et de mineurs,

n'était pas catastrophique au point de

contraindre les épouses au travail. En ef-

fet, à peine SVo de leurs épouses ont une

activité déclarée, comme le montre le ta-

bleau ci-contre. Ce qui est bien moins

que chez les employés ou les personnels
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peuqualifiés des autes catégories professionnelles. Enfaitce sontdavantagelesfilles d'ouvriers mi-

neurs et cheminots que les épouses que nous retrouvons parmi les actives. D'autres phénomènes, dif-

ficiles à mesurer, contibuent à expliquer cette situation. Ils ne relèvent plus seulement des condi-

tions matérielles sûictes, mais, comme on le constatait déjà au XD(" siècle, les filles ont une activité

jusqu'à leur mariage.

Le mariage comme enieu social.

Enfin le choix du conjoint peut aider à comprendre les processus d'ouverture et de promo-

tion sociale dans la cité. En particulier les mariages mixtes entre familles de mineurs et cheminots

constituent un bon révélateur des structures sociales. L'endogarnie sociale mesurée par le croisement

des métiers des gendres et beaux-pères pennettrait d'étudier dans quelles proportions se croisent les

deux grands réseaux professionnelsjamysiens. 70 En particulier, l'étude de I'ouverture ou non de cer-

tains corps professionnels, comme le monde des mineurs, des cheminots ou celui du petit commerce,

permet de mieux situer I'image corespondant à tel ou ûel emploi? Nous ne pourrons le faire qu'avec

des séries plus longues que celles dont nous disposons pour les 450 mariages relevés entre la guerre

et 1931. En effet, nous l'avons souligué, peu de mariés à Jarny sont originaires de la cité. Leurs pa-

rents sont presque tous étangers à la vie locale et le phénomène net d'endogamie professionnelle

bienconnue aujourdhui n'est pas encoremesurable pourcette période.I-e manque de séries signifi-

catives étant encore trop directement lié à la jeunesse et à I'instabilité de ces delrx milieux.

Iæs changehents de r€sidence reflet de la mobilité sociale?

Nousaurionsaimésuiweleschangementsdelieuxderésidence,(ennumérotantpardesva-

lelrs de I à 3 sur la carte de la page suivante, les zones allant du centne à la pédphérie). Cela n'a pas été

possible suruneaussi courtepériode. Deplus, certainstan$ertsderésidence nedoiventpas êtrelus

de façon univoque; on peut quitær un quartier, par exemple le secteut 2 plus récent, plus dynamique,

pourlapériphériedelacité, ou bougeràl'intérieurd'une zonecommelapériphérie, dans unsouci de

promotion à l'intérieur d\rn espace hiérarchisé. Cest le cas des cités Schneider de Droitaumont, dans

?GIlvagdraitmieuxcrriscrlc.sprofessioosdespèraretoclle.sdesbcarx-pèrcsquecellesdesgc'ndres,carccux<in'ensontqu'aupre-
micr stado d'€ûûée daos la vic; meie ici la nobilité cs* faible-
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lesquelles lamobilitéinterneestenelle-même significativedes promotions sociales, touten conser-

vant globalement un caractère de marginalité par rapport au reste de la ville. Cela prouve combien

I'examen des mobilités spatiales internes à la ville est complexe, surtout dans une cité en construc-

tion et sur une periode d'observation courte.
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C . LA SOCIETE D'APRES GIIERRE:

Lendemains... de guerre

A I'image de tout le département et d'une partie de la L,orraine, le canton de Conflans va sen-

siblement changer ses comportements politiques au cours des années vingt. Avant guerre, I'orienta-

tion majoritaire, malgré une présence ouvrière massive, demeurait modérée;la droiæ libérale à la

manière de Wendel, s'y était taillée une place à côté des républicains de gauche tendance Albert t-e-

brun. Après la guerre,les querelles de personnes qui avaientcaractérisé les campagnes de 1910 etde

1914 semblent bien éloignées et c'est tout juste si I'on discerne un peu d'agitation au cours des di-

verses campagnes politiques du bloc national qui vontanimerle secteurde lavalléeruralede I'orne.

Dans tout le district électoral de Briey tenu par François de 
'Wendel, 

les querelles cèdent la place à un

large consensus sur la guerre et la victoire, et les cérémonies grandiloquentes sur I'autel de la patrie

accompagnéesdechants patriotiquesàlagloiredes "poilus" héroiQuesdonnentletonàl'unionnatio-

nale.I-ecantonn'échappeenrienàcetteatmosphère. C'estqu'ici,plusqu'ailleurs peut-être,hommes

et femmes ont pu mesurer le tribut payé. I-e sang et les larmes versés ne serontjamais véritablement

oubliés, comme les témoignages récents nous I'ontappris. I-es sentiments des anciens combattants,

ceux des familles touchées (veuves et pupilles de la nation) vont majoritairement se tourner vers la

réflexion et le souvenir. Si le 1 L novembre n'estjamais présenté nationalement comme une fêæ de la

victoire et toujours coilrme la communion des vivants avec les disparus t,le26aott, date anniver-

saire de la tragédie des civils jarnysiens, donne I'occasion d'un recueillement régulier de ceux qui ne

veulent pas oublier les malheurs de la guerre. On comprend d'autant mieux le soutien apporté à la fer-

meté de R.poincaré sur I'application intégrale et rapide du raité de Versailles. Les anciens combat-

tants et les famille des victimes de Jarny vont se charger de veiller à enûetenir cet état d'esprit. Com-

mentcesquarre années seraient-elles passées sans laisserdetraces dans les esprits? Il fautsereplon-

ger dans ces années pour mesurer combien la guerre a été au cente de tous les discours: tous en par-

lent etle trrouble demeure. I-e sacrifice continue dêre magnifié par certains, déploré par les autres

S'il n'est pas toujours facile de retrouver dans les témoignages, les sentiments profonds qu'a inspirés

la guerre, les polémiques soulevées à I'occasion des échéances électorales d'après guerre sont là pour

nous rappeler qu,elle fut alors au centre des débats politiques. A Jarny, comme ailleurs' l'élan com-

mémoratif vadominerlongtemps dans lapresserégionale se mêlantl'émotion,lafidélitéauxmorts

I'enthousiasme chauvin, voire nationaliste. L-a guerre et son cortège de sacrifices, sous-tend tous les

débats liés à la reprise économique.

LÆs faits sont là en effet, et la crise secoue la région; les difficultés de la reprise sont alors

1- cf les Favaux d'Antoine Prost
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tantôt imputées aux profiteurs de guerre, tantôt à I'Allemagne qui ne paie pas; à chaque fois sont évo-

qués les sacrifices des disparus et des localités meurtries. Personne n'echappe à ce discours, pas

même les candidats de I'opposition socialiste:<<Tous les candidats socialistes insistaient sur lefait

qu,ils étaient anciens combattants et qu'ils avaient accompli vaillamment leur devoir pendant Ia

guerre. ,' L-es années de guerre prennent dans ce climat une dimension quelque peu mythique, QU'on

glorifielavictoireau Èon triomphantdes trompettes, ouqu'onexpliqueparellestous les malheurs du

temps. Pourtant, ici, contrairementàd'autres régions,la guerre n'apas constitué une rupture radicale,

ni dans les orientations politiques ni même dans le choix du personnel local. Plus qu'à une ruPtute,

c'est à un glissement amorcé par la campagne nationale des législatives on assiste.

L'union seréaliseaussi surlaquestionallemande. En lglgpourlaMeurthe-et-Moselle, dé-

partement proche de la frontière, les problèmes des rapports avec I'Allemagne demeuraient en effet

très sensibles. A double titre: celui du désarmement et celui des réparations . Ils prenaient par le spec-

tacle des destructions encore visibles, un caractère plus concret qu'ailleurs. On n'oubliait pas non

plus qu'autrefois, les troupes allemandes avaient occupé le canton jusqu'en 1873, au règlement de la

dette française! M. Marin. député progressiste sortant, pouvait ainsi rappeler, str d'être entendu"

que le traité de paix ne désarmait pas I'Allemltgne, qu'il ne donnait pas assez de certitudes pour les

réparations, qu'il ne soulageait pas assez Ie contribuable alors que la France avait été le pivot et

avait supponé tout le choc de Ia guerre >2 etilvotait contre la ratification, tandis que MM. læbrun et

de Wendel élus du pays Haut votaient pour. Quant au lorrain R.Poincaré, il allait se faire le champion

de l,application intégrale du traité de Versailles jncarnant ainsi l'état d'esprit républicain des modé-

rés lorrains, et cimentamt I'union électorale d'après guerre. Pour0ant, cet alignement conjoncturel ne

faisait pas disparaltre toutes les nuances entre libéraux progressistes et républicains de gauche.

[-amenace allemandeetlaquestiondes réparations n'étaientpas les seuls éléments polémi-

ques au coeur de la campagne électorale de 1919. [a question de la responsabilité des uns et des au-

tres dans le conflit qui vient de s'achever, est aussi posée. On voit ainsi sWfronær localement patrio-

æs républicains et socialistes pacifistes. En ce sens, le paysage politique local n'a rien de particulier

ni d'original; il reflète assez la tendance générale de ce lendemain de guelre: peu de candidats, peu

d'élus dont le programme soit " la paix. .. n ou" plus jamais ça" ! Mais cela n'est pas propre à une région

qui se grise au cours des cérémonies de retour à la nation des régions perdues et qui craint la menace

révolutionnairequi s,estlevéeàl'EstdelEurope. Dansceconûexte,faut-il cherchçrune signification

locale particulière aux prerniers tests électoraux de 1919? Oui et non.

Les législatives: du triomphe de la droite à un rééquilibrage plus modéré.

Dans la campagne des législatives de 1919, les débats vont ûourner auÛour de la re@nstruc-

tion et de la lenteur du redémarrage de la production et du trafic; le tout dans un contexte inÛernational

marqué par la révolution n$se. Et, en 1919, les socialistes lorrains parlaient avec sympathie de la

Russie bolcheviste. Dans leur progr:rmme ils déclaraient< nousvoulons que cesse l'acrton engagée

Z-Er)ùr & I'Est, 20 sePembre 1919
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contre Ie peuple russe, coupable seulement d'avoir secoué Ie joug du tsarisme et d'avoir organisé

une république socialiste. >> 3Avant le congrès de Tours et la scission, ils s'opposaient à I'interven-

tion et, protestaient contre toute idée d'entente électorale avec un parti bourgeois. Par ailleurs la cam-

pagne de 1919 se déroule surfond de grèves dans les mines, contre la "vie chèren, etpourl'améliora-

tion des conditions de travail; en particulier pour I'application de la journée de 8 heures'a Uordre de

grève générale lancé i2ar la C. G. T. pour le 31 juillet 1919 ne fut guère suivi. s Cependant, plusieurs

unions se constituent chez les mineurs et les cheminots du Jarnisy. Face à cette fièvre revendicative'

il n,est pas étonnant de retrouver dans "l'Eclair de I'Fst", journal conservateur, les anciens arguments

contre les socialistes ,,vendusn à I'ennemi. Son rédacûeur en chef, Paul Sordoillet n'hésitait pas à op-

poserles grévistes français, auxouvriers allemands qui accomplissaientdesjoumées dedixàdouze

heures.6

[.es premières consultations se déroulent donc dans un climat social nettement tendu I'in-

quiétude vapousserles électeursvers les défenseurs del'ordre. Ajoutons enfin, que, malgré I'enthou-

siasme général et volontiers aveugle, qui accompagne le retour de I'Alsace-l-orraine à la France, la

mise en cause des industriels lorrains au cours de la campagne prend ici un aspect aigu. Læ débat na-

tional autourde laresponsabilité dechacundans laguene, débat, metcantsouventencause les'profi-

teurs de guerre,,, vienttroubleruneatmosphère générale marquéeparl'enthousiasmenédelavictoi-

re. <<Dans leur campagne électorale,i/s fles soci alistesfattaquaient le Comité des Forges ,voulant

ainsi viser la personne de M. de Wendel qui en était le président, et ils lançaient contre lui l'accusa-

tiond,avoir agi pendant la guene pour empêclrcr le bombardement de ses usines. tt TMalgré ces ac-

cusations auxquelles il a répondu dans une brochure spécialement destinée à son personnel, François

de V/endel, député local sortant, sollicite à nouveau les suffrages de la çirconscription. t En dépit des

critiques, François de Wendel retrouvait son siège en novembre 1919' e

Dans l'arrondissement, quatre listes étaient en présence après la guere' 10 Peut être en rai-

ot. Les plus longs et les plus graves furent ceux de la méallurgie'
ad puii enjuin 1919 danslebassin deBriey, mais ils furentassez

ins de l' armistice do nræ un certain élan à I' e nrême-garche r&o'

lutiomaire, nuis lafianme retonbe vite. Les noyrtx convaincus qui subsisten n'ont qu\ttæ maitrise limitée sur I'opinioa nî;ne

dans dcs milieux irdustriei âui t" tiiralrn tiroroU"i ." tn"o" s"ttt , in oollectil "la lorraine de 1900 à næ jours "')

6 "LEctair de I'Est" du 8 octobre 1919.
7- Tlréèse Vautriq "fæs ebctions legistatives en Menrthe-et-Moselle de 1919 à 1928, in Annales dt lE"q no 2 , année 195&

&On seplaltgénéralementàrapportersonpaternatisrne supportde rcn_engagementpoliti qw:,"L'anondissanæntdcBriey étaites'

sentiellemenhdustriet,tuiræs'nbtalurgiquesdet@u'pffiae a"uprùtt*weit*t..L\nfluencedcsdcttendel"tantaupoirx

devueinùtstrietq*pouiàiiJà;rd"tù""^t*Éâ"sinitesde lbnotdissenentetdudépartenænt,.particuliùenæntenMo-

sellc.M.dcwe*tparroiipirriliiuon*rd"ft dsdni;;"pedeboitedcMewrhe<t-Màsellzetdzlaplupotdcsiownanxde
ùoite. II exzrpit sur lils yànûues dc ses ouwieri o ,æirri ,n 

'nn 
grand rcnbre dhabitants de ta région wt patemalisne bien-

De Wendel, Marin... a par la liste socialiste avec MM' Doley, at

syndicat des ouvriers coiffeurs, le Dr Strach docteur en médecin

mécanicien à la Comgagrie généraleélectrique' secrétaire génén

dateur et secrétaire du groupe socialiste à Lrrnéville' Théodore



-572-

son de la faiblesse de leurs chances et saisissant la tribune qui leur était proposée pour I'occasion, les

socialistes locaux ontadopté aucours de lacampagne, un tonparticulièrementvif contre les candi-

dats du courant majoritaire, dénoncés comme fauÛeur de guelre, agents du patronat et du gouverne-

mentd'union nationale.ll Une réunionpublique de I'URD, se tientà Conflans le 10 novembre 1919'

Il n,est pas sans intérêt de constater que les candidats sont présentés et panainés par des élus munici-

paux jarnysiens. 12 Ancien maire ou nouveaux élus , donnent ainsi corps à I'union nationale'

eue proposent les candidats de I'Union Républicaine au cours de cette réunion? <<. "M' de

Wendel député sortant a pris le premier la parole; en deh'ors des explications qu'il avait données à

Chambley, il présente les trois rlouvealtx candidats et parle de l'Allemagne""M' I'ebrun' député

sortant prend ensuite I.a parole. Il parle du concours des Allemartds, explique les dffirentes ques-

tions qu,il a exposées au canton de Chambley et s'attache plus parrtculièrement à la reconstitution

du pays, parle des dfficultés rencontrées et du devoir que l'union nationnle a à assumer qwnt à

I,exécution intégrale du traité de paix par I'Allemngne vaincue.. . .M.Marin député sortant prend la

parole. Il parle des intérêts de La France en orient, des moyens de défendre ses intérêts par I'union

nntionale...rrl3 Comme on le constate, les candidats donnent à leur discours une dimension politi-

que nationale à laquelle il rattachent ensuite les préoccupations régionales et locales. On y retrouve

ce qui sensibilise les populations: lajustification du sacrifice pour la grandeur de la France et la part

que le vaincu prendra nécessairementdans le redressementdes régions meurtries. On y retrouve aus-

si une idée chère aux partisans de I'union nationale, celle de la cohésion face aux dangers allemand et

révolutionnaire.

L-es socialistes présents dans la salle portentla contradiction aux orateurs de I'Union Répu-

blicaine. <<I*citoyenRoger 14,candidatsocialisteprendlaparole-Ilcommenceàaccuserlesora-

teurs de bourreurs de crânes. Il reproche à M.Marin de n'avoir pas vouluvoter ln loi sur les syndi-

cats etattaque touràtour M.Lebrunet Fringau'd,lepremier pouravoir engloutidesmillions aumi-

nistère des régions libérées, le dewiène est traité de renégat. Il reproche aux députés sortants de

n'avoirpasvouludésarmerl'Alletnagnepourjustifierlanôtre..'(sid ttrsEnsuite,c'estuncheminot

jarnysienquiselancedansledébat< I*citoyenWolff16,secrétairedessyndicatsdeschemirwtsde

Conflans-Jarny apris lnparole.Ila reproché entermesviolents àM. deWendeld'avoir acheté ses

otmriers avec des pièces de 20F ou des litres de vin.. Il explique d'une façon confuse que la liste de

l,unionnationale ne répondpas audésir des owriers car celle'ci estformée de capitalistes et profi-

Ll- < Izs ceûres fenaiaires dc Longuyon a dc Conflans dowuien à l'anondissenenl urz a:tsezforte proportion de clæminots'

Ceux-ci soumîs à la propogande socialisæ et conmuisæ, d'autre prt_indépendants par lcur siuation des nnlîes de forges'

imien dcs dversaiies ttc"b politique de M. dz Wendel, comme dz M. Dreux- ' (iiI1

!Z-,Lcbureaua"nrio"Oitii"oîiaétéfomépar:i.B"ng*t (leradjointauconseilmuniciEil)conseillcrd'urondissement'

pre ,ia"nt a" séantce, et Urt. Gadot (urciin mairà)et Boyer,6'esrerru. . . (AD M&M 3M91).

13-ADM &M3M91.
14 M.Arthur Rogu était un ancien mutilé de guere, socialiste responsable de I'Associarion Républicaine des Anciens combat-

tants, futurmilitantcqnmuniste;M.Rogeç àuneteu*err"tevi[e leSnovembre 1919, faisaitunhistoriquedelaévolutionrusse

A.ËrttiJa" f,Est, le 8 no"àUi" 1915); mais, foncièrement unitaire il sera exclu ç1a.L923'

1 'ADM&M3M9I.
16 M.wolff Gasto& 33 ans en 1919, natif de Bar-le-Duc, habiant rue de Verdun à Jarny, est alors mécanicien à la Cie de lEst
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teurs d.e guerre. >>u Malgré la faible participation des Jarnysiens au vote, les réunions ont, semble-t-

it été animé esl:<<Erwiron2AÙ électeursparmilesquclsT0 à80 cheminots assistaientàcetteréunion'

pas d,incid.ents à signnler ,r.rE Mais le ton polémique n'avait rien à envier à celui d'avant guelre.

pour le canton le dépouillement des votes fait apparaltre sur les ty'!'l (lsç1surs inscrits,

2Ol4votants (soiT57%o des inscrits) et 1980 suffrages ex-

primés (soit56%o des inscrits). Notons qu'à Jarny, sur les

13 14 électeurs inscrits, il y a eu seulement 5 14 votants et

5M suffrages exprimés. 19 Ces résultats relativisent

quelque peu les commentaires sur les pourcentages obte-

nus par les différents candidats, puisque I'on s'aperçoit

qu,untiers àpeine des inscrits àJarny, se sontsentis concemés parcetteélection. Celaconfirmepeut-

être la part instable des populations de la cité, population d'ouwiçrs des chantiers de la reconstruc-

tion(cf I'entrepriseRichardàJarny),inscritsæmporairement,etbeaucoupmoinsattachésquelesru-

raux (e reste du canton) àdes préoccupations électorales locales. Oubien, àune époque où lanotion

de parti politique demeure encore assez neuve pour le monde ouvrier, il y a peut-être là une marque

du désintérêt des voies électorales, auprès de ceux qui rêventde changements plus radicaux! la' C'

G. T., fortementmarquéeparses influences anarchistes typiquementfrançaises d'ailleurs, se défen-

dait de soutenir aucun parti. 4 Or, comme, très vite l'élan syndicalisæ retombe dans les mines et le

chemin de fer, on ne saurait conclure sur ce désin-

térêt ouvrier pour les urnes: par cette attitude, il y

aura désormais dans les consultations à venir, ab-

sence totale de reconnaissance du poids réel des

mineurs et cheminots dans le Pays Haut.

Dans le décompte des voix,la différence

enEe les votes des" ruraux " et des " citadins n du

canton était assez prévisible. Iæs communes ras-

semblant les populations ouwières votent davan-

tage socialiste; c'est toutefois encore très loin de

représenter une majorité. C-ela confirme la faible

implantation des organisations ouvrières à cette

date, et cela, malgré le mouvement revendicatif de

cette année là, surtout chez les mineurs. Cette ap-

parente contradiction ente une population ou-

t? et 1& ADM &N{ 3rvl9l,
lg- pornl,ensemblc du départe,mc,nt, écrit T. vautrin ,' onpeut d'abordcowun_r bproportionassezébvée &s abstentions, wt

qrÆtcnrnor, t æ.ttycniutiàconpdansmualaFrance,caasécssoitWl'indifférerce, soitpul'absenccdccerminsélecteurs
(i;intt U 

"àt 
* certitu rsagiés), soit par wlnuwaise ridaction dcs listes éIcitôralcs qui après lc boulcversencnt de b gruttdc

'jiieav*n1,"ons"mf 

"àràcéicaebsacsnorurcsnortsouémigrés.Onrc 
witqtcllcpartaccorderàclocrmdccesfaaeurs'

.>Thérèse Vautrin' oP. cité)
2V <,^C.G.T.aecracacpasseràI'actiondirecte,ce Etiueutdirew lcs tr-ovaillewsgrggliséslourlln-srevendicatiotts scpas'

seront des rruit", 
"t "*or*r-rts 

futennédiaires du'putarcnt r-(Révcil ouvric du 12 oc'tobre r9D)
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vrière agglomérée dans ses cités et le vote conservateur majoritaire doit faire I'objet de notre atten-

tion pour l,étude des sensibilités politiques que nous suivront au long de ces années d'entre deux

guerres.2l Déduire des votes aux législatives, votes à caracÈre très politique, la physionomie politi-

que d,une société locale, serait trop simple. Conclure sur Ia "couleur" de la municipalité à partrr de

ces résultats paralt donc délicat. Mais c'est un bon reflet de la "sensibilité" de la ville de Jarny à cette

date; en particulier ild permetænt de mieux relativiser l'élan révolutionnaire dont une certaine tradi-

tion voudrait parer le monde des mineurs et des cheminots.

L-es candidats delalistcd'ententerépublicaine et d'unionnationale, ayantobtenu lamajon-

té absolue des voix furent tous élus. Ils remportaient en moyenne 70 à 75 7o dessuffrages' 2o vo des

voixétaientallées aux socialistes, e t4à5 Vo auxradic.aux qui subissaientune écrasante défaite' c'est

àBrieyetàToulquelalisted'ententeobtenaitleplusdevoix:75Vo-Lecantondeconflanss'inscri-

vait dans la tendance générale du département. Aux élections de l9r4 avaient été élus troi s députés

républicains , dont Albert Lebrun (Briey) et quatre libéraux dont F'de Wendel (Briey)' Voilà pour-

quoi, ',l,Est Républicain,' et ,'l'Etoile de I'Estn semblaient vouloir ramener à des proportions plus

justes, la victoire de la liste d'entente.<< Aucun parti n'a le droit de s'enorgueillir, car aucun ne tri-

omphe réellement. Les partis se sont unis, seule cette unionles a sauvés les uns etles autres' Mais il

nefaut pas croire que si laffoupe républicaine s'est augmentée de citoyens quin'acceptaientpasles

lois démocrc,tiques, ces citoyens pourraient essayer de supprimer les l'ois' I* pays ne l'accepterait

PaS r, .22

Les élections de 1924et 192E nuancent la tendance dtaprÈs guerre.

I-es élections de 1g24, sontmarquées parl'alliancedes formations radicales etradicales-so-
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cialistes dans le cartel des gauches' 4 Trois listes

étaient en présence, avec une liste d'union natio-

nale, regroupatt les libéraux de droite et quelques

républicains de gauche, une liste radicale et socia-

liste (avec un responsable syndical du dépôt de

Conflans-Jarny, dontàous ne savons presque rien )

etenfin une tiste communiste. Ualliance ente radi-

caux et socialistes semblait assez fragile'25Finale-

ment la liste de droite I'emportaittrès largement à

Briey comme dans toutle département, constituant

même une exception nationale' Ce qui ajoutait un

paradoxe supplémentaire dans ce secteur où allait

se confirmer la faiblesse des forces de gauche'

Elnlg?-8,le scrutin de liste est abandonné

au profit d'une élection nominale' Dans I'arrondis-

sement de Fi'/rey 2,François De Wendel est opposé

à 4 candidats, dont M.Claiche, radical socialiste'

adjoint au maire de Conflans et conseiller d'anon-

dissement. On remarquera le succès confortable de

I'industiel de Jæuf, dans une circonscription rurale

et industrielle, le faibte score des paftis ouwiers

(SFIO 2,3Vo et K, 2,2Vo dans le canton de

Conflans). Enfin l'écrasement des républicains de

gauche, montre que les voix se sont dispersées entre uRD et Radicalisme'%

Ces remarques au sujet des élections législatives montrent ponctuellement le glissement

global de l,arrondissement vers la droite (à l'image du département et de la Lonaine) et surtout la

grande faiblesse des formations de gauche dans le Pays Haut ( matgré quelques poussées timides au

lendemaindela guerre). rdais ces remarques doivent-elles être éændues àunéchelon pluslocal, ce-

lui du canton ou de la municipalité par exemple? Oui et non. Oui, pqrcÊ que I'on constatc que les

conseillers généraux du canton sont généralement des hommes de droiæ, fortement implantés dans

e, Paul tvlarie, maire dc Longnyo' cosciller 4ét9t * 
tvlerrrthÏ

,"j*%*iffi ffi ffj"ffii,Hi"ffi"Hffi;
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les campagnes cornme le soulignent les rapports du sous-préfet <<. . .le tableau que i'ai eu l'honneur

de vous adresser .. . pour Conflnns si j'en crois les renseignements qui me parviennent, M.Weyrich

mnire de Conflans, ra.dical socialiste aurait I'intention de se présenter contre M-Bertrand

conseiller sortant Si cette éventa.alité se réalise, j'estime que le siège restera à M.Bertrand -,,fl

M.Berrand, comme le rappelle sa nécrologie étaifi<<. . . notoire à ConJlans, conseiller général , ôgé

de 46 ans, né àIonguyon,fils de directeur d'école, candidatlibéralcontre M Cordier négociant à

Toulenlglg... M.BertrandavaitétééIulnpremièrefoisenlglgcommecandidntlibéraletilavait

été réélu en 1922. r, I M.Bertrand, descendant de la famille Bertrand,largement représentée au

XIX" siècle dans les assemblées locales et municipales du Jamisy, était le type même du notable tra-

ditionnel, conservateur et bien en place, puisqu'il maintient ses scores entre 1919 et lyzz,avec plus

de 58Vo des voix .

Non, car au scrutin

pour le renouvellement du siè-

ge de conseiller d'arrondisse-

ment en 1919, M.Beugnet, ré-

publicain de gauche, estquasi-

ment plébiscité avec 317 voix

sur 380 dans la ville de Jarny où

il est premier adjoint et avec

1473 voix dans tout le canton;

en l9A M.Beugnet obtient

1722voix sur les 1735 expri-

mées lors des cantonales.

Non, si I'on observe

les votes dans les villes du can-

ton, où I'on remarque les scores

élevés des radicaux socialistes

tz
rwtaire, candidat ERD d'Ente nle Républicainc D émocratiquc

en particulier dans le chef lieu cantonal, Conflans, ville où le candidat est également maire. Uesprit

de clocherjouant ici aussi à plein dans des élections à caractère local avant toul

Non surtout, si I'on scrute dans le détail les élections municipales du cantoo 6" gsalflans; du

moins si I'on accorde quelque importance aux étiquettes des conseillers municipaux élus. En effet

que remarquons-nous dans le tableau ci-apÈs, présentant l'étiquette politique de tous les conseillen

municipaux élus dans les 25 cornmunes entre 1919 etl929? Si les maircs demeurentdes ruraux de

droite surtout (16 maires sont des cultivateurs URD en ly25), il faut nuancer ce jugement car en

1929, ils ne sont plus que 10 à se déclarer URD et 5 se déclarent désormais républicains de gauche.

Ajoutonsque lesconseils municipauxducantonetsurtoutdes gtrosses communes coriltreJarny, ont

n- l\DM&MlZg.
2&ADM&M IZ9

Wevich. entreprencur à Conflau, Radical socialiste.
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depuis longtemps une majorité d'élus républicains de gauche. Iæ terme corrme on le voitestassez

ambigu. Certes il y a dans ces diverses élections à la fois une dimension nationale, par le poids écra-

sant des évènements relayés par une presse écrite largement diffusée et par celui des particularismes

locaux. t a proximité de la ville n'explique pas tout. Ainsi, la majorité de droite des législatives, très

nettes sur les cartes dressées par les historiens comme F.Goguel, pas plus que la poussée (légère) so-

cialiste ne se rçftouveauniveau des municipales danstoutle canton età peine au niveau des élections

auconseil général etau conseild'arrondissementoùlecandidatde gauche, abénéficiédelamortsub-
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ite de l'élu conservateur, pour s'installer.2e Ajoutons que I'on peut s'interroger sur la valeur des éti-

quettes politiques déclarées. Si I'on prend I'exemple des 36 conseillers jamysiens, seuls 4O7o ont

conseryé au cours des diverses élections la même étiquette politique (tableau plus loin)! Faut-il ce-

pendantsuivreFrançoisRothquand il ditquedésormais les Républicains de gauchedoiventêtre sta-

tistiquement classés à droite?s

Les élections et Ia vie municipales des années vingt.

La grande stabilité du conseil municipal jusqu'en 1934

Au niveau municipal, on note une très grande stabilité des hommes et donc de la composi-

tion sociale de l'équipe réunissant les divers conseillers qui se sucêdentà I'Hôtel de ville entre 1919

et l934.Elles laisse une assez large place aux hommes d'avant guene, aux milieux les moins mobi-

les, assis, mariés et pères de famille.

En lgl2,rappelons-nous, Henri Charles Genot avaitété élu maire par 15 voix sur 2I, de-

vançant Victor Gadol qui n'en obænaitque6.Leconseil étaitalors dominé par, les vieilles familles

jarnysiennes auxquelles s'étaient ajoutés quelques nouveaux venus, principalement des employés

de la Compagnie de I'Est. Après la disparition du précédent maire fusillé), on aurait pu s'attendre à

29- <...suite à1,électionau conseil généralle 9 novembre 1924 de M.Beugrctvétérinaire àJatny, républicaindz gauche,le siège de

conseiller d'arrondissement estvacanl.Par suited'uncrivalité ancienneentel'imponantevilledc lamy etlc chcflieu,Contlans' il

semblc bien que I'unanimité nc puisse se faire sur le choix du candidat représentant les forces de gauche, -M.Weyich, maire de

Co$lans, rarlXaletradicalsociàiste, paraissaitdnoir sortirdimanche prochain5 juillctdclaréunionquelzcomitétadicaletra-

dicàlsocîalisteaorganiséeenvuedecàxeélzction.Mais M.Genot mairedelarnyquiest irucrttfuiutssiàcecomitévintdefaireac-

te de cand.idatdèshier 30 juin et j'aireçuce matin I er juilletconfirmationécrttedecettecandid.atute. Laseukqrcstionquisepose

àl,heure actuelle estde sàvoirsik comité désavoueraM.Genotet s'ildéciderade présenterEnndmêmelacartdidaure dc M.Wey-

rich ou si M,Weyrich en présence de la candidature da maire de Jarny se déterminera à poser Ia sienne .> ADM&M lZ9). Finale-

men( M.Genot n'insistera pas.
30- < Les chang"."nts soni dovantage dans les comportem.nts a lcs értquenes que dans les hommzs. Izs gros bataillons de droite

,pr"*ont 
"ridérormaisdansl'n(.tnionRépublicaincetDémocratique'(U.R.D),ruuvelledéwmirWionquiremplacecelledcnrépublicainlibéral.'oude'républicainprogressisten.Izs"Répubticains dcGauche",quengusa!ol!_n!ûe:usàgaucheiusqu'en

lgl4,doivem êtredésormaisilass$ àdroità ; teur dérive esttelb Eæ lértEæne doit cesser defaireillusion.Cette classificationest

d'antant plus jusrtfiée qu'aucun d'entre eux np s'associe at Cartel dcs Gauches. >(F.Roth La vie politique en l,orraine au

XX'siècIe p47) Ce reclassement est ici aussi une conséquence de la vie poliùque
des radicagx vers le centre et certains autres vers la gauche. Mais de là à dire que les
épublicains de gar.rche sont à classer à droiûe, Cest d'abord ne pas suivrc le sou+pré-

cà2... .>ADM&M I Z l2)SurtoutCestoublierqræles tentativesmenées pardesno
tables jamysiens de droite ( petits patrons dTndustrie, direcæur de la brasserie, ctref
de gare, imprimeur) pour dresser une ligte d'union avec les répuHicains de gaucbe
cmtre tes listes "ouwièresn se venont régu.lièrem€nt oPposer une Frn de nqr rece-

la peur des extrêmes
vlarres lvzv

Cantons

A,DM&IvI1212
sE6
d c t c i
6 0 0
É , & &

È5
^ g gg.gÂNb

AUDUN
BRIEY

CI{AMBLÉY
CONtrII-AI{S
LONIGT.IYON

I r)NGWY

I
3
I

18
l 8

9
1 1 3

L2
t 4

6 1
9
1 1
t
7 L
r o t t

25
18
t2
25
2t
TI

T(TI'AI 6 2 4 1 3 2 l2a
TOTAL R2. 46

v dr - " .. .pour les éIcaio w nunicipalc s dtt ttrols dc tnoi proclni4 plusieurs liste s sa-
,oru priboblr^.nt présenées àiarny. jusqu'àceJour, r:ois listes seronl enprésence: celle de motuÎcur le maire actuel, celb dcs
cotttàcrgnts doa-lc sieurGowsot(direcietn dclabrasserie), Drapier(agent générald'asmrances) et Arær, ehcf dc gorcferont
partie ei cetle des ouwiers, prts pour Ia plas grandc partie prmi I'es chcmircts qti habitet lcs ewirons de la gare.. . .Des propoi-'rtowdefusionotuétéfaiteiàM-.le 

nniedc Junypæledtefdc garealedirectew delabrasserie; M.b nuire arefiué.Siles trois
Iistes restentenprésince,ily a7 chancessur I0 quelaliste dc M.Iz naire soit élue, bliste des ouwiers enfaisant lcieut...lzs opi-
nionsde lalisteGoussot-Auer seraient celles ùrblæ natioml et celles delaliste dcs ouvrters seraient celles dtCartel des Gaudæs
jusqu,àce jour.> lTmars 1925 ADM&M lZl2)l*rfiudicanismeradical originel qui amarquécettepartiedel'arrqtdissement,
âvec le doctern Fourier puis le docteur Grandjean notammen t (" . . .Grandjean né 24 oaobre I E&4 est radical socialiste " (AD M&M
3M 2OO)), n'est peut€trb qu'en sonmeil apês ta poussée aux élections municipales de 1925- @oqrle du-gouvemement du cafiel- Ott
leretrouveraauâeUutaoannees 193O, semanifes6ntparticulièrenrentdanslesoutienàPhilippeSenefuturremplaçantdeFrançois
de Wendel au cows d'élections complémenaires en l9El3.
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son remplacement par celui qui I'avait

remplacé pendant toute la guerre, M.

Joseph Louis, mais il s'efface :<<M Jo-

seph Louis a assuré la direction de In

mairie pendant toute I.a guerre, il n' a

pas été rééIu car après guerre il était

malade...nnn père était au conseil mu-

nicipal et il est resté toute la guer-

re... n3l On note (tableau ci-confie) que

les nouveaux élus sontmoins enracinés

que les précédents. C'est le propre des

cités neuves que de s'ouwir ainsi.

En 1919, Charles Jules Genot,

Origines des conseillers 1919-1929

frère d'Henri, est élu maire par 18 voix sur 20. Il devance Vi

tor Gadol, ancien maire et Georges Flacon, imprimeur qui

tiennent chacun une voix.? Iæs adjoints sont élus à

ntx:<Ler adioint, M.Beugnct Attguste 13 voix éIu, M. Flacon

Georges 6 voix, M.L'Hermitte Jules I voix; 2ème adioint,

M.L'Hermitte Jules 15 voix éIu, M. Flacon Georges 3 voix,

M.Colas Emile I voix et GadolVictor I voix. " 
33 En 1925

électeur réélisent Charles Jules Genot malgré une

qui s'exprime à droite comme à gauche:"4 loutes frns utiles,

j'ai I'lnnneur dcvous transmettre...la sinnrton de nw)n sec-

envue des élections

: celle du maire sortant, celle de l'union catlwlique, peut-

, en dernière lrcure, unc troisième liste dcs clæminots .>A

n,enl%29,le 5 mai L9zg,"Charles Jules Genot ôgé dc 58

rentier, républicain dc gauche, Aaguste Beugnet, 59 oru

vétérhaire répnblicain dc gauclæ, ancien adioint sow élus ; les

noweaux adjoints, Louis Clwrles 41 ans employé à la Compagnie de l'Est, radical socialiste et

Marcel Rogy, adjoint supplémentaire , 34 arc garugiste , républicain dc gauchc . tts Donc une conti-

nuité sans difficultés apparenûes, et qui durerajusqu'en 1935. C'est avec la crise et ses conséquences'

3l- Mellc L Jarny.
32- Cotrsoil muoicipal du l0 déce'mb'rc 1919.
33- Coosêil muoicipal ôr l0 déccnb're l9l9
34 29 avnl 1925 AD M&M lZ 12
35-ADM&M3M2ffi.

nés à l'étranger

nés dans le reste de la
France

nés dans un

départe'ment limifophe

total du département

nés dans le reste du
déparæmeat

nés dans le reste du
caûton

Nés dans la commrme

du3

Elections municipales du 3 mei 1925

Ville de Jarny

Listc il' e *lrépublicaino
GENO(I Charles *

BEUGNET AugusG *

GOUTET Anatole
LAVAL Georges *

RONFLETATthUT
MÀSSON Charles *

TIIONON Charles
LOIGEROT Ab€t

PIERNE llenriç Père
PILLOTJUteS

LOU$ Charlcs *

JACQIIEL Auguste
* Ios élus.

Ville de Jarny

Sqrotin de Ballotage du l0 mni 1925

Listedu qo"ilra.hgart
DRAPIERGaSton
ILACON Georges
GRIVEAIXJean
SCIANGVic{or
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que le conseil enregistrera son glissement vers la droite; une droiæ qui a encore du mal à placer ses

candidats aux municipales de 1929 puisqu'ils arrivent bien loin dans les consultations, comme le no-

te le"Progtès lonain" annonçant les voix obtenues par les élus et les résultats des trois candidats de

droitenettementbattus:<<...viennentensuite MM Drapier, Sclnng,Winckel.M.Goussotobtient2Sl

voix et M.Fl.acon249. (la majorité était de 625).>>x Charles Jules Genot demeure longtemps le per-

sonnage marquant de ceffe époque. Il se déclarera successivement, Républicain de gauche, Républi-

cainradical, puisànouveauRépublicainde gauche. Unitinérairecomparableàcelui dAugusteBeu-

gne! élu conseil d'arrondissement en 1924. Toujours élus confortablement avec au moins, ffiVo des

voix dans la commune, ils lui ontdonné unetonalité de cenfie gauche, parfois teintée de radicalisme

au moment du Cartel des Gauches.

Portrait rapide des conseillers

La présentation détaitlée des conseillers municipaux, par origine, profession, âge et éti-

quettepolitiqueestdonnéeenannexe.3TI-esnouveauxconseillersélusen 1919, lV25etl929 sontau

3G 12mai 1929AD M&IU lZ 12
37-ADM&\{3M289.

1912 1919 1925 1929
I Ârin F.rnesi x Y X x

Bnrlov Perrl 'x Y x X1 , , , : , , . - '  , ' : : t

Berrone.t nrrprtsfe . : . :  , , ,Y , , . . .  . x Y
:  ' i : i '  j , . l . , r  ,

4 Bonet Pnrrl X ' ' x  : , : , : ï ' l l : i l ; :x

C Êodol Victor
: i i i . i .:. 

x :X
' . . . t l t : t x , , ' i

6 Lrherrnitte ftrles . : x , : r , . j i .  y x, T

f ,enrent Parrl x 'Xi: rX , lX

I Mansin c.vrille iiitli:lia.:' r:: ir'X ,x IY

g Pillot dominioue ,-,:x x x X.rr::'. ,

l 0 ll<rnict Anâlole x : r
n Huher{ Frencnis V x
I t Jlsnmnil victor r x Y

t 1 C;+-nnt Chqde-c x: x x

1 4 f .nvnl seorseq x x r ,X . t t , . .

t 5 Cofson amila . ' ',.,Xi; x
t 6 Merchie-r rnvmond x v

l't Collier Inle^c )t,. j ,,r,,..

1f l [ïncnn Genrpes x:
l q Picqrt Gerrroes X . -  i j : , : i : . t . j . :

2A Rrurflet Arthur x
2 l Colas

C-lrnde
Celestin ' .r '  :.: ' , ' : . lr l t, ' l l 'X.':,t::,: i ..t.,;1 .,

2t Henri l i x - . ' : : : : ' : ' : . - r : '  :

21 Pinlle ltronoé r '  .  :  i . r : 'a i t l . i i j : : : . . : i i i ' ' i : :1.

A
25

Richnrrl Arrs[ste
Jnnic C.hrrles

: . i i : :1 lrq: : :  : . . . : f , . : ; :jji- j.:r;:::.'1.:::iil i::::r'::::..tii:t :.''

2Â Con|rnd fean , X ' . t : ,;.: .i:,11,,11 
'' : ;;'.r1

n Chebert René : i : : , : r ' . : : : r ' r i ! : . : i

2A Ilnelré Iirnilien r : l i i , :  r i . i : :X. ' :  ' : , , . l i : i : ; : i i

29 Aubrun Iénée x
1( Mrssnnr Chqr{e-c .  . . 1 : : . i '  

' X : i : : - : :  :  i

3t l-nrnlrien F.mile i i i iri ', ' i:ii l l i ix:l :i .' I.ii i l

17 Chrnlin Feril Les mandab municiPaux
'.: ' lr.l,;.:.', ;:' r', .',,::

33 Rorillrm lsidore x
u Rorrv Marcel

' : ] l r . . i : .X .  ,  ' . '  . . ' : . .

35 Snrm fosenh x
1( Solnon Iean x
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nombre de 36. Que constatons nous, à l'exarnen du "curriculum vitae" de ces élus? Nous notons

d'abord la présence à chaque fois de 1 1 anciens conseillers, soit une permanence de plus de la moitié.

Ce qui ici s'inscrit en faux contre l'idée d'une rénovation totale des équipes municipales au lendemain

de la guerre. On n'y voit guère apparaître de changements socio-professionnels profonds' Il en sera

ainsi dureste. Cette stabilité, on lalitdans le tableaude la pageprécédentequi nous présente les man-

dats renouvelés des conseillers municipaux. On y remarque une grande continuité du personnel poli-

tique local, sans renouvellements spectaculaires. Bien au contraire, le taux de reconduction des an-

ciens conseillers atteint 527o enI9l9,@Vo enl925 etTOVo enl929. Un quart des conseillers accom-

plit 4 mandats complets, un tiers au moins deux mandats et seulement un tiers un seul mandat, sou-

vent par suite de départ ou de décès.

Malgfé des élus moins concentrés dans le vieux Jarny et une représentation croissante du

quartier netf de la gare, le conseil s'ouwe peu au( quar-

tiers périphériques de la ville, et surtout au secteur mi-

nier. Cela semble facilement compréhensible, puisque

la population étrangère vivant et fiavaillant à la péri-

phérie est en majorité étrangère : elle n'est ni électrice,

ni éligible, à la différence des ouvriers et employés du

cheminde fer. A propos de lacompositionprofession-

nelle des divers conseils, Serge Bonnet, parlait pour la

Lorraine industrielle, de 'rémanence agraire", des pay-

sans sont régulièrement élus dans les conseils munici-

paux lorrains.$ il faut dire qu'à Jarny, ce phénomène

en 1912.Aprèslaguerre, unseulcultivateur,M.PillotDominique,contnue dereprésenterrégulière-

ment les anciennes familles agricoles de Jarny . M.Goujet Anatole élu en 1919 et candi dat en l9?5

Goqiet Anatole Cultivateur Indép.
Pillot Dominiqu Cultivateur IndéD.

Aubrur Irénée Ingénieur Mine D
Iaval Georges GefdE) MineD

Mcmhiel Ravmmd Mineur. MineD
Sacrc Joseph Ineénieur MineD
Bouat Paul ChdComÉablÊ MineJ

Huben Francois Gef d'er MineJ
Mangin Cvrille Suneillant MineJ

Coulaud Jean Débitant Pauon
Deumsit Viclor Peintre, Patrort

Flrcu Georees lmorimeur hûon
L'Helmifre Jules Menuisier Palron

MassonCharles Pharmacien htron
Rouy Marcel Garaeiste Pahon

Solnon Jean EntreDreneur Pahon
Grdol Vicor Rentier Reraité
Genot Charles hoorieaire Retraité

Résidmce des Elus

PERII{TERIE

3& in 'Rénranence agnirc dans un sccteur industriel', Frudes rurales n? octdéc l9i2 pp 5 à 35.



dans le conseil, de quelques cadres du secteur minier, (ingénieur, chef porion, chef d'exploitation,

géomèhe).

n'estpas réélu (il le seratoutefois ànouveau

en 1935). [a rémanence ici, serait d'avan-

tage dans les rnétiers de I'artisanatou du pe-

tit commerce avec quelques familles an-

ciennement présentes au conseil, comme

L'Hermitte, Daumail, Gadol, etc. Notons

aussi la représentation plus forte des chemi-

noûs (un bon tiers : 13 sur 36), la sous repré-

sentation des mineurs (1 seul) et I'arivée

Observons aussi qu'il s'agit toujours de

chefs de famille, (mais la taille de leur famille est gé-

néralement plus réduite). La composition sociopro-

fessionnelle, moins traditionnelle etplus ouverte aux

couches moyennes, explique peut4tre le comporte-

mentfamilial différent. Uâge moyen n'a guère chan-

gé (46 ans), malgré I'arrivée de quelques "néojamy-

siens" tout de suite après la guerre; car la stabilité du

conseil a ensuite entraîné son vieillissement. L'âge

moyen a ainsi évolué: 45 ans en,1919,49 ans en 1925

et 52 ans en IV29.
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Répartition socioprofessionnelle des élus
muniçiP6rDK

I9A%Paton 36,17o Cie Est

I9,47oMine

5,6%R;er:uté

l9A%krdép.

Disuibution des élus (tous mariés) selon le
nombre d'enfants

8

6

4

2

0

75{0
1ç74
6549
û4

5s-59
5G54
4549
4044

35-39
3Gv
25-29

1919

75-80

70-74

65-69

û-e
55-59
50-54
4549
40 44

35-39
3G34
25-29

:'* iiiirt, r,. r,::iu,if$:

Dstribution des
élus selm les

groupes d'âges

75-80
7U14
65-69
û-6/.

55-59
5G54
4549
4044

35-39
3G34
25-29

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4

La couleur du conseil municipal jamysien: entre radicalisme et centre droit

C.es élections locales (nous avons même vu une affiche présentant une liste dite du "quartier

de la gare'), pésentent des caractères apparemment paradoxaux. Ils s'écartent en effet des schémas

habituels qui veulentfaire corrcspondre vote populaire, de "gauchen, etpopulations majoritairement
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ouwières.39 Cela tient aussi au fait que les autorités, patro-

nales ou administratives tentaient de contrôler étroitement

les comportements électoraux des milieux ouvriers. A part

quelques militants quasi professionnels, souvent extérieurs à

la cité,la grande majorité était souvent dissuadées de s'enga-

ger. Aussi la note du'préfef cherchant à connaftre les votes

communistes de larégion paraîtun peu surprenante, puisque

les résultats obtenus par les communistes demeurent long-

temps dérisoires et même nuls à Jarny, cotrme nous I'avons

souligné, dans les tableaux précédents.4 Avec des résultats

électoraux faibles, incapables de présenter une liste ou des

candidats, les communistes sont donc bien loin de la puissance qu'une certaine tradition locale leur

attribue dans la circonscription. Et nous constaterons plus loin que, sur le plan syndical, malgré quel-

ques moments favorables, ils n'avaient pas non plus I'audience qu'on leur pÉte à présent.

D'autres schémas tout aussi simpliste s voudraient, que le paternalisme étende son aile omniprésente

sur la gestion de toutes les cités. Or, comme nous I'avons déjà dit, à Jarny, nous ne trouvons guère

d'élus chefs d'entreprise ou npilotésn par leurs employeurs . Pendant plusieurs dizaines d'années en-

core, la municipatité reste entre les mains des modéés, sans auEe projet déclaré ni d'aute action po-

litique, qu'une saine gestion municipale! I-es listes sont rarement présentées sous la bannière dbn

seul parti. Elles s'intihrlent listes d'union cornme cclte de lyzs,sur laquelle figurent des candidats

venus d'horizons variés. Pourtan! ces républicains se sinrent vraiment à gauche. A côté des radicaux,

dontils se réclamentparfois (d1925)ils seprésententcommedesdéfenscurs des æuwes socialeset

39- <Ontærencontreprcsqæpasde mrnicipalitéànujorttéowrière,conmeonpounaitlc pr&oirdanswcrégiondc4250æln'
biunæoùl50ilNsontpiveiaesdroitspublicsenleurqualitéd'érangcn....UnclocalitémhièrecompteghÉralzmentunEtart
d'owrters indigènes a trois qurts d'étrangers ; lcs lvurtcs oarieîs sont done nujows hféricws à ceut des in_génieuts et enpbyés
unisotxcultiwtewsctcorr;rprrynsquigbdenttoujotrswæcertaitunéftonceen*slesnotncanxveru.r'(ÀS6mmrop.ciÛé)
40- Mêmc si cctte cqgêæ est nationale, clle paralt éûonoanûc t <Note ænfidctiellc et très urgente.. .le préfet à M. lc sous-péfet-. -
p dépêcttc dtt I 8 conrant, M. le minisffc dc Lntériew mc de.nande divcrs rcnseigrcnaus sw les conseils nwnicipaux où la naio'-rité 

esi acquise au lnrti comnuutirte... .)æ juillet 195 AD M&\lllz|2.

Municipales 1919

€?
3 2
uv
E

&

Municipalas 1929

gË Eg :-Ë ËËô g ë, g

80

60

sË Ës ËË ÊË
3

Municipales 1925
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du monde du travail, des anciens combattants et des institutions républicaines.4l C'est ce program-

me que nous rappellent les extraits de I'affichette de M.Beugnet élu municipal et cantonal, pour les

élections au Conseil Général du 9

19A. (ci-contre a2) l-es campagnes électora

les sont actives comme le rapporte le

préfet, mais sans excès. a3 Enfinces républi-

cains unis aux radicaux demeurent ouverts

aux employés qui se découvriront sociali

SFIO dans les années trente. Ainsi Charles

[.ouis, élu conseiller municipal en1925can-

didat sur la liste menée par Charles

lui-même socialiste. On ne I'apprend qu'in-

cidemment lorsqu'il se présente aux élec-

tions législatives de 1932 dans

2ocirconscriptionde Briey. Mais il se décla

rait encore radical socialiste aux municipa

les de 1929lorsqu'il est devenu deuxi

adjoint! En 1935 il sera ouvertement candi

dat socialisûe, sous la bannière SFIO aux mu-

nicipales avec quelques cheminots comme lui.

En dehors des déclarations faites à la veille des diverses élections, ce n'est que très occa-

sionnellementquel'on retrouveouvertementdans les déliMrations desconseils municipauxles pré-

occupations politiques des années vingt. Un peu comme si l'écho des grandes contoverses qui ont

agité le pays venait mouriraux portes de la salle commune de I'Hôæl de ville. C'estune des raisons

qui rendent difficile le classement des équipes municipales dans les catégories quelque peu figées

des tendances politiques. I-a gestion au quotidien ( la fréquence des réunions est très élevée et ferait

pâlir te conseil d'aujourd'hui) d'une ville en proie à de gros aménagements structuraux de voirie,

d'adduction et d'évacuation des eaux, de scolarisation. . . ne permet guère de déceler dans chaque dé-

libérations une orientation politique franchement marquée. Classer à partir des prises de positions

individuelles ou des trajectoires personnelle,s ultérieures (pendant la crise par exemple ou pendant la

deuxième guerre) serait hâtif. (Tel conseiller d'abord "Républicainn, puis nradical indépendant" et

qui ærmine sacarrièredansles rangsduPPFdeJ.Doriotnepeutêtrejugéqu'aufuretàmezuredeson

itinéraireetnonaposteriort ).Vouloirjugeràpartirdesprogrammesd'actiondescampagnesélec-

4l- < LcConseilmunicipaldc laville de larry réunilprs séance, sallcdclanairie,àI'occasionde lafêteducinquantenahede ln
RépubliEre, odresse à M.Lebrun ses renarcierncnts lzs plus clnlcureux pour lzs dénurches qu\l afaites Sn dzfaire obtenir à la
contmune laCroix de Gucrre.>ll novernbre 1920.
42- ADM&)vlLZ9.
43-<Cabinet sous préfet au préfet.. Au sujet de l'fiort à tenter en ce qui concernc lcs ékctions municipalcs daw les commwæs de
I'anondissemcn dc Brieyoù le résultat est douew j'ai l'lowrcur dzwusfairecoruntve qrc hfédérationradicale-socîalistede
M&.M(président DrSchmitt, Ieradjaunairede Nancy )adéjàfaitdelapropagandeenorganisantdcsconférencesptùEEtesdans
Icscommunesde Conflansetde Jarny, centresimportants de clæmfuots. D'antrepartM.Doley, secrénireGénéraldclafédéruion
socialiste, a organisé uræ réwûon. . . .> 31 mars 1925 AD M&M lZ L2.

Extraits de I'affiche de M.Beugnet pour les élections 9 ne
vembre l9Z

"Depuis 16 ans que je suis votre représentant au conseil d'ar-

rondissem.ent. ..au lendzmain de la guerre dont rwtre région
a souffert, je me suis plus particulièrement occupé des ques-
tions se rattachant à la reconstitution..i'ai accepté la prési-

d.ence da comice agricole.. .l'industrie et Ie commerce qui

sont les meilleurs élémcnts de ln prospérité de rwtre canton
retiendront mon ottention...Guide par I'amour des classes la-
borieuses j'étudierai avec le plus grand soin les propositioru
qui auront pour but l'am.êlioration et la création des æuvres

sociales lesquelles apporteront plus de bien-être aur tra-
vailleurs indastriels et agricoles, ainsi qu'aux cheminats et

a we pe tit s To rc t ionnair e s. . .Le s anc i e ru c ombattants, Iz s mut i-
lés, les orplælins, les veuves et ascèndants et toutes les vic-
times de guerre peuvent compter sur mon corrcours...La vie

chère est we calamité publique. Je la combattrai par tous les
npyens enfavorisant Ia production et en appuyant le gouver-

nemznt dnns les mesures qu'il compte prendre contre les
mrnw uv r e s sp é culntiv e s. Vo us c onnais s ez me s s ent iment s r é -

publicains et vous savez que mes votes seront toujours inspi-
rés par lcs sentimcnts démocratiqucs les plw élevés.. . "
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torales serait également réducteur. Certes chacun sait qu'il existe toujours une manière politique

d'aborder la moindre question matérielle, mais, précisément, nous n'en trouvons aucun indice dans
les déliMrations que nous avons lues avec atûcntion. Comme dans beaucoup de conseils munici-
paux, nous touvons dans lescompte-rendus (etl'on saitcombienceux-ci constituentdéjàdes filnes
au débat réel des assemblées municipales!) de multiples exemples d'afiitudes xénophobes s'atta-
chant à préserver les emplois des Français, de discours nsécuritairesn contre les étrangers, de propos

conservateurs et nationalistes. Ces propos nous les rappellerons pour illustrer les difficultés des an-
nées de crise. Il serait absurde d'en conclure que Jarny est dirigée par une municipalité de droiæ : le
conseil prend en effet de nombreuses décisions nsocialesn, comme I'assisance médicale gratuiæ, le
contrôle local desprix des denrées de premièrenécessité,le programme social des IIBM,ladéfense
des intérêts communauxface aux demandes des sociétés indusfrielles locales, etc; autantd'éléments
qui fourniraient au contraire les preuves d'un attachement à une politique sociale dont se targueront

ensuite le s élus de gauche . Même le ton pourrait surprendre plus d'un observateur: <<. . .Je Corceil mu-
nicipal considérant quc la population scolaire de farrry s' accroit dc jour en jour daru une forte pro-

. l

325
472
328

,."ii"., tgJ5., ,ili.rffi ':;lger.i,: : ;.;,:::':
RadicalSocialiste RadicalSocialiste
RadicalSocialiste RadicalSocietiste
RadicalSocialiste Radicalsocialiste
RadicalSocialiste Radicalgsciatist€
RadicalSocialiste RadicatSocialiste
Radical Socialiste Répub. de Gauche
Radical Socialiste Répub. de Gauche
Radical Socialiste Répub. de Gauche
Radical Socialiste Répub. de Gauche
Radicat Socialiste Répub. de Gauche
Radical Socialiste Répub. de Gauche
Radical Socialiste
Radical Socialiste
Radicâl Socialiste
Répub.deGauche Répub.deGauche
Répub. de Garche
Répub. de Gauche
Répub. de Gauche
Républicain Radical Répub. de Gauche
Républicain Radical Répub. de Gauche
Union Répub. Démoc. Union.Rép.Dém.
Union Répub. Démoc. Union.R.fo.Dém.
Union Répub. Démoc. Union.Rép.Dém.

365
253 436
380 532
3r9 481
2U2 473
?3r 554
r87 555
479
M
4{f1
?41 530
232 572

417
179 ffi
380 ffi7
372 619
3M 480

638

750
745
690

1895 Jarny
1876 Noiretable

250 5n 626
309 475 693
r52
r57
19+
t9+
297
?45
292

578
572
579
606
648
69
590

Radical Socialiste
Radical Socialiste
Radical Socialiste
Radicat Socialiste
Répub. de Gauche
Répub. de Gauche
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portion; considérant qu'il est urgent de donner aux enfants de la classe ouvrière très nombreuse

dans laville, Ie nnyen d'acquérir un complément d'instruction dans les classes d'un cours complé-

mentaire; considérant que Jarny est très étoignée de centres qui ont une école supérieure ( Nancy,

ville I.aplus proche est él.oignée de 90km), prie l'administrationdevouloirbiencréer pour lnrentrée

prochaine an cours complémentaire à I'école de garçons de Jarny.I* Conseil municipal s'engage

par laprésenteàprendreàsachargepourladuréequi seranécessaire tous lesftaisfixés parleslois

et règlements .>> 4 S'entendre avec les directeurs de mine pour la foumiture de I'eau potable à la ville,

négocier avec les directeurs de la station électrique pour alimenter la ville en courant, organiser en

liaison avec les chefs d'entreprise et en I'absence remarquée des syndicats ouvriers, I'applicaûon des

lois d'Astier sur la formation technique dans l'école, ne permet certes pas de traiær les élus de l'épo-

que de " collaborateurs de classe " comme certains témoirts nous le confient <<. . .une poignée de ca-

tholiques,réacrtonnniresetdedroite...sesouciantpeudel'ouvriermineuroucheminot.tt4s;àl'in-

verse, les mesures sociales, I'aide aux indigents, les logements populaires, I'effort scolaire public co-

lossal et coûteux, les constructions d'équipements sportifs ont pu être taxées de " socialisme " par

d'autres témoins. . . Alors? Que conclure sur la tendance politique dominante du conseil municipal ?

Un républicanisme de centre gauche, patriotique etlaiQue, bien dans la ligne des Républicains de

Progrès et de la tendance Albert t-ebrun, mentor local et au départ éloigné de François de Wendel,

avecquelques éléments radicauxetmême socialisants.6Cette équipe sembleavoirétérelativement

homogène, si I'on en juge par la stabilité politique de la plupart des élus et la grande continuité des

orientations communales. Peu d'accrocs connus, pas de divisions intempestives, pas d"affaires" ,

pas de passe droits ni de marché public suspect à notre connaissance. Au contraire, une ligne de

conduiteoùl'intérêtducontribuableesttoujoursproclamédans lesadjudications. Mêmel'embauche

préférentielle des nationaux en temps de crise (clause figurant dans la plupart des marchés publics),

doit être appréciée dans le contexûe général de l'époque : Philippe Serre, figure emblématique locale

del'oppositionde gauche noncommuniste, qui allaitremplacer François de Wendel commedéputé

delacirconscription,etdevenirconseillerduFrontPopulairepourles questions d'émigration, nedis-

ait rien d'auûe.

Lraction municipale

Nous ne pouvolxi développer ici tous les points évoqués brièvement cidessus, réservant

leur développement aux chapitres que nous consacrerons à la vie économique, culturelle, scolaire de

lacité. Quelles sontles pÉoccupations des élus municipaux? A lalecture systématique des délibéra-

44 Conseil municipal 17 mai Lf2l.
45 Témoin, M. C. de Droitaumont.
46 Voicicommentlesous-péfet, jugeaiten 1928I'étatdel'Winiondusecteur:( Envue dc sasuccessionlcnomde M-Beugnctvété-
rtnaire àJarnyaétéprorcncé etacctteitli avecfaveur dans les milieuxréptblicains. M.Beugnct est I adioin de I'importante com-
munc dc Janry a iIàst également conseiller d'arrondissenent du canlon & Contlans . C'est un excellen républicain neltemcnt
ruancé à gauchc.. .Ilacàpte d'ête candidat je ne sais pas jusqu'àprésent qui pouwait lui être opposé avec dcs chances dc srccès.
t,avais siggéré à M-Beu[nct dcfaire w ængrès dcs maires pour yfaire acclamer sa candidature mais il m'a dit préférer voir les

naircs inàiviductteneu-aje saisEt'itadéjàfaitdzsdénarchesdansce sens...Aupointdevuedel\déerépublicairc,cette élecrton

seprésenedonc danslcscondirtins les ptusfa,orablzs !'enairearcillil'écho aucours de narécentetoumée dans plusieurs com-
muræs da an on .>AD M&M fZ9)
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tions du conseil municipal entre le 30 novembre 1918 date de la première réunion du conseil munici-
pal de transition et celle du 1929 demière réunion avant l'élection du conseil municipal qui aura à gé-
rer la période de crise, nous retiendrons principalement:

- le budget : comment faire face aux charges d'une croissance soutenue compte tenu des
dommages de guerrç, et du concours de I'Etat.

- les affaires scolaires : le problème est d'accueillir un nombre toujours croissant d'élèves,
avec le souci de ne pas défavoriser les enfants modestes.

- la salubrité publique : captage et adduction dans tous les quartiers de la ville de I'eau pota-
ble, construction des égouts, souci de I'hygiène publique.

- les équipements communaux : voirie, éléctrification, stade.

A ces tiiches s'ajoutentdes questions secondaires comme leconhôle desmæurs etlasécuri-
tépublique,l'organisationdes services postaux, des dessertes ethorairesferroviaires etd,autobus,le
soutien aux vieillards et indigents, aux familles nombreuses, I'encouragement de la natalité, l,assis-
tance médicale et la lutûe contre la tuberculose et la syphilis...en attendant la sécurité sociale.

Transpors
Sécurité publique

Santé Publique
I-oisin et Sports

l,ogement
Hygiène

equipement
Entreprises locales

Elections
Economie

Ecole
Culte

Commémoration
Budget

Agiculture

Un rythme de réunion élevé, comme nous I'avons souligné, avec plus de deux réunions par
mois en moyenne au cours de ceffe période des années vingt.
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- Retour des discours sécuritaires et stratégies de contrôle

des forces allogènes.

Dans la présentation des conditions d'accueil des nouvelles populations de Jarny après la

guerre, nous ne reprendrons pas les anciens débats sur le contrôle et la surveillance des populations

mobiles, instables, qui stnstallent alors plus ou moins provisoirement dans les cités industrielles lor-

raines. Non que ce discours disparaisse totalement dans les notes et rapports administratifs ou la

presse, mais parce que nous constatons un net glissement du discours "sécuritaire" au cours des an-

nées vingt D'un propos relativement homogène et parfois franchement hostile à l'égard des ouvriers

étrangers (auchoix "voleursn, "violeurs", "bandits", ... ), on glissedoucement vers un discours nette-

ment plus politique : l'ouvrier organisé, surfout l'étranger est assimilé à I'anarchiste, au révolution-

naire. [æs stratégies d'encadrement et de contrôle ne changent p:ls sur le fond, mais les arguments,

avec leur part d' exagération et d'outrance calculée (quand le discours s'adresse à I'administration su-

périeure pour la convaincre par exemple d'établir une gendarmerie) , évoluent sensiblement. [æs pro-

pos doivent en conséquence être maniés avec prudence et pas totrjours au pied de la lettre. En faisant

abstraction de la rivalité qui oppose le cheflieu du canton, la sous-préfecture et Jarny, dans ces jeux

bien connus de lutte d'influence et de prestige local, on pourrait conclure sur la base des résolutions

du conseil municipal à un retour des craintes et des réticences à l'égard des étrangers, considérés

comme dangereux, sales, portreurs de maladies, constituant une charge pour la municipalité,... En

voici un exemple : <<Le conseil considérant que I'entreprise Richard occupe une grande qu.antité

d'ouvriers dont la plupart sont étrangers ; que cette entreprise fficrue des travau)c sur un très grand

rayon dans la région, prie Monsieur le préfet d'inviter cette entreprise à instituer une infirmerie

pour soigner ses malades indigents et de constituer une caisse de secours, aftn que ces ouvriers de

natiorulité étrangère en génëral ne soient plus comme par Ie passé àla charge de laville de Jar-

ny u47 Ouencnre:,<Lc conseilconsidérantque lapopulationde Jarny prendune extensionconsidé-

rable ; qu'à elle seule l'entreprise Riclwrd emploie plus de I 8M ouvriers étrangers ; quc chaque iour

des coups de revolvers sont rtrés pendant la nuit, des attaques nocturnes se produisent très souvent,

des vols ont lieu continuellcment, demonde à rw)uveau la création d'une brigade de gendarmerie à

Jarny ." s On voit I'outrance du propos ! Mais le discours se perpétue, et le racisme continue à colo-

rer les rapports entre autochtones et arrivants successifs. D'autant que parmi les nouveaux ouvriers,

les Polonais qui ne cherchent guère àn s'assimiler n et s'investissent dans des activités variées comme

le petit @mmerce, apparaissent encore plusnétrangers n que les ltaliens.Même Pour ces derniers,

uneextrêmemobilitémontrequeleur'assimilafibn " n'estpasaussiévidenteetmassivequecertains

47- Conseil municipal 9 janvier 1920.
4&Læ chiffre de 1800 étrangers que I'on retrouve féquemment dans les premières déliHrations correspond aux équipes employées
pour déblayer les ruines des quartiers endommagés, mais, au recensem€nt &, Ly2l,I'entreprise Richard ne compte plus que 53 em-
ployés dont 37 frarçais et 7 italiens!
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auteurs ne s'attachant à décrire que les itinéraires des Italiens demeurés sur place, ont pu l'écrire.

Sur la question du contrôle des populations ouvrières évoquée lors de la demande d'un ren-

fort de gendarmes, [æ ministre refuse de s'engager dans des querelles de clocher. Il répond au

Conseil municipal qu'il << . . . n'a pas cru devoir émettre un avis favorable à la création de cette briga-

de sous prétexte que Jarny est situé à2 kmde Contlans.> L,esélusJarnysiens ne renoncentpas pour

autant,rappelant<<quelaminedeJarnyestà3,5kmdeConflansetcelledeDroitaumontà5km.>>On

remarque au passage qu'il ne s'agit plus seulement de surveiller I'entreprise Richard et ces 1800

étrangers mais aussi les ouvriers des mines. 4e[.es conseillers rappellent que <la population de Jar-

ny dépasse 4000 habitants dont 1800 étrangers, que seule Ia ville de farny donne plus de travail awc

gendarmes qae toute la circonscription entière, que malgré tout le dévouement des gendarmes et de

leur chef, Ie service de la police ne peut êtrefait avec toute Ia céIérité désirable, considérant que la

populationde lavilleva en s'augmentan4 d'unefaçoncontinue, qu'ilestinadmissible pourfaire Ia

po l i cedansunpays ,où (sou l i gnépa rnous )onau8men te lagen -

darmerie d'une conùnune voisine... t 50

Faut-il y voir dans ces lignes I'expression des fantasmes d'une municipalité particulière-

mentcraintiveetxénophobe? Faut-il aucontraireylire larecherched'arguments que I'onespèreper-

cutants, afindeconvaincreuneadministration rétive? Dans lerestedutexte, onretrouvelavieilleri-

valité entre Jamy et Conflans, née de la concentration des services dans la cité voisine, Promue au

rang de chef lieu d'avant l'époque industrielle. sl Uadministration municipale retrouve ainsi, à l'oc-

casion de cette affaire, le discours de 1910. Ajoutons qu'une fois ce dossier refermé, le conseil muni-

cipal n'y revient plus avant les années de crise, preuve sans doute de I'ouhance conjoncturelle de ses

crainûes.

I-eséhangers,quicontinuentàformerunélément instablemalgrélesprogrèsdelasédenta-

risation chez un bon nombre de familles, italiennes, sont ainsi à nouveau plaés sur la sellette. Il faut

toutefois faire la part, dans le discours du conseil municipal, de I'exagératon polémique. En réalité,

beaucoup de survivants se rappellent avoir été plutôt bien accueillis en arrivant à Jamy dans les an-

nées vingt. Ces nombreux témoins que nous avons interrogés sont-ils représentatifs ? Nous croyorui

que ces Italiens, ces Polonais ou leurs enfants, qui témoignentplus d'undemi siècle plus tardde l'at-

mosphère jarnysienne des années vingt, forment un groupe sélectionnés : incarnant par leur seule

présence la preuve d'unebonne insertiondes étrangers dans lacité, ils ne reflèæntque partiellement

laréalitédu moment. Ces témoins rapportentles sentimentsd'ungroupeinstallérlans lavilledepuis

ûois générationsetilsnepeuventdireautrechosequelaréussiædeleurinsertion. A l'inverse,lesdis-

49 et 5G C.onseil municipal 190.
5l- Iæ.s élusajoutentainsi:<Ilseraitphrs wiomcl d'accorder àJarny Etelques gendarmes,Iavilb ayantpris I'engagenænt de lcs

logeràsesfràs,qu'àplusiewsrepriiesdêjèl'aworitémilitaireavaitfaitdcnandcrsilavillcdisposaitd'unbcal; ænsidérantque
le pste de-Jarny pourtait aussi surveilbr Ia minc dc Giraumon distawe de Jarny de 2,5 km seulemen,_tandis que Contlau en est à
S'An.ConsiAr'antEtesil'onrertraitàlobrigadcdcConfansl'agglomérationJanyGirarntont,cettebrigade seffouvetaitdansla
mêmc sination E 

iil y o tr"rx" ans ryand ui brigadier et Entre hormes suffuaienl pour assrrer Ie semice. Lc conseil municipal
priel'autortté supérieure dcrevenii sur sadéciionetpermetdcfaire remarquer quelesvillcsd'Homécourt, Joeuf' Attboué, Eti tæ'font 

aujourd,hui'qu'uræ seule agglomérarton par ta contiruité de leurs habitations, possèden chacune leur brtgade dc gendarnæ'

rie ...> Conseil municipal 1920.



-590-

sonances viennent des historiens qui portent un jugement militant et critique sur la période. Ils rap-

pellent les insulûes, les "macaroni", les "polaks". Ils évoquent les outrances de la presse. En voici

quelques exemples. L,ejournal "l-æRépublicain" nesignale que les délits, parfois très banals, mettant

en cause des étrangers .52 [æs exemples auraient pu être multipliés, mais faute de pouvoir mesurer

véritablement I'importance de I'impact ce phénomène, en particulier dans quelle proportion il a pu

freiner I'insertion, nous ne ferons que le constater, en soulignant que les éffangers sont I'objet d'une

surveillance spéciale dela partdes autorités.s3Ainsi,le sous-préfet rapportaitau préfet le 16 octobre

lgVl ..." J'ai visité cene semaine un certain nombre de communes de l'arrondissement, notamment

Ies centres industriels de Landres, Piennes, Joudreville et Jarny.. j'aivu les mnires, Ies directeurs

des mines et aussi parfois les chefs des brigades de gendarmerie. II résulte des renseignements que

j'ai recueillis que I'état d'esprit des populations reste bon, mais qu'il convient de continuer de sur-

veiller I'élément étranger. n 54 Pourquoi une telle remarque?A leur arrivée, puis dans leurs activités,

les étrangers sont surtout surveillés sur le plan syndicat et politique. Ce ne sont donc plus tant les

mæurs que I'on va chercher à contrôler. [-a révolution russe et les troubles d'après guerre ont fait glis-

ser la surveillance sur le plan politique. D'ailleurs, les autorités, les Comités patronaux ainsi que les

gouvernements étrangers prennent rapidement des dispositions pour surveiller les militants. Sous

couvert de protection, de tradition à préserver, les consulats encadrent et surveillent étroiÛement

leurs communautés respectives, enliaisonavecles divemes administrations françaises départemen-

tales et municipales.

Le contrôle des individus par I'administration française

Après la guerre I'organisation centralisée du recrutement se renforce encore, tant du côté

patronal que du côté administratif. L-es milieux patronaux fusionnent les anciens organismes recru-

teurs. Ils créent, le 17 mai 1924, la Société, généraLe d'immigration (SGI) , pour négocier directement

avec les Etats étrangers I'introduction des migrants pour le compûe du patronat. L'Etat, par I'intermé-

diaire du Service de la maind'æuvre étrangère du ministère du Travail, s'attribue, pour I'essentiel,

une fonction de contrôle et d'arbitrage. L'intervention étatique est facilitée par une innovationjudi-

ciaire et disciplinaire : un décret du 2 avli,J l9l'T,invoquant les nécessités d'un contexûe de guelre, a

créélan carte de séjour" , sorûe de passeport intérieur que doit posséder tout immigré. A la différence

de I'ancien livret ouvrier. cette 'caræ de séjourn est une pure mestrre de police, indépendante de I'em-

52- Nousendonnonsdesreproductionsenannexes. Onjouesurlespeurs: lapeurdudélirqvartt" DeColAngeb23 ans, suietitalien

faisantl'objetd'unmandatZ'anêtduporquetdcMontmédyaétéanêtéparlagendatmerieengaredeJuny 
n,lapeudelavoleuse

-énmgùe; 
Mmel1otouakMtig Igots,faisantl'objetdûne condantnation à6moisde prisona 50-lrd'anwdepourwlaétéat'

rêtéelnaisafaitoppositionaujugemcnt.'-,lapanrdesivrognes: <Giratnront:DudzkWùyslouto23ans,Tniactulinsz24oratous
deuxnanauweiic^egant àGlrautonet Kahtzg Riclmrd2T ans Maneuvre denæurant àJarny,tous/zois sujets Pobrai$ cau-
saient ùr sca ndale dans un débit de Janty, se sonl wts dresser procès verbal pour iwesse et déposés u viobn municipal ' , la pe_ur
desvagabonds: <Vagabondage: LcnomnéPanalinMicttcl,3I ans sujetTchécoslovaqueaiwiqu\nnomméMarFo Nexandre, j2

ans orx mus dcur étê arrêtés àn gare dc Conftans-lany pour vagabondage o, la peur des inéguliers: ' Mme Fiotavetao Arur4 34
aælogeuse àGiraumontafait {bbjet d'uræ contraventionpourtæpas awirsignalêI'anivée dans sonétablissemen d'windivida
togeait en garni " Plus loin et mii sur le même plan, les délib de circulation qui durnent à penser que les éhangers n'en font qu'à

leùrtête: <Anentionàl'éclnppenentlibre:BucchiQuinto22ansclnuffeurchczTognelluàSteMarieautChêræss'estvudresser
conrrarcntion pour défaut dc-silcncieux ' , 'Ca.stelletta Clnrlcs, 28 ans, clnnfeur de camion ayan lté aperg girgulanx ovec son
véliculerunmunid\atdisposinfsilcnciews'estvudresserprocèsverbal"@xhaitsdel'heùdomadairenLeRépublicrinnNo-
vembre à ddoenbre 1925 -AD M 7 T 9l )
53- Cf annexes IIL
5zL AD M&M lM 6'l
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ploi de l'immigrant.

D'autre part,des contrats types institutionnalisentle marché du travail. Unjuriste de l'épo-

que, G.Mauco, décrit ainsi cette division des rôles entre l'Etat et les milieux patronaux : << A I'Admi-

nistration resta l'élaboration et le contrôIe des contrats types,les relations diplomatiques et admi-

nistratives avec l'étranger, Ie contrôle sanitaire et professionnel atnfrontières- Aux industriels et

agriculteurs groupés enassociations revinrent toutes les opérations matérielles de recrutement, de

sélection professionnelle et médicale, de transfert et de répartition ."55

Avec la forte poussée de I'immigration des années l92},se développe ainsi son contrôle in-

stitutionnel, saprise en chargecentraliséepardes institutions privées etpubliques.56l-es conséquen-

ces de cette institutionnalisation se traduisent par le contrôle plus sené à I'entrée en France des étran-

gers, momentle plus délicatpoureux. Pourl'Estde laFrance,lecentre deTouljoue le rôlede ufilfreu

:<hureant, centre, camp, dépôt : qwtre termes àpeuprès interchangeables pourdésigner unemême

réalité. Al,époque, onles urthsetous les quatre, avec une prédilectionpour le dernier.Le23 octobre

1919, unanêté intenninistérielprévoitl'owerture de sept tnuveauxbureauxd'immigrationchar-

gés d'accomplirtesformalités relatives àl'introductionde lamain-d'æuvre étrangère etpossédnnt

chacunune structure idenrtque, soit : " unservice de sûreté générale, unservice d'hygiène et devac-

cination, un service de main-d'æuvre industrielle, un service de main-d'æuvre agricole" (article 2)

parmieux,ToulenLorraine.rrlTTroissemainesplustard,leministredel'Intérieurdemandeaupré-

fetdeMeurthe-et-Moselled'inaugurerlecentredeToul avantleler décembre 1919 : <<L'urgerrceré-

sulte de la décision prise par les diverses administrartons de diriger sur Toul les importants contin-

gents de travailleurs polonais dont I'arrivée est imminente. ,5E Pourquoi avoir choisi Toul qui n'est

plus une ville frontalière depuis 1918?<< C'est un næud important de voies de communications: l,a

route et la ligne de chemin de fer qui joignent Strasbourg et Nancy à Paris traversent I'a cotunu-

ne.usg LecampdeTouldemeureradanslesespritsdesPolonaisquenousavonsrencontés,dansles

récitsdeleursenfants, commel'épisodedouloureuxd'uncontrôlehumiliantàl'entréed'unpays dont

ils avaient sans douûe ûendance à mythifier I'accueil.<<./'allais clærcher les ouvriers à ln gare d.e lar-

nypourtoutes lesmiræs.Ilsverwientde Nancy.Les inliens.Ilsétaientalors répartis entre les 3mi-

ncs.Ily m,ait unresporaable dans le tain qui les appelait et ils descendaient.Ils anient unconfat

de travail pour tois mois délivré par lamiræ.I*s mincs devaient être enrelartonavec les recru-

teurs...certains fuyaient les fascistes. Ils logeaient à la cantine que nw mère tennit depuis 1925.

Après lg27, M.Depeux ouM.Chantrinallaienttrier les Polonais àTouI(!!! )...euxaussivetuient à

la cantirtc, mais l'ambiance est tombée,. tt 6

53 Georges Marrco op.cité.
Se *nà u cycte d'tnimf giaaon ce sont daræ les techniques de mobilisation enérteure qui se fiansformcnt désormais sous le bu-

blc égidadctwa 
"ta.t 

iri*r*âtions patronales.C'estbienaussi Ic signe que cesformcs dc rectutement soû désormais ùtduites

po, i*" arr*na" Gndustrielte ou agicolc.>(Jean Paul de Gardemar, La mobilisadon générale)

f/- Janine Ponty, Polqrais Méconnus.
5& AD M&I\4 zlM 137.
59- Janine Ponty, Polonais Méconnus.
6G M. B. , de la mine de J arny .
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Ce contrôle des flux dès I'arrivée ne pose d'ailleurs pas qu'un problème sanitaire. Il s'agit ra-

pidement de maîtriser aussi le nombre des arrivants comme le préfet de Meurthe-et-Moselle le rap-

pelle dans un note adressée au Ministre du travail, datée du 8 aott 1921 . on y I it: <<Mon département

est saisi actuellement de demandes tendant à l'introduction de travailleurs étrangers envue de par-

ticiper aux travaux de reconstruction dans les régions libérées. Afin d'examiner dans quelle mesure

ily a lieu de donner sùite à ces demanles et les dispositions à prendre pour que I'introduction de ces

travailleurs soulève le moins de conflits possibles, il serait intéressant de connnître quels sont les

travailleurs éyangers déjà occupés dans ces régions et leur répartition par nationalité. ... tt61 Ce

souci d'harmoniser les effectifs selon des critères d'origine sans égard à leur aptitude à travailler dans

les mines ou dans les champs, répond en quelque sorte, déjà, à un vague système de quotas ! Avec en

toiledefond,l'argumentdelapréférence nationalequi demeure présenttoutaulong delapériode, se

réveillant particulièrement à chaque crise. En voici une illustration àJarny avec une lettre adressée

au préfet le 9 mars Ig24... sous couvert de M.Genot maire : <Je soussigné l-aurent Henri, profes-

sion maçon à l,entreprise Maison BaIIot Pellerin Duval, avoir été I'obiet d'un renvoi, pour cause

soi-disant de mon chef de chnntier, de cessation des îavaux à larny. Cette cessation soi-disant

n'ayantpas eut(sic)lieuvuquel'onconservent(sic)des étrangers etrenvoie despères defamille an-

ciens combattants de nationalité française....Par suite de ce renvoi, Monsieur Ie préfet, ie me suis

occuper(sic)àchercherde suite dutravail.. jeme suisvurefaser surtousles clnnrtersdemaçonne-

rie de Jarny, lieu d,lwbitarton, et constatant que sur la totalité des ouvriers maçons, était la plupart

de natiornlité étrangères (sic). . . ,162 ce thème reviendra en force lors de la crise de 193 1 , metcant les

syndicalistes dans une position parfois délicate et contradictoire avec les textes des résolutions inter-

nationalistes des années 1920. Signalons encore dans cet ordre d'idée, qu'en ces années de peur des

"Rouges", une mention particulière est réservée aux flux des ressortissants russes tous un peu sus-

pectés de bolchevisme, comme en témoigne la circulaire suivante : <<IJrgent et très confidenrtel- A

messieurs les préfets : Je vous serais obligé de vouloir bien me faire connaître avant Ie premier

[æ centre acquiert rapidement une mauvaise éputation' tant aupri
(sic!)plus oinains propres séiournentdans la gare...il a làmdr
exlnlza une odeur répugnante... Les colis qui trdrcnt dans la go
ses, lcs totfrbillons de poussière sorterx des paillasses, naires æm

rton antivarto\que avant de laisser partir un ænvoi. Or pressés t
dc procédure ei un raccourcissemiru dcs délais entre lc-dépôt de la funandc et I'arrivée dcs trataillcttrs . Persowæ n'est iwocerû

dans ces bavures.' (Janine Pon$r' itl)
61- sigrré Daniel Vincent AD M&À'I4M 147.
62- ADM&MLZ&Z.
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mrrs, Ie nombre de ressortissants russes résidant dans voffe département... ,r 63 Un Russe est re-

censé à Giraumont et deux à Jarny; ils sont d'ailleurs qualifiés de réfugiés.

Pourles étrangers passés parces diverscontrôles, etpouvant fairelapreuvequ'ils sontenrè-

gle avec les dispositifs prévus à leur égardpar la loi, la France apparaft cependant comme une terre

d'accueil largement ouverte. Cette ouverture, malgré les aléas de la situation économique régionale,

est constamment rappelée par les autorités en particulier par le Ministère de l'Intérieur : <'A' M M les

préfets: depuis Ie l0 décembre 19l9,lacirculationdes étangers est libre surl'ensemble duterritoi-

re français, c'est-à-dire qu'ils peuvent, sans aucune des contraintes issues de l'état de guerre, se

rendre d'un point à unautre, sefixer selonleurs converutnces, exercer àleur guise leur activité per-

sonnelle. L'lwspitalité que leur oflre tntre pays est donc pleine et entière et ne tient aucun compte

des dffirentes nntionnlités; nul ne peut la souhaiter plus large, car elle n'a pour litnites que celles

imposées à nos compatriotes eux-mêmes. ,, @

La délinquance' premier souci des autorités.

I-e contrôle des iréguliers, des délinquants préoccupe très viæ les services de police. Cette

attention ûouve sajustification dans le souci des autorités de bien faire entendre que le régime libéral

accordé aux étrangers n'est pas sans limites. I-es mises en garde et les rapports s'accompagnent de

considérationsstéréotypéesquivontrestervivacesdanslesmentalitéslocales: 
nI'esPolonals...'S'ils

sont travailleurs et disciplinés, ils ont Ie grand défaut de s'adonner à l'alcool et de devenir dans

l,ivresse de véritables bnttes dont les délits alimentent enpartie le rôle du tribunal correctionnel de

Briey. 1165 Ces propos &r sous-préfet sur les Polonais méritent d'être nuancés, comme le montre le

rapportduprocureurdelaRépubliquequi signaleque: n Pettd.antl'année 1924, ily aeu77 Poloruis

condamnés pour une proportion de 1277 Français. Acruellement il y a à la maison d'arrêt I I Polo-

nais, dontunefenme; ces individus sont écroués:6 pourvolourecel, I pourinfractionàexpulsion,

I pour mendicité,2 pour coups et blessures et I pour outrages publics àla pudeur, ce qui corres-

pond à une proportion de 5 Vo de la population totale des détenus, à peu près égale au pourcentage

des ltalierc et supérieur à celui des autres rutionalités. Je dois d'ailleurs faire remarquer quc ce

pourcentage ne signifie rten en lui-même car il estforærton de la densité de la popubrton étrangère

dnra l,arrondissement.- ,6 Le taux de criminalité apparent des étrangers se touve accru par divers

facteurs: leur jeune âge à I'arrivée en France, la forûe proportion de célibataires et d'hommes seuls

parmi eux (encore que les Polonais vivent souvent en famille), les entrées clandestines, ou mal

contrôlées,quipermettentàdesmalfaiteursd'entrrerenFrance. Surtoutl'amalgame,sousleÛermegé-

63- Streté gÉnérale-Ministère de lTntérieur-le 16 février LgA, AD M&N't 4M 137-
64 Circuliire du pésident du conseil, ministe de I'intérieur le 3 décembre 1930 - AD M&M fZ 56)
6A ADM&r,t 1256.
6é LætheduprocureurdelaRépubliqueàM.lepréfetle 10aoOt 1925enréponseàunedemandeduconsuldePologneADM&M4M
137 - Cest aùssi ce que note Aia Sornme, observateur scandinave socialisant de la l-rn des annês ving. Il lui semblait en effet que'

danslesocteurdesmines, ladélinquarrceavaitbeaucoupbaissédepuislesannéesd'avantguerre <Iz vole*èpeuprèsincistant; on

nc rcneonlre pcut de ncndio* dàw les rues ; d'aillews qrrri purraiton wler et_à qui dcnundcrait-on l'awnôtæ ? Celui qui veut

trawiyerpeittoujourstrouverdcl'emploi. Mais lc tributtal tlc Briey énitawntla guene,nalgré l'enrêmetolérance delapolice,

celui de France qui jugeait le plus dc-crimcs et de délits. > (Axel Sttmme, I-a l.onaine méfallurgique, p181)
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néral de crimes, d'actes qui relèvent du simple délit, fausse le problème. <<II est vrai que Ie nombre

d'arrestations et de condamnntions d'étrangers dépasse celui des Français, eu égard à leur impor-

tance relative dans la population. II est vrai également que le taux augmente de 1919 à 1926, Iié au

grandflwc migratoire .rr67[,es statistiques détaillées, précisant la nature des infractions, permettent

de nuancer ces observations : l-e vagabondage figure en tête des motifs d'expulsion. u En Meurthe-

et-Moselle sur l lSpàIonnis incarcérésde janvieràjuillet 1925 onrelève: 34,7 Todevagabondage ;

I2,l Vo d'infractions àun anêté d'expulsion ; 31,4 Vo de vols et recel ; 14,4 Vo de coups etblessures ;

3,47odemeurffes;3,4Vod'affairesdiverses uGFinalementcommelesouligneJ.Ponty,<lesaffai-

res graves portant atteinte à Ia sécurité des personnes, celles sur lesquelles I'opinion publtque cons-

truit le mythe des " bandits polonais " sont ftnalement assez rares .,,@

Mais le prqugé de I'opinion contre les étrangers prend des proportions telles que, dans la

presse régionale, le préfet se sent obligé de prendre sa plume pour rectifier : << . . .parce que certains

poLonais ontcommis desdélits oudes crimes,parce que chaquefois qu'uncrime restemystérieuxon

arrête un homme ignnrant de Ia Langue et de la loifrançaises et que parmi cewc-ci onrencontre des

polnnnis,les Polonais ontunefortmauvaise presse...Ilnefautpasieter sur ltensemble des Polonaîs

une suspicion atroce. La masse des ffavailleurs polorwis est parfaitement lnnnête. n 70 11 semble

ainsi répondre à I'inquiétude de I'ambassadeur Chfapowski, qui redoute lui aussi les généralisations

abusives : <<cette campagne porte tort non seulement aw ouvriers polonais en France mais au re-

nom de la pologne en général et peut nuire à nntre action politique . tt 7l Cette mauvaise presse, les

polonais la conserveront longtemps, peut-être plus longtemps que les ltaliens, plus anciens dans la

région. Du moins en ce qui concerne les mæurs, car pour I'activité politique ou syndicale, on opPose-

ra bientôt les mineurs polonais, plutôt réservés, aux mineun italiens turbulents.

C'est donc dans une atmosphère assez lourde que le contrôle des étrangers entrés illégale-

ment s'est resserré, tant du fait de I'administration française que de celui des autorités étrangères.

Désormais,l'immigrationclandestinedevientplus délicate,puisquelepassePortestexigibleà I'arri-

vée: n. .. Depuis 1920, date de Ia créarton des consul.ats polonais, les passeports ont éÉ ert7és des

autorités frarçaises pour la délivrance des "cartes d'identité". Aussi, est-il à présurner qu'un assez

grand nonrbre de poloruis résidant actuellement en Meurthe-et-Moselle, sont dans unc situation

inégulière comme ntayant pas de passeport leur pertnettant de se faire délivrer une carte d'identi'

té. >TzToutefois,lesclandestinscontinuentd'arriver.Acôtédebeaucoupd'irréguliers,biensouvent

clandestins involontaires, qui sont-ils, parmi les Polonais ?<<. . .Ce sont enmaiorité des Israëlites qui

ofifui bw pays aurnornent de l'invasionbolcheviste pour se soustraire aw obligatiow militaires

67- Janine Ponty, op.cité.
6& A.D. lv{.-et-M.,4M 137: chiffres communiqués parlesquatre procureurs delaRépublique arpês des tribunauxdepremièrein-

starrce de Nancy, Briey, Toul et Lunéville'
69- Janine Ponty, op.cité.
7G AD M&M4 M IN.
7l- Janine Ponty, op.cité
72. Lættre du commissaire spéciat-EMaret AD M&M 4M 137'
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oubiendes jeunes gens qui, n'ayant pas encore 2I ans, sontvenus enFrance pour ne pas être recen'

sés.CeSontSurtoutcesderniersquisevoientrefuserunpaSseportparleconsuIatdePologne..,>>73

[.eur situation n'est pas toujours simple et, sous le prétexte de prévention de la délinquance, ce sont

tous les étrangers qui sontprogressivement I'objetd'une surveillance tatillonne, qui ne se limite plus

à un examen médical humiliant et penible. Aux frontières: <<. ..tout étranger âgé de plus de l5 ans

devantfaire enFrance unséjourde plus de deuxmois esttenude solliciterladélivranre de I'acarte

d'identité dans les huit jours de sonpassage àlafrontière...Les enfants nés en France - ouvenus en

France avant l'âge de I 5 ans avec leurs parents- doivent se conformer à cette prescription, daw les

huitjoursquisuiventl'achèvementdeleurquinzièmeannée.>r7allparaîtdifficiled'échapperàcefil-

tre à I'entrée et à ce confôle permafrent ensuite. << Pourtant, un certain nombre d'ouvriers ,en raison

du coût particulièrement éIevé de Lavie en Polngne, préfèrent s'expatrier plutôt que de mener une

existence misérable dans leur pays et pénètrent en France par des moyens de fortune, en evitant les

contrôIes à lafrontière. ,r75

Une fois entrés en France, les étrangers devaient signaler leurs déplacements dans les com-

missariats ou les mairies: <L'étanger astreint à solliciter Ia délivrance de ls carltediileiltitré-doit se

rendre enpersonne aucommissariatde policede salocalité -ouàdéfautàlarruirie-afindifairela

preuve de sonentrée régulière sur le territoire et defournir avec quatre plntographies les indica-

tions nécessaires à la constitution du dossier destiné à la préfecture du dépanement-... tt76 En fait

nous savons qu'ils ne le faisaient pas systématiquement. "Grimeler Alphonse, 52 ans luxernbour-

geois n'a pas fait viser sa carte d'identité à son arrivée à Giraumont, afait l'objet d'une contraven-

tion >T Ce document qui devait permetfie de surveiller régulièrement le mouvement des étrangers

sur le territoire national, aurait pu fournir, au moins localement, la trace des étrangers à chaque re-

nouvellement En effet, <...|a carte d'idenrtté est val.able deux ans...par suite, l'étranger porteur

d,une carte valable deux ans, doit en demand.er le renouvellement dans les trois mois qui suivent la

dnte d'expiration de savalidité; passé ce délai la pénalité de retard (20Fr) est applicable à compter

de cette même date >>7s En fait les autorités doivent régulièrement rappeler ce dispositif réglemen-

taire, preuve que les étrangers trouvaient ces démarches pesantes et ne les faisaient pas toujours. Pas

plus qu'ils ne prévenaient les mairies de leurs départs, comme ils auraient dt le faire: <En cas de

transfertde domiciled'une corwnune dansunc autre,les étrangers sonttenusdefaireviserleurcar'

te dldentité - ou leur récépissé de demande- tant avanl lew dépan de leur anciewæ résiderrce, quc

daru les 48 heures de leur anivée dans Ia localité où ils vont se fixer. rTe

Enfintesétrangersdoiventêtreenmesuredrapporteràtoutinstant,lapreuvedeleurembau-

cheeffectiveetdeleurbonnesanté: <Avantd'êtreadmisàsolliciterladélivrancedelacarted'iden-

tité,1'étranger salarié -c'est-à-dire celui qui occupe trn emploi, ou exerce unc profession sous le

73- Lættre du commissaire spécial-E.Maret AD M&Ivt 4M 137.
74à76 ADM&M 1256.
T7-' l-8, Républicain ' Novernbre 1925 -AD M7 T 94
1aà79 - AD M&M lZ 56
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contrôle et la dépendance d'un employeur qui, en éclnnge de son activité, Iui sert un traitement ou

unerémunération- esttenu, quelle que soit saplace dans lahiérarchie desfonctions, deproduireun

contrat de traVailviséfavorablement par les services de la Maind'æuvre étrangère,Il doit enoutre,

être titulaire d'un certificat sanitaire établi d'après un type spécial. Si I'un ou I'autre de ces docu-

ments fait défaut, I'intére ssé ne sera pas admis à faire sa demande de carte d'identité et il sera invité

à se le procurer dans'le plus bref délai, s'ilveut éviter defaire l'objet d'un ordre de refoulement >>ffi

Mais que peut I'administration contre les étrangers en situation inégulière? Quelques dis-

positions étaientprévues, mais ellesétaientd'applicationdiffîclle: <<Aucuneloinirèglementn'édic-

te de peine à I'encontre de ces étrangers en situarton inégulière; seul le "refoulement" est prevu

comme sanction, mais cetteformalité est illusoire parce qu'elle ne peut être "efficrtve",les autorités

allemandes et belges n'acceptant pas, même en transit, les individus ainsi refoulés. utr L'effet per-

vers d'un pesantdispositif de contrôle, encourageaitla petite délinquânce: <. .. C'est ce qui explique

les nombreuxvols de papiers d'identité entre Polonnis. Il apparaît comme solution" que, sans s'im-

miscer dans les quesrtons des droits de chancellerie, trop éIevés selonl'avis des intéressés pour la

délivrance des passeports polonais, il serait cependant désirable que le coût fut plus en rapport

avec lesmadestes ressources d'éffangers rnninsoumis oudéserteurs. ,, 82 quant au repérage età la

dénonciation des inéguliers, I'action des autorités étrangères représentées par les consulats allait

bientôt conforter celle de I'administration française.

Le contrôle des étrangers par les agents consulaires.

Théoriquement le rôle des consuls était de faciliter I'accueil et I'installation de leurs natio-

naux, de réglerles difficultés rencontrées lors du voyageet del'embauche etd'intervenirprès des ad-

ministrations françaises si des difficultés surgissaient. t3 [æ consul recevait le courrier,le faduisait

et le transmettait: travail qui s'apparentaitquelque peu à celui d'un bureau de poste et d'un écrivain

public. Ils pouvaient aussi faciliter I'accès de leurs ressortissants à d'autres activités que I'embauche

dans I'agriculture ou les mines. <L'agerrce consulaire s'est également préoccupée de la question

commerciale.Une clnmbre consulaire aétéfondée àMetzpourl'arrondissementdeBriey etle dé-

panement de Ia Moselle. r& l-eurs attributions correspondaient ainsi à une mission d'insertion, de

conseil et de représentaton diplomatique locale.

Enréalité, ces consuls outrepassent parfois leurs attributions etjouaient, au côtédel'admi-

nistrationfrançaise un rôled'encadrementetde surveillance tantdes mæurs quedes activités Politi-
ques de leurs nationaux.

80et81 - AD M&I\,I fZ 56
82- AD M&M 4M 137..
8- <Lcs ouwiersvont enPolognehdiviùæIlanent, àlewsfrais.llspaienmênetouteslcstaxes,vis4 ctc...C'est mênc la gtandc
doléancedcs ouvriersEionbtrrendclcvoyagesid.ificileetsicotteux,etilsotxpafaitementraisonàce suia.Quantauxbrodur-
rc$etouwages surcenerutière,jewpuispasvousenfournir; iIn'enexistepas satdlcs statuæ dcs sociétésqui sonttousàpeuprès

Weils... >si gné le Consul de Pologne -AD M&M 4 M 137.
84ADM&M4M 138.
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- Les Polonais

l-econtrôledes Polonais nous asemblédecepointde vue,beaucoupplus strictquecelui des

Italiens du fait des initiatives pour le moins énergiques de leur consul de Strasbourg . " Pour les émi'

grants polonnis ...i|n'existe pas de représentant du gouvernement polonais dans l'arrondissement

[Brieyl qui relève du cgnsul général de Stasbourg. ,rEs L-es obligations des consuls sont fort mal dé-

finies. En particulier, ont-ils qualité pour intervenir dans les questions liées à I'immigration? [-a

France conçoit la fonction consulaire de façon très restrictive, et voudrait réserver la protection des

travailleurs étrangers aux seules autorités françaises. tr Certains représentants étrangers sur place,

ont de leur fonction, de leur mission, une conception très différente et plus "indépendante" ! C'est le

cas de Jan Derzinski, consul de Stasbourg, déploie I'activité la plus visible, en particulier en [-or-

raine sidérurgique.Il sefaitpasserpourleprincipal organisateurdu tissuassociatif danslarégion. E7

Cette sollicitude particulière, destinée probablement aussi à détourner les Polonais du mouvement

ouvrierorganisé, nous laretrouvons aussi dans I'actionduconsulat italienetde son agent consulaire

à Briey.

Si les consuls débordaient du cadre strictement administratif, c'est que ils agissaient d'eux-

mêmes, avec une certaine latitude vis à vis des directives globales venues d'en haut' Il faut dire que

leur activité était au départ asse zlimité,eet les consuls ne joueront un rôle de plus en plus important

qu,au fil des années, au fur et à mesure que s'enflera le flot migratoire. En L,orraine le consulat polo-

nais de Strasbourg poussait d'ailleurs le zèle assez loin. " Consulat de la république de Pologne 6 Oc-

tobre 1923 ,, ...Monsieur Ie préfet, J'at l'Innneur de vous sigruler que i'ai corætaté le mois dernier,

lors de mes deux voyages dans votre département auprès des colonies polonaises, qu'il y a...une

quantité de jeunes gens, pour la p@an israëIites. qui séiournent dans votre département sans pa-

piers réguliers. ils ont omis de régulariser leur situation, vu qu'ils ne sont pas en règle avec leurs

obligationsmilitaires envers I'Etatpolonais.. ievous seraistrès reconruissant...d'user de rigueurs

envers les déserteurs ,r$ cette immixtion dans la vie privée des immigrés polonais correspondait

SAADM&NILZfi
gG Uarticle 5 de la convention du 3 septunbne 1919 ne laisse aucun doute sur ce point: ̂  L'adninistrarton qualifiée dc clncw dzs

detnpaysveilJeraàbprotectiondesiawiilcurs... dzl'autrepays enqloyés surs-onterritoire.C'est àcene adntinisttoionEre se-

ront adressées ou rransmises soit direaement, soit pr l'ineimèdiaire dcs atrtorités cowuhires compétentes, mwes lcs téclana'

tiotrs fontwlées par lcs tanilleurs &rangos, I'esEælle s powton
S7- h LgZ4, naissent à Pont-à-Mousson' à Foug et à I'lnéville d
^ cultiver I'esprit pototuis et dz protéger les intérêts nationann dct
12 novembre 1922, M.Jeot Deninski cotuul de Pologne à Stta
Dreur. Iltui a erposé quele but de sonvoyage émit dc grouper bs t
région et d'encourager ensuite b coVsion de ces grouperrants P.
naux, aéationd'écolcs, visites d'unprête pobnais, rârnions et '

tutiorul parmi lcs polonais,... . > (CommËsaire sffcial -AD M&M 4 M f yI) Rap,port que reprendle préfet presque mot pour mot

dans un âocument plus général: <.-. .Ie ænsul de Potagæ. ..dans l\nt1nio1 . . .d'encourager la coMsion de ces diférents groupe-

menrs pu les moyins iivants qu\l estime dc puissanis moyew d'action: dotaion dz liwes, abowæment à dcs iounaw création

d,écolcs, ctéatioidc sociétés iusicales ae sæiates acUoyi-s@uts,visites d\tnprdrepolotuis-qu'il"-*yyi:pryîg!rqtt:|!!-à-
l'évêc6 de Nancy, reunions ert ionférencesfaites par un'at*lré ou"otuulat et tlcs professeurl.-: J préfet AD M&M 4M f 3D M'

Derzinski unittoutes les formæionsexistanies enuneFédérationdesassociationspolonaisesdel'EstdelaFrancequi couweles huit

départernents de sacirconscription etdont lesiègesetouve sucoessivement àFreymin-gpuis àMeta. Sontravail d'encadrernentdes

emigrésenL,onai *"...trAt foriniterlesinm{grésquiluireproclwu de s'inntticer dansl.eurs affairesetde manifestertrop d'au-

torit*ir^". I)nc canpagne'aclumée ront 
" 

tui a.bouù à sàn rappel àVarsovie en 1926 > (Jsnirc Ponty' kl).

8& AD M&M 4M 137.
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aux intérêts del'Etatpolonais. Unedeses lois,endatedu 11 novembreLgVl,précisaitd'ailleurs, que,

outrede ladéfensedesintérêts économiques de I'EtatPolonais en France,les consuls devaientveiller

à I'exécution des conventions internationales et protéger les citoyens polonais. Elle ajoutait <<.. .leJ

consuls sont clurgés de prêter une attention particulière à I'immigration polonaise, permanente et

saisonnière, sur le territoire de leurs régions respectives, ainsi qu'a ln réémigration en Pol'ogne, et

d,informer les autoriîës polonaises de tout ce qui concerne l'immigration et l'émigration- tt t9 Ce zè-

le finit par prendre des proportions que I'administration française ne pouYait tolérer tantil remettait

enquestionàlafoisla souverainetéde laRépublique,les intérêts del'Etatetles principes delapoliti-

que d'assimilation. C'est ce qui apparaît dans un rapport de la surêté Générale au ministère de I'indus-

tie; <<J,ai l,honneur de vous faire connaître qu'ant mois de mars dernier M. Dabrowski, attaché à

l,ambassade polonaise à Paris s'est rendu dans Ie bassin de Briey afin d'en4uêter sur Ia situation

des ouvriers poloruîs employés dans les usines et les mines de la région.. . . Sans préavis de sa part,

cetagent diplnmatique s'estprésenté dansdiverses industriesminières où, accompagnéd'unrepré-

sentant ,de l'entreprise il avisité les cantines, les écoles, Ies logements et oùil s'est enffetenu avec

les compatriotes qu'il connaissait. Je me permets, Monsieur le Ministre, d'appeler votre attention

surles inconvénients que peuventprésenterde tellesvisites; endelwrs des renseignements relatifs à

la situation des étrangers en effet, ces visiteurs pourraient se procurerfacilement d'autres rensei-

gnements d'unc plus grande importance... signé le Préfet mars IgTl >fi

- Les ltaliens.

[æ contrôle des ltaliens a été dans un premiertemps plus lâche que celui des Polonais. Du

moins leur entrée sur le territoire national se déroulait-elle dans un climat moins pénible qu'au centre

de Toul. I-es accords passés avec le gouvernement italien, la tradition d'imrnigration et les réseaux

constitués avant guerre donnaient aux flux d'Italiens un caractère à la fois plus souple et plus libre. I-e

rôle du consulat italien semble d'abord se limiter à une représentation assez discrète à un rôle de

conseil ou d,encadrement bienveillant. Voici ce qu'écrit alors au préfet le sous-préfet de Briey : <</l

existe une agence consulaire, créée en 1912 et dépendant du consulat général italien de Nancy. A

côté des serttices consulaires, I'agence s'occupe des accidentés du travail, de I'Itospitalisation des

malades, de leur rapatriement, des contrats de travail. Elle facilite le placement des ouvriers, Ieur

accorde des sttbsides en cas de chômage. Elle donnc atn érnigrants tous renseigncments utiles sur

Ia législation de rntre pays . Grâce atu démarches, tant du CorcuI général que de l'agence consulai-

re,les ouvriers italieru travaillant depuis aunnins un an dans les miræs et vivant avec leurfatnillc

reçoiventl,allocationfamiliale....rrs Dansunsecondtemps,avecl'arrivéeaupouvoirdufascisme,

le consul va agir directement près de ces compatriotes et déployer un zèle particulier. Quels relais le

fascismea-t-iltrouvédanslemilieuitalienlui même?C'estdifficileàsavoir. Malgrélesaffirmations

89 J.O. de la Républiçe de Fologne 192.
Il n'empêche ta ànceition étroite-<lu suivi des ébangers en France pouvait conduire le consulat à dâroncer aux autorités françaises

"... [es] gensq uL..on quittéle Pays d'urcfaçonittigatc, c'est4irà sans pc$seport régulier 1p11?-ry9\"! t^ l'attorisation

des autorités militaires- ceux-h sé 
"o^ponàt 

d\tnà façon errcore plus provacante. . ' > (AD M&M 4M 13?

90- Streté gfnérale-Ministère de I'intérieur- AD M&M 4M 138
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de certains historiens, on ignore absolument quelles étaient leurs relations avec les employeurs.

pourtant, cette tentative de main mise des associations encadrées par le patronat local est parfois

évoquée par certains témoins. Un joueur de football nous a declaté'. " ...la mine de Jarny avait es-

sayé de faire une équipe de foot uniquement d'Italiens...on iouait derrière le mine vers les peu-

pliers. . .une société un peu subventionnée par les fascistes. . .Ia politique conduisait tout. . .des bons

jouears communistei ne pouvaient pas jouer dans cette équipe n 91 On retrouve ici un des buts

avoués par certains fondateurs d'associations d'émigrés. Comment comprendre le succès de son en-

treprise? Ne peut-on voir dans I'adhésion au thème fasciste de la grandeur nationale une volonté de

revanche des humiliés, humiliés de la guerre et humiliés de l'émigration? C'est la thèse développée

récemment par Didier Francfort : <<.. .Recours d'une minorité hwniliée, cadre d'une revalorisation

de I'image de l'Italien auxyeux de l'étranger, lefascisme a séduit une part importante de I'émigra-

tiontrans-océanique. Or, enlnrraine, onne retient,Ieplus souvent, que I'image de groupes activis-

tes, isolés, violents, bénéficiant de complicités françaises et considérés, en définitive, comme peu

noctfs car peu fficaces. Pourtant, iI y aurait eu des exemples de ralliements d'Italo-I-orrains lsszs

de miliern anrtfascistes aux idées mussoliniennes. En 1928,Ie Secrétaire Général des Faisceaux à

l,étrangern'Msite pas àconfier sonoptimisme aprèsunevisite enlnnainc : < MonsieurPariniavi-

sité larégionminière de l-arraine où, malgré l'ancienne emprise des idées socialistes et communis-

tes,lefascisme afaitbeaucoup de prosélytes parmiles 700000ltaliens, enmaioritémineurs, quiy

travaillent. rre2 Cette action près des immigrés italiens trouvera rapidement des relais auprès des di-

plomates enposteetdes association s: <Dans lenordde I'arrondissementde Briey, dans larégionde

Inngwy étudiée parGérardNoiriel,Iefascismeitaliens'estimplanté avantquekfascione soitffi-

ciellement constitué par les autorités consulaires en août 1926 : l'agent consulaire, 'l'infatigable

Tabacchi" a su s'appuyer sur tout un réseau d'æuvres religieuses, d'associations sportives et de

groupes d,anciens combattants. ,, 93 Nous reparlerons de I'importance de ces associations en évo-

quantnotammentlamiseenplaced'unfascioàJarny.I-esoutienaccordéàces grouPesparlesautori-

tés consulaires, les manifestations démonstratives qu'ils organisaient dans la ville, ont provoqué par

réaction la radicalisation des antifascistes.

Des associations fortement impliquées dans le contrôle des émigrés.

Tout en sachant combien les associations d'étrangers contribuent à la cohésion des groupes

émigrésetparvoieindirecteàleurintégrationdanslacité,l'administnationseméfied'elles. Aussien-

quete-t-€lle régulièrement auprès des maires pour suivre ieurs activités. C'est dans cetÛe corresPon-

dance que nous Pouvons retrouver les éléments de ce dossier.

On trouve dans les dossiers de la préfecture de nombreux raPports sur les associations ita-

9G ADM&M 1256.
91- M.J. de Jarny.
92- (l-epetitDauphincis, l3juin 1928) inDdierFrarrcfort Etremussolinienenl.orrainel9Z2-l$Jg,inRevuedtlistoiremodemeet
contenrporaine 1991
!B- Ddier Rancfort, op.cité.
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liennes. Certaines affirme leur caractère privé: <<En dehors de l'assistance fficielle, les émigrants

italiens sont secourus moralement et parfois pécuniairement par une æuvre de bienfaisance privée

"|opera Bonomelli" dont le siège social est à Milan, reconnue et subventionnée par le gouverne'

ment italien. Cette æuvre déIègue à I'étranger des représentants appelés "secrétaires" qui enmême

temps servent dtintermédiaires entre les ressortissants et les représentants diplomatiques. Ces se-

crétaires sont deux prêtres dont I'un demeure à Longwy, et s'occupe dubassin de Longwy, I'autre à

Jæuf et s'occupe du bassin de Briey. >% Cependant, cette association va de nouveau être mise en

cause pour ses liens avec les autorités italiennes mais dans un contexte autrement plus controversé

puisqu'il s'agit du régime mussolinien cette fois. 9s Trop marquée elle sera officiellement dissoute et

remplacée pardes missions " pro emigrati italiani ", avec les mêmes hommes à leur tête d'ailleurs!

Ce n'est pas la seule association qui poursuit ses efforts en direction des nationaux émigrés

enLonaine. <<..Acôtéde"l'operaBonomelli",ilexisteencoreuneautreæuvred'assistanceanalo-

gtte, "L'(Jm.anitaria de Milan", patronnée par M. le sénateur delLaTorre. > écrit le sous-préfetde

Briey. %Nousavions signaléquecetteassociationavaitprêté àpolémique, en particulieràproposde

ses rapports avec le mouvement ouvrier socialisant. Il est d'autant plus étonnant de lire dans la "[-or-

raineouvrièreetpaysanne",journalcommuniste,gu'.<...àBriey,seulunanciencorrespondantde

I'(Jmanitaria milanaise, société philanthropique de sensibilité socialiste, est accusé d'être fasciste

par le jourttal communiste local. > En fait ces liens, n'ont jamais été prouvés.

Comme les autorités consulaires polonaises, les diplomates italiens ne restent pas inactifs et

suscitent, encouragent la mise en place d'associations, associations d'entraide, de musique, d'an-

ciens combattants, et1; <<D'autre part, à I'instigation de I'agent consulaire de Briey, iI a été créé des

sociétés de secours muruels à Jeuf, farny, Piennes, Villerupt. D'autres sont en proiet àTucque-

nieuxetAuboué. "Ouassociationsàcaractèrepurementdeloisir: <Dessociétésdemusiquesontété

créées également à fæuf, f arny, Piennes, et une société sportive à Jæuf. ... ,n Ces associations ita-

liennesonttenuquelque temps. A Jarny leurexisûence n'apas entraînéd'obstacle àl'insertiondes lta-

liens. Elles constituaientplutôtunpointde rencontre facilitantl'accueil etles solidarités etence sens,

94ADM&MLZ82.
Nousavions déjàouvertle débat surlerôleextrêmementcontoverséde lahiérarchiecatholiqueitalienneen l.orraine avant Suerre.
Sonrôled'encaârementdesltaliensn'apaschangé, maiscetteimplicatior n'estplusaussi simpleàacceplerd'rmbloc. D'wtepartpar-

ce que le rôle qublle pouvait jouer csnme rclais et regdateur au moment du recrutement et de I'aocueil, n'est plus aussi fort. Dautre
p".i p-"" qoies noùons de-corrcurrence à l'intérielr de la famille catholique ræ peuvent Qhe pa9sês tdalernent sous silence. Il y a

Let e,îUienriratitéenneles égtises frarçaise, italiennecommeavec l'églisepolonaise. Ce sujetqui entreaussi dansladiscussionsurle
rôle intégraæur ou non des églises sera repris dans le chapitre suivant
95- Voicicequ'enécritDdier-Francfoft uë'estpresquenaturellemenquequel'OperaBonomclli-et sesmiss-ionscatholiquessese-
raientïuéréà audispositiffascisted'etæadremetutle Iapopulationimmigrée.Celan'estpas, selonnous, del'ordte dcl'évidence.

Certes, en Imlie, Mussotiiâ su obandorncr I'antictéricaliime de ses débuts pour gagrær le soutien d'une droite consertstrice dc

sensibilité ctvétienrc. pourrant des corfiits demeurent. lz Drrce s'en prend antx organisatiow catholiques dc ieurcsse, aux Popu-
laires, wan dc sigær enfévrter l929les accords du Intran. N) aurait-il eu en Lorraine aucun signc de ces ænflits ? lcs missions

catholiquesont-eilespusansréseme,dc 1926à 1929, semird\ntermédiairesaufascisnæ ?...Aprèslamortdel'évêEredeCrémone
lcs thèmes nationalisies s,accentuent dans Ic disæurs des n Bonomclliens '. En ltalie, les autorités ænsulairesfrançaises slnquiè-
ten, aa lendemain dc la guene mondiale, de l'évolution de lïnsrtntion Eti senble abandonmer n son ancien but dc bienfaisance '

pou;rfaireprofiter " I'intirêtpolitique italien'de laprésenced'émigrésl'étanger. L'OperaBonomelli est acctsée dcluttercontre't"s 
ioturàtsotions, d'entretànir là particuWiune ilaten. nref, en 1926, elle se rapprochcrait dt fascismc 

n.(Didicr FtancforG
opcité).
96dn -ADM&M4M 138
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contrairement à ce que lton pourrait conclure, elles contribuaient à une meilleure adaptation de ces

diverses communautés dans la région. Pour les Polonais aussi, cette activité d'accueil, se met rapide-

ment en plac e: <<Ily a dans la Meurthe-et-Moselle plusieurs sociétés polnnaises que j'ai surtoutfon-

dées moi-même: Nancy, Dombasle, Lunéville, Pont-à-Mottsson, Herserange, Fottg, Conflans,

Tucquenieux, Mancieulle.r. ,res euel était I'objectif des initiateurs de telles organisations ? <I'e but

de ces sociétés est surîoutpatriotique et tend égalementauperfectionnementde l'instruction(petite

bibtiotlæque, célébrationdesfêtes, entre-aide morale).IIn'y apas de coopératives- Ilni a.pas en-

core de sociétés d,ente-aide, mais elles vontêtre créées parce qu'ily auntel genre de société crée à

paris quifait partout desftIiales. ,r9On serasurpris de constater combien elles entendaient conser-

ver jalousement leur indépendance vis à vis des autorités <<Les sociétés existantes n'ont pas besoin

d,être reconnues par votre gouvernement, ce ne sont pas des sociétés d'utilité publique, tt10 Cette

indépendance, cette latitude àæuvrerauprès des populations émigrées trouvait-elle sa justification

dans le contrôle auxiliaire qu'elles jouaient de fait à côté de la police, en particulier pour s'opposer

aux organisations syndicales et aux partis ouvriers?

Le contrôle politique du monde ouwier, une attention tenace sans obJet?

A la "Une" de I'Est du 30 avril Iga',onpouvait lire cette déclaration: <<Avis aux éffangers

qui viendraient à causer de I'agitation: des sarrctions administratives seront prises inunédiate-

ment... ,, lffi plus que les mæurs ou les activités économiques, ce sontà présent les activités politi-

ques qui font I'objet d'une surveillance particulière. Cela veut-il dire que les étrangers constituent

une menace pourl'ordre social? Rienne permetdelepenser, car, enl-orraine du fer, aucours des an-

nées vingt la participation des étrangers, à la vie du mouvement ouvrier local est difficile à suivre et

donc à établir. Comme le rappelle le préfet, les étrangers sont tenus à la discrétion politique durant

leur séjour en France: <<les groupements de travailleurs étrangers doivent observer la lé galité et un

strict respect de I'ordre au cours de certaines manifesnrtons, réunioru publiques et cortè9es dans

Ies rues,...  t t  lo1

Pour les étrangers entrés régulièrement, la liberté de circuler, la liberté de travailler, sont

sans cesse réaffirmées tempérées pr < . . .l'obligation pour les étrangers d'obsemer Ia loi de l4 Ré-

publique et de s,abstenir de toute agitationpolitique... ur0?I-e préfetde Meurthe-et-Moselle, crai-

9& Iæ coruul de Pologne - AD M&M 4M 138.
99 et 10G AD M&M 4M 138.
lOJ-" LEst" du 30 avril 1!126: tanscription des dispositions de la circulaire aux préfets du ministre de I'intérieur M.Jean Durand

101- (circulaire Chautemps 20 r"pæ.Ut" tgAa) Hte poun tic <sumeillance paniculière fus orateurs étrangers...lcs engager à

ibr"i", u* grandc nndération àans leurs discours àt les avenir dcs sanctiow sévères qu'ils encouneraient s'ils rc tenaieru 1ns
conptc de ces recommondations ,
lû2- Faute de quoi, les autorités pourront nsanctiowær, (tribuntt
tioru tumultucuses ou dcs tentatives de désordte, s'associeu àde:
libené ou lavie dcs citoyens ou contre Ia sotmeroircté dc la ndior
notamment par ùaduction en langues étrangères (placard en Fran
laireChautemps26décembre 1921) L'accueil ouvert évoqÉ parl'
sidireabsolue,quicomporte lajouissancedesdroitspubiics et sæiauxrecoruutset garan isparbsloisdzbrépubliquablé1ratt-
gers doivent s,aitacherârespiterl'ordre ptùlic, às'abstenirdc toute nanifestartonsusceptiblc dz troublerlatran4tillité de lapo-
"pulatioa àobsemerfidèlenLntlatégislaionenvigucur. Airui. quewusl'àditundc mes prédécessears daw unc circttbire endate
-du 

27 awil 1928 pti ne doit pas ête perdue dc vue :(AD M&M f Z 56)
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gnant d'ailleurs que les ltaliens ne développent une certaine agitation, prie par télégramme du 3 dé-

cembre l9?B,lesous-préfet de Briey, de donner à tous les services police placés sous ses ordres les

instructions pour redoubler de vigilance afin d'éviter les attentats ou incidents...l03

l-a situation internationale vient bousculer les conditions dans lesquelles se déroule l'instal-

lation des nouveaux é[rangers, Italiens surtout. Ceux-ci ne votent pas, pas même dans les comités ou

conseils professionnels et leur pratique politique ne trouve d'expression que dans les organisations

ouvrièresfrançaises dansdes mouvementsautonomes. [æs autorités veillentàcequelarégionnede-

vienne pas un champ d'affrontement entre mussoliniens et antifascistes' 104

[æ contrôle directpar la police,laparticipation plus oumoins ouverte des agents diplomati-

ques et des associations polonaises et italiennes en lutte contre le communisme jouent à plein pour

dissuader ou repérer les militants ouvriers. [.e consul de Pologne rappelle que pour lui la vie associa-

tiveestunmoyend'enrayerlapropagationdes idéescommunistes. Il encourageetanimeles associa-

tions polonaises : <<...d.ans I'intention de mnintenir le sentiment national parmi les Polonais, et sur-

tout d,éviter la propagation des idées communistes que cherchent à diffuser des agents de ln

CGTU.. . ,1105 [.ors de sa visite du 12 novembr e 1922 dansle Pays Haut, le consul de Pologne ne ca-

chepasquesonbutest:<<...d'éviterlapropagationdesidéescommunistesquecherchentàdiffuser

desagentsdetnCGT-(J....>>rtr Acettevolontédesurveillances'ajouteaussif intimidationcontre

les syndicalistes. 107 Cela a pu jouer pour décourager le militantisme, au début du moins' Mais cette

tension, oùsecombinentles peurs des uns etdes autres, ne pouvaitqueconforterles réflexes de repli.

d'autant que ces craintes sont nourries par les crises et la situation intemationale agitée et trouvent

tout un relais dans les journaux, principaux "média" de l'époque'

[-apresserégionalejoueen effetun rôlede caisse derésonancedes crainÛes. Ainsi nl'Estu du

16-Illuirappellelesconsignesantérieures: <<Vousvoudrezbienvousreporteràmacirculairedu5oaobre1926etdanssonesprit
veiller àcequeles étrangeriieip,eaueuxdet'laspitalitéqueleur dan* génér"rt"^"nllaFrance s'absrtenncnt dc toute manifesta'

rion" (ADM&MlZ56)
LO4 nie gouvemement n'admetpasquecertains groupements d'éffangerscherchentàselivrer, sur notreteÛitoire'àdestentatives

d'agitaion qui pounaient dantær tîeu à dc ,"girttiblrt incidents alroublzr h paix publique.-..les étrangers nc sauraieû dottc,

abiser de l,tuspitditéfrançaise, trat&porter sur notre territoire les luttes et conJlits politiEtes dg lcurl PaTs respecnfs. ' 'Ces consi-

dérations sowd,uneactuaiitétoujouriaussivivanteetl'aumritéptrbliErcaledcwirimpérieuxdcveillerècequ'atrcungroupencnt
ne clærchc à abuser de l,hospitiité si généreuse et si libérate que la France accorde à ceux qui vieruænt sefixcr sur sonsol. . . (AI)

M&Mlz56) onretrouveËii'ioeesoùventrepriseparlazuiæ, maisselondes réalités hèsvariablesenfonctiqrdes tendances politi-

ques quq <Silcs étrangers ont dcs droits, ils ànt aussi, encontre-partie des dcuoirs qu\Is rc doivent_pas êludcr. Ces danirs, irsrs

ttesdiersdécrasquirlglentlcursituation,etdonrledernierest"àIuidnlïiui\"t1929 >(IIDM&MfZ56)-Maisondoitconstater
que les mises en garde ônre les groupements d'étrangers ne sont -pas toujor5_s marquées par le souci d'équilibre. Nous retrouverons

àadansles annéestendus delacriseoù tetqr mqrterâentefascilæs a affifascistes Nous cqlstâtons pourles annéesvingt quece

sqrt surtout les organes des opposants au régime mussolinien qui font l'ôjet de mise garde 
"\iournal "La Riscossan publié sur

notreterritoire eilanguettaliiruæ,Iance tiappelàtowlæstràaillcursinliens inunigréspourl'organisationd\neaginrtonetla
préparurton de grandls mantfegral'ons coûrà 

-lafascisme 
ital'en et les menées dc b réaction en France . Izs tentatives d'agitation

'poiitiqu" 
*æ otr*hnent coixrairet o* pr"sutpdons tle macirculaire du 5 odobre surlcs dcvoirs dcs étrangers résidam en Fran-

ïe. ElLs ræ peuvent donc pas être toléréàs et il vàus appartien, en conséquelce , d'anertir les dirigeants responsables des groupe-

men sdctravailleursitaliens,qrelcsprescriptiowdciucirculairedoivetxêtrerigoureruemenlobseméespartouslesétrangerset
qu,aucwt prétefre * p"ut rn'iut itr"i to utofonor. Toute infiaction yx nioylgy dcs autorités lrançaises sera sévèremenr répri-

inée...' 1L prAte d M.te ôus.pétet de Briey le ll octobre 1926 - AD M&MIZft\
10S L,e péfet AD M&M 4 M li}7.
10G Commissairc spécial -AD M&M 4ML37.
lûl- <Enfin,on*pàrt rrlgtil"rlarépression,prtvée etpublique,...Panoutlcsouwiersseplaigneu Etelesmilitantsdessyrdicats
et même ks simplà ,*r*ï"i tou 

"àngeai* lar teurs iarons ; un sort identiEæ est Parîois rése7é ary anseillers municipaux et

lz nombre deciuxfigurantsurleslistàétcaàrales et fui s'enrertrent,avantles électionsdcpeurdc perdrekur emploi, estconsidé-

rablc, Erc cette crainte soit justifiées ou non- o (A-Siimme' op.cité)
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30 avril lg26metengarde directementles militants étrangers et titre :<<Avis aw étrangers quivien'

draient à causer de l,agitation: des sanctions administratives seront prises immédiatement. "loE

Suit alors la transcription des dispositions de la circulaire aux préfets du ministre de I'intérieur

M.Jean Durand. Dans son édition du 10 octob re L926lemême joumal s'identifie par la plume de son

éditorialiste àtoutes les souffrances dela région pourjustifierà nouveau les mises en garde contre les

agitateurs . Après une rappel du nécessairerecours àlamain d'æuvreétrangère, lejournal ajouæde

façon assez paternaliste que la tradition française d'accueil ne saurait se démentir sauf pour les agita-

teurs: <<Bu,ils soient ltaliens, Polonais ou Espagnols, ils sont les bienvenus et nous Ie leur démon-

trons par une protection fficace. Mais avec les travailleurs sont aussi arrivés des hommes qui s'oc-

cupent à peu près exclusivement de troubler Ia vie nntiotule par des excès de langage, des appels à

I'émeute et desbrutalités. Nous n',avons pas à connnître les opinions politiques de ces étrangers tant

que ces opinions se manifestent sans contrevenir à nos lois... Nous avons en Lorraine plus de dis-

cernement...rg)us employons avec sucçès beaucoup d'étrangers dans notre industrie, ànote com-

merce, à noffe agriculture et nous vivons avec eux dans uræ estime mutuelle.. . tt l@ Notons le passa-

ge sur les représentants des gouvernements étrangers dont on connaft àcette date I'engagement soit

ouvertement anti communiste soit mussolinien: <<Lcs consuls étrangers sont affectueusetnent ac-

cueillis par l,administration française qui aplanit toutes les dfficultés... t 110 [a mise en garde

contre les antifascistes italiens surtout apparaît ainsi dans æ joumal modéré comme un élément am-

plificateur de la méfiance vis à vis d'étrangers . Et ces derniers passent désormais dans I'opinion Pu-

blique du rôle de délinquants à celui de dangereux révoltés: <<Quant aux révoltttiowuires de toute

sorte qui se réfugient cheznous, ils devraient se contenterde trouver enFrance unabricontre laius-

tice politique de leurpays.Ils n'ontpas Ie droit sous cetabride complotercontre quique ce soit etde

faire que Ia France apparaisse auxyeux dumonde comme unfoyer de ffoubles internntionaux >>lrr

Hélas pour l'équilibre des opinions, la presse ne mentionne que rarement les exactions des groupes

nprofascistesn en particulier du nfascion de Jarny, présenté comme une association somme toute ba-

nale le plus souvent. A moins de feuilleter la " L,orraine Ouvrière et Faysanne" , journal communiste ,

du 30 avril 19BO qui titre sur "I-es Deliquenza fasci sta de Jarnyn. r 12 51ous y reviendrons en présen-

tant I'atmosphère ûendue des années trente à Jarny.

l(F nuEst* du 30 avril 1926.
109-UEstdu loocObre 1926, Tiû.ePourlesétrangers ...< ... LaFrance,dépeuplée parlaSuerre,trouveaussisoncompte àcespas-

sages d,étrangers et à cett" naind'æuvre supp6itenmire,..Depuis tafin delaterrible bataille où succomÀrent tant dcs nôtres,

bàucoup plis d,étrangers sont encore venii prenùe lcs places occufres utrefois par tl'lr.s îattailleurs... >

110 eJ 111- LEst du t0 ætobre 1926.
112- AD M&M Jour 19G1.
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-Les contre-pouvoirs locaux l'éveil des organisations syndi-

cales et des partis politiques ouvriers dans les années vingt.

A côté des pouvoirs municipaux qu'ils n'investissent guère,les militants du Jarnisy vont

tenter de construire au lendemain de la guerre des unions syndicales et des partis politiques. Cet

éveil du mouvement ouvrier, principalement sensible chez les mineurs et les cheminots est un fait

nouveau à Jarny. Dans un discours et une activité où se mêleront les revendications locales et les ac-

tions plus larges, ces groupements vont dénoncer les mesures visant à encadrer, surveiller et conte-

nir une population ouvrière toujours mal assise et qui revendique de meilleures conditions de vie.

Avant d'en dégager les caractères et les fluctuations, il faut toutefois rappeler que l'étude de I'histoi-

re du mouvement ouvrier à une petite échelle, est une tâche malaisée.

La délicate rrconstitution de I'histoire du mouvement ouwier local.

Retracer I'histoire du mouvement ouvrier dans une petite cité est une entreprise difficile si

I'on tente de quitter les lieux communs ou les histoires officielles plaquées sur une réalité locale qui

n'en peut mais. Pour cette recherche, le manque de sources directes constitue un handicap difficile à

surmonter. En effet, les organisations syndicales et les partis ouvriers n'ont pas éprouvé le besoin de

tenir àjour leurs archives. Même lorsque, à I'occasion d'un renouvellement des bureaux syndicaux,

un archiviste est nommé, celui-ci n'a pas toujours transmis ses tracts, ses notes et ses fichiers à la

postérité. Du moins, nous n'en avons pas retrouvétrace pour le moment. Les unions locales n'ont

pratiquement pas d'archives et au niveau départemental nous ne pouvons rien apprendre sur la mise

en place etde la vie des organisations ouvrières dans une entreprise locale; les unions syndicales,

comme les partis ouvriers, n'ont presque rien conservé! Pourquoi cette absence de sources? Vaste

question qui n'entre pas ici dans I'objet de notre développement. [æ manque de souci histori-

que?L'absence de conscience de I'importance de la mémoire? I-e désir de taire une réalité qui risque

de ternir I'image du passé? La crainte des indicaûeurs de police? En particulier les menaces qui pe-

saient sur ces organisations durant la deuxième guerre et qui ont contraint les militants à détruire

une grande partie de leurs notes, adresses, tracts et traces diverses de leuractivité syndicale ou Poli-
tique. rF

Pour retrouver la trace des militants, des délégués syndicaux, délégués professionnels,

leurs prises de position, il fautalors recouriràdes sources indirectes, aveæ toute lapartd'erreurque

113-CommeleditM.Dreyfus: <bsecondcguerremondialeestunepériodewirepourbsarchives.Onpeutaisémentlecompren-
&e:IaviepolitiEæ,syndicalc,ossociative,militanteestboulcverséeet, pourdcsraisonsdcséctrritééUmentaires,ranbreuxsont
lcs détenteurs d'archives qui se débanassent de ces documents devenus compromcttants, On les détruit, on les brtle, on les
coruterveroremcntdarul'espoirdcjours mcilleurs. Se représente-t-onb.dosedecourageoud'inconsciencedontilfawfairepreuve
pour garder dcs papiers dorx b saisie ferait I'aubaine dcs polices vichyssoise et nazie a pourrait conduire à l'arestation et à la
martdenombreuxcanaradesdeconbat?lzsinunigrés,parrtcuhèremeaeryosés,ensittntioniwtable,son toutrrotureUemcnt
contraintsàprerdredesmesuresdesécurité-cequin'empêchepascertainesraflespolicières-...>MichelDREYRJS,[æssources
dans les archives publiques françaises, in nL'immigration italienne en France dans les années 20', Blition du CEDEI )
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cette démarche peut générer. Quelques maigres réponses nous sont données par les journaux ou-

vriers, les tracts accompagnant les compte-rendus de la police, les rapports de la sous-préfecture et

des municipalités. Mais cetæ peur du mouvement ouvner, représentée par cette multitude de rap-

ports de police, exagérait nettement la situation. D'ailleurs eux aussi ne donnent que mrement des

effectifs de militants. On en vient à se poser la question de savoir si ce vide relève d'une stratégie, la

clandestinité, ou si plus banalement, il n'y a pas de chiffres parce qu'il n'y a pas de militants.

Tout cela est un peu frustrant, car on sent bien à la lecture des rares documents, qu'il y man-

que beaucoup. Il y manque en particulier tous les débats internes qui ont dt secouer les organisa-

tions ouvrières, non pas tant au moment des grandes mobilisations relatées par la presse, qu'au

cours des zigzags des orientations politiques, des périodes d'avancée etde repli. De même, il esttou-

jours un peu étonnant de constater que les quelques ouvrages consacrés à cet épisode du mouve-

ment ouvrier ne citentjamais de chiffres ! Contrairement à ce que dit A.Kriegel, la presse locale mi-

litanterépugneàdonneràlaveillede ses congrès le nombredesessectionsdeses cellules etlenom-

brede ses adhérents. Oncomprend parfois pourquoi. Pourlarégion,l'examenattentif de tous les nu-

méros de la "l-orraine ouvrière et paysanneoll4, ainsi que les numéros du "Réveil ouvriern,lls ne

permetpas de se faire une idée précise des forces en présence. A part les résultats des consultations

professionnelles qui indiquent I'audience syndicale, et par contre coup I'implantation des forces po

litiques qui les sous-tendent localement, on a du mal à mesurer précisément I'implantation de la

CGT, de la CGTU, de la SFIO et du PC. [æs journaux nous renseignent seulement sur les orienta-

tions prises régionalement ainsi que sur les lieux où leurs adhérents sont actifs: leurs chroniques

nourrissent régulièrement les colonnes de la presse militante. Hélas, elles ne sont pas toujours si-

gnéesetdemeurentsouventtrès vagues surles effectifs, secontentantde parlerde "lasection... n, ou

de "la nouvelle section. . . n sans autre indication. Surtout, en I'absence d'un compte-rendu détaillé de

I'action locale, c'est très souvent un faitdivers, parfois banal qui nous éclaire sur le contexûe général.

Voilà comment, dans un des rares articles consacrés au secteur de Jarny par la " Lorraine Ouvrière et

Paysannen, daté du 8 septembre 1928, on apprend sous le gros titre " Conflaru-Jarny ' que:<I* se-

crétaire du syndicat Uninire des chemirwts de Conflans-Jarny nous a écrit au suiet d'un article

paru le 4 août et envoyé par wt de nos conespondant du textile. . .Iæ secrétaire rtent à préciser Etc

le chemirntquipendnntsoncongéavaittravaillé chezBoussac estclnrgédefamille,qu'ilasubila

naladie pendant trois senuitrcs. . .Lc secrétaire du Syttdicat indiquc quc lavraie responsabilité in-

cornbe àlaCompagniede l'Est, carce chemirntauraitdûêtre entraitement etrecevoirune indem-

nitédemaladie. rrll6Onn'apprendriendel'activitédusyndicat,onnesaitpasquiestlesecrétaire,ni

rien d'autre d'ailleurs. A l'évocation de la section syndicale citê, le lecteur éloigné peut imaginer

I'activité de cette dernière et se sentir ainsi conforté par l'éændue du réseau militant.

Enfin, les renseignements obtenus auprès des rares témoins ne sont pas toujours utilisables.

I 14 Organe du parti communi sla,don le gérant-rédactew en chcf, Piene Inuret dit Darnar, avait été Professerç d'histoire .>
Françob Rodl "I-a vie pditique en Lorraine au XX' siècle)
llt Journal des syndicats Cl3T.
I IGADMTT77.
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Nous avons déjà eu I'occasion d'insister sur les lacunes de la mémoire orale, mais c'est dans le do-

maine de I'action potitique et syndicale que nous avons été les moins bien renseignés. En dehors des

quelques grands momentsbienconnus des luttes ouvrières (celles qui prêtentle plusàcontroverse),

la confrontation des dates, des textes avec les acteurs est le plus souvent décevante.

Malgré cet handicap et pour éviter que ne disparaissent complètement de I'histoire ces

hommes et de ces quelques femmes qui ont lutté en leur ûemps pour de meilleurs salaires, pour des

retraiûes, une protection sociale plus large, des condiûons de travail plus supporcables, mais aussi

pour des idéaux de justice et de dignité humaine, il nous a paru nécessaire de tenûer de reconstituer

leur activité. Au terme de notre enquête, par recoupement de diverses sources, nous avons rertré

une trentaine de militants actifs à Jarn], mineurs et cheminots surtout, dont nous tenterons de retra-

cer la biographie en fin de chapitre. Cela peut sembler peu, au regard d'une certaine myhologie ou-

vriériste fort répandue dans la région aujourd'hui. Tous n'étaient certainement pas très actifs et cer-

tains nous ontpeut-êtreéchappé, enparticulierles militants qui æuvraientdans plusieurs secteurs et

qui sedéplaçaient beaucoup. Ajoutons enfinque I'histoire de ces militants s'inscritdans une histoire

plus générale du mouvement ouvrier français de I'après guerre. Elle en est le reflet et la petite com-

posante (parfois involontaire) de son parcours chaotique. C'est peut-être aussi pourquoi certains

militants mal en cour (la cour officielle des partis) ont disparu de certaines biographies ! En particu-

lier de celles qui se prolongent au delà de la seconde guerre.

Pour cetûe présentation, nous séparerons, ce qui concerne la constitution des organisations

politiques et syndicales, puis les t€mps forts repérables de leurs actions locales. Enfin nous présen-

terons rapidement ces quelques militants que nous avons pu repérer par leur action à Jarny.

Le mouvement ouwier s'organise dès le lendemain de la guerre

Avant la Grande Guerre, nous n'avions guère relevé de trace de mouvement militant orga-

nisé àJarny: ni union syndicale, ni responsables locaux écrivantdans les journaux syndicaux régio'

naux. Rappelons que les mines de Jarny n'ont fonctionné pleinement qu'après 1908, bien après les

grandes grèves de 1905 qui avaient secoué le Nord du déparæment. Toutefois, nous avons trouvé

dans la presse une allusion à un arrêt de travail sur les chantiers de construction en 1908, avec défilé

de grévistes " derrière un chiffonn rouge, mais sans plus; et une autre allusion à une grève des chemi-

nots, en 1910, lorsque le docteur Grandjean de Conflans a été licencié de la Compagnie de lEst pour

avoir apporté son aide "aux cheminots gévistes"...Mais on ne sait même pas s'il s'agit de chemi-

nots jarnysiens! Finalement, avant guene, Jamy -comme Merrheim le constatait plus largement

pour la [,orraine-, avait beaucoup d'ouvriers, mais peu de syndiqués. 1r7

Après la guerre, nous disposons de repères plus nombreux pour suivre les quelques temps

forts de I'histoire ouvrière locale. Evidemment, ceux-ci ne sont pas toujours spécifiques au Jarnisy,

puisque les gÈves et les rassemblements décrits s'intègrent souvent dans des campagnes régiona-

117- ArticledeChristianGras, "[aFédérationdes métauxen l9l3-19l4etl'évolutiondu eyndicalismerévolutionnairefrançais", in
Mouvernent Social, n"7/ -191



407 -

les, des actions nationales et parfois des appels àla solidarité internationale. Ces actions n'en témoi-

gnent pas moins d'un processus nouveau de prise de conscience et d'action militante. Cependant,

nous I'avons dit, la mesure de cette participation ne peut se réduire ou même se confondre avec la

chronologie banale des actions: encore faut-il, après avoir rertré les temps de mobilisation, tenter

d'enmesurerl'impactlocal. Etc'estsurtoutàce stade delareconstitutionque les éléments manquent

cruellement. De temps en temps, nous avons des chiffres sur le nombre des grévistes, le nombre des

syndiqués. [-a presse se fait parfois l'écho d'une assemblée et la police indique l'état de la mobilisa-

tion. . . mais nous n'avons que rarement des données numériques précises venant des organisateurs

eux-mêmes. Ces éléments sont donc assez ténus et ne permetûent pas de retracer une histoire vivan-

te du mouvement ouvrier, avec ses hauts et ses bas, pour toute la période. Signalons que ce champ

d'étude, n'a suscité que peu d'investigations. A part quelques travaux limités, souvent hagiographi-

ques, on ne relève que quelques mémoires généraux, souvent trop succincts dans leur approche ré-

gionale, qui se contentent de plaquer sur une réalité locale, des faits et des interprétations par trop

généraux. Dresser un inventaire des tracts, affiches ou appels à une réunion ne renseigne pas sur la

mobilisation. I-es archives qui ont conservé ces documents, la police qui les a collectés, nous éclai-

rent sur la ligne politique et peu sur la participation réelle.

Faiblesse de I'enracinement militont

Après la guerre, la situation a donc changé. [æ Pays Haut et le Jarnisy vont vivre, par mo-

ments, au diapason du climat social tendu des années 19I9-L9ZO. Un monde ancien, marqué par

l'éclosion d'une cité ouvrière neuve et par des rapports encore peu conflictuels dans les mines ou le

chemin de fer, avait dispanr dans la tourmente. On pouvait prévoir que les travailleurs démobilisés,

revenus à Jamy en 1919 ou 1920, ne retrouveraient pas les conditions de travail et de vie qu'ils

avaient connues en 1914. On pouvait aussi penser que leurs idées auraient évolué, tant le brassage

des hommes s'était accélêré durant le conflit [-a vie ouvrière avait certes connu, avant guere, un

bouillonnement important Ce bouillonnement, la mobilisation générale I'avait encore I'amplifié,

donnant à beaucoup d'ouvriers I'occasion de confronter idées et mode de vie. Si bien que les restes

d'isolement et de repli local allaient sauter à cette occasion.

I.econflitavaitégalementproduitunnoweauclimatindustriel,perturbélesmarchés, ruiné

la stabilité des monnaies, provoqué une hausse désordonnée des prix, compromis l'équilibre des

budgets familiaux, particulièrement celui des plus modestes; et surtout par le sacrifice de jeunes

vies humaines, créé une rupture dans la société, une coupure entre les mobilisés etles civils, entre

I'atroce réalité et les discours d'avant guene! Dans ce conûexte, la Révolution bolchevique allait

concenfter toutes les atûentions. Pourles ouvriers, arrive le temps des rassemblements marqués et

des grèves que certains aimeraient voir déboucher sur une révolution politique dans le sillage de la

révolution russe. Pierre Barral évoque ainsi : <I'écho profond de la Revolution russe. Si les orienta-

tiow de celles-ci ne sont perçues que confusémcnt, la solidnrité ouvrtère se dresse pour demander

l'arrêt de l'intervention milinire des Occidentaux contre le pouvoir soviétique. n llE Son vibrant

I l& Pierre Barral, in nHistoire de la Lorraine de l9(X) à nosjours".



{08 -

écho touche le département de la Moselle, et en particulier la vallée de I'Orne toute proche où se

constituent quelques soviets locaux éphémères.lr9 C'est l'époque des grandes actions militantes se

développant sur fondde grèveàcaractère révolutionnaire,laissantà beaucoupl'illusiond'une cons-

truction syndicale facile. Pourtant, malgré ce contexte qui va donner un premier coup de fouet aux

mobilisations jarnysiennes ( on signale enIg}lune grève des maçons de lareconstruction 120 ) et

foumir aux premiets syndicats un nombre élevé d'adhérents, nous ne constatons pas d'enracine-

ment massif des organisations. Dès le coup de feu passé, la grande question du syndicalisme dans la

région est ensuite celle de sa faiblesse tout au long des années vingt. Car, en l-orraine et dans les mi-

nes de feren particulier, étudierles organisations ouvrières au lendemaindes grandes mobilisations

de t9l9-1920, c'est chercher surtout à expliquer I'effondrement et la quasi-inexistence du rnouve-

mentorganisé dans les dixans qui ontsuivi. Certiains observateurs, se sontétonnés dèscetteépoque,

de cette atonie du mouvement revendicatif: <<Dans des centres ouvriers aussi importants on

s'attendrait, le I er ma| àvoir des cortèges imposants défiler, drapea ux rouges claqunnt auvent, et

d'interminables rangées d'ouvriers {avancer d'un pas menaçant et avec un regard de défi, en ce

jour qui leur appartient. On stattendrait àvoir ces hommes de tous les pays du monde unis dans un

sentimentdefraternité; mais iln'enestrien. Aucuncortège ne seformemême ceiour-là..,Ies grè-

ves sont clwseinconnue enLorraine,les salaires auraient été plas éIevés silarégionavaitpossédé

des syndicats puissants. >> r2r Comment expliquer cetæ faiblesse qu'en I9t9-Ly2O les effectifs

s'étaient gonflés massivement? Cet effondrement, certains I'attribuent à la composition hétérogène

de la population ouvrière ou à la pression patronale constante, d'autres I'aitribuent à la politique fra-

tricide menée par les appareils syndicaux.

Il faut évoquer surtout, au delà du contexte général ( victoire du Bloc National) les caractè-

res particuliers de la région. C'est d'ailleurs ce qu'écrit encore soixante ans apÈs un ancien respon-

sable communiste en rappelant les raisons de ce reflur <Nationnlisme des populations, puissance

dupatronat, caractèrerécent de I'industrialisation, prépondérance d'une maind'æuvre étrangère

vulnérableetdémuniededroitspolitiques... nr22A.S6mmeexpliqued'uneautrefaçonlesdifficul-

tés à organiser la lutte: uCette tôche est rendue dfficile tant par la scission des organisations ou-

vrières Eæ par le caractère composite de lamain-d'æwre. ,D3 Deux explications que nous allons

retnouver très fréquemment et qui vont à I'encontre du mythe d'un mouvement ouvrier lorrain puis-

santetuniconfraternellementaudelàdesoriginesetdesmétiers. Maisalors, pourquoin'ena't-il pas

étÉ, demême dans des régions tout aussi hétérogènes, comme le Nord ou le Luxembourg voisin, il

est vrai, plus anciennement industrialisés? la meilleure réponse est sans douûe celle de Louis Kôll

dans son étude surAuboué: <Enl'absetrce d'études précises et globales sur l'activité des syndicats

ouvrters, sur celle des militants locantx, sur I'attitude des dffirents directeurs de mines, sur les in'

Ll9- <Llrnmédiat après-guerre est, dans l'ensenble da pys,fa,orable au socialisme; laLorraine nifait pas exceprtonmais c'esl
en Moselle, où la iréwlation allemandcn a déposé dcs fermenls, que la poussée est Ia plus forte > Flançob Rott' opcité).
I 2GADM&M 1281
121- A.Sômme, op.cité
122- Jacqæs Jeandin, "Trieux, 79 jours au fond pour la lonaine" klitions socialesn.
123- A.Sôrnme op.cité
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cidences sociales de Ia situntion économiEte, en I'absence d'un dépouillement systématique de la

presse syndicale et patronale, on ne peut, pour l'instant, qu'avancer quelques hypothèses plausi'

bles sur les motifs de ce calme: I ) Ia précarité de I'emploi dufait des récessions économiques fré-

quentes ...;4lafermeté -d'aucuns diront: Iadureté -de laDirectiongénérale de Pont-à-Mousson

et de ses directeurs locatgc ..,; 3 ) lemanque d'organisationsyndicale structurée,malgré les efforts

obstinés des militanrs ounriers locaux. ...De plus, à certains maments, comme en 1919-1920,\es

divisions àl'intérieur de tnC.G.T.trouvent leur retentissement local;4) Ie manque de combartvité

chez beaucoup de mineurs qualifiés sans lesquels, on I'a vu, une grève ne peut être ni l.ancée ni

poursuivie, car ceu.x-ci trouvent généralement satisfaisante leur situation .rrraL'industrialisation

récente de la région et les liens que beaucoup d'ouvriers ont conservé avec le milieu rural dont ils

sont issus expliquent cette faible combaûvité. Mais on peut aussi I'attribuer à I'influence prépondé-

rantede I'encadrementpagonal. Læs militants devaientfenircomptede I'influence dupatronatetde

la police qui, nous I'indiquerons, contrôle la moindre réunion, ausculte le moindre tract <Grande

est la dfficulté de recruter de nouveau.x syndicalistes, tant estforte l.a pesée patronnle, incessante

la suneillance policière ;. . .tout arrêt de tavail non justifté par la maladie ou l'accident est consi-

déré commc une rupture de contrat. I* droit ryndical comme le droit de grève n'est pas reconnu en

fait. Les syndicalistes militants sont surveillés, "avertis", et, s'ils persévèrent, congédiés. ,125 91

A.Sômmed'ajouter:nEn dernierlieu,silernilitantsyndicalisteaniveàsedébrouillersurplace,il

ne peutpeut-être plus se loger, carlasociété,quipossède,outreles cités, sowentpresquel.atotali-

té des matsons dans le vieuxvillage, peut se payer le hue d'en acquérir une de plus. ,rr% [-a sur-

veillance et la fermeté ne sont pas les seuls volets de la pratique patronale d'encadrement des em-

ployés. On peut s'en convaincre en lisant le compte rendu ému de la Sainte Barbe du vendredi 4 dé-

cembre 1925, publié dans ̂  Le Républicain " du 12 décembre 1925. <A lafin du rePas' un ouvrier

mineur offit à M.I-eicknamunbouquet defleurs rwturelles, au nom de tous ses camarùes de la

mine...Le dévoué directeur, après avoir remercié son personnel de la déIicate attention dont il

était I'objet, prononça une allocution quifut écoutée au milieu d'un silerrce impressionnant. Après

avoir rappelé que depuis sa nomitwtion à la mine comme jeune ingénieur, il anit cotutamtnent vé-

cuaumilieude ses orrriersmincurs etquÊ saplusbellerécompense étaitle salutcordialde ses ou'

vriers. . . On ræ peut que se féliciter le directeur des miræs de Droitawnont, aiwi que tow ceux qui

apportèrent leur concours pour laréussite duprogramtne, si chargé de cenefête de la sainte Bar'

be.Cene demière prouveque l'lnrmonie peut exister entre paîonetouvriers,lorsque I'unetl'au-

tre comprerm.ent que leurs intérêts sont solidaires et Erc le bonheur consiste dans le tranil et dans

le paix. >ffi Cetædescription quelque peu idyllique, monte que les rapports sociaux dans les mi-

nes étaient cercainement plus complexes qu'une vision réductrice et manichéenne voudrait la pré-

senter. Elle permet surtout de comprendre pourquoi le syndicalisme, qu'il soit nréformisten ou "ré-

L24'lnuis Kôll op.cité
l2A Louis Kdl op.cité
126 A.Sômme op.cité.
tn- ADM7T9t.
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volutionnaire", ne pouvait espérer se développer dans les entreprises minières comme en territoire

"conquis". [.es employeurs fort intelligemment ne comptaient pas seulement sur la répression pour

combattrele syndicalismeet, àlafindelapériode,lepréfetpouvaitécrire: <<Izs ouvriers ne se lais-

sentpas entraînermême enpériode de chônnge par Ie socialisme ou le communisme; on sent que

Ies ouvriers apprécient les efforts faits par les patrons pour leur assurer du travail au prix de

Iourds sacrifices pêcuniaires ; ils se disent que, ln crise passée, ils auront encore plus à anendre de

Ia direction de leur usine que d'une formule nnuvelle. n 1Æ En ûentant de satisfaire les aspirations

ouvrières au bien-être et à la tranquillité, les employeurs pouvaient compter sur la fidélité de leur

personnel etparcontre-coup pouvaientespérer affaiblir un syndicalisme qui usait déjàen partie ses

forces à se déchirer.

Eneffetpaternalisme etrépression ne constituentpas laseule série d'explications possible.

I-e combat fratricide que se livraient les organisations socialistes et communistes, absorbait une

bonne partie de l'énergie militante et dissuadait beaucoup d'ouvriers d'engager. [æ résultat en fut

I'affaiblissement des deux organisations, quoiqu'en pense après coup Jacques Jeandin qui rejette la

responsabilité sur les socialisûes mous.l29 Tous ces facteurs contribuent à rendre compte de I'extrê-

me faiblesse des effectifs des syndicats et des partis ouvriers, faiblesse qui doit beaucoup à lajeu-

nesse des organisations, à I'absence d'enracinement et de tradition de luttes. On y ajoutera que la

mobilité encore forte des milieux d'ouvriers mineurs ne facilitaitpas la mise en place de structures

organisationnelles stables. A ladifférencedescheminots,plus stables,qui rejoignentplutôtlaCGT

et votent SFIO, les mineurs, souvent étrangers et peu attachés à leur mine, rejoignent par à coup les

syndicats et comités constitués par les communistes.

Finalement, la mise en place des organisations ouvrières semble s'être ici opérée de façon

différente selon les secteurs et en deux temps: un premier temps bref, tout d'enthousiasme, lié à un

mouvement spontané, né de la base et un deuxième temps où la construction du syndicalisme, déjà

en reflux devient I'affaire des états majom...

Le temps des scissions et des déchirrcments

I-eparti socialisteest,immédiatementaprèslaguerre,secouéparledébatsurl'adhésionàla

Troisième Inûernationale, débat qui s'étend du Congrès de Strasbourg en février à celui de Tours en

12& 4décembre 1931 - AD M&I\,!3 M94.
LD- <..lcs panicubrttés dtt Potisocialiste rendcnt comptedeses échecs; dc natweréformiste, aynnt àsatête,auxdiférenes di-
rections,dcspetits-bourguis,ilestparticulièrenwtperméabbàl'idéolagiedelachssedominante; ibnécctmaitlasitrmrtonréel-
lc et l'état d'esprît dcs grandcs masses dc travaillcws ærcertrés dans les puissantes ertreprises du Pays-Haut et spécialeneru des
inmigrés."
[-etonestdonné, maisoesaffirmationsdernanderaientàêtremieuxétablies. Swtout, onpeutsedemanderpourquoi, d'aprèscettelo-
gique élérnenaire, le PC ne s'est ps mizux implanté ici dans les années vingl Stigmatiser la SFIO en expliquant les raisons de ses
échecs, pounait se justifier si lbn était soi-même un parti puissant, démontrant à chaqre moment lajustesse de ses analyses dans les
faits.
Læ PC aurait dt logiquement se développer sur les erreurs de ses concurrents. Or il n'en a rien été, pri squ'il est absent de presque tou-
tes les campa.gnes électorales læales et qu'il est encore loin de I'ernporter massivernent dans les consultations professionnelles. En
fait il semblebien quela situation ait étédiflicilepourlesdeux frèresennemis dumouvernentowrier. Il nesuffit pasdesepésenter
comme le seul parti persécuté par la police et le patronat, r4ême si cela était vrai, ou de se proclamer le seul parti défenseur des ou-
vriers pour se développer. [a désmion n'arrangeait personne, sinon un pahonat qui lui avait su faire son unité.
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décembre 1920où se tientleXVIII" Congrès socialiste.l30tl fautse souvenirde I'immenseenthou-

siasme qui accueillit dans les milieux ouvriers la révolution d'octobre I9l7 :<<Entre 1918 et 1920.

Iafédération socialiste SFIO de Meurthe-et-Moselle organise sur ces suiets un large débat et, dès

février 1920, prend position pour

I'adhésion pure et simple à ln III"

Internationnle Cornmuniste, au

congrès de Strasbourg. Celaimpli-

que pour elle ladéfense de la Révo-

Iution Russe, le rejet de toute colla-

bo ration de clas s e e t la consfirutio n

d'unparti ouvrier de type nouveau .

n 131 Plus que les revendications

quotidiennes, ce soutien à la future

URSS et à la révolution proléûarien-

ne, allait constituer non seulement

la base du parti, mais aussi en gftIn-
. :. . Le,début des statuts du syndicas des mineurs de Jamy-Droitaumont-

de part la trarne de I'action syndicale Gira'mont de Ig2o
y compris localement comme on

peut en juger en parcourant les statuts du syndicats des mineurs de Jarny-Droitaumont-Giraumont

de 1920.(ci-dessus)

Cette fidélité aux orientations venues de Moscou, allait avoir de fâcheuses répercussions

sur le mouvement politique et syndical, pourtant en pleine euphorie. En effet, le " Réveil Ouvrier" ,

journal syndicaliste encore unitaire ne déclarait-il pas lui aussi le 9 novembre 1919 que dans la

CGT: <ilfaut monter auxtravailleurs tout Ie prix qu'ils doivent attacher eux aussi au socialisme

tel qu'il a été réalisé en Russie et qu'il est appelé à rayonner dans le monde entier. n 132 Au sujet des

choixdes socialisæs deMeurthe-et-Moselle, peut-onsuivre lesdirigeants du pani communiste af-

firmant que:<les socialistes s'étaient embourbés dans une réforme vague et irnpérante ... let

qu'lils pataugeaient darc le militarisme sourten du capitalisme et de toutes les guerres mondia-

les... 1133C'estentoutcasl'orientationquel'onretrouvedanslesdiverstractsetarticlescommunis-

tes des années vingt, orientation sur laquelle tente de se bâtir le nouveau parti. Dans la réalité, cette

position ultimatisæ et infiansigeanûe faisant du syndicat un relais du parti, allait aboutir à I'isole-

mentdescommunistes,mêmesi,pouruntempsassezbref,lavictoire surles nréformistesn leurpro

130" Voici comment un communiste lonain présenteledétnt"MarcelCachindéfed eficæemen le pointdcvue selonlequel les
travailleurs ont besoind'unpoti autlrcntiquemcntréwlutiowuire, débandssé & l'opportunisne, de l'esprit de ællaborationde
classe a qui soit un démchcment d'ovant garde de ld classe ouvrière, organisé sebn lcs prildpes fu centralisme démocratique'
Cexe aspirationfustravailleursàmencrunconùatintransigeant contrel'etqloiteurcapitalistedoit seconctétiserpar I'adMionà
la lll"fuuernationale,l'Internationale communiste créée en /,919. ln motiondc Marcel Cachinenfaveur de l'adhésionl'emporte.>
J.Jeandin, op.cité)Enquelqueslignessontrésuméslesprincipessurlesquelsserassemblentlesngroupementscommunistesn signa-
lés dans les ençêtes du commissaire s@al de Briey dès 1921 ( AD M&Ml7É6)
131- J.C. & Y.lvlaginelli, 'Anti-fascisme et parti communiste en Meurthe-et-Mcellen.
132 Réveil Owrier du 9 novembre 1919 .
133- Jaoques Jeandin, op. cité.
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cure haucoup d'illusions. rs Après ce premier moment difficile, puisqu'elle perd tout, la minorité

socialiste, celle de Paul Faure et de léon Blum, représentée régionalement par E.Jacquemin, fonde

la Section française de l'lnternationale Ouvrière (SFIO ). En Meurthe-et-Moselle il faut tout rebâtir

carl'organisation asuivi la majoritécommuniste etpendantplusieurs années,la SFIOn'aplus guère

d'influence. On peut noter qu'à Jarny certains militants et candidats socialistes, se sont présentés

aux électeurs sous l'étiquette radicale-socialiste entre 1919 et 1924.

I-a période du reflux est ma"rquée par des attitudes de plus en plus sectaires. Un plus grand

souci d'unité aurait sans douûe permis le renforcement du mouvement ouvrier. A la place, on assiste

au jeu passionné de la polémique et de la dénonciation.r3sDès 1920 le ton n'est déjà plus à I'unité et

le front unique à la base prôné quelques années plus tard par les communistes dans les "comités

d'usine" ou les "comités d'action" est une enûeprise de division des organisations qui ne fait qu'af-

faiblir le mouvement ouvrier. r5Le regard porté sur cette période par les militants communisÛes,

après coup, laisse pantois. Cette réécriture de la position du parti se justifiait sans doute dans les an-

nées soixante, mais elle n'expliquait en rien le sectarisme suicidaire des années vingt. 137

Les organisations politiques, communistes et socialistes locaux

Dans lapréparation du Congrès socialiste national,la Fédération socialiste de Meurthe-et-

Moselleavaitportélatotalitédesesmandats surl'adhésionàlaIII. Internationale: <<. ..Ies Fédéra-

tions lorraines se prononcent successivement enfaveur de l'adhésion à laTroisième Internationa-

le. Au début de 1921, elles se constituent en sections françaises de l'Interrwtionale communiste

(S.F.I.C.), ...Ie passage au comtnunisme est massif .

134 <InMeurthe-et-Mosellc, se rallie précocement et nassivement: ellc donrc àIaTroisième Intenntionale tous ses mandats sauf
undès Strasbourg, tous ses marld/rts àTours, enfaisantvalair notunment quc laDeuxième lrxemationalc n'a pas suempêcher la
guerre.> Pierre Barral, op.cité) Cest ainsi que se constitue le Parti cqnmuniste frangis, avec enthousiasme puis plus difl-rcile-
mentetdefaçontês variable selonles secteurs géographiqueslorrains:"Lbppareilpasse doncaucommunisme, rnnsans atnbiguï-
té: beaucoup dc militans wudraient, .. .éviter les exclusions exigées par le Komîntern et d'autres, la division acquise, reprenrænt
lzur libené pour nc pas clnisir. > Pierre Barral op. cité).
l35- <Cette situatio4qui serésumeen lgj|aunafaiblissencnlpresquemortelpourle Pani,estlc résultat d'unffanilinadérya
duputidansles nasses.Ilsoffie d'weapplicationmécaniquedcmots d'ordreEtidéroutebonnombre de miEtants: comtrùent ga'
grær |ouvrter socialiste qwnd les dirigeants socialistes son qualifiés de social-fascistes, 4tand lc parti reste confus sur l'analyse
delasocial4émocratie etdufascisme ? Lapuissance des mots cachc mall'impuissancedcs aaioru dttpartidans lcs rnsses: le re-
cours au trovail clandcsrtn soumet les militants à la répresion et lcs isole des owriers . Parallèbment è I'effondrenent de ses effec-
tifi et dc son influcnce électoralz, Ie parti soufre d'un nanque de ædres: Ics responsabbs dc la région sont pur b plupart ené'
riewsàcelb<i.Cenoins d'enteew,partisansaclunûsdzsmiwritésagissantesdawlaclandestinitê, seroterclasetdcwden'
tre erw In:tseront aufascisme. " J.C & Y.Magrineli "Anti-fascbme et parti communiste en Meurtheeû-Mæeller )
13G Quelques tites tirés de la presse communiste régionale donnent le ton de cette période sectaire. Dans "UEtincello eous titre "
IEgalité Communiste, organe des régions Est NoréEst'), du 10 mai l9A, elnlit en titre ' I-es chefs socialistes ou les Gardcs
Chanpêtresûrcapital > ADM&M3M92). DanslanlnrraineOuvriàeetPaysanne" du29septembre L928: <Tite: Lcchef socÎa-
liste Doley chez De Wendcl. .. -ænclusion de I'articb les travailleurs réwhttiowaires n'ont décidémet plus rien àfaire avec ces
Messieurs qui relusèreu le Front UniEre anec les owriers æmmunistes, mais réalisèrent I'estonuc uniEre ovec De Wendel >l ADM
7T7t). Alaveilledes municipales,leTl avillg2g,lemêmejournal liÛ.e:"Izstravaillanrsnzserontpasdupesdubobodngauclæn
oundroite".Abaslasocialetahison." Unpeuplustard:'Titre:Iagrandccolèredu"ReveilOwrterndcsonamiDollcyduparti
dcs "Social-flics" .
IT7- <Cenes,il seraitaiséde retouver danslapresse conmuniste dcl'époquedcs agressionsverbalcs corure lcs militants socialis-
tes, Onseraitpew.êtetené de chcrclærn quiaconmcncé n.. Lcs responsabilités se sineruàuntout aute niveau.S'ilfallait peser
les mérites,mieuxvaudrait sansdoute sedcmander Erelparrt, entre I92I et I93I,endépitdesnuladresses etmême deseneurs im-
pwa.bles à sa jeunesse, s'est placé au semice exclusif des trawilleurslrançais a irwùgrés, concentrcux sur lui Ia répression,la haï
rcférocedupatronatetdcspouwirspublics.Quelpoti,enfin, se soumettantàl'awocritique,s'estpréoccupéde devenirunpartide
masse et dc créer lcs condirtons dc réalisation du Front unique de b classe ouwière 7 >(Jacques Jeandin' op. cité)
13& Françcis Roth, op.cité.
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L'ancienne SFIO, de Meurthe-et-Moselle devient donc une section de la SFIC (Section

française de I'Internationale communiste). 139 Elle prendra le nom de Fédération communiste de

Meurthe-et-Moselle.<< ...les trois autres départements lorrains, sont associés dans une "Fédéra-

tion de I'Est" , laquelle tient régulièrement des conférences régionales dont la presse du parti rend

compte et que la police surveille attentivement. Le bureau région^al joue un rôIe déterminant et

cotffe les instances départementales. Celle de Meurthe-et-Moselle, ...a pour premier secrétaire

fédéral une institutrice revoquée, Gilt<n Kourtz; elle se retire en 1925 alors qu.e s'engage Ia "bol-

chevisation" au profit d'ttn ouvrier du bôtiment, Vuillemin > 140 De I92O à lg3z,son histoire sera

celle d'une tentative de transformation radicale de I'ancienne SFIO, dans son mode de fonctionne-

ment comme dans ses orientations. Toutefois longûemps les luttes menées par le Parti communiste

pour la défense de I'URSS, contre I'occupation de la Ruhr et les guerres coloniales, ne trouvent un

écho que chez une minorité de travailleurs. Sa dénonciation de <</c bourgeoisie lquil s'appuie tou-

jours sur Ie chauvinisme lorrain qu'elle entretient. > 141 ne changera que dans les années frente.

Précédemment, chaque semaine la "l-orraine Ouvrière et Paysanne" publie un écho des casernes,

s'élève contre le militarisme et les conseils de guerre, dénonce les marchands de canons et la politi-

que militariste de la France. I-e PC Égional suit longtemps les thèses des premiers congrès de I'In-

ternationale Communiste sur "l'internationalisme prolétarien" avant d'adopter la position patrioti-

que développée au milieu des années trente par M. Thorez. Position selon laquelle: <<Ce sont les

commanistes, ces internartonalistes, qui deviennent actuellernent les meilleurs défenseurs du pa-

trimoine national .>

L'implantation du Parti communiste reste d'abord limitée à quelques zones du sud du dé-

partement. A partir de I926,lapresse communiste, la ' Lorraine Ouvriàre et Paysanne n, publie de

plus en plus d'informations sur le Pays Haut, en particulier sur quelques sites miniers comme Pien-

nes, Thil et Hussigny. Mais elles manquent de précision:nlzs chffies des adhérents, comnrc ceux

durwmbrede cellules, sontincertains.Quand.une cellule eEtmentionnée danslapresse oudans un

rapport quelconque, ilfaut pouvoir s'assurer de son existence car elle apu disparaîîe après quel-

ques mois tout enfigurant encore dnns les organigranunes. rr42 Après la poussée des adhésions

d'après guerre, mal chiffrée d'ailleurs, le PC se retrouve en fait pour une quinzaine d' années en posi-

tion de faiblesse. Dans sa période dite de "bolchevisationo après 1924, il inaugure une phase délica-

tede repli surune ligne intransigeante etremplace ses premiers responsables pardes militants plus

strs: </I/az t que le parti place à sa tête des ouvriers authentiques, qu'il abandonne Ie vocabulaire

de l'arrciennes. F.L 0. pour adopter celui de l'Internartonale: le rayonremplace le comité d'arron-

dissement; la cellule, la secrton. Guy ferram, secrétaire régiorwl, assisté de René Perrounult, un

Endicaliste C.G.T.U.,metenplace tarwuvelle organisation .n 16 Celane sefaitpas toujoursdans

L3g <Corcrètement, le congrès dcTows se traduit en Meurthe-et-Moselle par la transfornation dc toutes bs sections socialistes
dom celle d'Homécoun,(bieuleexiswt dans le Pays-Hautàcettedate)ensecrtons communistes. > J.C. & Y.Magrinelli' ilAnti'

fascisme et 1nr61 ss66rrnisfe en Meurtbeet-Mcellett)
14G François Rot[ op.cité.
141- J.Jeandin, op.citQ
142 à L43 - François Roth, op.cité.
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laclartéetlajoie:<<ildoitremplacerenlg2gVuilleminaccuséde"déviationsgauchistes.rrr4Cet-

te reprise en main de I'organisation n'empêche pas la baisse des effectifs, au contraire semble-t-

tl <<Pour les trois départements les chffies des adhérents auraient diminué de 1500 à 800 en

1930.. . n 145 Après 1927 et le célèbre" le communisme, voilà I'ennemi" d'A.Sarrault, les commu-

nistes recroquevillés surune orientation politique qui les coupe en grande partie des ouvriers, subis-

sent pendant plusieurs années la contrainte policière. Mais lorsque la police s'en prend directement

au parti communiste, ( arrestation des gérants successifs de la "l-orraine ouvrière et paysanne", em-

prisonnementde communistes àlaprisonCharleslllde Nancy) celui-ciy voitun signe devitalité et

de force: I'acharnement répressif prouverait le bien fondé de son orientation. D'autres y voient plu-

tôtunsignedefaiblesse. C'estcequ'expliqueF.Roth:"C'est sans doute enraisondupeud.e soutien

du milieu local que Maurice Thorez, après son arrestation rocambolesque, est incarcéré durant

quelques mois alaprisonCharles III àNancy en 1930-1931. ,116 Quel que soitle jugementporté

sur elle, cette répression ne peut êfte passée sous silence. Elle explique en gtande partie aussi les dif-

ficultés d'implantation des communistes.

L'implantation des communistes à Jarny est difficile à mesurer

I-es communistes jarnysiens sont restés longtemps peu nombreux et peu expérimentés.

L'examen détaillé des résultats des élections législatives montre que les communistes ont du mal à

percer localement. On dit souvent, que la faiblesse des communistes sur le plan électoral, par le

grand nombre d'ouwiers étrangers dépourvus de droit de vote, laissant ainsi penser qu'ils auraient

massivement voté pour les candidats communistes. Certes, on note le faible nombre des électeurs

dans la population totale (en lV24) : Il,2 7o à Giraumont,20,lVo à Jarny ,29,7Vo à Conflans et

30,37o dans les villages. Dans les communes minières, et seulement minières, comme Giraumont,

la proportion des étrangers aurait dt jouer conEe les partis ouvriers. Pourtant av ec7 ,2Vo des suffra-

ges exprimés, le "Bloc Ouvrier et Paysan" réalise un assez bon résultat à Giraumont, résultat com-

parable à celui de Jarny et bien meilleur que celui de Conflans, qui compte moins d'étrangers et

beaucoup de cheminots. Il est vrai que c'est à Giraumont que la droite réalise ses plus forts résultats

14 à l& François Rotb, op.cité.
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et à Conflans qu'elle est la moins bien représentée. On a I'impression que plus les étrangers sont

nombreux dans une commune ouvrière et plus les courants ex-

trêmes I'emportent. Inversement,les partis du centre, radicaux

et socialistes réalisentde bons résultats là où les étrangers sont

moins nombreux. Ces constats rapides sontconfirmésenl%2B

avec, à Giraumont,3,6%o,et à Conflans 1,97o des voix pour le

candidat comrnrrnistç Thouvenin. Læ meilleur résultat du parti

communiste dans le canton sera enregistré en 1932 à Ville-sur-

Yron, commune distante de trois km de la mine Schneider , à

maj orité française, où il totali se 67o des suffrages exprimés ! 147

C'est bien l e seuM-a faiblesse des parti s ouvriers dans les villa-

ges environnant s'explique sans doute par I' animosité entre les

ouvriers des cités indusfiielles et ceux qui habitent encore leur

village natal et n'ont pas rcmpu leurs attaches avec le monde

rural Ces demiers seraient plus facilement satisfaits des salai-

res moins élevés, seraient moins enclins à manifester leur mé-

contentement lors des élections.

Cette faiblesse électorale ne veut pas dire que le PC n'est pas présent à Jarny.<<Des cellules

d'entreprtses sotû receruées au Nord-Est, à Maron, à Val dc Fer, à Joudreville, à Droitau-

mont. nls Bien souvent ce sont des militqnts venus de ces c€ntes voisins qui impulseront le Eavail

communiste àJarny. I-e préfetde Meurthe-et-Moselle, écitenL92...:<<les ltaliensontrécemment

accepté lcprincipe delatransformartonde leurs sections encellules d'entreprtses.IIs ontcréé d.es

organisatiorc militaires, destinées à luner contre le fascisme et pour le renversement par lavio-

lerrce dcs pouvoirs constitués... II en ertsnit une vingtainc dans les communes dc mon départe-

ment. Elles sont dirigées collectivement et groupées en trois secteurs: Jarny, Nancy et Pont-à-

147- tableaux complets en armexe.
14& François Roth, op.cité
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Mousson, eux-mêmes dirigés par un comité de zone dont le siège est à Lunéville, qui dépend lui-

même du Comité régionalfixé à Metz n l4e Fo mai 1929 on note à Jarny I'activité de communistes

italiens du rayon d'Hussigny, qui représenûent le Secours Rouge, diffusent des tracts communistes

<<dénonçant la collusion entre La police et les fascistes. n150 On apprend qrJ' <<un comité local du

Secours Rouge Internationnlse constitue àVilleruptle 23 mai 1929. Selonlapolice, sadirection

comprend six persoinnes qui ne s'étaient pas manifestées jusqu'ici; quatre sont ltaliens, un Hon'

grois, le dernier d'origine allemande. Deux des quatre Villeruptiens sont iwtallés depuis peu dans

Ialocalité.Les deuxderniers résidentdans d'autresvilles, souventfortéloignées deVillerupt(Jou-

dreville et Jarny). Tous les membres de ce comité sont ouvriers mineurs ou sidérurgistes. ,rL'l I-a

lecture attentive du texte, montre qu'il s'agit finalement 1à d'un comité exceptionnel, d'un embryon

peut-être. Militer à Villerupt quand on habite Jarny ou Joudreville est plus la preuve d'une faiblesse

qued'une force, indépendammentdel'objectif poursuivi. [-amiseenavantdes militants exemplai-

res alimente la propagande du parti. l-a"Lonqine Ouvriàre et Paysanne n publiera également plu-

sieurs articles concernant les violences fas-

cistes à Jarny, sur lesquelles nous revien-

drons en présentant la naissance du front ré-

publicain àJarny. On note touûefois dès le ti-

tre reproduit ci-contre que I'auteur de I'arti-

cle n'oublie pas d'associer les fascistes jarnysiens aux socialistes de Lens. C'est encore pour quel-

ques années, la dénonciation des "sociaux-fascistes".

Malgré ces quelques références aux activité des communistes locaux, on doit sans doute

appliquer à Jarny comme aux autres centres les remarques dépitées du parti <<aucune cellule dans

ces centres importants > ou bien : <<Il se trouve que nous nous heurtons à I'insuffisance des cadres

et à l'inexpérience des ouvriersfrança,r u 152 pu* un article de la nl.orraine Ouvrière et Paysanne"

du 29 sepûembre 1929 on souligne encore qu'il n'existe <<au.cune cellule dans le cenffe stratégique

excessivement important de Briey -Longwy >. Alors que les mentions deviennent plus nombreuses

à la fin des années vingt, cetre activité montante tarde toujours à se traduire électoralement. Certes

les communistes pouvaient se dire qu'ils n'étaient pas électoralisûes, qu'ils <utilisaient en commu-

nistes les ékcrtoru bourgeoises u 153, mais à partir du moment où ils présentaient des candidats,

c'était bien pour mesurer leur influence! Or de 14O voix enl9?Aen moyenne,le parti tombe à76

voix aux législatives de 198. Notons que ce déclin qui correspond à la période de repli et de nbol-

chevisationn est général à I'arrondissement de Briey. Il marque d'une certaine façon l'échec de la

stratégie du "front à la basen, qui visait à détacher les ouvriers sympathisants de la SFIO des ntral-

tresn de leur direction . I-e déclin de ce que M.Sembat appelait le "parti passoiren est en fait général

comme I'indique le tableau dressé d'après les chiffres d'adhérents nationaux relevés par A.Kriegel

149-ADM&M lM65r.
IsG AD M&M I M 604.
151- AD M&M lM65l le25mai lyZg,cité inJ.C. &Y.Magrinelli, op.cité.
t52ût53 - AD M&M lM65l.
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dans son ouvrage "Iæ pain et les roses". Elle signale par ailleurs que dans le Nord-Est, enfre lW et

l928,le nombre des adhérents avait chuté de 63,l%o. Ce que confirme I a conférence régionale du

partienfévrierlg30,constatant <<quelenombred'adhérentsestpasséde1300en1925à&ÛOpour

les trois départemznts (Meurthe-et-Moselle,Vosges et Moselle) de Iarégion ; que seulementT cel-

lules d'usine et I6 celluleslocales ontmandaté desreprésentants ; que le bassinde Inngvvy n'apas

de représentant mais des groupes inliens et qu'enfin il nj a pas d'organisation du parti dans les

usineschimiques etdc guerre... ,rlilI.oc*,ilementleparti communistepeutseconsolerenfaisantva-

loir qu'il dépasse les socialistes dans les villes minières et cheminotes du canton. Mais il lui faut

constater sa faiblesse persistante enl932, puisque le candidat du PC ne totalise que79 voix dans

tout le canton C'est donc ailleurs que dans les umes qu'il nous faut tenter de trouver des traces de

I'activité militante des communistes jarnysiens.

Ces traces nous viennent presque toujours de la police qui surveille attentvementla moin-

dre réunion de militants. [-ors des mobilisations syndicales préparant la $ève générale du 6 octobre

1930, un rapport de police du commissaire spécial Iæ Bris daté du 2 révèle que << Ie secteur d.e Jarny

[estun] siègede corrmunistes etunitaires, actuellementactifs( mines de Jarny-DroitawnontetGi-

raumont). n 1551* même commissaire signale en novembre 1930 que<<Des affichcs exposant un

programne de revendications du parti commaniste et d.e la CGTU ont été apposées à Jamy. >|ffi

Au cours de l'été précédent, un inspecteur de police rapporte au sous-préfet de Briey,

que":...l.es dirigeants dc la section communiste de Jarny ont envoyé dans unc colonie de vacatrce

25 jeunes enfants dc larrry et dÊs envirow en majeure partie italien. Ces enfants qui anicnt été

groupésaucafé ducinéma, siègedelasectioncommunisæ dcJanry, ettcnuparlernmméPassert

Natalc, ont été entbarqués en gare de Conflaw-Janry à I h dumatin. rrr Nous revi.o6toos dans le

chapine suivantsurcetaspectimportantdel'activité des italiensdans le mouvementcommuniste.

Onpeutretenirici que,le parti communiste ne limiaitpas son intervention à lapolitique ou àla re-

vendication, mais se chargeait aussi de changer la vie quotidienne des enfants d'ouvriers.

154- CPoderzoli, "Lc krti Communisæ en Meurttrc-ct-Mosclle de 1920 à 1932 .
155-ADlvI&M l0M 103.
I SGEtles émanent du cmité central et oot été tirées à lTmprimeric française à Paris , 123 , nrc Montmartne. AD M&M I M 604.
ÉTn jttu;llet 1930-ADM&M 1237.
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La SFIO se pointe timidement à Jarny!

Après la guerre de 1914, la Fédération SFIO de la Meurthe-et-Moselle ne se reconstitue que

lentement, et ne sort de son statut provisoire que vers la fin de 1V23.<< A part quelques points d'ap-

pui (Epinal, Nancy, Neuves-Maisons, Verdun), Io "reconstruction" c'est-à-dire la reconstitution

de Ia S.F.I.O., est un travail dc longue lnleinc, car le climat psyclnlogique et le milieu sociolo-

gique opposent une inertie que les trop rares militnnts sont incapables d'ébranler. ...8n Meurthe-

et-Moselle, le principal dirtgeant est un avocat bavard, Clwrles Doley; iI a le mérite de reconsti-

tuer une Fédération dont les noyaux les plus solides sont autour de Neuves-Maisons et de Long-

uy. n rsE L.e jugement nous paraît sévère. Nous avons déjà eu I'occasion de présenter Charles Doley

enanalysantleslégislativesde 1919.Il recueille 1070 voix surle canton, unrésultatque les socialis-

tes ne reverront pas de sitôt. Læs socialistes protestaient alors << conÛe toute idée dtentente avec un

parti bourgeois >. Cétait avant la scission. Mais pour la consultation de I9A,7ls s'allient locale-

ment avec les radicaux comme nous I'avons souligné. Cette attitude estdénoncée par les communis-

tes qui refusent le front commun électoral, proposé par les communistes. En 1924les socialistes al-

liés avec les radicaux obtiennent 729voix.Iæ résultat d'Emile Pilant, secrétaire du syndicat chemi-

not de Conflans-Jarny, républicain-socialiste puis socialiste, n'est guère significatif avec un tel

scrutin de liste, puisqu'il bénéficie de la dynamique du Cartel des Gauches. Pour les consultations

suivantes,la polémique continue entre les partis ouwiers. Ainsi, le 17 féwier 1925, A. Bernard

écrit, dans une circulaire "Pour les prochaines législatives", destinée aux secétaires du parti com-

muniste: <La campagne électorale de 1928 va s'ormrir et nos camarades I'utiliseront àfond dans

I.es entreprises et les localités pour expliquer notre program,rne et nos mots d'ordre enface dz Ia

bourgeoisie d'UnionNationnle et enfaçe dcs socia-

listes qui poussent leur offensive contre In classe ou-

vrière, contre In paysannerie et contre notre par-

ri. . . ,tr59 Difficile de juger I'importance de cene divi-

sion à l'échelon local. En 1928le socialiste Peroux,

est cette fois handicapé par la présence de M. Claiche

candidat radical-socialisûe bien implanté dans le Jar-

nisy; il ne totaliseque S0voixdans toutlecantonetà

peine 37 à Jarny où il est devancé par Thouvenin,

candidat communiste. Cest à peine plus que le PC,

mais les socialistcs redresseront quelque peu la si-

tuation en 1932 (157 voix soit le double des voix

communistes), mais le ésultat demeure faible. Il

semble qu'à Jamy cornme ailleurs la reconstitution

de la SFIO ait été chaotique et assez lente suivant

Adhérents SFIO Meurthe-et-Moselle
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15& François Roth, o'p.cité.
159-ADM&À{ lM65l.
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comme l'écritJ-M. Moine : <<De 1923 à 1930,la Fédération socialiste SFIO vit une longue période

de piétinement. Elle compte "environ 300 adhérents en 1924,450 en 1925 (dont 300 dans l'arron-

dissement de Nancy), 550 en 1926, 350 en 1927 et 1928... 650 en 1930. " 
rffi

L'organisation socialiste demeure fragile jusqu'en 1925- 1926.I.es seules sections sont lo-

calisées dans le sud du département et à [.ongwy. Ce sont aussi les régions ouvrières où le syndica-

lisme confédéré était le plus actif.Les militants de l.ongwy prennent I'initiative de lancer un heMo-

madaire, "[-e Populaire de Meurthe-et-Moselle", dont la rédaction est transférée ensuite à Nan-

cy.r6r [-es lecteurs et adhérents sont surtout des fonctionnaires, des employés, notamment des em-

ployés et ouvriers du chemin de fer et quelques membres des professions libérales. C'est ce qui fait

direauxmilitants communistesque laSFIOn'apas d'implantationdans laclasseouvrière. Mais les

cheminots ne seraient-ils pas des travailleun? N'yaurait-çil d'ouvrierenl.onaine que lemineur,le

mineur de fond? Jean Thouvenin, candidat communiste est lui même cheminot. A Jarny les pre-

miers candidats aux municipales qui se déclarent socialistes SFIO sont d'anciens cheminots radi-

caux. Charles l,ouis est ajusûeur et Emile Pilant employé à la Compagnie de I'Est. Quoi qu'il en soit,

I'activité des sections demeure faible et le préfet de Meurthe-et-Moselle, dans son rapport du?3

mars 1929, peut écrire: <<Le pani SFIO, malgré les efforts qu'il a tentés dans l.a partie rcrd dudé-

partetnent... donne l'impression, à l'heure actuelle, d'une organisation purement de façade. >>162

En lait il est frappant de constater qu'à quelques exceptions près, les regroupements n réformistes "

etnrévolutionnaires n, se sont développés dans les mêmes bassins, là où I'industrialisation est la

plus ancienne, là où le militantisme existait avant guerre et où le patronat était moins organisé,

moins structuré, c'est-à-dire dans le sud du département et autour de Nancy. Pourtant il y a des ex-

ceptions, notammentdans le Fays Haut, on retrouve des noyaux militants des deux organisations.

Toutceci laissepenserque, toutaulongde ces années vingt,onassistedans leJarnisyàune

ûentatived'organisation du milieu mineuretcheminotpardes militants socialistes ou communistes
qui éprouventtous une grandedifficultéàdéboucheretdontlapresse militanæ, plutôtmuettesurla

viedes sections locales, stigmatiseetthéorisefauûede pouvoirdonnerunpeudecorps à sonpropos.

Iæ socialisme jarnysien semble surtout ancré chez les cheminots, mais cetûe implantation

est délicate à mesurer elle aussi car les mentions individuelles sont rares dans les archiver .163 qt

apprend qu'une section vit à Jarny de façon épisodique enfie L9?.6 et 1930. On retrouve quelques

miliants socialisæs jamysiens, à I'occasion des consultations électorales ou lors des rassemble-

ments sSmdicaux, mais ils sont rares.

Le syndicalisme ouwier: de leuphorie de laprès guerre au neflux.

Au début de l920,la CGT compte un nombre important d'adhérents, ce qui pouvait à bon

droit réjouir ses dirigeants, mais n'était pas sans poser la question de I'enracinement dans la durée.

16G Jean-Marie MOINE '[.e Mouvenrent socialiste en Meurûre-et-Moselle eous la III" RépnrHiquen.
l6L eL 162- Franç<is Rotll op.cité
163-ADM&M IM650.
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En effet, comme pour les partis politiques, les syndicats ont connu une phase de grande mobilisa-

tion qui a sans doute donné I'illusion de lendemains syndicalistes radieux: <<ZeJ organisations

s'étoffent,portantleurs effectifs départementauxà20ou30000membres, contre quelques centai-

nes en 1914. Iæurs leaders appartiennent au courant syndicaliste-révolutionnnire qui contrôle Ia

CGT depuis I'origine.Iz plus envue,Ieforgeron Eugène Jacquemin, tibunde lnute stature à l.a

voix de stentor, est chargé d'une mission de propagande dans I'ensemble de la région .> ecrit P.

Banal .lsEnthousiasme qui se traduitpar les chiffres des adhérentsjarnysiens, chez les cheminots

etles mineurs surtout. Pourtant, à lafindes années vingt, A.Sômme notequ'en l-orraine'.<il n'existe

pas de syndicat qui soit reconnu par les patons >. En dernière analyse on peut se poser la question

delafaiblesse des organisations.<<Qunndon compare lesmouvements sociauxdans Iarégionsidé-

rurgique lonaine pendant les qunrante premières années du)An" siècle à ceux qui affectent les mi-

nes de cltarbon du Nord ou du Massif central, on est surpris du "calme" généraL de l.a rareté des

journées de grève .n 165 C'est que, dans les entreprises, il n'était pas facile de militer. [.e contrôle

étroitde lapolice tendàdébusquerpartout "les meneurs", commel'indique lecommissaire spécial

de Briey à la veille d'un mouvement de protestation:. <Quoiqu.e les services foncrtonnent normnle'

ment, il est possible que les agitateurs, surtout d'Audun Ie Roman et de Conflarc-Jarny, fassent

pression sur certains chemirwts et que le rendem,ent dutravail soit sérteusement diminué; préiudi-

cepatentpourlaCompagniedescheminsdeferetpourlepublic...

une surveillance très étoite de mon service ... r, 16 Dans une population hétérogène, ce contrôle

jouaitaussi contre lemilitantétrangeren situation précaire.167Avantl'expulsionhors du territoire,

la menace du renvoi de I'entreprise était fréquente. Elle était parfois effective comme ce fut le cas

pour un délégué polonais à Giraumont en 19?3.16 Ceffe affaire devait d'ailleurs conduire les pou-

voirspublicsàintervenirauprèsdeladirectionde lamine. Ajoutonsquel'attitudepatronalede refus

de discussion avec les Fédérations syndicales, est régulièrement mise en cause par les syndicalistes

qui peuventcomparerlecomportementfermédu Comitédes Forgesàcelui des patrons duNordou

du Centre, qui pratiquent la concertation.

A ces contraintes régionales qui tiennent à la fragilité du milieu ouvrier et à I'attitude du pa-

tronat minieç s'ajouûent la division politique et la cassure syndicale qui a suivi. I-es tentatives d'uni-

té d'action n'aboutissent pas car la manière dont les communist€s, ontessayé de s'empa^rer de la di-

rection des syndicats ne pouvait quhviver les ftrncæurs. Ce qui passait moins en@re, c'était le fait

d'introduire les mots d'ordre politiques dans le syndicat, et de faire de celui-ci la masse de

f64 P. Banal, op.cité.
16$ L,ouis Kôll, op.cité
166ADM&MLZ82.
167- <Srr lui pèse enære la menace dc I'erpulsion du territoirefranpis. > l.ouis Kôll op.cité
l& <12 syndicat régiorul des mineurs ùr bassin de Briey-l-ongwy-Narcy avait dentûrdé à Ia CGT a à la Fédération du sous-sol
qu\netournéedepropagandcenhngue pobnaise soit organiséedanslebassinde Briey-longwy,ceEûfutaccordé.Or,une réuni-
onaétéorganiséeàGimwnæle 3 mars 1928oùlanajeure parrtecomprenaitdcsouwiers polonais.Aprèsquelc ænarudz Jo-
sianowski déIégué par laCGTaeufini soneryosé il étaitanivé àfonnerune section. Après awirformé b bureau quelqucs jours
aprèshdireaionafaitappelerle secrétaire enluidisanqu'ilawitàclnisirenlrelesytdicatoulerenvoidz lamirc.Le dinanche
I I courant, rauvellz réunion au cours dc laqeWc ledit secrétaire afait l'exposé de sa situation. t'asistais à cene réunion .>AD
M&M I282.
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manæuvre du jeune parti communiste. On peut en prendre pour exemple les grèves de 1926 que

nous présenterons un peu plus loin. Celle de julllet 1926, mobilise les mineurs sur des revendica-

tionsde salairesetdeconventions;ellesesoldeparunsuccès, avecàJarny IO07o de grévistes. Par

contrel'appel àlasolidarité avecles mineurs anglais, quelques semaines plustard, n'auraqu'unfai-

bleécho. Il ne sertàrien de masquercetéchec enjouant surles dates, comme on peutle lire dans cer-

taines études où les deux grèves sont habilement mélangées.

Au Congrès de Lille en juillet 1921, les deux tendances syndicales se querellèrent violem-

ment et la ûendance syndicaliste représentée par L.Jouhaux parvint à I'emporter de justesse sur celle

desfuturscommunistes: 1556voixcontrel3Æet46absûentions.Surleplannational,laminorité

refusa d'ailleurs de s'incliner et provoqua la première scission syndicale, par la création, face à la

CGT d'une nouvelle centrale, la CGTU (Confédération Générale du Travail Unitaire). r6e ltgnion

départementale CGT de Meurthe-et-Moselle a refusé cette scission.l7o Pierre Barral nous rappelle

que<<...ToutenrestantfidèleàIaCGT,ellerefuselascissionet,danssonbureau,Roger*,membre

duparti communiste continue de coopérer avec Jacquemin*. Les états-majors parisiens de part et

d'autre,sontmécontentsdeceneformuleambigue.>r7r tlyabienlàuneoriginalitéqu'AxelSôm-

me explique ainsi : <Dans Ie bassin de Metz-Thionville tous les ouvriers sont communistes ...au

Itxembourg, dans ln régionde Inngwy et sur le plateaude Briey ils sont tous socialistes; mnis en

causant avec eu.x on aperçoit qu'il pensent exactement de même; ce sont seulement leurs chefs qui

ne petwrent s'entendre. >,172 Cefre volonté de la base, reposant, comme les premiers élans d'après

guerre, sur une espérance de transformation sociale, allait être brisée par la volonté des deux appa-

reils parisiens.lT3 Cela n'emfchait nullement les tentatives d'union, du moins les velléités d'ac-

169- C.en'estpas ainsi quelescommunistes présententencoreles choses. Voici cequeJacquesJeandinæiF'En I92I,une majorité
réformiste est àladireaionnationakdelaCGT. Ellemultiplieles exclusions contreles syndicats adhérents delatend.ancerévolu-
rtornaire dite majorttaire ou unitaire. I-a commission administrative næionalz du 27 décembre 1921 , en raifian lcs exclusioru
pronorcées, consacre unc scissiondumowement syndical.I-e ler juillzt 1922,|cs sytdicats évincés, quireprésentent960000 syn-
diqués,seréunissentenCongrèsàSaint-Etiewæ. >JacquesJeandin,op.cité).Nousnereviendronspasswlesdébatsducongrèset
les interpétations qu'il a suscitées, renvoyant à I'article de Jean Charles nA propos de la scission syndicale de 1921"in nMélanges

d'HistoiresocialeoffertsàJeanMaihon n. Il nousparaîtplus intéressant pournoheétudede constaterque régionalement, leschoees
se sont passées de façon fès différente"
L7U La scission politQue entrdw utæ scission syndicale au niveau national. En Moselle, I\nion départementalc passe en bloc,
sous I'infl,ucnce des commuûstes, à b Confédérarton Généralc duTravail Unitaire (CGTU) ffiliée ù l'Internartorule syndiælz
rougede Moscou. Mais hMeurtlæ- a-Moselle suivieparles Vosges etlaMeuse, ùoptewz posirtonoriginak ....u ( PieneBarral,
in op.cité)
171- Pierre Barral, in op.cité.
172-A.Sttmme, op.cité.-L'originalitédecetæpositionuniaire, désavouéeparlesEtatsmajore syndicaux, aétéétudiéeparRenéFra-
non dans nlc Mouvement ouvrier en Meurthect-Mcelle, Lumières et conEs$es l9l9lqn ', pnis par David Philippe dans
"L'UD C:CT de Meurthe-et-Mæelh, l9l-193y
17, <LaCGTU suscitedcs syndicatsdcsonobédienceetatCongrès dcbCGTlesecrémire généraltoulwuxinterpellepublique-
ncnlcsdirigeantsdcMeurtlw-et-Moselleècevjer.r PierreBarralrinop.citéLæscommunist€sécrircntque<...Icsexchtsions
prononcées par bCommision adninistrative nationaledu Syttdicat dcs mineurs dc Clnligny et d'Husigny dc tendance unitaire,
le comprteneu réformiste dc la direaion départementale abotissew à la scision en Meurile*t-Moselle. > Jacques Jeandin,
op citéAlorsqu'en faitlaruptureaétélongueàseconcétiser: <Cctte situûionexceptionnellc,acæmpagnéedzprisesdzposirtow
communcscontrelaguenedtMarocpuiscontrel'Unioncatlwlique,se mainrtenplusieursamées.Elle rc seromptd$nitivement
qu'en 1929 .> PierreBarral, inopcitéEtlescommunisteslereconnaissentquandils signaluûgu" Ilarrivepourtantqu'uræ colla-
borationoccasionnelles'établisse entre unimires etconfédérés. Celaestparticulièrementftéquentdansle Pays-HautoùlaCGTU
gagne plus rapidenent de l\mportance Ete dans le md ùr dépanemcnl.D Jacques Jeandia op. cit6) On remarque ici, qu'ils s'arro-
gentla paternitédu front uniquequand il ee réalise. En 196, dans lapressecommuniste, cetteattitudeétaitdéjàmanifeste'Lclca-
marades dcs syndicats pouûont aussilaire état des lemes éclangées enfie les dcux Fédérations ( lettes parttes dans h'Trtburæ"
du I eraott 1926) ensignalant que c'est lapussée dcs tavaillcurs,Ie désir dunitédes massesqui aobligé les confédérés àcorres-
pondre avec les Fédérations unrlar'res > AI)M&M I Z t2 ) L'exemple de cette grève d'août l!)26 sernble peut-être mal ctroisi pour
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tions unies. Maintenant, I'impact réel des proclamations unitaires est toujours difficile à mesurer.

Déclarer qu e << . . . c'est précisément sur la base d'un effon permnnent pour réaliser l'action commu-

ne que lesmilitants CGW ontaccruleur influence >l74estinvérifiable.llestvrai,commenous I'in-

diquerons, que les grèves de l'été 1926 seront un succès; mais comment saisir la part des uns et des

autres dans ce mouvement. [æ succès conduit toutefois à tenter de formaliser I'unité dans des struc-

tures plus ou moins durables que les communistes investiront pour se renforcer. Parlant des com-

munistes,J.Jeandindéclare: <<. .. Aumois de juin 1929, intervenant auIII" Congrès de l'Unionré-

giottale unitaire, Perrouault * préconise la créatton de "Comités d'u^tine" avec la même préoccu-

pation de hâter la réalisation du Front unique à la base ,r r7s En fait les comités en question regrou-

paientle PC,laCGTU,lesJeunesses Communistes,I'ARAC, des nsyndicatsetminorités d'ouvriers

de la CGT, des"sections et minorités socialistes", d' "ouvriers sans parti" à I'intérieur de "Comités

d'Unité Prolétarienne d'Usines" mis en place dès 1T25. Cette politique unitaire, regroupant princi-

palement les sympathisants communistes, substitut à une véritable unité de toutes les organisaûons

ouvrières, tentede sedévelopperchez les mineurs, commeil vientd'êtredit, mais aussi chezles che-

minots et en particulier au dépôt de Conflans-Jarny: <<Nozs attirons votre attention sur les comités

d'entente, d'unité de dépôts, des gares déjà crées ainsi que sur les syndicats qui se sont prononcés

enfaveur de I'unité pour les faire travailler activement à ln préparation de Ia journée. La journée

du24 doitêtre le prélude dela grandemnnifestationdelamobilisationdesmasses laborieusesor'

ganisée par IaCGTU le 7 nnvembre.Tous les travailleurs seront appelés àprotester contre les im-

pôts nouveaux, contre le chômage, pour le réajustement des saLaires et l'échelle mobile, pour la

journéede 8h, pourl'unité syndicale etlefrontunique...Iescamarades cheminnts devrontdoncré-

pondre en rnasse à l'appel lancé par Ia CGTU. ,1176

Malgré I'aspiration à I'unité, le Congrès constitutif de I'Union départementale unitaire se

tent à Pont-à-Mousson le ler avril L923.

A partir de cette date, la CGTU, faible numériquement, tente de compenser cette faiblesse

par une radicalisation verbale. Pour se démarquer de la vieille CGT, elle reprend les accusations

contre les nréformisûesn, le climat de défiance et de querelles ne cesse de s'alourdir. C'est encore le

Commissaire sffcial de Briey qui le signale dans un courrier au préfet où il présente les instructions

transmises parlaFédération Nationale unitaire du sous-sol aux secrétaires des syndicats de son sec-

teur: <[ces] Instructions démontrent I'ertsrcnce d'un réel conflit entre les unitaires et les confédé-

rés . > r771-CGT-U tente de lancer ses adhérents dans des manifestations et des grèves, souvent

illustrer I'unité puisque dans une réunion tenue le 2 ao{lt , avec Hrmrbert er Médard vcilà ce que les CGTistes déclarai enF < Congrès
dzs owrtersda2aaût 1926 àNanq...Hunbertetplus dc 50 déIégués dctousles syrdicatsotmriers, enrre autre$tous lcschcfs dc
sections syndicalcs dcs owrters mircurs...,Awntdc se séparer,les déIégués des mineurs se sontengagés àfaire tout lew possible
dons leurs centres respeatfs itsspour le 9
aofu prælnin ll ADM&M I Z E2 )Bel exemple d'union, et qui prouve que les manæuvres de division n'étaient pas à sens unique!

l1L C-Pedqzoli, "Læ Parti Communiste en Meurthe-et-Moselle de ly20 àLy32" .
17S Jacques Jeandin, op. cité.
l7G Læcommissairespécial Monbrun note àlamain ncette agitatior faitl'objetd'une surveillance très étroiter l0octobre l%6AD
M&M 1282)
ITI- AD M&M IOM 103.



423 -

pour faire connaftre et défendre les points de vue du parti communiste. Ne décourageait-elle pas

ainsi nombre de ses adhérents ? Syndicalistes convaincus, beaucoupavaientdonné leurappui àune

centrale qu'ils savaient proche des communistes, mais dans laquelle ils avaient cru pouvoir trouver

la liberté de pensée et de parole qu'ils avaient connues dans I'ancienne CGT. L-a CGTU conserva son

emprise dans quelques secûeurs, comme les mines ou cerûains centres ouvriers parce qu'elle y avait

desmilitantsconvaincus,dynamiques,dévouéset, parcequenombredesyndiqués,croyaientenco-

re que la Russie des Soviets était le paradis des travailleurs,

Pour sa part, I'ancienne CGT disait poursuivre la tradition syndicaliste française, prônant

I'action directe et refusant de s'associer étoitement à un parti, ni surtout d'en accepter les directi-

ves.178 On se doute que ce n'est pas ainsi que les dirigeants communisûes de la CGTU présentent les

"réformistesn de la CGT.<Les positions respectives des dewr Unions sont tranchées. L'UD'CGT

prétendtransformer Ia société par étapes, comme Ie dit son secrétaire Jacquemin, alors que I'UD-

CGTU propose à Ia classe ouvrière de prendre elle-même le pouvoir économique et politique, de

lutter contre le capital par I'action unie des travailleurs n 179 C'est cette orientation qui est inscrite

dans les statuts des syndicats de mineurs de Jarny au moment de la scission.<< Considérant quz, de

par les ffits de I'industrie moderne et de l'appui "logique" que procure le Pouvoir aux détenteurs

de laPropriété et des Instruments de production, ily a antagonisme perflnnent entre le Capital et

le Travail? que de ce fait, deux classes bien distinctes et irréconciliables sont en présence,. . .pour

ces raisons, Ies Prolétaires doivent donc se faire un devoir de metffe en application I'axiome de l'

"Internationale": L'émanciparton des Travailleurs ne peut être que l'æuvre des Travailleurs eux-

m.êmes. r, lEo 1o CGTU poursuit son cheminement dans sa logique du rassemblement " classe

contre classen en ajoutant que <cela suppose lamise à l'écart des éIémcnts réformistes des postes

de direction syndicaw et Iaréalisationde l'unité ouvrière daru unfront révolutionnaire de classe,

d'engager sans tarderl.alutte contre I'impérialisme etlefascisme partous lesmoyens... etde soute-

nir larépublique des Soviets de Russie. rrrEl 46i6r6e qui ne variera guère au cours des dix années

suivanûes.

Ajoutons que cet affaiblissement se trouvait renforcé nationalement par la création de la

CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens) 1E2

17& Vdci comment Geages Vidalenc présente la situation de la CGT vers le début des annês vingÈ'Elle avait été duremcnt
ébranléeparlascissio4perdoû,avecuncbowæ pat'tiedesesressources,quclqueswtsdeses neilleurséléneæs;...ellereconsti-
twsesefeaifs,renforçasonorganisaionetsutadaptersesrevendicatiorcanxnécessitésetpossibilitésdumomeru. >GeorgesVi-
dalenc "Aspecb du mouvernent syttdical français".
179 Jacques Jeandiq op. cité.
18G4. Mmicipales.
181- Jacques Jeandin, op. cité.
182- Crééæen 1919, IaCFTCéuniesaitdes salariésunis paruneconformitéde pensée religieuse. Ils épudiaient laluttedesclasses,
croyaientàunecollaborationpossibleentrecapital ettravail, entepatronsetouvrierq etseréclamaientdel'Encyclique nRerum No-
varum n dtreau papeLlon )flII en 1891. D'abod regardésavec suspicionparles autcités ecclésiastiqws généralernentconservatri-
ces, ils avaient Frni par conquérir des appuis parmi de hauts dignitaircs catholiques et une Encyclique du Pape Pie XI 'quadragesimo

Anno> 1931)avaitlégitimél'existence, lactivitéetl'autoritédecequelbnpeutappelerlesyndicalismechrétien Surleplandutra-
vail, la CFTC réclamait des conditions de vie décentes por.u les salariés et leurs famillee, une humanisation des rapports dans l'€ntre-
prise, le respect de ladigritédu salarié. Sqr inlluerrce s'exerçait alors, plutôt dans les milieux d'employés etde fonctionnaires que
danslesprofessionsindustridles. Enparticulierelleallaittsowerdesadçtesclrezlescheminotsqui avaientdéjàtravaillésparlUni-
on catholique avant et apÈs la guerre. l,ocalement elle n'appa.raît véritablenrent qu'autour de 1936 dans les mines.
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Il y aura désormais en France trois centrales différentes, trop souvent hostiles et engagées

dans des polémiques que certains hagiographes du mouvement ouvrier, le plus souvent communis-

tes, ont reproduites sans recul dans des études consacrées à I'histoire du mouvement ouvner. C'est

aussi ce que I'on retrouve dans les mémoires d'anciens militants, comme le récit, récemment publié

de Thomas Olszanski qui viendra plusieurs fois dans le bassin minier pour tenter d'y développer

I'organisation comntuniste, la MOE puis MOI.lE3

' Des cheminots jarnysiens plutôt CGT.

Quelques mois après I'armistice, une section syndicale est créée à la gare et au dépôt. Sa vie

sembleemprunteruncheminplutôtdifficilepuisque,lacourbedeseffectifs successivementannon-

cés, est en dents de scie. Sans qu'on puisse I'affirmer avec certitude, les changements de militants à

la tête des sections reflèæ probablement les hésitations et les échecs du mouvement syndical.l'e'Z

février Lg}O,leprocureur de la République déclare ne pas voir d'inconvénients à la formation et au

fonctionnement du n S;rndicat des travailleurs des chemins de fer de Conflans-Jarny" crééle 17

avril 1919. L'examen des statuts n'a donné lieu à aucune observation de sa part. [-a section revendi-

que alors 626 adhérents dont, fait notable, 6 femmes. Hélas, elles ne sont pas citées! Comme 11

femmes sont alors employées par la Compagnie de I'Est, une bonne moitié serait syndiquéc.

M.V/olff Gaston, candidat socialiste malchanceux aux législatives de 1919, est désigné à sa tête

avec Paul Kirscher comme trésorier. Enfin, on apprend que le syndicat adhère à la "Fédération Na-

tionale des travailleurs des chemins de ferdeFrance, des colonies etpays deProtectoratu età ul'Uni-

ondes syndicatsouvriersde Meurthe-et-Mosellen. leI-esyndicatdéclareavoirplacé3 500 timbres

pourl'année lglgentrefévrieretnovembre,et355gpourlamêmepériode enl92O.Ceschiffresim-

portants d'adhérents et de cotisants ne seront jamais plus atteints, pas même au plus fort de I'année

ly36!Unpeucommesi leseffectifs filaiententrelesdoigts,commedusable. Pourtant,quelques se-

maines plus tard, on relève, dans une lettre adressée au maire de Jarny I eZ2mars 1920, que M.Gas-

ton V/olff, secrétaire du syndicat des travailleurs du chemin de fer de Conflans-Jarny, démission-

ne.<Je vous prie de mentionner les noms suivants pour l'avenir en qualité de représentants du

groupe de Conflarc.farny suivantlaloi: M.PiersonLouis,25 ruc delaRotonde,Jarny, secrétaire

et M.Bodson htcien trésorier, 3, rue de la Saunière Jamy, Signé le secrétaire général démission-

naireWolffGaston,n lEslo6ul"etlaconjoncture générale ne permettentpas, fauted'autes rensei-

gnements, de lier cet événement à la rupture SFIO-SFIC de I'année 1920. S'agit-il d'un désaccord?

S'agit -il d'une mutation? On n'entendra plus parler de ce militant qui était pourtant suffisamment

actif pour avoir été présenté comme candidat SFIO aux législatives de 1919.

I-es années qui suivent sont marquées par le repli syndical. Ir sous-préfet notait quelques

183- Un militant syndicaliste franepolonais 18861959, texte traduit et commenté par Mylene Mihottt PUL
Cetterupturesyndicalenéedeladivisionpolitiquedes forcesouwières, éablissaituneatomisationfâcheusedumouvementouvrier.
Lepatronatqui, dès 1919, avaituniliéses FédérationsdansleConseil Général duPatronatFrançaisadoncdé.sormaisdevantlui une
classeouvrièreaffaiHie, parce qræ diviséeen raisonde terdances doctrinalesqui paraissaientinconciliables. ( cf "les Barons du fern
de Jean Marie Moine ) Seules la crise et te climat politique des années tente, allaient nationalement puis régionalement renrettre
I'unité en avant. Démonstratiqr dans l'urgence d'une décennie de vaines querelles.
184 et 1&5 - AD M&M lOM 106.
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temps après : <<...Comme vous avez pu le constater par les rapports qui vous sont adressés par les

agents de la sûreté générale, les conférenciers ne cessent de se produire dans mon arrondissement

et plus spécialement dans le bassinde Briey appelant les nuÆses ouvrières à I'organisation syndi'

cale qu'elles ont désertée depuis 1920. Je n'estime pas qu'ils obtîennent pour le moment un succès

quimérite d'être marqué.1* personnel des cheminots, nombreux dans cette régionest aussivigou-

reusement travaillè par des conférenciers qui portent leur effort sur la question d'indemnité de

cherté de vie... >> 186 [a section n'en continue pas moins à se structurer.Je relève que, le 12 janvier

IV2I,le syndicat des travailleurs du chemin de fer, déclaré le 30 janvier, décide d'adhérer à la "Fé-

dération Nationale des travailleurs du chemin de fer", dont le siège est situéau?Il rue lafayette à

Paris. [æ syndicatrejointaussi laCGTetl'Union départementale. Il ferapartiedel"'Uniondes Syn-

dicatsu dont le siège est aun"2 de la rue Drouin à Nancy.

Le 18 mars 1921,la "Section de Conflans" de la "Fédération des Mécaniciens et Chauf-

feurs" formée le}Lfévierlg?,l,estenregistréeenmairie. Ellecomptealors 134adhérents rt7,u

qui constitue la presque totalité des personnels recensés à cette date dans le Jarnisy .ræl-e23 février

1924le bureaudu syndicatestrenouvel6.lte C'estàcette occasionqu'apparaftun militantCGT, fu-

tur candidat aux législatives et futur second adjoint à la mairie, le secrétaire l,ouis Charles demeu-

rantaun"3 cités MoulinelleàJarny. Son adjointEmilePilanthabitaitrueJeannedArc.Il tenteralui

aussi de se faireélireen 19?lsurlaliste du'Cartel des Gauchesn etseraconseillermunicipal àplu-

sieurs reprises. Dans le bureau syndical, on note aussi la présence d'un secrétaire adjoint, Paul Lu-

cien læmarquis, demeurant rue de Verdun, d'un trésorier Henri Humbert demeurant rue de Metz, de

son adjointCharles Chatelain demeurantàlabry, etenfind'unarchiviste l.ouis Collignon demeu-

rantluiaussiàL-abry. M. læmarquisremplaceSimonl.ouisetM.HumbertremplaceRigoulotChar-

les,par décisionde l'assernblée générate du23février 1923 .nlsPourquelles raisons? Nous I'igno-

rons. Deux ans après, en 1925, le bureau du syndicat des travailleurs du chemin de fer est à nouveau

remanié, sans que I'on mche pourquoi. Cette fois, les changements sont moins nombreux et il n'y a

pas forcément matière à interrogations! Le secrétaire reste Charles [-ouis, le premier adjoint sera

Pierre Mercier, le deuxième adjoint Pierre Bouchols, et le trésorier Henri Claude, assisté d'un ad-
joint, Paul l-emarquir. rel

Malgré ces renouvellements,le syndicalisme cheminot semble frapÉ de léthargie. C'est

en ûout cas ce que note le commissaire spécial de Briey dans son rapport du2Zmu 1926: <Les syn-

dicats confédérés et groupes comtnunistes de mon secteur, n'étant pas sufisananent puissants

pour prendre une décision seuls, aucune agitation ouverte ne peut être entreprise,n r92 11 faut dire

que I'atmosphère n'était guère à I'unité. Faut-il à nouveau évoquer avant les rivalités particulière-

ment vives entre les cheminots unitaires en minorité et les confédérés plutôt mieux implantés, pour

186et 187- ADM&M lOM 106.
18&ADM&M6Mæ2
189 à l9l- AD M&I\4 10M 106.
192- ADM&M I282.
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expliquerlafaiblessedes mobilisations?re3 L'étatd'espritdes unitairesestrésumédans un articlede

la "l,orraine Ouvrière etPaysanne" du l2janvi er 1929. Dans unarticle intitulé, "Conflans-Jarny" le

correspondant écrit <<Le jeune et actif syndicat unitaire de Conflans-Jarny avait organisé pour di-

manche 30décembreune réunionpublique etcontradictoire.Une cinqunntaine de camnradesvint

entendre l'exposé ducamarade Grundram*, secrétaire de IaMoselle, sur Ia questiondes salaires,

lnratiornlisarton,lès Sheures,lacaisse desretraites,les assurances sociales, pointoùilopposala

tactique de la CGTU à celle de Ia CGT. Sur initiative du président de séance, aucun adversaire

n'eut le courage de venir faire la contradiction. Un certain nombre d'adhésions ont été enregis-

trées et quelques camarades ont sur Ie clnmp échangé leur carte confédérée contre la carte unitai-

re. Cette belle réunion permct d'espérer unbon développement de ce syndicat. .> On retrouve ici la

pratique consistant à " plumer la volaille" réformiste, préconisée par les dirigeants unitaires. Dans

un post scriptum, le correspondantajoute:<< Le syndicat met les cheminots en garde contre les ra-

contars d'un certain G. . . et précise que celuïci n'est pas adhérent au syndicat unitaire qui anend

plutôtI'adhésiondes camarades conscients. uleaCeclimatdeméfiancenepouvaitquejouercontre

la mobilisation : <<Dans mon secteur, écrit Ie commissaire spécial, l'attitude de la population a été

toujours calme; quant aux organisations ryndicales, seule la CGT a semblé vouloir se mantrer un

peuplus acrtve; eIIe adonné deuxréunions pour l'augmentationdes salaires, de laretraite ouvriè-

re et fait appel à tous pour luner contre le patronat >t95

Cette même année, les statuts du syndicat, préparés le 12 novembre, sont approuvés en as-

semblée générale (28 décembre 1929).I-a n Section des Travailleurs du Chemin de Fer" de Jarny an-

nonce à cette occasion, qu'elle compte encore 206 adhérents. l%On est loin déjà de la forte poussée

syndicaliste et des adhésions enthousiasûes de 1919. On peut toutefois noter que dans cette atmos-

phère générale de repli syndical, les sections de cheminots conservaient malgré tout une certaine

force à Conflans comme dans les autres dépôts du Fays Haut, Audunle-Roman, L,onguyon et Ho-

mécourt.

Division aussi chez les mineurs.

I-es mines de larégionontconnuaussi des mouvementsde grèveetd'assezforûes mobilisa-

tionsdans I'immédiatapÈs-guerre. C'estdanscetreagitationenmars l9l9queprendvéritablement

naissance le syndicalisme. Au cours d'une réunion tenue le 30 mars 1919, <Ies ouvriers mineurs de

Giraumont, Droitaumontetilarny ontété invités parvoie d'afficlæs àse réunir. Après uncdémon-

stration sur I'utilité des groupements corporatifs par M.Dieudonné secrétaire du syndicat d'Au-

boué (remplaçant M. Allat, secrétaire régional), les nombreux ouvriers présenls ont décidé lafor-

193- Voici un extrait de la presse syndicale CGT de L927. Sous le titre: <Plateforme des cheminos confédérésn, on peut lire: ". . .Si
vousappron ezceuxquiont essayéfudomcstiquerle syndicalisme etde l'assertiràunparti, sivous acceptezqtÆ,purdesfinspo-
litiques,les travailleurs puissen ête lancés dans dcs motnemenls cornne ceux dt 12 oaobre 1925 ( Srève dc 24 loures), vote pla-
ce n'est pas chcTttous > AD M&M f æ2)
I% ADMTTTl.
194 Juin LY29 AD M&M I M 651.
l9c AD M&M 10 M 106.
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mation d'une association régie par la loi du 2l A"aA,.,',* â l'7^; /rLt.

mars 1884.... n leTCepremiersyndicatestofficiel- \

lement déclaré le I 0 mai 19 19. Son siège est alors au '- '

no 76 avenue des ormes à Jamy. res 1, 
";;;;;". 

^ Y/"-a \/7ç s6p

adhérentsestalorsde20o,etcompr"r".";;;;;; 
D- 

. 
da -- - '-- --

posit ionhétérogène'dumil ieu,c,estun;;;ff iu*ff i**
vé.Pourl'annéelglglesyndicatdéclareavoirplacé 

) _/uàu *",b2. ls &../æ,n*t
1370 timbres entre février et novembre et même 

- (

1536 pour la même periode en 1920. Comme pour

les cheminots, ce nombre d'adhérents ne sera plus

atteint avant une quinzaine d'années. Dans cette sec-

tion syndicale, il n'y a pas de femme. [æ syndicat ad-

hère à la Fédération des Travailleurs du Sous-Sol ,*/ntâa*.

dont le siège est situé, 33 rue de la Grange aux B elles ?t/ ea--/re/:f d.*.J. .â.' 
".t'.à/

à Paris. Comme les cheminots, les mineurs du Jan

sy rejoignent la CGT et I'union des syndicats o

vriers de Meurthe-et-Moselle, établie 2 rue Drouil

Nancy. [-e bureau du syndicatest constituéle4m

1920 après une nouvelle assemblée tenue le 6 I

vrier 1920. [æ premier secrétaire du syndicat est Droira'mmtle terjuin 1920
M. Al fred B oi s sier habi tant 7 6 av enue de s Ormes 

", :mH:,'##*iffffiil_i:lffJiîs 
et simi r ai -

le trésorier M.Jean Hacquart habitant au No 60 de la !e s!èg9q sociales(sic) a(sic)-Droitaumont.
Il a été fait entre les sectons de Jamy et Giraumont la

mêmerue.19 Nousn'avonspas,pourl'instant,retro- ."i*rià"lc"rtaait"q*tàsectioddeDroitaumont

uvé les arguments avancés pour une séparation o" 
"" !ffinffi,: #ffJt*Ë*':hîiif -ffi [:Ï]

jeune syndicat er pourranr,le t2 juin 1e20, un r."- 15,ï"XHrtiHf,î,iËJ#$i3ï"HSfd:;H;
veau syndicat de mineurs voit le jour à Droitau- te exe,mplaire devrat (sic) rester en mairie.

monL<Une chambre syndicale des mineurs de

Droitaumont, est déclarée le 29 juin. Elle fédère 70 hommes , ne compte pas de ferunes, et décide

d'adhérer à ta Fédération des mineurs de l'Est. rrffi Son secrétaire est Gustave Duval , il habiæ au

no 8 de la rue B à Droiaumont et son trésorier Rlouard Goujon, habite lui au no 5 de la rue A. Dans

un courrier adressé à la sous-préfecture le 16 juillet, le maire de Jarny confirmait la démission de

M.Janicaud, ancien secréaire secrétaire du syndicat des ouvriers mineurs de Jarny ; démission da-

tant du 7 juillet <. . .en réponse à votre rnte au sujet de la démission de M.Janicaud, i'ai l'lnnneur

de vous faire conrwître que ce ryndicat est dissous et que vous recevrez sous peu les statuts de la

clnmbre syndicale des ouvriers mineurs et silnilaires de Droitaurnont, siège Droinurnont, com-

197-ADM&M l0M 1@
19&.[æprocuranrdelaRépubliquedansuncourrierdatédu2févrierl92Ofaitremarqrærqu'il:nncvoitpasd'inconvénientàlafor-
martoneturfonaiowtetænùrsyndicatdestravailkursdusotu-soL,.'Il{orte:.'l'emtnendcsstatulsn'adautélieuàauanneobs-
emation > Courrier daté du 2 féwier 194)
199 à 200 - AD M&t\it 10 M 104.
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mune de Jarny ; signé Ie maire . n 201 Les buts de ce syndicat sont réaffirmés à cette occasion: hausse

des salaires, contratde travail, application des 4O h, placement gratuitdes mineurs sans travail. Aux

côtés de Gustave Duval, on retrouve d'auftes militants: MM. Chanteloube, Boutley, Pasini tous de

Droitaumont. C'est le 18 aott 1920 que le syndicat des mineurs de Droitaumont dépose ses nou-

veaux statuts à la préfecture.N2 D'après le texte des statuts on peut penser que les mineurs ont

d'abordcherchéàmettreenplace unsyndicatplutôtmodéré (CGT) , puis, après ladissolutiondecet

ancien syndicat des mineurs le 29 novembre I920,un syndicat révolutionnaire s'est créé. Dans un

courrier-rapport daté du 3 décembre 1920 etd'une manière assez laconique, le commissaire special

de Briey, résume I'historique de la création de la nouvelle chambre syndicale: << . . . ce syndicat a pris

nnissance à Ia suite de Ia séparation en deux groupes de la chambre syndicale des ouvriers mi-

neurs de farny, Droitaumont, Giraumont. ,ræt Quelques mois plus tard,le nouveau bureauestélu

à la suite de I'assemblée générale du 4 mu L92I;2M

Secrâaire: Duval Gustave né le 10 mai 188 I à Ranguevaux Moselle

Secnétaire adjoint Bouvier Georges, né le 13 mai 1888 à Hannonville
Trésorier Goujon Edouard ne le l0 avril 1883 à l-abeuville Meuse
Trésorier adjoinc Fleuznt Charles né le 7 aott 1893 à Dompierre

Membres: Jutlion Louis né le 18 décembre 1888 à Pagny sur Moselle
Thévenot lvlarie né le 14 octobre 1886 à Cadeux.

Cette désunion syndicale peut sembler surprenante ici aussi. Comme pourles cheminots,

onassiste àlamise enplace deplusieurs sections avecdes bureauxqui changentassezsou'/enteton

ne saisit pas toujours le sens de ces c:rssures: L:ssitude? Changement d'orientation? Exclusions? Il

y a là pour nous une double intenogation. Pourquoi une telle désunion, alors que la cassure syndica-

le n'est pas encore officielle? Powquoi ici, alors que dans le département, la scission syndicale est

longtemps repoussée?A lalecturede ses statuts, nous I'avons ditplus haut, onperçoitnettementque

la chambre syndicale menée par A.Boissier s'inspire de I'orientation de la future CGT-U. On y re-

trouve les principes de la lutte des classes, I'aspiration à la transformation révolutionnaire du pays et

laterminologiecommuniste.l-achambre syndicaledeDroitaumontquantàelle,paraftdans sessta-

tuts, (assezgrossièrementrédigés),beaucoupplusmesuéeetmodestedanssesobjectifs.Il nes'agit

plus ici de syndicalisme révolutionnaire mais d'un syndicalisme corporatiste et apolitique. Si les

deux sections affirment, en principe, leur volonté de ne pas se mêler de questions philosophiques ou

religieuses, la première s'inspire nettement de I'idéologie communiste.

Ensuite, c'est le reflux. Il tient certainement à cette désunion et à l'échec des actions enga-

gées. LæclimatéconomiqueparfoismorosecommeàlaminedeJarny, rendaitdifficilelamobilisa-

201-ADM&IvI10M 104
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tion et les sections d'entreprise deviennent de plus en plus fragiles. Jamy n'est pas la seule cité ou-

vrière à connaître cette désaffection progressive. Des noyaux demeurent mais ne donnent signe de

vie qu'à I'occasion d'actions nationales ou pour le renouvellement des délégués professionnels:

commissions de sécurité, caisses diverses. .. Face àcette situation,les organisations se regroupent:

<<En novem.bre 1926, un Syndicat régionnl des mineurs de fer des bassins de l-ongwy-Briey-Nancy

est créé par Ia Fédêiation unitaire des travailleurs du sous-sol. ,>frS Ainsi peut se comprendre une

note du maire de Jarny datee du 13 janvier 1926:'Le syndicat en question n'existe plus, ce n'est

qu'une section du syndicat des ouvriers mineurs de fer et parrtes simil.aires de la région de Briey

LongwyetNancydontlesiègesocialestàHomécourt >>M Jusqu'auxannéestrente,onn'entendra

plus beaucoup parler de section de mines!

Les revendications corporatistes mobilisent davantage.

Deux types d'action ont éte engagées par les militants: des tentatives de mobilisation lo-

cales sur des affaires d'ampleur plus large, souvent politiques, comme la guerre du Rif, la grève des

mineurs anglais, I'affaire Sacco et Vanzetti, la lutte antifasciste etc,...et d'autre part les actions re-

vendicatives, liées aux conditions de travail et à la vie des salariés, particulièrement lors des pé-

riodes difliciles. En l'état actuel des informations que nous avons pu recouper, nous constaûons que

les actions catégorielles ontété, dans I'ensemble, nettementplus suivies que les mots d'ordre politi-

ques, notarnment dans les mines et le chemin de fer..

Le temps de travail et les salaires, grands thèmes des années vingt

Dès le lendemain de la guerre la cité de Jarny est secouée comme tous les centres ouvriers

par des rassemblements, par des grèves sur les grands thèmes mobilisaûeurs des salariés: le temps de

travail et les salaires. I-es conditions de vie difficiles vont pousser les ouvriers à revendiquer des

avantages matériels: n Ia poussée de l'extême-gauche s'exprime tout d'abord dnw la protestation

des masses populairesface à"lavie chère": c'est- à-dire auretarddes salaires surles prixpoussés

à La lnusse par I'infbrton monétaire. ,n 47 Ces deux thèmes reviennent tout au long de ces années

dans la plupart des rapports des inspecteurs et commissaires de police ou dans la presse syndicale et

politique. Dans un rapport au préfet de Meurthe-et-Moselle du 26 septembre 1920, le commissaire

spécial de Briey résume les grands sujets de mobilisation des ouvners: <...depuis I'ertrevuc qui a

eulieuà Parts entre les patrons etles délégués de laFédérartonNartonaledusous-solausujetdes

saleires, ces delégués préparert les ouvriers defaçonàlesfairevoterpour oucontre les décisiorc

prises et suivant les instuctioru reçues de Bartuel, secrétaire général de Ia Fédération. IIs décla-

rent vouloirfaire respecter lajournée dc I læures quc l.es patrora viole nt et obliger ceux-ci à rnm-

mer des commissions mîxtes pour régler toutes ces affaires. Dans le bassîn minier toutes ces dis-

positions et prhisions n'ont apporté aucunclungemenl parmi les ouvriers qui travaillent nonrut-

20S Jacques Jeandin, op. cité.
20é AD M&M 10M 104.
ZUl- Hqre Barral, op.cité
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lement n 48 [-a séparation en deux grands thèmes, temps de travail et salaires est un peu artificielle

car bien souvent,les plateformes revendicatives les regroupentquand elles ne les noient pas au mi-

lieud'unelongue listededoléances, indemnités, allocationsde viechère, améliorationdes retraites.

Le temps de travail: les E heurcsr les congés et les retraites.

Une réformê essentielle et longtemps attendue avait été acquise au lendemain de la guerre.

En avril 1919, la loi fixa à 8 heures par jour la durée du travail. Une vieille revendicaûon ouvrière

formulée dès 1886 était ainsi satisfaite. Trente années avaient été nécessaires pour obtenir un ajus-

tement du temps de travail, que le rythme urccru de la production et I'usure nerveuse qui en résultait

rendaient indispensable. 2@ Beaucoup de militants ont alors estimé que la loi des huit heures $'ap-

pliquerait rapidement sans resffiction et que les autres revendications suivraient sans difficultés.

Cet acquis expliquait d'ailleurs en partie le succès rencontré par les organisaûons syndicales qui

pouvaient à bon droit s'en prévaloir. Or il restait à assurer la mise en application de la loi. Ce ne fut

pas chose facile et cela devint vite un nouveau combat syndical en particulier les lers mai 1919 et

1920.

Dans la corporation des cheminots, I'après guerre avut été fortement marqué par la très

forte mobilisation nationale pour la loi des I h et le statut des personnels. C'est le temps de la grande

grève des cheminots, dont Annie Kiegel ( "ta grève des Cheminots 1920-) aretacé l'évolution et

I'importance pour la mise en place du syndicalisme cheminot Annie Kriegel nous apprend que le

mouvement a été peu suivi sur le réseau de l'Est sauf dans les dépôts de I'Est parisien. En effet. ce

mouvement de grève de début mars I92O,a été peu suivi localement; on ne retrouve dans les archi-

ves qu'une lettre de protestation envoyée à tous les parlementaires de Meurthe-et-Mosellel 210 gn

revanche I'appel de la CGT pour le ler mai allait être entendu. Rapidement la grève s' essouffle de-

vant la fermeté des Compagnies et du gouvernement. [æ 2l mai,la CGT, face à cette intransigean-

ce, donne I'ordre de reprise du travail. Iæ 2juin Iyz0,le capitaine André, chargé de surveillerles ac-

tivitéssyndicalesetpolitiquesdusecteur,peutécrireàproposde lagrèvedescheminotsàConflans-

Janry: <La grève des cheminots est complètement terminée. Il restait 20 chômeurs, la plus grande

partie a reprts k tavail, les autres ont été révoqués,n 21r 1t6"1tec de ces gÈves, les révocations

(15000 nationalement),le refus de réembaucher, les poursuites contre les syndicalisûes, allaient

provoquer un profond découragement. Pourtant les syndicalistes maintenaient leurs revendica-

tions eÇ dans une plaûeforme dat&, du26 sepûembre 1!/20, joinæ au rapport de la gendarmerie de

Briey, 2r2 oî peut lire qubutre la question des bas salaires régulièrement dénoncés, le syndicat

continue de mettre en avant le respect de lajournée de 8 h. I-e 4 aott l9Z?lapolice signale qu'un

2o&ADM&M loM 104.
209- Il fallutles bouleversementsliéàlaguenepourdépasserlesrésistancesd'unpatronatpeucompéhensifqui craignaitunebaiæe
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tract a été affiché à la gare de Conflans sur lequel sont reformulées les principales revendications

des cheminots; <<salaires, 8 heures, statut des cheminots et nationalisationr>213

Ensuite nous n' entendons plus parler des syndicats de cheminots du secteur.Pourtant, ils

réapparaissent quelques années plus tard, dans les notes du Capitaine André, commandant la sec-

tiondegendarmeriedeBriey.Ilécritlelegmai l%2laupréfetdeMeurthe-et-Moselle,quesescol-

lègues de la gendarmerie de Jarny lui ont téléphoné que: <<. ..des affiches ont été apposées sur les

murs de Jarny, de Conflans et de I-abry, invitant les employés de clæmin de fer à une réunion qui

aura lieu à la gare de Jamy Ie 9 mai à 20 h salle de la victoire . L'orateur E.Jacquemin viend'ra de

Nanry, " [æ capitaine ajoute qu'à I'ordre du jour les syndicats ont décidé de rappeler le n But du syn-

dicat des cheminots net d'insister sur le "travail des 8 heures n 214

Chez les cheminots, les 8 heures vont progressivement s'imposer et conduire à I'embauche

de nombreux agents logés à la "ville en bois" face aux aûeliers de I'Est à Moulinelle mais, dans les

mines,lesouvriersdoiventexerærunepression <gozrfaireappliquerstrictementl.atouterécente

limitartonde lajournce de travail àhuitheures et pourfaire refuserles dérogartons que réclament

beaucoup d'inlustiels. ,1215 On apprend ainsi qu'à un mot d'ordre de mobilisation régionale sur la

question du temps de travail, enl92!,les mineurs du bassin ont peu réagi. Iæ 1l décembre 1921,

une réunion se tient àJarny avec E. Jacquemin, responsable régional de la CGT. Il tente de mobiliser

les mineurs pour la journée du 12 décembre 1921. Malgré I'appel à manifestet n contre Ia suppres-

sion de la journée de 8 heures n (entre autres mots d'ordre), seule une petite quarantaine de mineurs

ru11.2r6 Ensuiûe, I'action retombe. Il faut attendre plusieurs années avant de voir la question du

temps de travail reveniràl'ordredujourdans les syndicatsjarnysiens. En 1926Humberttraite, dans

une réunion o de la défense de la loi des huit heures " ,la"Lonoine OuvrÛ,ère et Paysanne ' du 12

janvier 1929 rappelle que dans leur catrier de revendication, (en vue d'une grève générale), les mi-

neursréclamentl"'applicartonintégraledessheures ".Enlll30,lesmineursavancentmêmel'idée

de travailler 7 h seulem ent .2r7 Læ 4 octobre 1930 une affiche commune CGT-CGTU appelant à la

grève générale, est apposée dans Jarny. Elle présente d'autres revendications : les congés payés et

les retraites. ElleestsignéepourlaFédérationdusous soletlebureaufédéralparPierreVigne,René

Bard, Firmin Panissal et pour le syndicat régional des mineurs de fer par Jean Ftrchad.'r 2rt

Les salaires et rrla vie chèrrctt:

L'inflation qui a suivi la guerre a mis tous les rentiers et les salariés modestes dans la gêne.

Læ thème de la "vie chèren revient fréquemment dans la presse syndicale. [-a misère est souvent dé-

noncée et des budgets ouvriers sont parfois présentés dans les journaux syndicaux. Nous n'en

n'avons pas retrouvé pour Jarny même ; il est probable qu'ils ressemblaient à celui de l-ongwy donné

213- ADM&M r0M 106.
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en annexe.

Le Congrès des syndicats de cheminots de I'Est réuni à Nancy , formule plusieurs revendi-

cations salariales. Læ journal "L'Humanité" les rappelle: <<.-.pour le personnel de Ia traction,

agents de trains et faisant fonction 1000 francs ...pour les agents détachés dans Ie service des

trains par intermittçnce 750 F... pour les agents de tous services n'ayant pas eu leur repos et

congés, 500 F>,...< Si la Compagnie de I'Est repousse ces revendications, elles seront reprises

dans celles dont les cheminots poursuivent I'obtention: échelle des traitements, statut du person-

nel, journée de huit heures, nationalisation des chemins de fer. L'intégralité des salaires pour les

agents restés à leur poste dans les régions envahies est également réclamée ."

[æs grèves de I'apÈs guerre avaient amené un premier relèvement de salaires. Mais ces

hausses ont été assez vite mangées par I'inflation et les syndicats de cheminots réclament un ajuste-

ment régulier du pouvoir d'achat. C'est même un leiûnotiv toutau long de ces années vingt. On ne

s'étonnera pas de constater que cette revendication, ait été appuye,e par la Fédération confédérée

qui, dans une lettre adressée la 14 octobre 1925 au comité de Direction des réseaux, a formulé plu-

sieurs revendications. Elle sont rapportées par un article paru le 31 octobre 1925 dans le Journal

" I* Répabticain " .Dans la rubrique de Jarny, on peut li re:" Titre: Les salaires des cheminots. . . . ,l o

Qu'iI soit procédé sans retard à la révision des traitements et des indemnités de déplacemcfi.20

Qu'une avance mensuetle de 100 F. soit accordée àpartir du l" novembre 1925. ,r2rel-a,féÂération

syndicale a fait également remarquer qu'il serait préférable de fixer automatiquement les traite-

ments suivant les indices du cott de la vie plutôt que <de contrainlre les intéressés â réclamer une

augmentation qui est attribuée très longtemps après la constatation du surenchérissement de la

vie >> 220Lns confédérés ne sont toutefois pas les seuls à se préoccuper de la situation matérielle des

cheminots. I-a CGTU, avait prévu pour le 2 I Mars 1926 une grande manifestation revendicaûve. I-a

plateforme était large : <Contre les impôts de famine , contre les salaires de misère , pour le respect

de laloides Sh,pourl'applicationdel'échellemobile,pourlerespectdudroit syndical,pourlaré-

intégrationdes révoqués , Elévartondutauxde laretraite, etc... >> Hélas nous ne savons rien de la

participation des cheminots de Conflans-Jarny à cette action nationale, pour laquelle des appels et

tractsavaientétédiffusés. Onapprendqu'ensuitelessalairesavaientconnuuncoupdePouceetque

cela avait suffi à catmer la grogne des cheminots. Ce n'est pas tout à fait ce qu'indiquait le commis-

saire spécial de Briey dans une lettre datée ùt22mu 1926:<. . .àla suite de l.arécente augmentation

des salaires de l2Vodes cheminots, j'aiconstaté qu'ilexiste dansmonsecteurunrnécontentement

gércralqui semanifesteparmiles employés de laCompagnie des chemirc defer.Cemécontente-

ment ne se trouve pas seulernent chezles sirnples employés ou ouvrierE, on le constate aussi panni

tes chefs de semice. >Il reste malgé tout optimiste dans son @mmentaire : <Jusqu'à ce iour, les

syndicats confédérés et groupes communistes existants parmi les chemittots n'ont pas tenu de réu-

219 d22ç AD M7T gL Le'Réprblicain, estunjoumal éphémère, éditéàMetz, avec unepagelocalejamysienneétonnamment
foumie pendant deux ans lYZt L926.
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nionet aucune agitationpréjudiciable aufonctionnement régulier du service n'a été constatée ,1221

Parcontre, quelques mois plus tard,le même enquêteur se montrait plus inquiet. Dans une noûe du

10 octobre l926,il indiquait que pour lajournée de démonstration nationale des cheminots du 24

octobre 1926, deux concentrations des cheminots étaient prévues pour les cheminots de la région de

Briey: <, à Mézières-Charleville pour les cheminots d'Audun et à Nancy pour les cheminots de

Conflans-Jarny etHomécourt,Ies secrétaires des syndicats ontreçules instructions suivantes: au

mament où Ie mot d'ordre "restrictions" a été lancé, où "Ia grande pénitence" va se faire sentir, la

Fédérarton des cheminots va mobiliser les travailleurs pour protester contre la politique de vie

chère du gouvernernent etpour exigerl'échellemobile,leréajustementdes salaires,les2I jours de

congés, contre les licenciements ,r 222 gnne sait pas dans quelles proportions les cheminots de

Conflans-Jarny se sont rendus à Nancy. On apprend ensuite, par un tract de la " Fédération Nationa-

le des Cheminots Confédérés" du 30 décembre lE?S,que suite à la déclaration du banquier Baron

de Rotschild signalant au gouvernementque<<la demande d'augmentationdes cheminots était in-

justifiée.... >>, une campagne vigoureuse aétélancén dans la presse et par des affiches destinées à

<<éclairerl'opinionpubliqae >etàsouterir<<lesinterventionsauprèsdugouvernemenr.> Læsdiri-

geants des Compagnies ont alors abandonné leur position et les cheminots ont été augmentés. ..I-e

commissaire spécial Monbrun ajoute cependant que la diffusion de ce ûexûe et les affiches ne doi-

vent pas laisser penserque I'agitation progresse à Conflans-Jarny:<<malgré la propagande active à

laquelle se livrent les organisations diverses, "unitaires, confédérés, communistes", altcune effer-

vescence sérieuse n'est remarquée parmi les cheminots de nnn secteur; néanmoins... certaines

adhésions aux organisartons ont été consenties aux organisations par divers cheminofs... > Sans

que son rapport nous indique exactement à combien s'élevait le nombre de ces adhésions, il ajoute

encore qu'< . . . une surveillance très étroite est exercée sur cette catégorie de cheminots. . , ,r223Mal-

gré ûout, et même si la mobilisation peut sembler difficile face à la direction de la Compagnie de

I'Est,les cheminots ont obtenu, " Ia journée de huit heures, des augmentations de sal.aires, un statut

dupersonnel comprenant l5 jours de congés payés, la sécurité de l'emploi, les déIégucs duperson-

neletauComitéduTravail,l'échellede traitemcntftxantuntraitemcntnartonaldedébutà3.8ffiF

paranàl'échellel,deuxindemnités,unedeviechèreàl.080Fetcellederésidenceàl.2NFpour

Paris.>24

Surlaquestiondessalairesdes mineurs,il semblequeJarnyaitétéaucoursde l'été l926,rxr

centreactifdemobilisation. Plusieursréunions s'ysonttenues sousl'égidedelaCGTetlaparticipa-

tion importante des mineurs aux actons proposées tient sans doute à I'assez bonne implantation des

221- ADM&NILZA2-
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confédérés. Ensuite, on parle un peu plus des unitaires, notamment à partir de 1929.

Pourtant, au départ, les grèves lancées en 1919 et poursuivies enl920, avaientété moyen-

nement suivies à Ja.ny. Il faut dire, que I'activité des mines a été beaucoup plus fluctuante et le re-

crutementdupersonnel plus inégulierqu'auchemin deferparexemple. Dans un courrierdu9 mars

, le sous-préfet parle avec inquiétude du chômage dans le bassin . 225 Progressivement, avec la repri-

se économique sensible à la fin de I'année L921, on voit aussi repartir I'activité militante. I.e,9 dé-

cembre l921,des affiches ont été apposées dans le secteur par les syndicats fédérés du département.

Iæs affiches invitaient tous les mineurs à faire grève le 12 décembre l92l pour protester " contre le

chômage, In baisse des salnires, la vie chère " I-e rapport poursuivaic " Conseil est donné aux mi-

neurs denepasfairelesmanifestations dnns larue quine sont pas nécessaires ,r%L'affrche appe-

laitles mineurs àassister raux réunions pouvant avoirlieu cejour là. Quelques jours plus tard,le 12

décembre lV2l,le capitaine de gendarmerie André nous apprend dans un courrier déjà évoqué que

" malgré les réunions tenues hier soir par Ie sieur Jacquemin, dclégué de ln CGT dnns Ie cente mi-

nier dc Jarny etI'exhortartonde Ia FédérationNartonnle dusous-sol,lesmineurs dubassinminier

dc Briey qui dcvaient cesser le travailce jour 12 décernbre 1921 aumntinpour monifester contre La

diminutiondcs salaires,lasuppressiond.e lajournée de theures et conte lavie chère ontd'unefa-

çon générale pris Ie travail comm.e d'habinde sans s'occuper de Ia propagande faite par les diri-

geants des syndicats. C'est ainsi que quarante mincurs chômcnt dnns le centre minier dc Jarny et

70 dans Ie centre de Tucquenienx; dans toutes les autres mincs le travail marche ,rH L'année sui-

vantelagÈve estànouveaulancéeenmai. Régionalement,elleestpeu suivie sauf àHomécourtetà

Droitaumontoùelleest<<ffictivedul0au14mai. > Onnesaitpascombiend'ouwiersl'ontsuivie.

la faiblesse de ces mobilisations sur des plateformes revendicatives trop générales a-t-elle entraîné

une désaffection? Sans aucun doute car I'agitation retombe et il faut attendre I'année 1926 pour voir

repartir I'activité syndicale dans les trois mines du secteur. Dès le début de I'année, on apprend que,

face à la crise du franc et à la baisse du pouvoir d'achat les confédérés réclarnent une hausse des sa-

laires.a Les unitaires, toujours un peu maxima-

listes avaient d'abord exigé une forte augmenta-

tion dcs salaires de 6francs parjourle 15 janvier

1y26. Finalement ils se sont alignés sur un mot

d'ordre plus raisonnable et unitairc de 3 francs
présentée par les cégétisæs. zrt 1u 8 mai 1926
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229a23G ADM&M loM 103
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29à36F
22à30F
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une nouvelle lettre du syndicatCGT mineur, signée du même Médard, (reproduite dans un article

du "Réveil ouvrier",m est adressée aux directews des mines du Bassin. Médard y évoque à nou-

veau "la vie chèren et réaffirme la nécessité d'une augmentation de 3 francs parjour. Deux semaines

plus tard,le22mulV26,le commissaire spécial signale que: <( Médard* et Piedini* et Lodyga*

tiendrontdesréunions...àJarnyle24maià2h30.>Cesréunionsavaientpourobjectifdeconsulter

toutes les sections in leur laissant la liberté de fixer la date du "chômage", mais sans dépass er le 14

juin 19,6. Il est rappelé dans lanote que" d'ici cene date d.es réunions doivent être tenues par les

chefsdcsectionsyndicales...> 23rPourtantl'actionestplusieursfoisremise.Finalementunepre-

mière grève éclate le 3l mai. Le commissaire spécial de Briey, sentant monterla mobilisation, si-

gnale que <rsi après le jour dc chômnge du 3l ma|Ies directeurs dc rnines et le Comité d.es Forges

continuent à refuser de répondre à Ia demanle d'augmcntation présentée par le syndicat, on peut

prévoir qu'un mouvenrcnt de grève serait proba.blement déclenché par celui-ci, qui compterait sur

l'appui des mineurs du Grand-Duché dc Luxembourg et de Ia Moselle >>ÆFlffecfrvement la ten-

sion monte et une réunion du comité syndical des ouvriers mineurs de ferdes bassins de BrieyJong-

wy se tient le 6 juin à t h à Conflans-Jarny. Cette réunion, à laquelle participaient 28 chefs de sec-

tons syndicales nréfonnistesn, était présidée par Humbert* assisté de Médard*; les délégués ont

voté la résolution suivante: <<Considérant que le réajustement dcs salnires opéré jusqu'alors par

Ies directeurs de rnines de Meurthe-et-Moselle, depuis les dernièresrevendications présentéespar

Ie comité ryndical est non seulcmcnt inégulière mais ne danne pas enrtère satisfacrton à l.a cl.asse

ouvrtère, I'assemblée déclare que Ia question de la commission mixte régionale reste entière et

qu'il y a lieu d.e poursuivre l'action engagée pour obtenir son instirution. . . ,r83 I-ocalement, on si-

gnale qu'une réunion s'est tenue à Droitaumont , présidée par Duval, le délégué mineur; une centai-

ne d'ouvriers environ étaient Pindini*
progamme que Médard, I'un

en langue italienne, I'autre en

langue polonaise... u I*s
nconfédérésn et les "uritail€sn
appellent ensemble à la grève.

Celle-ci est assez bien suivie

dans les différentes mines du

Janrisy. Massivement à Jarny,

un peu moins à Giraumont et

moyennement à Droitaumont

On notera que, sur les deux rap-

ports d'archives 85 indiquant

231-ADM&M rZg2.
232- ÀDM&M 10M 103
233- Comnissatu€ spécial Iæ Bris à tvl. le oous-préfc de Bdcy, le 7 juin ly26 -AD M&\tl I Z s2.
23ul- Commissaire spécial t c Bris à lvl le sous-préfct de Briey, le 5 juiller 1926 -AD M&IU 1 Z 8e
235- AD M&M l0 M60 ct I 2 81.
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la participation à la grève, le nombre et I'heure de pointage des grévistes sont différents. Au total, la

"fourchette" des grévistes se situe àl00%o à Jarny, au-

tour de 80Vo àGiraumont et à environ 607o àDroitau-

mont. Cette différence d'une mine à l'autre, -nous au-

rons I'occasion de le redire-, tient peut-être à I'attitude

de l'encadrement : <<La mine d.e Jarny, c'était plus

"bon enfant. IIy avait un directeur et M.Bouat, et un

chef d' e xplo intion, M.D epreux, ch.ef por ion. C' e st lui

qui embauclnit, iI faisait tout.. A Droinum,ont, il y

avait un directeur, un ingénie ur dufond, un ingénieur

du jour, etc, c'étail plus encadré, plus sumeillé.D M

C'est peut-être cette grève qui aaccéléréla hausse des

salaires consktée sur le tableau ci-contre, mais com-

me I'inflation et la dépréciation de la monnaie (tableau

ci-contre) I'ont rapidemment grignotée, les syndicats

ont mis I'accent sur leur revendication d'échelle mobi-

le. C'est d'ailleurs ce que note le commissaire spécial

I-e Bris dans une lettre à I'intention du sous-préfet de

Briey. On y apprend qu'au

tenue début aott 1!126, Humbert * a parlé de I'augmeutation croissante

du cott de la vie , de la nécessité d'obtenir l'échelle mobile des salaires ,
de la rédaction d'un bordereau de salaires minimum.H I-es mêmes re-

vendications sont reprises au Congrès des ouvriers mineurs du 2 aott

1926 à Nancy, où le même Humbert, devant plus de 50 délégués de tous

les syndicats ouvriers, entre autres tous les chefs de sections syndicales

des ouwiers mineurs, a rappelé les revendications. Æ

Uété ly26 continue d'agiter les milieux syndicalistes. A la fin

du mois d'aott la volonté d'agir dans I'unité semble I'emlnrter. Cest en-

corc le commissaire Iæ Bris qui nous indique que le secrétaire du syndi-

cat unitairc des mineurs de Hussigny, M.Crimoni * <. . .essaie dc faire
comprendre à Médard, que le momcnt est propice pour les rnineurs

confédérés et writaires d'opposer unfront tnrquc au patronat réftac-

nire dc Meurtlu-et-Mosell.e et dc l'obliger ainsi à accorder wrc aug-

mentationdcs salaires datæ toutes les mines dcfer àl'excmple dc celles

quivienncnd'êtrecoruentiesdanslesminesdcclwrbonduNordetduPasdcCatais.nzDMédard

23G lll\4 deux frè,rrcs J. dc Jarny.
2n- ADM&MtZ79.
23&l'écbclle mobile, rédaction d'rm borrdereau dcs salaircs minima. .. ADM&M I Z 82
23}^ AD}[,.'.&MIZ8Z

Pouvoir d'achat du Franc

Coefficlentde Indice
trandorma- deS

tlon desfrancs prix
coulants I

I 100
0:77 r20
0,62 133
047 160
0,36 207
0,33 253
0,23 353
0,31 3U7
0,32 300
o,z7 3n
0,23 373
02t 400
0,16 5n
o,l7 547
o,l7 547
o,l7 580
0,18 5&7
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1915
r916
L9T7
1918
1919
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ry22
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tv?A
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ty26
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ty28
t929
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a fait connaître qu'il ne pouvait répondre directement et que la question des augmentations de salai-

res serait posee dimancheZ2aoîtau cours de la réunion de tous les délégués mineurs et chefs de sec-

tions syndicales qui devait avoir lieu à Jarny et qu'une décision serait alors prise. [.e commissaire

ajoute qu'à partir <<...de renseignements sûrs, iI résulte qu'au cours de cette réunion de Conflans'

Jarny, le 22, Ies détégués feront connaître les dffirentes augmentations dernières accordées par

les mines de leurs èentres respectifs ainsi que Ia date de départ de ces augmentations. Après un

emmen détaillé et comparaison des augmentations consenties, avec le bordereau de salaires mi-

nimum établi par le comité régional confédéré, les chefs de sections syndicales désigneront, avant

de prendre toute décision, une déIégation, choisie parmi eux, qui serachargée d'aller présenter

les réclamations de Ia classe ouvrières à M. te préfet de Meurthe-et-Moselle... ,rZN Suite aux di-

verses rencontres intersyndicales unitaires, une plateforme générale est diffusée dans le bassin mÈ

nieràlafindel'année Lg}î.Cetteplateformeaétédiscutéeaucoursderéunionslocalescommecel-

letenue le4décembreàConflans-Jarnyoùlaquestiondes salaires etlebordereaudes salaires mini-

maaétéencore abordée par Médard devant une quinzaine de délégués. On note aussi la présence

de Vigne* secrétaire général de la Fédération Nationale du sous-sol. .."L'orateur s'est attaché à

démontrerqueles salaires actuels nerépondaientplus aucoûtdelavie...ensuite iladit que toutes

lesmines, autres que lesmines defer avaientobtenulaconstitutionde l.acommissionmixte et qu'il

fallait que cet avantage soit accordé annc mineurs de fer n u I I-a plateforme présentée à cette occa-

sion réclame un accord professionnel, sur la base d'une grille régionale, la mise en place d'un mini-

mum des salaires, des conventions d'embauche et la mise en place de concertations, em-

ployeurs/employés. (cf æxæ en encadré) Se profilent ici certaines revendications qui aboutiront

pour partie dix ans plus tard. 22

IQuwierc ile plus fu 78 ans:
I"-Lcs ouvriers spécialisés du fond et du iour à 50 frs par iour.
2o-I-es mlrnauvres spêcialisés et les aides mineurs à 45 lrs par iour
3o-I-cs nurnæuvres twn spécialisés du iour à 40 frs par iour
Ces salaires minimum dè base seront mensuellemcnt réajustés d'après l'indice du coût dc la vie en

considérant quc les salaires cïdessus représentent un réajustemcnt dzs salaires sur la base dc
I'hrdiceTN.Aceminimumnationaldes{alairess'ajouterontlesallocationsfamilialcsquiseront
totrcMes par ctwque chef de famille quel quc soit son âge et lc licu d'lnbitation dc safamille. ces
allocations familialcs seront payées indépendaruncnt dcs salaires.

II-I9 mhimum'national fus sahârés pour lci gali,bots s'éIàveru aussi ponr lc 75 novcmbre:
lrpour les galibots fu 13 ans à 17 fr 50 par jounée dc trawil de I h;
2o-Acene bàse s'ajoutera jusqu'à 18 ans,lous lcs 6 mois, utæ augntcnlationiounalière dz 2fr 75. A

partir de 18aiu fouvitcriryanttravaillé corntnc galibotnc pourrapas être payé endcssous dusa'
laire minimum dz la 2o catégorie d'aduJtes.

Aacun galibot en dcssous de 16 ans tæ pourra être occupé-aufond.
I-c clasiement dcs ouvriers des mhcs de Frarrce dcvra sefaire régionrulement d'ici lc &er ianvier

1927 par les patrorc rêgiona uxetles organisatioru ouvrières régiotules.,mais ildcvraêtre rati'
fié par des pourparlcrs natianaux....>

Ensuite, pendant plusieurs mois, nous n'avons plus de nouvelles des actions engaSées par les mi-

neurs. I-es réunions se tiennent, mais la mobilisation s'effiloche. Pourtant la situation continue de se

dégrader, semble-t-il. Sur un état des salaires établi pour la dernière année de travail d'un ouvrier

24G Commissaire spécial L,e Bris à M. le sous-péfet de Briey, le 19 aott 1926: -AD M&M | 279.
241- Commissaire spécial Le Bris à M. le sous-préfer de Briey, le 6 décembr€ 1926 -AD M&t\4 | 282)
242- Commissaire spécial Le Bris à M. le sous-préfet de Briey, le 6 déoembre 196 -AD M&M | 279.
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pensionné pour accident du travail, on constate que la

revendication de décembre I 926 d'un salaire de 40 à 45

F par jour pour les ouvriers du fond était encore loin

d'être satisfaite en 1928 et 1929. Nous remarquons

égalemen! sans comprendre pourquoi, que les salaires

sont soumis à des fluctuatons importantes.(absentéis-

me? pénalités?)

Finalement. les tensions recommencent au

printemps 1930. Tout au long de I'année précédenûe,

les unitaires ont lancé des appels à la grève générale

dans les mines. A côté des revendications salariales,

les unitaires réaffirmentquelques uns des grands pri

cipes affichés trois ans plus tôt (article ci contre 243)

awil 1930 de nouvelles réunions du syndicat unita

des mines se tiennent dans le bassin pour

une hausse des salaires.l* L7 avril 1930 le s

unitaire adresse aux directeurs des mines une leftre

revendication sur les salaires, les délégués mineurs e

les retraites.4 C'est en fait une reprise de

plateforme, réactualisée et complétée. Iæ

spécial tansmet alors le proiet de bordereau des salai

res qui va être soumis au Comité central des Mines.

243- ol,orraine Ouvrière et Paysanne' du 12 janvier 1929: ItDll"lTI TT)
244-ADM&M loM 103.
?A5- ADM&M 1M@

"Lorrainq^O^uwière et Paysannen da 12
janvier 1929:

"Titre Svndicat Résionnl Uninire dcs
mine urs'de fer de lùleurthe-et-Mosellc
30, rue du Général Pershing - Longwy'

Bas
Pour Ia srève sénérflIc
5 F d' au Ërrcntu:tion par i o ur e t é tabli s s e -
mcnt d'ùn minirruurî d.e-salaire
Aoolication intésrale des I heures
CôntrôIe ouvriel dc la bascule
Refonte lésislation sociale, retraites,
cai-sse de seVours, délégués mineurs, ac-
c i.de nts, v acanc e s p cy é e s
Droits.égaw poùr les otmriers étran-
Sers>)

17 avril 1930 svdicat réeionol unitaire
Monsieur Ie directeur, Nois avonsl'honneur dcvous déposer unexemplaire ducahier des reven'

dicatiotts établi par lc congrès des travailleurs dcs mincs du bassin dc Briey.
En coruidération du coût dc la vie augnentant sons cesse en parallàlc avec I'augmentation de la

productio4 Ie congrès formule lcs rewædications suivantes:
I" Institutbn d'un botdercau do salnires contme suit:
(ninilnum) 45 lrarcs par iour pour les mbæurrs 

^
alisés dttfond

zssiormels ùs ateliers

2" fournéc do 7 læures y compris b fuscente et h monée-
3" Congé awuel de 24 iows payés
4" Dtoildovotect€IigilrilApôuiles élcctiorudesdélégttés àlasécuritéetàl'hygiètæpourlcford

et le jour pour bus les ouwicrs hunigrés.
S" Refraib ininiùe à 50 ans d'âge, 26 uaÉes & ser:i ice au ta ux ùr salaire nwyend'unowrier mï

tærr yrans retenw sur lzi salaires ouvriers. Droit de participationpour tous lcs otnriers
étrangers au rnàme titre que lcs owricrs ftrançais'..>

Comme en lg26,et sur les mêmes revendications salariales se dessine progressivement un

mouvement d'unité d'action, meme si chaque fédération pépare l'action de son côté. C'est le cas à

Jamy, où des affiches de la CGT intitulées 'Au peuplen, naux Eavailleursn ont été apposées comme

àJæuf etàAudun-le-Roman...ÆQuedemandentlesmineurs? I-e commissaire spécial de Nancy

SAvr

2
24
20
2l
23
23
23
2T
25
u
23
25
a

812sF
999,80F
858,30F
88520F
8689sF
816J0F
813J5F
839,20F
935,20F
968,10F
924,95F
846.358
694-508

40,63F
41,6F
42,y2F
42,15F
3738F
35,5lF
35,38F
39,96F
37AIF
4,yF
N,22F
33,87F
28.9+F
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transmet le 4 octobre 1930 au préfet

Meurthe-et-Moselle, une copie de

affiche récemment placardée par le syn

dicat à Jamy et dans la région minière

Bassin. (texte ci-contre).

[æ ler octobre 11R0. un

d'ordre commun est mis en place pour I

grève du 6 octobre .Æ Cette,tension syn

dicale inquiète. l-a gendarmerie prend

dispositions pour encadrer le mou

ment. Un rapport daté du 2 Octobre I

nous révèlele dispositif prévu parla poli

ce'. <<Comme suite à mon rapport d'hier,

I er octobre, relatifà la grève générale

des mineurs annoncée pour le 6 courant,

j' ai l' honne ur de vous faire c onnnître que

j'envisage la répartitiondes ffictifs qui semblent nécessaire pour concourir au service d'ordre,

comnrc suit... secteur de larny: siège de communistes et unitaires, actuellement actifs ( mines de

Jarny-Droitaumont et Giraunnnt), 16 gendarmes...Il me semble nécessaire que les effectifs de

I'extérieurdevront ête surplnce dans I'aprèsmididu 5, pourles dispositions àprendre envue d'ef-

fectuer des patrouilles le lendemain6 à partir de 5 heures 15, auxabords des mines, afind'assurer

lalibené dutavail. n 27 Onremarqueraqueles mobilisations, quandelles semblentunitaires, sont

prises avec beaucoup plus de sérieux par les forces de I'ordre. [æ 3 octobre, le préfet de Meurthe-et-

Moselle requiert <...Monsieur le chef d'escadron com.rnandant la Compagnie de gendarmerte de

Meunhe-et-Moselle de prêter le secours des troupes de gendarmerie nécessaire pour renforcer In

sectionde Briey envue d'assurer le maintiende l'ordre public,le 6 octobre 1930 à l'occasiond'une

maniftstationprojetée par laFédérationNationale Unitaire desTravailleurs dusous-solet simi-

laires. > ÆToutcedéploiementparaftun peuexcessif. Certes latension montejusqu'à laveillede

la grève et le 5 octobre, le commissaire spécial de Briey Monbrun télégraphiait que:< des affiches

pour la grève de 24 hviennent d'ête posées dans lcs centres industiels...une réunion organisée

par le comité d'action doit avoir lieu demain soir à famy,.., ua9 D'autant que la grève n'a pas été

suivie. I-e lendemain , dans un rapport sur la grève de la veille, on apprend que le "chômagen aété

partiel etquen Malgré ces défecrtons, la journée s'est passée dans le plus grand calme. Aucun inci-

dent à sigruler. Le 7 octobre à6 heures, le travail a repris dans les mines désignées > 2sDans le ta-

bleau ci-contre, nous avons reporté le décompte des gévistes. Encore une fois, il est difficile de se

?Æ AD M&M IOM Iæ.
?Æl62& AD M&M loM lG.
2/t!9- AD M&M tZ8t.
25G AD M&M 10 M IO4.

Fédération confédérée du Sous-sol et Syndicat Régional des Mi-
neurs de Fer et similaires des Bassins de Nancy, Briey et Long-

Lundi 6 Octabre, CrAvIàaoAralo de 24 Hewes.
Appel à tous les travailleurs de la Mine du fond et du jour.

Camarades, Ie Conseil rutional, danu ses réunions des I et 9
septembre, a décidé unanimement la grève générale de 24

heures pour toute la corporation pour le 6 octobre.
Il a pris cette mesure à titre de premicr avertissemcnt, lequcl
s'adresse awc exploitanls et au.x pouvoirs publics, en conformi-

té du mandat qu'il avait reçu du Congrès National de Mar-
seillc. Cette décision est motivée en raison de Ia mauvaise vo-

lonté manifeste des exploitants et dc la négligence dcs pou-
vaoirs publirs à donner une suite favorable aux revendicati.ons
urgentes réclanées par lafédcration du sous-sol en faveur dc

la corporation toute entière :
I o-lzs vacances payées,

2"-L'amélioration de tws pensions et retraites.
Au cours des entrevucs qui ont eu lieu avec les représentants pa-

trorrau.x., les propositions quifurent soumises à nas délêgués
avaient pour résultat de conditionner les vacarrces

a) A un nombre d'heures supplémentaires par un nouvel amérw-
gement de la Loi de huit læures;

b) A en exclure les ouvriers dujour.
De telles conditions êtaient inacceptable. Aussi, devart tant dc

mauvaise foi, lc Conseil national a relevé k déft, pour bien
nnrquÊr laferrnc volonté dc Ia corporation dz réaliser ses re-

vendicatians.. .>
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faire une idée très précise et nous de-

vrons nous limiter à une appréciation

d'ensemble. Dans le premier rapport,

le nombre des grévistes à chaque en-

trée de la demie journée est franche-

ment faible. Dans un deuxième rap-

port on a présenté le total cumulé des

grévistes sur la journée ; à quelques

unités près ce sont les mêmes nom-

bres. Dans les deux cas on peut suiwe

la conclusion du commissaire qui déclare que <<le 6 octobre 1930,la grève a été peu suivie. >> AJar-

ny moins d'un mineur sur six et un sur fiois à Droitaumont ont suivi I'ordre de grève. Pour une fois où

les grévistes ontété plus nombreuxàlamine Schneider. Lafaible participationestenfaitrévélatrice

de la grande difflrculté à mobiliser les ouvrier, quelles que soient les organisations. C'est que la pé-

riode devenait de moins en moins favorable pour les organisations syndicales. Avec les années tren-

te et bientôt la crise, sensible à I'automne 1931 dans le bassin, cette difflrculté allait encore croître.

Au peu d'écho rencontré par les syndicats, s'ajouteront le chômage, les rivalités enfre Sroupes natio-

naux et le repli frileux sur soi.

Les accidents du travail, autre thème mobilisateur.

liaison entre les accidents du travail et la "rationali-

sation" imposée dans les mines <dans le but d'ac-

croître les profits patronau.x, .> Sans développer

pour I'instant la question des rendements qui, ont

évolué en fonction des techniques, le tableau ci-

conte monfre qu'après une augmentation sensible

de la productivité après la guerre, celle-ci ne subit

plus de changements brutaux accentuant la charge

de travail des ouvriers mineurs. Cela ne signifie pas

que les accidents aientdiminué dans les mines. On

est au contraire surpris de constater leur augmenta-

tion, en nombre comme en fréquence et cela, quel-

que soit la nature de ces accidents, des cas les plus lé-

gers au( cas les plus graves. Le tableau que nous

avons repris pour I'ensemble des mines de fer indique que les années gn à 1929 sont de ce point de

vue de s périodes assez sombrcs. Pour les mines du Jarnisy, comme pour touûes les mine s, il est pos-

sible de retrouver la trace de ces accidents dans des registres spéciaux. I-es regisfres notent tout, de

la moindre blessure à I'accident mortel. Ces registres nominatifs ne peuvent donner lieu à publica-
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' Accidents duhayail 1,,,: . ,.r, .r,i. ,

Nb .,irooom t Nb ' /f000,
2638 t48.01 12.48 2tn I1.22 0.95 67 3.76 0,32

il|25 1880 155.t6 12.35 143 I1.8 0.94 4 3.63 0.28
tEzÂ . 186r 145.94 14.21 r84 t4.43 1. i l 4 3.45 o.26
flIX| , ?r'.30 170.44 12.66 2æ 18.8 1.39 54 3.79 0.28

:, llIA 284É. 192.23 13.96 2Æ t6.79 1.22 6r 4.13 0.3
I9î8 ,, 3355 216.73 15.73 2tl t3.67 0.99 58 3.76 0.27

/1000 = Dour un€ population théorique de 1000 nmineursn (Fonds Espace Archives Usinor-Sacilor 4É.1262)
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tion et pourdes raisons de confidentialité, nous ne retiendrons de oes dossiers que les éléments sta-

tistiques, les initiales des patronymes, gomrunt parfois certaines dates. [.a consultation des dos-

siers les plus importants ainsi que I'examen des déclarations auprès du juge de paix, montrent que

les démarches des syndicats n'étaient

pas toujours infondées. Si I'ouwier lé-

gèrement blessé est placé en arrêt pour

quelques jours, voire quelques semai-

nes avantd'être repris à sonposte, celui
qui cherche àobtenir une pensionpour

incapacité doit s'attendre à une procé-

dure longue. C'est à cefte occasion que

sont établis les dossiers d'enquête et

auditionnés les témoins. Voici un de

ces témoignages concernant un acci-

dent survenu le matin du 30 juin

19..Ær: <Le mincur D. énit occupé à

faire ses bounages sur le tas dc minc

de son défonçage; ses dcux

mnruatn)res chargeaicnt en bas du tas

Accidents lY25-1929

o- Invalides {- morts

Accidents pour 1000

20

15

10

5

0

-o- Invalides -o- morts

B.Alexandro
D.Angelo
RFerdinando
RIÀigt
[[F.mile
RMaurice
B.Angelo
M.Antoine
B.Albert
W.Wadyslaw
S.Jean

9 Avt29 chargeur
1 Jui29 matuEuvre

15 Jui 29 mhuur
8 Jui 29 mineur

LZ\tr29 tnanlzuvre
n htr29 forgeron
2 Aoîr29 ,rurnlzuvre

29Aoû29 mwwuvre
29Sep29 accrocheur
16Déc 29 natwuvre
20 Mar 3O matwuvre
20 Aw 3O contreinaltre
Tlvfai30 accrochcur

23 lvlai 3O minzur
2l Jui 30 mbæur
I Aoû30 mùæur
9 Aot 3{f mtan@uvne

polonais
italien
italien
ialien
italien
françâis
italien
italien
italien
italien
italien
français
français
italien
frangis
italien
polonais

(Fonds Espace Archives Usinor-Sacilor zl4l208)

251- Fonds Espace Archivcs Usins-Sacilq &tN.
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lorsqu'un bloc de faux crassin détaché du toit est tombé droit le long du parement et faisant quar'

tier, est retombé à plat, renversant et recouvrant D. Ce bloc de I ,60 x I ,20 et 0, j0 d'épaisseur, pe'

sant environ 350 kg, s'est couché sur un second bloc de crassinresté debout qui l'empêcha de tou-

cher le solet d'écraser lemineurresté sous cette espèce de niche.L'accidenteut lieuà9h 50.L-e toit

avaitétésondélematinà7h30dèsI'ativéedumineurquin'avaitrienconstatédedangereux... Té-

moinsR GiuseppeerG.Mario> En examinantles accidents , survenus au cours des années 1929 et 1930àla

mine de Droitaumont et ayant donné lieu à pension, quelques remarques s'imposent. Chaque année

la mine de Droitaumont enregistre environ une d izaine d'accidents gÉves. Ils sont presque tous liés

à un effondrement de bloc ou à un mauvaise manæuvre lors des chargements. Outre le constat que

ces blessés sont souvent des étrangers, le tableau nous indique aussi que ces accidents graves

concernent des ouvriers peu qualifiés et que plus d'un sur deux a lieu l'été. Plus qu'un question de

rendement, faut-il voir là un phénomène climatique liant la stabilité des couches à I'infiltration des

eaux?

[.es enquêtes s'accompagnent de certificats médicaux et d'avis des médecins de hôpital de

Briey lors des sorties. Sur la base de ces constats, sont alon établis les taux de I'incapacité. En

consultantces dossiers délicats, nous avons appris du directeurdelamine, M.Maile <que laSocié-

té Schncider &Cie n'est pas assurée contre les accidents dutravail rr 2s2L'indemnité et la pension

sont alors direcûement prises en charge par I'entreprise, proportionnellement au salaire de I'année

écoulée. Ainsi le manæuvre polonais né en 1903 à Polwosek-Stâry province de Kanin, décédé en

1930, et qui n'était embauché que depuis Ie 2l janvier 19130, avait perçu 6130 F de février à juillet.

L-a base annuelle prise en compte s'élevera à I22æF sans tenir compte des allocations de I F par

jour de travail pour sa femme et son enfant. Uapplication parfois brutale des règlements entraîne

pour I'ouvrier, ou sa veuve, après indemnisation et pension d'invalidité, la perte de I'emploi, du lo'

gement, des allocations. Tous les ouvriers blessés étrangers dont nous avons examiné le cas, avaient

quitté la mine et la région lorraine au moment des procédures d'indemnisation. Pour plusieurs mi-

neursitaliensblessésetdéclarésenincapacitéde travail,leconsulatavaitmêmejugéutiled'inûerve-

nir énergiquement contre la direction de la mine pour éviter la perte du logement familial en atten-

dantunesolution. Envain. ladirectionrépondaitàchaquefoisquelerèglementdelaminestipulait

de manière explicite que : <L'ouvrter quittant le sertice de Ia Société de son gré, ou à l.a suite de ren'

voi, avec ou sans préavis, s'engage fonnellement à quitter le logenænt qui a été mis à sa disposï

rtouauplusnrdhuitjoursaprèslacessationdetravail...,nË3 Commeonlevoit,laquestioncréait

une tension; tension largement entretenue par les communistes à l'échelon régional. En effet, dans

les autrescentres,commeàPiennes,àHussignyouàAuboué,oùils étaientmieuximplantés,ceux-

ci développaienÇ par tracts et affiches, des campagnes visant à dénoncer les accidents mortels com-

me des meurtres. Nous n'avons pas retrouvé pour ces années d'avant la crise, de campagne de ce ty-

pe à Jarny. Pourtant I'occasion se présentait ici comme ailleurs. Serait-ce une preuve supplémentai-

252- Fonds Espæe Archives Usinor-Sacilor 4l?-0E.
253- Article 50 du Règlement Intérieur de la Mine de Droitaumont, Edition Imprimeries Réunies de Nancy, 190.
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re de la faiblesse de I'organisation communiste locale?

En fait le thème des accidents est

nant les ouvriers blessés, la CGT avai

tousles ndicats. Dans une déclaration concer-

diffusé auprès des mineurs, un texte

nant aux ouvriers quelques recommanda-

tions pour I'attitude à tenir vis à vis des

médecins des mines. (cf encadré- 2sa)

Cette question des accidents

travail, par la nature tnême des

mettantaux prises I'homme etles

de la mine, va largement contribuer à fai

de cette corporation une sorte de

de légende. Non pas que les

soient imaginaires, loin de là! Mais,

tour du risque, on voit progressivement se

construire la thématique du sacrifice pour le rendement, et ainsi grandir I'image fort'e de I'ouvrier

mineur, de la "gueule jaune" solide comme le bloc qu'il martèle'

La solidarité avec les étrangers, la lutte contre le fascisme et la guerrrc.

[-a présence de nombreux étrangers complique le travail des militants. [.es prises de posi-

tions fraærnelles ne sont pits toujours simples à faire passer dans une population ouvrière soumise

aux difficultés de I'embauche et des salaires. Entre les déclarations de congrès reproduites dans la

presse militante et la réalité il y a parfois plus que des écarts. En effet les étrangers sont souvent re-

bellesàunsyndicalismequi risquedeles compromettre etdontils seméfient. l-orsqueJ.Pontynous

dit que <Les polonais qui travaillent daw les mines et usines de l'Est ne sont pas anivés de le Ruhr

conane leurs compatriotes établis dans le Nord. ,2s1 il faut comprendre qu'arrivent dans la région,

des ouvriers sans aucune tradition militante et que leur syndicalisation est très difficile. I-e recrute-

mentsyndical estsouvententravé parle faitque laplupartdes étrangers arriventaveæl'espritde re-

touretlarésolutiondegagnerleplusd'argentpossibledansleplusbrefdélai. Sansattaches,ilsrépu-

gnent souvent à payer des cotisations. D'autre les mititants émngers n'avaient pas forcément envie

de se grouper dans des organisations où ils risquaient de perdre leur identité et ils préféraient s'orga-

niserentre eux.L'ambiance n'étaitdonc pas toujours aussi fraærnelle que certains auteurs I'ont rap

porté. Au quotidien, les conditions de travail et de salaire divisaient souvent les ouvriers entre eux,

etA.Sômmepouvaitécrireque: <lacomposirtoninternationaledecesmassesouvrtèresestlacau-

se même qui les empêche de prendre une attitude intemationaliste. Clwcun se méfie de l'autre; les

syndicats éprowent des d.fficultés presque insurmonnbles dnns le recrutement des otnriers

29 AD M&M 10M 104.
251 J.Ponty op. cité.

En vertu de Ia toi sur les accidents dutravail
o Le blessé a le droit de clnisir son m'êdecin et son pharmacizn'

2" le patron est tenu de payer le médccin et le pharmacien clwi-
sis pa, tz blessé: en àucun 9as I'e patron ne peut imposer un

médccin à I'ouvrier
3" Le médecin de la Compagnie ( mines ou assurances) n'a au'

cun droit spécial pour ioiiner le blessê ou établir le cenift'cat
àe déctarition d'àccidentlqui peut être fait par Ie médccin du

blcssé.
" L'hônital ou lzs dispensaires ne peuvent en aucun cas être im'
poséi au btessé. Ce[ui'ci a tout aiantage à. se faire soigner par

un médccin de son choix.
Le bulletin remis à la victime au moment de I'accident, sur le-
quel est imprimé que le blessé dait se rendre clwz Ie médccin'* 

ta Coripagnie, pour faire viser ce bullctin n'a aucwe va-
leur.

Il peut être détruit ou êgarê par le blessé sans qu'il perde aucun
droit àl'indemnité.

6ole domicile dublessé est inviolable ( art 184 du code pûwl)
aucun m.édecin à I'exception dc celui qui a I'autorisation du iu-
ge dz pak ne peut pénéirer dan"s le logemznt du blessé saru son

assentiment.>
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étrangers qui souvent ne comprennent même pas Ia langue du pays.'. > Ajoutons qu'assez vite,

malgré le manque de bras, les autorités locales, tiennent un discours ambigu qui ne pouvait qu'enve-

nimer les rapports entre les communautés, par exemple il y a refus d'attnbuer des lots communaux

aux étrangers par le Conseil Municipal.

Malgré ce climat de départ difficite évoqué par A.Sômme, on assiste peu à peu à une prise

de conscience de la solidarité ouvrière. Cette solidarité se situe à deux niveaux. L'un banalement

quotidienne qui consiste pour les organisations syndicales à défendre les émigrés, I'autre plus poli-

tique qui ûente de mobiliser les ouvriers dans des czrmpagnes globales. Tandis que les confédérés,

mieux implantés, manifestent surtout leur soutien aux mineurs brimés,les communistes sont les

premiers à afficher un internationalisme militant qui trouvait dans les congrès de la

Ill"Internationale puis dans I'Internationale Syndicale Rouge, des appuis etdes mots d'ordre' Cette

dernière constatation mérite cependant d'être nuancée. Sans vouloir contester le mérite de quicon-

que, rappelons que cette position ne s'est mise en place que progressivement. <<C'est à partir de

mars 1925 que, pour Ia première fois, le parti communiste décide une action spécifique. - .lors de

soncongrès nationnlde Clichy enavril 1925,le PCF réunitune commissiondes groupes deffavail

et de lamain-d,æsvre étrangère ,1256 Plus que la mise en route tardive de cette orientation, les ren-

seignements locaux fournis parla policequelques années plus tard, surl'organisation des étrangers

dans les syndicats et les partis du secteur, montrent crOment la réalité: <l'ai l'lnnneur de vous ren-

dre compte que jusqu'alors etendelnrs dusieurGaravetFrarrcesco,donti evous aidemandél'ex-

pulsion de notre territoire, il n'existe pas d'agents de propagande Inliens àla tête de groupes ita-

liens du travail, communistes ou Ihnitaires de mt)n secteur,. . . ,rÉ7 On s'éloigne du discours politi-

queselonlequellepCauraiteu,dès L9[2Zenlronune,entouttempsetentoutecirconstanceuneat-

titude de solidarité internationaliste. En fait les posiûons sont plus nuancées. <<Alors que la CGT, à

travers Iasotidarité ouvrière, témoignaitde ses senrtnænts defratemitéhumaine,le syndicatcom-

muniste insistait beaucoup plus sur I'aspect doctrinnl de cette solidarité. I-a CGTU panait de la

vieille forrnule, souvent répétée, suivant laquelle nlestravailleurs n'ont pas de patrie" ,tÆ8 Cepen-

dant, dans I'histoire officielle du parti communiste &itfr-,enI96y',Pas Plus que dans I'ouvrage de

J.Fauvet publié une dizaine d'années plus tard, aucune référence n'est faite au havail en direction

des étrangers. Ce n'est qu'ensuiæ que cette dimension est introduiæ, généralement en oPPosition

avec I'attitude des réformistes, encore une fois stigmatisés comme des nsocial-chauvins". Mêlant

d'ailleurs un peu tout, -antifascisme et guere coloniale-, oubliant l'émigration des socialistes ita-

liens, et I'affaire Matæoti par exemple, le PC se donne le beau rôle:<A refuser l'unité d'acrton

contrelefascismc,lesrnilitants de l'IJ.D. CGTse couperaient de lamasse desimmigréspanniles-

quels, à panir de 1923, les antifascistes italiens sont rwmbreux. Il enva de même pour les batailles

revendicatives importantes et I'action syndicale contre la guerre du Rif. Pourtant les confédérés

S.Courtois, n[.a Sang de I'Effanger'.
le 18 octôre llZ8, Jigne b commissaire spécial à lvl le sous-préfer de Briey -AD M&M lZ 56 .

RSchor, 'Uopinion française et les étrangersn

z#
257-
25&
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CGT repoussent l'organisation systémntique d'unfront unique réclamée par I'Uniondépartemen'

taleunitaire. rr25gConcrètement,danslePaysHaut,lesdésaccordssemarquaientparlespositions

de quelques responsables qui n'engageaient souventqu'eux-mêmes;<4t secrétaire de la Fédéra-

tion, Doley, faisant allusion aw délits imputés aux étrangers, exprime son " anxiété à constater

que, depuis la guerre, la France, Ia douce France, devient de plus en plus le dépotoir de l'Europe >>

260gn exemple de position individuelle qui reflète en partie I'orientation socialiste, mais la CGT.

n'apas vis àvis des mineurs étrangers de position "chauvine" dans le secteur. Nous avons déjàsouli-

gnéqueles confédérés animaientdes réunions avecdes orateurs italiensetpolonais etfaisaientsou-

venttraduire leurs tracts en trois langues (cf tracten annexe). Rappelons I'affaire, déjàévoquée plus

haut, des mineurs polonais de Giraumont. L-e 5 avril 1928Ie ministre duTravail écrit à ce propos au

préfet de Meurthe-et-Moselle : <<La Fédération Natiornle des travailleurs du sous-sol m'a signalé

qu,àValleroy et à Giraumont, la société des mines venait de renvoyer plusieurs ouvriers polorwis

enraisonde leur actionsyndicale. Ladirecrtonauraitmêmefaitappeler dans sonbureaules PoIo-

nais dont il s'agit et leur aurait signifié qu'ils seraient révoqués au cas où ils continueraient à s'oc-

cuper d,organisations syndicales. Jevous serais très obligé devouloirbienprocéder àune en4uête

à ce sujet. II ne vous écluppera pas que si les faits relatés sont exacts, ils peuvent avoir des réper-

cussions regrettables sur les relations existant entre Ia Société et son personnel et provoquer de Ia

part des org1nisations syndicales ouvrières des représailles préiudiciables aumainrtendubonor-

dre et de la patx sociale. . .Vous vous voudrez bien appeler l'attention de ln Société minière sur ce

point etfaire appel à son esprit de conciliationpour qu'elle renonce à de pareils agissements et en-

visage la réintégration des ouvriers intéressés.., ,, %r Dans un autre raPport, le commissaire spé-

cial rappelle qu'en juin LT29 <taCGT parle de déclenrher une grève de mineurs àTriewdont la

cause serait Ie renvoi d'un mineur poloruis. n62 Dans la réalité, on est donc loin de I'accusation de

chauvinisme lancée continuellement par les communistes, évoquant, par exemple les propos d'un

secrétaire de section SFIO du Pays Haut, le docteur l.affont, qui, aurait déclaré, en évoquant le chô-

mage dans I'industrie métallurgique en 193O << ce sont les Frarqais que l'oniettera les premiers a la

nte >>.[,esréfonnistes,àlatêtedelaCGT,défendaientlesétrangerschaquefoisqu'ilsétaientmena-

cés dans leur droit au travail ou à I'expression. Dans un courrier du 20 juillet Il29 adressé au sotts-

préfet,JeanPuchard, secrétairerégional CGT des mineursdefer,ettrèsactif dans les mines du sec-

teur,prendainsiladéfensedel'ouvrierSansioMorotti,tenancierducaféduPontàJarny:<...Aplu'

sieursreprtsesl'ouvriermincurestalté àlaminedefarnydemanderdutravailcoranemineur.Cet

otnrier a déjà çavaillé à cette mine et en énit sorti libre de tout engagement. Or il doil ertstur un

motifpourEt'onncveuillepasprendre cetouvrier...deplus étantnanraliséfrançais etn'ayantia'

rnais connu aucune condamnation, surtout quc les rnines sont touiours à demander de la main

d,æuvre étrangère, je puis enparler savamrnentfaisant partie de I'office de placement. >%3 I-a let-

259- Jacques Jeandin, op. cité.
26G La Tribune de Lorraine, L2 iûn L925.
261- AD M&MlZ82.
262- AD M&M l M 651.
263-ADM&M LZSZ.
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tre poursuit:<<Cet ouvrier étant cafetier suppose qu'on lui refuse du travail à cause qu'il prête sa

salle pour des réunions corporatives aux ouvriers mineurs. Si c'est réellement pour ce motif, c'est

toutàfaitarbitraire... ,, M Uaffaire faitquelquebruit. Læ 5aott IV2g,lecommissaire special rap-

porte la réponse du directeur de la mine à Ia requête du syndicat des mineurs confédérés de Ia ré-

gion de Briey-Nancy et Longwy concernant Sansio Morotti qu'il a refusé de réembaucher: <" 'le

sieur Sansio Moroti né le 7 août I88I à Montese, naturaliséfrançais, marié et père de 4 enfants ,a

travaillé àlamine de Jarny àquatre reprises dffirentes pendantla période comprise entre l92l et

1925 comme mineur où il a lnissé le souvenir d'un travailleur médiocre, n'ayant jamnis donné sa-

tisfaction quant à son travail. >>[æ commissaire ajoute pour sapart qu'il << semble que Ie motif invo-

qué dans larequête du sieur Médard secrétaire général du syndicat des mineurs confédérés, n'est

pasl,expressiondelavérité;enouteM.leDirecteurdelaminedeJarnynousafaitconnaîtrequ'il

ne s,était jamais opposé àce qu'unouvrier quelqu'ilsoitfassepartied'unsyndicat etilajoute qu'il

n,a jamais congédié Morotti de son entTeprise, qu'il est parti lui même volontairement et que dans

ces conditions sa décision de refuser de Ie réembaucher était irrevocable n265 s'il faut en croire ce

rapport, la direction de la mine de Jarny n'aurait pas cherché à faire pression sur les étrangers pour

les détourner des syndicats.

Ce sont les seuls é1éments, bien ténus, qui nous renseignent sur la solidarité entre ouvriers

venus d'horizons divers. Uintervention nettement plus politique était surtout le fait des communis-

tes qui tenûaient de sensibiliser les ouvriers locaux pour des actions intemationalistes.Il est presque

impossibled'établirdes liens entrelasolidaritédécriteplus hautetl'impactréel des campagnes me-

nées par le pC en direction des étrangers et des ouvriers organisés. [-es sources manquent pour dé-

crire les mobilisations. De fait elles semblent assez faibles. On peut penser que s'ils étaient absents

des consultations électorales, malgré la menace d'expulsion bien réelle qui pesait sur eux, ils au-

raient pu manifester leur soutien aux actions proposées, lors de I'affaire Sacco et Vanzetti enl926

parexemple. Enfait,l'appel àlasolidaritéconnaftunfaible succès dans la régionetnous n'enavons

trouvé aucune trace à Jarny .ffi ll enaétéde même lors de la grève d'aott 1926 en solidarité avec les

mineurs de charbon Anglais. %7 tJnecampagne avait pourtantétÉ,lancée et elle pouvait d'autant

plus prétendre au succès que les grèves surles salaires venaientde connaltre une forte participation

dans les mines. ffi Des affiches ont été placardês à Jarny, mais le mot d'ordre n' a pas été suivi. Ici

pas plus qu'ailleurs semble-t-il: dla grève du9 et I0 aott de solidarité avec les Anglais Larcée par

la CGTU , aucutrc concession n'a répondu à cet appel n tr9 On peut se poser la question de I'impact

2* AD M&M t 282.
264 AD M&M 1Z 8: le 15 aott 199.
266û267- ADM&M 1281.
26& Læ rapportducqnmissairespecial deBrieynous apprendqu'unecirculairevenantdeParis, datéedu 5mai 1926s'adressait aux

militants en ces termes: <( corrrorà* særetairi, ta grèii générà1c des mincurs anglais et ùt prolétariu britarnique est unfail T'
tion et dioréoarer la bataille.. . . L'internationalc minière a décidé dans sa réunion

lngletene et de décréter la grève générale interrctionale" 'ilfaw
laproducrton, ilfaw organiser funs les mines, sur bs carreaut et
isi les signalcr imnédiatemca àla Fédération pour être insérées.
itaire" $ur h grève généralede solidaritéavec les mineurs anglais

est aussitôt lanée auprès des syndicats des mines de la égion
269^ AD M&M 10M60.
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réel du travail lancé par les communistes en direction des étrangers. On a un peu le sentiment qu'au

delà des slogans et des campagnes dans la presse, le mouvement tourne à vide, du moins à Jamy. On

peut se dire que la répression, I'intimidation jouaient pour une grande paft.no Localement, cette

surveillance des militants, peut parfois déraper. L"'I'Operaio ltaliano ", journal de langue italien-

ne paraissant en France, a fait paraître dans son numéro du 21 avril 1928, un artrcle du syndicat ré-

gional des mineurs des bassins de Briey, L-ongwy et Nancy, où I'on relève I'information suivante :

<<A Droitaumont, on se sert d'un moyen d'intimidation plus expéditif. [Jn commissaire de police,

accompagné de gendarmes, procède à une perquisition au domicile d'un adhérent de notre parti,

lui saisissant un numéro de "l'Operaio ltaliann" organe fficiet de Ia CGT en langue italienne ; il

nous qualifie d'organeanarchiste.Illui eninterdit lalecture...,faute de se soumettre,il estl'obiet

d,un ordre d,expulsion dans les 24 heures. Pareillement la police procède dans les autres centres

miniers... u [.e 3 mai Ig?8 ,Charles Picquenard, directeur du travail et conseiller d'Etat, écrit à ce

sujet au préfet de Meurthe-et-Moselle <Au cours de Ia discussion qui a eu lieu devant la Commis-

sion permanente du Conseil Natiornl de la main d'euvre étrangère, sur I'instabilité de Ia main

d,æuvre étrangère dans lesmines defer,undes principauxarguments de ladélégationouvrtère au

Conseilrepose sur la nviolationdudroitsyndical aupréjudicedes travailleurs étrangers"n 2TlNous

ne savons pas comment s'est conclue cette affaire, mais elle met en lumière les relations difficiles

entre les pouvoirs publics et les étrangers, surtout quand ceux-ci militent sur leur lieux de travail.

Cette affaire posait aussi la question des rapports entre les organisations françaises et étrangère, la

diffusion de la presse en langue polonaise ou italienne, et enfin I'adhésion des tavailleurs, quelle

que soit leur nationalité, aux organisations syndicales ou politiques françaises.

Le travail en direction des étrangers: I'antifascisme.

Laprésencedes étrangers allaitdonc rapidementposerle problèmede leurorganisationou

non dans les associations ouvrières, partis et syndicats. On sait que la loi française n'admettait pas

qu'un ouvrieréûanger fasse partie du bureau d'un syndicat. Par contre s'ils ne pouvaient les diriger,

les militants étrangers pouvaient parfaiæment adhérer aux organisations syndicales de leur choix,

comme le rappelait la note du ministère du travail citée plus haut. C'était peut-être pour les syndica-

listes la meilleure proûection. <Il n'ertsrc aucun syndicat italienmais une grande partie d'entre eux

sont adhérents àla sectionsyndicalefrançaise de lalocalité. ,fl2 C'estcequeconfirmequatreans

plus tard la police dans une note au sous-préfet de Briey: <Tous les groupes, syndicats, associa-

tions susceptiblcs d'organiser desmanifestations contre lefascismc italienet lesrnenées réaction-

naires en France, sont dirigés par des Français ...rfl3 Pour certiains cependant, les formations

syndicales ou politiques françaises ne leur inspiraient pas toujours confiance et certains groupes

étrangers préféraient s'organiser entre eux. C'était, semble-t-il, le cas des premiers antifascistes ita-

2TGCestdumoinscequecertainshistori€nsrctiennent <Cesmilintxscommunistesitaliensnuisaussipolonais,tchèques,belges
sonr pourclnssés; beaiæup sont eryulsés potr leur action politQue prùliqw.> J.C. & Y.Magrircfli oP.cit9
27L- ADM&NILZçL
272- AD M&M4M r37.
TT3-le 18 octobre 1928, signé le commissaire spécial à M. le sous-préfet de Briey -AD M&M lZ 56.
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liens, qui n'avaientpas attendu d'être sollicités parles communistes locaux pourse réunirclandesti-

nementdans larégion <<L'activité syndicale était souterraine,Ies militants se réunissaient dans les

bois >>27a 1, Ouotion des rapports entre partis de même obédience, comme les communistes fran-

çars et italien, n'allait en fait trouver sa solution qu'à un niveau national. Dans un rapport du 9 mars

1925,lepréfet de Meurthe-et-Moselle, indique que<< les ltaliens ont récemment accepté le principe

de la transformation de leurs sections en cellules d'entreprises. IIs ont créé des organisations mili-

taires, destinées à lutter contre Ie fascisme et pour Ie renversement par laviolence des pouvoirs

constitaés...Ilenexiste unevingtaine dans les communes demondépartement. EIIes sontdtrigées

collectivementet groupées entrois secteurs: JgWNancyetPont-à-Mousson, eusc-mêmesdirigés

par un comité de zone dont le siège est à Itnéville, qui dépend lui-même du Comité ré gional fixé à

Metz >>25 Nous n'en saurons pas plus.276 pluir 
"omme 

nous ne connaissons guère ceux qui ont mi-

lité à Jarny dans les années vingt, il est difficile d'aller plus loin. On peut cependant prendre pour

preuve de lacontinuité de cette orientation le maintien de la diffusion des journaux antifascistes ita-

liens:<Nazcy Ie I I octobre 1926"1æ journal"IaRiscossa" publié surnotreterritoire enlangueita-

Iienne, Iance unappel àtous les travailleurs italiens immigrés pour I'organisationd'une agitation

et la préparation de grandes manifestations cantre le fascisme italien et les menées de Ia réaction

en France . . . ,1277 L' 'inté,gration dans le PCF ne réglait cependant pas complètement la question de la

sécurité des militants. Dans sa campagne contre Mussolini et le réseau mussolinien qui se met en

place dans lacommunauté italienne lorraine,le Parti communiste tente de créerdes comités prolé-

tariens antifascistes composés essentiellernent de travailleurs immigrés, mais ouverts aux militants

lorrains. Ces organisations étaient étroitement contrôlées elles multipliaient donc les précautions

pouréchapperàla surveillancepoliclère:<<Enexécutiondes instructions contenues dansvotre twte

du 12 octobre courantfaisant suite au téIégramme de M. le Minisffe de I'intérieur en date du I I oc-

tobre relativementau.xagitateurs et àlapréparationde grandes mnnifestations conffe lefascisme

italien et les menées de la réaction en France. . .il existe des cellules d'usincs, de mines et d'entre-

prises, jusqu'à ce jour non découvertes, quiferont I'objet, ainsi que les joumaux écrits en langue

étralgère, d'une suneill.ance paniculière... ,flE A I'occasion d'une rixe entre pro et anti mussoli-

niens de Jarny, affaire que nous avons rapidement évoquée plus haut et qui illustre le climat Ûendu

des années trente que nous développerons plus loin, nous soulignerons qu'en matière de répression,

labalancedelajustice nepenchaitpas toujoursducôtéattendu <Maisl'undes deuxmilitantsayant

échnppé àlarépressionconrtnue Lalutte anrt-fasciste.Ceieunemanæwre de 22 ans, demeurantà

Jarny, est condamné début 1930 à trois mois de prison à Ia Maison d'anêt de Brtey pour rixe avec

lefasciste Regaldi ., z7e Si I'ouvrieranti-fascisteAntonioAmoniestcondamnéàlaprison, Regaldi

27+ C.V . témoin jarnysien, ancien mineur à Droitaumont
275-ADM&lvI lM65l.
226 Maisce passage, desltaliensau PCFs'estheurtéàbiendes ésistances. Uaffairen'avaitpasétéentièrementtranchéeau congrès

de Ctichy déjà évolué (organisation de la MOE, future MOI) et beaucorp d'antifascistes italiens continuaient de se sentir unique-
ment liés au-EI. Cf Oiutio Ceretti, nA lbmbre des deux Tn et S.Courtois, "[a Sang de lEtranger".
277- l* cnmmissairc s@ial. AD M&M 12 56.
2?& le 18 octobrc Ll2& signé le commissaire spécial à M. le sous-préfet de Briey -AD M&M 12 56.
279- AD M&M lM65l2l awil 193O.
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est laissé en liberté.Æo

On comprend, que les communistes, davantage engagés dans la lutte antifasciste etquelque

peu isolés, aient longtemps déploré les réticences des socialistes à s'unir avec eux sur ce terrain:

<<En mni 1926, refus encore de créer un comité pour l'action commune contre le fascisme et la

guerre du Maroc, suggéré par le P.C. au Congrès départemental de ln SFIO.> 2tl A l'époque du

Cartel et au moment où les socialistes ont choisi de soutenir les radicaux, y compris dans leur ges-

tion de la politique internationale et coloniale de la France, une autre attitude semblait difficile. Il

faudra attendre que la situation intemationale se tende davantage avec I 'arrivée au pouvoir du nazi s-

meetqueledangerviennefrapperjusqu'àlaportedelaRépubliqueenfévrier lg34pourquelesatti-

tudes changent. Des deux côtés.

Pour I'heure isolés,les communistes allaient encore l'êffe dans leurs nombreuses camPa-

gnes virulentes contre la guerre.

Lrantimilitarisme:

Læ pacifisme du PCF est en quelque sorte à I'origine de sa naissance. [-a rupture avec le mili-

tarisme et la guerïe est I'acte fondateur d'un parti qui rompt avec les socialistes ralliés à I'Union Sa-

crée" .Uantirnilitarismeestparticulièrementvirulentchezlesjeunessescommunisæs. Onleretrou-

ve dans des articles de I'Humanité et surtout avec le Journal n LaCaserne " dont le gérant est J.Du-

clos . Il est sembie-t-il largement diffusé dans les garnisons de I'Est, car nous en avons retrouvé de

nombreux exemplaires. Cette opposition à I'armée, ce militantisme dans les casernes, allaient va-

loir aux militants et responsables, de nombreuses arrestations, suivis parfois d'emprisonnement.

Une stratégie de nprovocation, répression, mobilisation", dans la ligne de I'ultra gauche défendue

alors par le parti. Cela lui donnait une audience, en particulier lors de la campagne des "Gueules de

vache", mais cela lui attirait une surveillance qui finalement dissuadait les militants de s'engager

plus avant et qui gênait cerûainement son implantation. I-e PCF est alors directement considéré

commel'ennemidel'intérieuret,ainsiquelerappellelecommissaires$cialdeBriey,M. Monbrun

:<dans les mines usincs et chemin de fer, les militants communistes sont étroitement sur-

veill.és... ,a2l-a,surveillance, s'étend au delà de la simple activité militante. [æs pouvoirs publics

craignent aussi pour la production d'énerg ie <En ce qui concerne la prodrcrton d'érærgie électri'

que de nK)n secteur,. . . des rnesures particulières ont été prises en vue de surt eiller très sérteuse'

mcnt les ouvriers employés attJc postes des mines de Jamy et Droitatmnnt... '83

Mais la propagande n'est pas ûout. Plus difficile est sans doute le lien à trouver entre aspira-

tion et organisaton. Ici, il semble que les communistes aient mis du temps avant de le houver, se

contentant de placarder des affiches ou de distribuer leur presse antimilitariste. On peut s'étonner

qu'à notre connaiss.utce, peu de textes aient été alors distribués contre I'occupation de la Ruhr. I-es

premières afliches placardées, àJarny, ontété collées les 6 et7 octobre lq?S, signês du PC, elles

2æ er, 281- (J.C. & Y.Maerinelli, op.ci9
z&.à?fF,- ADM&M 1281.
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appelaient à se mobiliser contre la guerre au Maroc.&Malgré les appels à la mobilisation, les ras-

semblements antimilitaristes resteront sans grand écho à Jarny. [æs communistes avaient pourtant

tenté d'entraîner les syndicats avec eux. t-a Fédération Unitaire des travailleurs du sous-sol, avait

appelé dans une circulaire du 8 octobre 1925 chaque responsable à I'organisation à préparer des réu-

nions locale s:<Camnrade secrétaire, conformément aux décisions du comité central d'action, tu

dois impérativement te mettre en mesure d'organiser pour dimanche I I octobre, une réunion as-

semblée générale à laquelle ru inviteras tous les mineurs sans distinction de ta localité ou de ta

concession ,, Æ5 Cette réunion devait être annoncée par tous les moyens, <<par publication, à son

de cloches ou de tambour ou tout autre moyen que tu jugeras utile pour toucher la population, mais

ilfaut absolument que cette assemblée ait lieu et obtienne la plus grande ampleur. t ffi L'ordre du

jourdeces réunions était lagrèvede2|heures contrelaguerreduMaroc,mais, pourtenterdemobi-

liserdavantage,lemotd'ordreétaitétenduà: <<I'augmenturtondessalaires. rrST.Lanotesetermi-

nait par une mise en garde assez sèche : <<Cette grève est irrévocablement décidée pour le lundi 12

octobre, iI n'y a plus lieu de discuter à ce sujet, iI n'y a plus qu'à en assurer l'exécution .>>N L,e mê-

me commissaire nous indique qu'au moment de la campagne contre la guene coloniale au Maroc,

menéeparleP. C.,laFédérationSFIOavaitétéamenéeàorganiseraveclaCGTquelques meetings.

Or, dans le même temps, les socialistes, dont ce n'était pas franchement le combat, continuaient de

soutenir l'æuvre coloniale de la France: <<Nous avons à défendre de grands intérêts dans les pays

barbares, nous avons apporté des principes de civilisation qui ont améIioré le sort des indigènes,

c,estàrwus de le leurfaire comprendre aujourd'hui etde lesamencrànous enleurfaisantadmet-

tre nos droits qui sont réels et indiscutables .>> 4e C'est un peu la position de tout le parti socialiste

telle que I'avait exprimé L.Blum dans une déclaration à Ia Chambre, le gjuillet I925:<Nous admet-

tons Ie droit et même le devoir des races supérieures d'attirer àelles celles qui ne sont pas parue-

nuesaumême degré de culture etdeles appeleratnprogrèsréalisés grâceauxefforts delascience

et de l'industrie >N

[-es communistes, malgré tout, continuent à développer leur opposition à I'armée et à la po-

titiquecolonialedelaRance,dumoinsjusqu'auxannéestrente.A lafindelapériode,lecongrèsdes

ouvriers du bassin de Briey-Longwy lance ut <appel du aux soldats des garnisorc de l'Est pour la

grève du I er aott 1929: nOn y ajoute des revendications susceptibles de rencontrer un écho plus

large:<prêtde2F,droitspolitiques,libérationiranédiate...,nælEncoreunefois,lesyndicatestas-

socié à la campagle, comme le rapporæ commissaire spécial dès juin l/29: <Pour la CGT-U elle

stest surtout attachée dana ses conférences à enîaîner les mineurs à se metffe en grbe le I er août

1929 enprtncipe contre la gucffe. n292Maisànouveau,le succèsseramodeste. A Jarny, onnoteni

grève de soutien, ni rassemblement. Cela semble contredire, du moins localement,la thèse déve-

loppéeparcertainshistoriens rBn 1929,te P.C.estimequ'iltæiouepasencorele rôle dirigearuqui

z84àæ ADM&tvI1281.
289 " [a Tribune l.orraine" du 12 juin 195.
29G Reproductior, in n[æ Fopulaire'du 17 juillet
29Ier292- ADM&M I M651.
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lui revient. pourtant la combativité des tavailleurs est grande. Pour laJournée d'actioncontre Ia

guerre,Ie ler août,Ies mines d.uBassin de Brieyfont grève à80Vo' "D3Ce 
n'estpas ce que signale la

police qui adéjàopéré plusieurs expulsions d'étrangers dès le 2Ojuilletetqui annonce" pour cette

grève contre la guerre u que" au total les mineurs ont fait grève à 6Vo avec 24 7o de grévistes à Pien'

nes et20 VoàTucquenieux. >>29aç"rter 1"s estimations de lapolice sonttoujours àprendre avecpré-

caution mais tout de même!

Les élections des délégués mineurs, un test pennanent desrapport entre patronat et

ouwiers

pour les organisations syndicales, les élections des délégués sont des tests pour mesurer

leur implantation, leur audience, de même que les élections pour les caisses de retraite. Elles de-

viennentenconséquence I'enjeude campagnes assezâpres entre unitaires etconfédérés, mais aussi

avec les listes plus ou moins soutenues par les directeurs des

mines. D'ailleurs les autorités suivent les résultats avec soin

comme le rappelle le courrier échangé entre le sous-préfet de

Briey et le préfet de Nancy: n Par lettre du 4 mnrs vous avez

bien voulu me demartder de vous adresser des renseigne-

ments sur la signification politique eventuelle qu'ily a lieu

d'amibucr ausc éIecrtons des délégués mineurs qut ont eu

Iieu Ie 3 mars dernter dans I'arrondissement de Briey; en ce qui conceftrc rlotamment Ia position

qu'avaient pu prendre les organisations ouvrières locales, CGT et CGTII' tt295 Læs autorités sui-

vent donc les élections avec soin. Une preuve de l'enjeu nous est donnée par les enquêtes de police

sur les élus:<<A lamine de Jarny sont élus cornme titulnire Genevois Jacques et comme suppléant

Busching Emite.u I-e commissaire spécial ajoute qu'ils " appartiennent à ln CGT . -. [qu'] ils sonr

modérés et ne sont pas des agitateurs. Tous dettx sont nouveaux. '296

Ajoutons que, pourles syndicats,l'électiond'undélégué dans lamine, c'estaussi I'occasion

de disposer sur place d'un permanent payé par I'Etat. Ce qui n'était pas négligeable, compte tenu de

l'état du syndicalisme. On en comprend mieux l'âpreté de certaines contestations.

I-esdélégués mineursavaientétéinstituésparlaloi du8juillet lsgO.Ilsontmissiondevisi-

ter les travaux souterrains des mines dans le but d'examiner les conditions de sécurité, et, en cas

d,accident, de constater dans quelles conditions il se serait produit. La loi du 25 mars 1901 avait mo-

difié la procédure électorale. La loi de du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire donna ensuite

mission aux délégués mineurs de signaler dans leurs rapports les infractions à cetæ loi. L-a loi du 23

juillet 1907 relative à lhygiène et à la salubrité des mines avait chargé les délégués mineurs de I'exa-

mendesconditionsd'hygiènedupersonnel. L-aloide 12mars l9l0avaitdonnéauxdéléguéslapos-

29- J.Jeandin, ç.cité
29+- ADM&M lM65l.
2gS eI2g6-AD M&M 1 Z 16. Nous dqrnorul en annex€s, des reprodrrctions d'affiches'

I-es curcessions /
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sib'ité de signaler les infractions aux rois sur le travail des enfants, des filles mineures et des fem-

mes,etàlaloisurladuréedutravaildanslesmines.L-aloi du27févierlgl2avutcréél'obligation

de tenir un registre de dérégué. [-es compagnies minières étaient tenues de mettre à la dispostûon

desdéléguésleregistredestravauxd'avancementjournalierde

chaque circonscriPtion minière.

[,es élections de 1923 dans les mines du Jarnisy ont donné

les résultats suivants: à Giraumont, Puchard Jean arrive en tête

avec 30 voix et est élu en compagnie de Bernier Georges qui tota-

lise 28 voix. Gemey Camille obtient 7 voix, Kirsch Auguste 6

voix,RafenetErnest4voixetenfinTil lyJules5voix'Alamine

de Droitaumont, Duval Gustave est élu ave* 49 voix ' avec lui

BouvierGeorgesquiobtient4gvoixégalement.EnsuiteChante-

loube Paul totalise 7 voix, Barthélémy Lucien 6 voix' Fleurant Jo-

seph 6 voix et Pagnard Charles 6 voix (le rapporteur nous signale

quelesdeuxdernierssontles"candidatsdelamine")Alamine

de Jarny c'est caufman Pierre qui est élu ave c24 voixet Gæuriot

charles qui recueille seulement 17 voix. Ensuite Genevoix Jac-

ques obtient 8 voix, Boissier Alfred 7 voix, Paul Jean 7 voix et

M.Grivet 1voix.2e

Partois une contestation, apporte , s'il le fallait, une Preuve des tensions et des enjeux susci-

iés par ce scrutin. On note ainsi le procès verbal dressé le 28 février 1923 pour l'élection des délé-

gués mineurs de la circonscription de Jamy que <<. ..M.Genevois proteste contre I',élection de

M.Cauftnanqui n'aurait pas le temps de séjour aufond exigé par lnloi" " >> 2sUenquête menée par

lereprésentantdet'Etatdéclareque*v ul.aréponsede M.caufmanexposantqu'ilne luiman4ue seu-

lement deuxmois de présence effective aufond pour avoir Ie séiour de deux ans prévus par Ia loi'

mais que c,estlarnobilisarton seule qui acausé l'intenuptionde sonffavailàJamy et quc cefaitne

saurait être retourné contre lui... >>29 Finalement le sous-préfet <arrête que la protestation est

admise et l'électionvalidée 'N

A la mine de Jarny, Caufman Pierre et Gæuriot Charles sont à nouveau élus en 1929' A la

minedeDroitaumontsontéluscommetitulaireSchlimmJeanet@mmesuPpléantJtillionlouis' 
Ils

remplacent le 2g févrie r Il2g,Duval Gaston est titulaire et Bouvier Georges. on apprend selon la

police que: <<torJ deux, nouveaux appartienncnt à I4 CGT, mais étant dressés contre le patronat

minier, ils se rapproclæraient facilement de ta 1GTU n. Sur un papier à l'en-tête de I'Anondisse-

ment de Briey, (brouillon du rapport précédenQ on apprend aussi que n.Iea n Schlim est patron care-

tier à Droitaunx)nt ' sl A la mine de Giraumont, les délégués mineurs élus par les 38 votants sont

297- L janûuLY?6 ADM&II{LZL6-
ZA à 301- 14 mars 23 AD M&M 1Z 16'

VOIX EN

Mines candidats lY23

JARNY
CAI-IFMAN 24 élu
GGLIRIOT 17 élu
GENEVOIX 8
BOISSIER 7
PAIIL 7
GRIVEL I

DROITAI]MONT
DUVAL 49 élu
BOWIER 49 élu
CHANTET,OUBE 7
BARTHELEMY 6
FLEIJRANT 6
PAGNARD 6

GIRAI]MONT
PUCIIARD 30 élu
BERNIER 28 élu
GEMEY 7
KTRSCH 6
RAFENET 4
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HansenEmilequi obtient2gvoixetle suppléant l-,ouis Maurice avec 2gvoixaussi. [-ecommissaire

specialajoutequ'ils <<nesontd'aucunparti...HansenquiappartenaitàIaCGTilyaquelquesmois

l,a quinée... Très bon pour la direction de Ia mine... IIs ont battu Puchard délégué sortant, très

avancé de la CGT qui n'a obtenu que 5 voix " . " 
N2

[-es commqnistes se targuent pourtant de

bons résultats aux élections professionnelles en

I929:<En 1929, des éIections dans Ia corporation

mar quent ln ne tt e v i cto ir e de s unit air e s . us3 Si vic-

toire il yaeu, onn'entrouvepasd'échodans lan Lor'

raine ouvrière et paysanne " qui note pourtant soi-

gneusement les résultats professionnels de la

CGTU. Dans un article du 8 décembre 1928, seul sur

le sujetavantles élections, on peutlire"Titre: In de'

Iégué mineur... Chacun connnît le travail fait par

le patronnt contre les mineurs qui remplissent leur

véritable devoir. Onfait tout pourles acheter. Ceux

qui résistent aux mannuvres patronales, on tente de

les éliminer de la mine par tous les moyens... " 
s4

[,e commissaire spécial de Briey porte sur ces élec-

tions un j ugement tout à fait différent de celui de Jac-

ques Jeandin:<Ces éIections qui se sont passées Ie 3

mars 1929 à...Jarny, Ie 10 à Giraumont et le 17 à

Droitaumont semblent s'être portées sur des candidats n'appartenant àaucunparti oubienfaisant

parrie de tn CGT. I-a CGTU nalgré ses réunions, ses tracts et sa Propagande n'a pas réussi àfaire

éIire undes siens. ADroitaumont et à Mancieulles,les élus semblent plutôt suivre quelques doctri-

nes de cette organisationmais n'enfont pos partie ,rs Mais peut-être Jacques Jeandin parle-t-il

des élections à la Caisse Autonome de Retraiæ des mineurs et similaires du 17 juin 1928 où les can-

didats unitaires, Merle et Collotont obtenuTt4voix contre 629 aux confédéés? Ces résulats sont

encore partiels au moment où ils sont publiés dans leur journal; il y manque plusieurs centes dont

Jarny.Il n'yaurapasd'autrepublicationparlasuite etlesrésultatsdélinitifsne noussontPas connus.

On peut constater que le scrutin reflète un équilibre des forces plutôt qu'un réel écrasement des ré-

formisûes. I-es élections suivantes confirment I'avantage des modérés. Læs élections des délégués à

la mine de Jarny ont donné les résultas suivants: inscrits 46, votants 44. Genevois avec 25 voix est

élu en compagnie de Bissing qui totalise 26 voix. Viennent ensuite Nicolas 1l voix et Grivel Ca-

mille 12 voix,Ancel s voixetGrivel Vital T voix.3{)6 4 Droitaumontparexemple,enl932'sur69

3U2-3 marsZ9 AD M&I{ lZ 16.
3G- Jacqræs Jeandin, op. cité
304- "Lorraine ouvrièreet paysanne", du 8 decemhe lyZ& AD MTl TI'
304 6mars l929ADM&Ivl lZ16.
30G 15 mars 1982 AD M&M lZ 16.

Electons a la uarsse
Autonome de Retraite

des mineus et similaires
du l7juin 1928.

"l.orraine Ouvrière et
Paysanne" 30juin 1928

Voix

CGTL

Voix

CGT Vo %

Einville
Joudreville Nord Est
Auboué
I-a Moruière
Neuves Maisons
Saulnes
Mancieulles
Bouligny
Varangéville
Champigneulles
Mouters
Bouxières
Giraumont
Trieux
Joudreville Meuse

53
l7
.I

6
20
L4
8
t

I
3
o

6
30
15
t4
63
93
73
?A
15
6

q

s33
s00
44,5
362
3 1 8
30,0
24,1
13,1
9,9

I  r , ,

163
| 6,1
I  o o

?'3 |

50,0
Jf,J

63,8
682
70,0
7sg

Total partiel 774 629 55,2 4,8



454 -

inscrits et 66 votants, l.ouis Jullion obtient 21 voix et son suppléant Guenzi Carlo 19 voix. Ensuite'

L-ambert Félixen obtient 17 et Gautier Auguste 17 aussi. Duval Angel ne totalise que 10 voix avec

Nota André 10 voix également. Viennent ensuite Haine Georges 10 voix et Duhoux Alexandre 9

voix, [.atz François 4 voix et Gueriot Henri 5 voix, I-eyval l.ouis 4 voix tout comme et Munier Au-

guste 4 voix. s7 Dans ces deux mines, aucun candidat de la CGTU n'est élu.

I-a faible participation aux divers scrutins professionnels, s'explique peut-être par Ia pres-

sion patronale,comme le soutientL.Kôll. L-afaiblessedu nombre des votants vientaussi del'exclu-

sion des étrangers des diverses consultations professionnelles:<Ce qui estvrai pour le mineur ou le

sidérurgistefrançais enpossessionde ses droits politiques et syndicawl'est, etcombienplus,pour

un étranger, pour un ltalien qui n'a même pas le droit de participer àl'election des délégués mi-

neurs et des détégués aux caisses de secours alors que, comme lefait aussi remnrquer I'ingénieur

en chef des mines de Meurfhe-et-Moselle dans son rapport annuel pour 1922, "ces deu'xinstitu-

tions concernent pour tant beaucoup plus les ouvriers italiens quiforment la gran'de majorité du

personnel dufond que les Français et les autres étrangers.r, ffi or les militants français, déçus de

leurs résultats, invoquenteuxaussi le faitque lamajoritédes travailleursdu fond étaientétrangerset

ne pouvaient ou voulaient participer au scrutin à cause des pressions. Que disait la loi en la matière?

nl-es êtrangers nnturalisés selonloidu26 juin 1889 peuvent être élus déIéguésmineurs, mais ceux

qui Ie sont selon laloi du 10 août 1927 ne peuvent I'être avant un délai de l0 ans >s Cette restric-

tion du droit de vote n'arrangeait pas les militants dont le soutien, sinon I'adhésion, était souvent

constituée d,étrangers. [-es Polonais et les Italiens se contentaient, par défaut, d'avoir une sorte de

droitd'arbitrage,etdepouvoirdésign er <parmileurs camrrades delamême entreprise, unmnnda'

taire pour exposer leurs demandes relatives aux conditions de travail, soit aw patrons, soit aux

déIéguésmineurs,soitauxautoritéschnrgéesdelasurteillanceduffavail.,(article 12,2"et3"ali-

néas)Ces concessions restentlimitées, etles déIéguésmineurs sonttouioursdes Français, éluspar

les seuls ouvriers Français. >r3lo

Les militants ouwiers locaux des années vingû mémoire et oubli'

Jusqu'en 1gl4lavie des organisations ouvrières était assez faible dans le Jarnisy. Elle se

manifestait timidement à l,occasion des élections, mais les personnages que nous avons alors évo-

qués étaient souvent étrangers à la commune. Pendant quelque temps encore' les candidats seront

nparachutésn, puis progressivement, des militants locaux vont apparaltre. I-eurs liens avec le mon-

de syndical sont toujours assez étroits. Mais au terme de note enquête, il faut reconnaftre que cetÛe

partie de lhistoire ouvrière demeure floue. Trop souvent, mobilisations d'un jour et engagements

miliants se mêlent dans les énrdes du mouvement ouvrier. Ils ne se confondent pourtant pas. Cha-

cun sait que la distance est parfois grande entre la participation à la lutæ syndicale ou politique et

3V7- 2l mars 1992 AD M&M 12 16
3(F Louis Kôll op.cité.
309 6 février 1934 AD M&M lZ 16-
3lG Janine Ponty, opus cité.
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I'adhésioncomplète àun parti. Uinsécuritéde I'emploi,le maintiendu niveaude vie,lacrainte de la

répression, sont autant de freins qui se révéleront être des entraves encore plus fortes quand la crise

frappera la région. Faut-il alors reprendre cette affirmation de deux auteurs gommant dans sa brut'a-

lité les efforts et les contraintes pesant sur les militants lorrains i<<L'Est, ...de Ia Moselle à l'Isère,

très industriel, n'est que très faiblement pénétré par le communisme. ll y a Ià un mystère, et une

mystifrcation. ,r 3rt I-e mythe d'un mouvement ouvrier puissant partout, plutôt communiste, liant

fraternellement toutes ses composantes , françaises etétrangères dès le débutde I'industrialisation ,

est loin de disparaftre. Au contraire il ne fait que se renforcer. Un mythe forgé au fil des souvenirs

pris etrepris, alors que les militants jarnysiens modestes, réformistes souventetcommunistes par-

fois sont à présent oubliés de presque tous. Nous en donnons une liste sans doute incomplète en an-

nexes.

311- H. I-e Bras & ETodd, in' Llnvention de la France'.
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- Les creusets: les associations, la religion et la langue apprise

à l'école.

<Etre érranger c'est ête séparé. Cela commence pour tout le monle à Ia naissance puis-

qu'onestséparé delamère. Ensuite c'est laterre quitientlerôIe de Iamère.Laquiner c'estlatrahir.

Et sic,estlaterre natale qui nous expulse hors de ses entraillesT Si c'est eIIe quine sait pas oune peut

pas nous retenir? Toute I'histoire des immigrations commence avec cette interrogarton- On passe

alors Ie temps à combler ce vide, cette absence, ce manque. On essate de reconstituer Ie village en

maintenantles mêmes habitudes, enrépétantles mêmes gestes, encéIébrant les mêmes rituels. Bref,

onfaitunduplicatadupays suruneterre étrangère.IÀestI'erreur.Car les paysnepeuventvivre les

uns sur les autres comme dans une compilation. Les pays se touchent truis ne se confondent pas. Ils

se regardent mais ne s' annulent pas. Comment empêcher cela? Comment dire à des hommes et des

femmes qu'on ne tansporte pas tout un pays dans ses valises? Et même si on pouvait Ie recréer

magiquement, il sera défiguré. n I lEvoquer I'assimilation et I'intégration de l'étranger, c'est répon-

dre à ce désarroi de 1émigréjarnysien qui ne peut s'arracher à ses racines sans renier une partie de son

passéetde ses habitudes ancestrales. Bonanmal an, années après années, quandil ne reprendpas son

chemind'errance, unpeucommeTaharBenJellounl'évoque, il croitparfois recréersoncadre devie

dansunnouveaulieud'accueil.Ilpensey reconstruireun peudesonpaysd'originemais, dans uneat-

mosphère imparfaite, il échafaude un monde neuf où se déforment coutumes, langages, modes de

vie. Ce nouvel univers, l'émigrant étranger n'est pas seul à te bâtir. A ses côtés s'installent aussi des

Français arrachés à leur terre et qui tentent eux aussi de la recréer sur place. C'est ce monde nouveau

et changeant, ou plus justement ces mondes recréés par le brassage des populations d'origines fran-

çalses et éhangères qui modèlent la ville de Jarny apÈs la guerre, que nous voudrions présenter.

Aveælerecul du temps,les processutr d'assimilationdes immigrés italiens etpolonais àJar-

ny et en Lorraine peuvent sembler avoir été facites, voire inéluctables. Au point que parfois, certains

sociologues les présentent comne des modèles. Rien n'est moins str. Après une période d'insertion'

qui voit l'étranger tenter de s'installer en conservant ses particularités culnuelles et cohabiant diffi-

cile6ent parce qu,il demeure enfermé dans une différence apparemment irréductible, on assiste à un

lent processus d'intégration. Si I'idée de préserver la continuité des valeurs fondamentales de la

sociétéd'accueil domine implicitement, personne n'exige des nouveaux venus une renonciaton à

leur culture d'origine. Du moins cela est peu dit, peu écrit sauf pour l'école et donc la langue. On peut

avancerque l'étrangerestreçu, ici, sans grandes réserves etavecrelativementpeudediscriminations

l- Tahar Ben Jeltoun, Paris, jmvier 1994, exposition Owen L,ogan.



-657-

en dehors des périodes de tension. Beaucoup s'en vontet celui qui reste renonce graduellement, plus

ou moins consciemment à sa personnalité propre. Il adopte les valeurs et les comportements de la so-

ciété d'accueil pour se fondre dans le creuset. Cette notion d'assimilation qui suit la première intégra-

tion laisse alors aux communautés étrangères une marge identitaire de plus en plus réduite , mais va-

riable selon le moment et les lieux particuliers d'accueil. [-a réussite de la fusion doit en conséquence

être relativisée.

Intégration et assimilation, des prncessus qu'il faut nuancer.

Ces phénomènes doivent être relativisés dans le temps, car la période que nous examinons

ne se présente pas de façon linéaire. On ne peut en effet comparer les situations d'accueil en periode

de plein emploi avec celles des années de crise. Pour une immigration liée principalement à la ques-

tiondel'emploi,les fluctuationsdumarchédutravail constituentlepointleplus sensible. Pourlama-

jeure partie des immigrants, la trame de leur destinée est liée à la conjoncture économique lorraine et

jarnysienne. C'est ainsi qu'à la période de reconstruction et de redémarrage des mines correspondent

des arrivées massives d'étrangers. Avec les crises et en particulier la grande crise d'après 1931, les

flux s'inversent. Cependant, pour quelques groupes, le travail n'est pas la seule motivation du retour.

Pour les réfugiés, les crises politiques viennent s'ajouter aux crises économiques. [-a mesure de

l'émigration politique largement présentée dans ses implications par les historiens du mouvement

ouvrier des années trente, demeure assez imprécise dans ses flux au cours des années vingt. Dans l'é-

tudeprésente,onpeutavancerquel'arrivéederéfugiéspolitiques(ilssont23 enlf2ll)n'estpasfcr-

cément accompagnée d'un désir d'intégration. I-es rivalités entre mouvements politiques français et

étrangers le prouvent; de même les divergences politiques entre étrangers prolongeant en France le

combat pour des valeurs et des enjeux qui sont ceux de leur pays d'origine, ne constituent pas a priori

un facteur d'intégration, au contraire. Du moins, le désir d'intégration n'est pas très vivace au départ

et ce n'est qu'au fur et à mesure que les possibilités de retour reculent puis se ferment que les attitudes

changent.

Ces phénomènes doivent également être relativisés dans leur flux. Nous avons déjà montré

la difficulté d'établir un rapport stable entre les flux d'arrivants et le nombre de ceux qui se stabilise-

ront puis s'intégreront avant de se fondre pleinement. [-e caractère flou des estimations, I'approche

très superficielle de la mobilité des étrangers I'importance et des retours ne nous permett€nt de rai-

sonner que sur les familles et les individus que lbn peut suivre longtemps sur place. Voilà sans doute

pourquoi il est plus aisé sur ce sujet de mesurerles comportements à l'échelle Égionale que locale,

mêmesidanslecadrelorrain,leslieuxnesontjamaistoutàfaittransposables. Etendreàtouteuneré-

gion les conclusions tirées d'analyses limitées à une ville ou une cité, n'est pas pertinent" Il faudrait

pouvoirétablirunetypologiefondéesuruneétudesystématiquedesprocessusd'accueil,defusionet

d'intégrationparpetiûesrégionsoupetitsensembles. Nilescadresd'accueil, ni lespopulations immi-

grées n'étaient identiques. Et chaque lieu mériterait une étude particulière. [a synthèse viendrait en-

suiæ et rendrait à la présentation des trajectoires de I'intégration, ses caractères spécifiques et multi-
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Enfin, se poser la question du creuset, lieu où se mêlent les apports variés fusionnant dans

une communauté locale, ce serait aussi se demander comment les arrivants se sont sentis accueillis

dans le groupe de référence. Tâchedifficilecarlasociétéjarnysienneestelle-mêmeen gestationetsa

définition mouvanûe.,Dans la population, l'élément souche est faible et les strates qui la composent

se sont fraîchement mises en place, s'interpénétrant plus ou moins facilement comme le dit E.Dur-

kheim.2 S'il fallait choisir un terrain de référence, Jarny ne serait certainement pas un bon exemple,

car nous sommes en présence d'un creuset particulier, un creuset qui perd régulièrement de ses élé-

ments, qui en reçoit davantage et surtout, dont la teneur varie constamment avec les flux. [-es étran-

gers ne forment pas, généralement, des groupes homogènes, ni d'un point de vue socio-profession-

nel, ni du point de vue des origines géographiques ( régions développees ou non, zones urbaines ou

rurales). [a vision quTls ont de leur propre identité nationale n'est pas la même. [-a langue, les prati-

ques religieuses,les coutumes (réduites à des modes alimentaires ou vestimentaires), conservent

alors plus ou moins de force identitaire selon les conditions d'accueil. Ajoutons toutefois que cette

approche de I'identité, de "l'italianité" ou de la "polonité", thème très fortaujourd'hui, se retrouve ra-

rementformuléedansles récitsdevieoules entretiensquenous avons recueillis. Eneffetlaûentation

de reconstituer sur place le milieu d'origine ne participe pas toujours d'une volonté délibérée ; au

contraire,les témoins nous disent presque tous avoir voulu se faire discrets. Mais encore une fois

nous ne pouvons intenoger que les éléments stables, ceux qui par la force des choses se sont coulés,

progressivement et sans heurts significatifs, dans la société jar-

nysienne.

On notera que, sur les 7&1prénoms portés par des

étrangers recensés en lT2I, {}./, $2is11des prénoms français

ou francisés soit 54Vo. 15 ans plus tard, sur 1491 prénoms

d'étrangers déclarés,7T7 étaientdes prénoms français ou fran-

cisés, soit 53,4%o;cela prouverait-il I'attachement persistant à

une forme fragile mais symbolique des origines nationales?

Peut-on y voir aussi les effets de la campagne menée par les

consulats qui miliænt pour le maintien des particularismes

pour des raisons évident es, que nous développerons plus loin?

L92L lv36

l_l pénoms francisés

@ Yrennt"étrangers

La perméabilité du milieu draccueil est variable avec le temps:

L-a perméabilité de la société, pou reprendre l'expression de Durkheim, varie selon les mo-

ments d'arrivée et les ruptures dans la vie économique de la région. On sait que la reconstruction des

Régions Ubérées avait nécessité l'embauche d'un grand nombre d'ouvriers étrangers dans le Mti-

mentetlesTravauxRrblics. Mais unefois achevéecette remiseenétatdeslieux,l'emploi dans le bâ-

2-<Les cloisotu qui séparentlcsatvêolzsdcbviesocialcétantnoinsépaisses, sontplus souventtraversées; lcurperméabilité utg-
men e etoore parce qu'onbs taverse dantantage >E Durkheim, De la division du favail socialr.
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timent a commencé à décliner et la préférence

pour les nationaux s'est mise à gagner du ter-

rain.

Assez tôtaprès la guene, on retrouve cette op-

positon entre Français etétrangers, dans quel-

ques lettres, parfois appuyées par le maire, qui

dénoncent la concurrence des étrangers. En

voici un exemple: <<Jarny le 9 mnrs I 924 Mon-

sieur l.e préfet je soussigné lnurent Michel

profession mnçon à l'entreprise Maison Bal-

lot Pellerin Duval, avoir été l'obiet d'un ren-

voi, pour cause d.e soi-disant de mon chef de

chantier de cessation des tavau.x à Jarny.

Cette cessation soi-disant ntayant pas eu lieu vu que I'on

conserve des étrangers et renvoie des pères de famille an-

ciens combattants de nationalitéfrançaise.....par suite de ce

renvoi, je me suis occupé à chercher de sutte du travail donc,

je me suis vurefuser sur tous les chantiers de maçonnerie de

farny,lieu d'habintion, et constatant que sur la totalité des

ouvriers nutçons, était la plupart dc nationalité étrangè-

res.. . , >>3 On sent dans ce courier I'amertume d'un ouvrier qui

ne comprend pas bien la situation et se tourne vers le représen-

tant dc lEtat pour s'en sortir. Il faut remarquer que les statisti-

ques lui donnent raison sur un point les maçons étrangers, ita-

liens surtout sont les Dlus nombreux. Par confre les autes

ETRANGERS FRANCAIS

SERRI.JRIERS

PEINTRES

FERBI.ÂNTIERS

PI.J,TRIERS

MENI,ISIERS

CHARPENTIERS

TAILLET.JRS PIERRES

IvtACONS

TERRASSIERS

ENTREPREI{ETJRS

10 15 20 25 30 3535 .30 .25 -20 .15 -10 -5 0

3- signé. ..vu porn la légatisarior de la signaturc par le mairc de Jarny, M.Génot...> AD M&N't I Z 82.
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corps du bâtiment, au cours des années d'après guerre, se partagent de façon variable entre Français

et étrangers. Certes, cela ne répond pas à la préoccupation de cet ouvrier, mais cela permet de corri-

ger I'idée selon laquelle tous les emplois du bâtiment auraient été réservés aux transalpins.

Cetexemple des chantiers de la reconstruction, n'est pas isolé. L'atmosphère de conculren-

ce se retrouve aussi dans les mines où quelques Français s'estiment pénalisés par rapport aux étran-

gers. Voici lalettre de M.Rrchard; <<Questiond'embauchage pour les ouvriersfrançais. AGirau-

mont pour ne pas être ernbauché on a qu'à dire qu'on estfrançais: Monfrère Emile Puchnrd a été

demandé du çavail par dewrfois et cela lui a été refusé; Navelot Raymond pas de travail pour lui

(detncfois aussi) ; Benier Georges délégué suppléant idem; Guidon f ulien, pas embauché et derriè-

re lui trois ouvriers étrangers sont acceptés; foyeux demeurant à Doncourt pas de travail; I4 23

mars unfrançais verwnt de Ste Marie est refusé, derrière lui, des étrangers acceptés; le i I mars un

françatsvenantdeValleroyonluiditqu'ityavaitdutravailaujourmnispas auTond; Panot demeu-

rantàJouaville,Ie chefd'exploitationlui aditqu'ily enavaitassezpourluitirer dans le dos, etc. -.et

cornbien d,autres quc je ne sais pas. ,, 4 Cet exemple, mettant aux prises des personnels d'une mine

proche, nous a paru d'autant plus intéressant que M.Puchard est délégué mineur CGT. Cette lettre'

nous aurions pu la citer dans le chapitre préédent pour illustrer la difficile naissance de la solidarité

et de la fraternité dans le mouvement ouvrier local. L-a direction de la mine répond à ces accusations

le 17 avril 1928 et les réponses ne manquent pas, elles non plus, d'intéÉt La première partie, avant la

protestationcontrelesaccusationsde préférenceéfangère,nousrappelieincidemmentcommentles

sociétés minières recrutaientleurpersonnel étran ger;<M.le préfet, nous somrnes informés par lettre

de I'ffice de placernew de Meunhe-et-Moselle que les demandes d'introduction de mnin d'æuvre

étrangère présentées ennotre nomparl'Associationd'Immigrationet parlasociété Générale d'Im-

migrarton ont reçu un mtis défavorable de Ia comrnission permanente de contrôle sous le prétexte

quennus refuserions d'embaucher des ouvriersfrançais. Malgrél'ambiguiTé destermes, cene ffir'

marton signifierait de toute évidence,.. que nus refuserions d'embaucher des ouvriers français

parce Eæfrançais. Sozs cetteforme précisée, rurus avorts l'lwnneur de protesterforrnellement et

avec la dernière énergie contre ww pareille allégation.. Bien entendunous réservons notre droit

imprescriprtble daw lVtat acruel de la tégistation de refuser l'embauclnge à tel candidat ftançais

ouétronger, dontle recrutemcnt enraisonde ses caractéristiqucs professionnclles oumorales nnus

paraîtraitircpportun. >Ensuite,encherchantàdémontrersapolitiqueéquilibéederecrutement,la

mine foumit quelques chiffre.s: <Mais nous prétendons démontrer, par des réalités précises, qu'à

antcun monlent nous n'avons exercé ce droit de manière abusive. Pour un effectif au I 5 mars 1927

composé corane suît :

4ADM&M 1z'82.
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EFFECTIF AU 1 ianvier 1928 =571

présents au 15 mars 1927
emfuucMs entre 15 mars 1927 et 15 mars 1928

Francais Etransers
fon"d tour total fond tou.r total

39
4I

s9
23

98
64

362
341

33
I6

39s
357

493
421

Vo 105,1 39,0 65,3 94,2 48,5 90,4 85,4

ubleau repis et complétê par nos soiw

l'examende ces chiffres peflnetde conclure immédiatementquepourleiourilaétéfait appel, enva-

Ieur absolue surtout à l'élémentfrançais et pour Ie fond il a été embauché proportionnellement à

t'effectifptus d'owrtersfrançais que d'ouvriers étrangers. ,r sl'argumentation n'est guère convain-

cante, puisque la mine utilise tour à tour valeurs relatives ou valeurs absolues pour aller dans le sens

desadémonstration. Enfaitàpartirdutableau ( nous I'avons complétéavecdes taux), onpounaitdi-

re eftrctement le contraire: en valeur absolue, 1l aété fait appel surtout à l'élément étranger pour le

fond (341 ouvriers contre 41) et proportionnellement à I'effectif étranger, on a embauché plus d'ou-

vriers étrangersquedeFrançais(48,57ocontre39%o)l Celaestd'autantplus manifeste que leseffec-

tifs ne sont pils du tout comparables. De plus la direction de la mine rappelle dans la suite de sa lettre

tout I'intérêt à recruûer des étrangers: <E encore ce fait doit-il être rapproché de cet autre, bien

Çonnu, que la main d'euvre française fournit des ressources à peu près nullcs au recrutement de

t'ffictif des ouvriers à l'abattage, catégorie en croissance particulièrement rapide dans une ex-

pbitarton récente comme ln notre. De son côté, le consul gén&al d'Italie s'exprime ai nsi: <d*s ou-

vriers sont généralement emplnyés dans les usines métallurgiques,Ies mines, Ies veneries, dans les

corporationsdubâtiment,dansles exploitationsforestières. Nous oserons dire qu'àde rares excep-

tionsprès -qui serventde confirmntionàlarègle -ils donnentsatisfactionetque leurspaffonsneta-

rtssent pas d'éloges sur leurs compte. ,16 Et[ encore:<<L'opinion des industriels est unanime, elle se

confondenéloges surles travailleursdociles, actifs, économeg sobres,dévoués, consciencieu.xque

l'Italie envoie dans leurs établissements. Nos compatriotes n'ont en retour qu'à se féIiciter de I'ac-

cucil qui leur rend agréable etfacile le séjour en Frarre. Aquelles sources puiserai-ie une safisfac-

tionpluspure? Toaslesjouts s'affirmedavantage cetteconfiarrcequi garantitlapaixetlaprospéri-

té de rcs deLt pqys. n7 Pourconclure, indiquons également, que les chiffres fournis par la mine dans

le tableau de recrutement, rapprochés des effectifs déclarés au Premierjanvier 1928, montrentqu'à

cettedatelamobilitédupersonneldemeureencoretrèsforte:493 présents,42l embauchéset571dé-

clarés au début de !9?8,cela donne un "tum over" de 69%ol Ces chiffres Permettent de relativiser

quelquepeuledébatprécédentsurl'accueil desétrangersenpériodedecrise; ilsvalentplus pourl'at-

mosphère particulièrementtenduepa.rmomentenûE les communautés nationalesque pouruneétu-

de des stratégies d'enracinement.

5.ADM&M 1282.
6 et 7- Ç3t Républicain du 23 décembre LW , atticle d'Actrille Liegeois, intenogeant le Cqnte Vecchiotti, cursul gâréral af4i:'
Ajortoneçedansealethe, tadirectimrappellequelaminen'apasferméses portesquandl'administrationlui ademandéd'aocueillir
d;ch&ne-ursd€larégion parisi qne:uDansnatesles circowtancesoùilttous aété dcmandé,aucoursdclarécente ctise, d'occu'
per des clûmews dzlarégtonprisienrc, nous awns toujourtréponduauxorganismes chargés de rcus les proposer.parurrc ac-

cepaionryonranéeetsansarcuneréserverebtiveàlanationatité,acceptationqui,euégardàbmédiocrité^etàl'instabilitéttotoï
rà at 

"at, 
,*i" d'euwe, dênontrait sffiantmew note comprélættsion dc llæérêt généraL. . . DAD NI&M I Z E2-
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Dans le secteur, la préférence nationale, on ne la retrouve qu' à I'occasion de I'attribution des

lots communaux. [-ors d'une demande d'inscription sur la liste des affouagistes de Droitaumont for-

mulée par des ltaliens, le conseil municipal répond que: <<consf dérant que si cene famille veut profi-

ter des avantages que procurentles loisfrançaises, il est loisible à son chef de solliciter sanaturali-

sartonpuisque safemme et ses enfants sontfrançais ; que s'ilconseme sawfiiorutlité italienne, c'est

qu'iln'apasperdutôut espoirde retourdans sonpays d'origine, qu'iln'adonc comtne laplupartde

tous les étrangers qui sont occupés à Jarny, qu'une résidence mnmentanée et non un domicile, que

son domicile au sens du mot de I'article 102 du code civil, est en ltalie, qu'il ne possède aucun bien

immabilier, soit à Jarny, soir dans dtautres communesfrançaises qui pourraient l'obliger en quel-

que sorte àfixer définitivement sa résidence en France...que si sa demande était acceptée, plus de

cilquante familles étrangères se trouvant dans la même situntion auraient droit à l'affouage, qu'il

serait regrettable que ces étrangers profitant des avantages que pourrait leur procurer un séiour

mom.entané daru une commune française, scrns supporter les charges auxquelles sont astreints les

citoyensfrançais, dontlaprincipale estl'impôtdusang,pourtous cesmotifs,le conseilreiene Iade-

mande présentée... r, E l-esproblèmes dece typeauraientpudévelopperunclimatdeconcurrenceet

de jalousie, peu propice à la fusion, à I'acceptation de I'autre! Or nous n'en avons retrouvé trace que

dans ce quartier Mnéficiant des coupes affouagères. Cette série d'exemples montre que les condi-

tionsd'accueil sontloind'être uniformes. Elles varientavec les circonstances,les lieuxd'embauche,

les lieux de résidence. . . et toute tentative de description des phénomènes d'accueil des étrangers, ne

peut se dispenser d'une approche minutieuse, sous peine de privilégier un aspect des choses ou de gé-

néraliserhâtivement. Maisledernierexemplenousindiqueaussiquelesétrangers, mêmeenfamille,

même écartetés dans des statuts nationaux différents entre parents et enfants, ne franchissaient pas

facilement le pas de la naturalisation. Ces familles donnent un peu le sentiment d'être en attente, dans

une indécision que les évènements brusqueront et trancheront à leur place, dans un sens ou dans un

autre : I'enracinement ou le retour, la naturalisation ou la fidélité aux origines.

La perméabilité du milieu d'accueil est variable avec les lieux:

Peut-on dans une commune comme Jarny où I'arrachement à sa terre est la règle de presque

tous les habitants, français ou étrangers, définir un quelconque cadrc de référence ? Y vérifie-t-on

l'allégation dE.Durkhei m:<plus Ia trarne sociale est relâchée, plus aussi il doit être facile aux élé'

ments êtrangers d'être ircorporés dans la société n9 Llntégration ne serait-elle pas fondamentale-

mentdemêmenature,dumêmeordrepouruncampagnardbretonetunouvrieragricoleduPiémont

?VoilàquicompliquelasiUrationdecetûesociétéd'accueil,elle-mêmepeustableetcomPoséedepo-

pulations de référence très éclatês! Apparaissent ainsi deux niveaux dans le Processus d'intégra-

tion:.<<Dazs unpremiertemps,ilfautquel'ilrrnigrésortedesonisolemcfietfasseànouveaupartie

d'ungroupe,auseindelasociétédanslaqu,elleilvitdésorrnars. trloIllefaitengrandepartiedanssa

f 2,,fuinL9,9 AMJarny
9 et lG E"Durkheim, op.cié.
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vie quotidienne de trav ul<.Dans les mines et les usines, I'hommc acquiert les termes professionnels

s'il travaille en équipe mixte, mais son épouse qui reste chez elle ne connaît pas cinquante mots au

bout d'un an >ll D'autre part" <en participant à la vie collective du pays d'accueil, il assimile, de fa-

çon quasiment "autom,atique", ln culture d'origine car tous les indivilus finissent par s'identifier

a uxvaleurs etattxnoflnes quidominent le monde socialdans lequelils ont une pl.ace. t>12 C'estle cas

pour les étrangers jarnysiens qui sont restés sans autre choix ni dispositif réellement susceptible de

capter et d'organiser un éventuel désir d'identité originelle. Dans un deuxième temps, à la seconde

génération surtout, l'éclatement des faibles repères originaux accélère I'assimilation. Finalement la

société jamysienne se révèle malgré tout assez poreuse et confirme I'idée formulée par M.A.Hily,

qui insiste surlanotiond'éclatement: <SurLabase de ce processu.s, c'estl'aspect "dégroupement" et

ses effets sur les mcmbres de la communnuté qui doivent retenir l'attention... tr13 Perte de repères,

éclatement et aussi poids dominant, -à Jarny du moins-, de la communauté française, tout concourt,

sans que cela soit explicitement formulé, à un effacement graduel des identités nationales.

A Jarny même,l'arrivée d'étrangers, n'esttoutefois pas ressentiepareillementdans les cités

minières de Droitaumont, dans le quartier de la gare ou à

Moulinelle. Iæ quartierfrançais, autourde la gare, essentiel-

lement cheminot et commerçant comme le monfre le ta-

bleau ci-contre, forme un ensemble où "les cloisons des al-

véoles de la vie sociale, " comme disait Durkheim, semblent

plus fermées. A I'inverse, dans les cités minières, ie brassage

est plus fort et le creuset peutjouer davantage, favorisé par

la cohésion professionnelle, le brassage scolaire, le voisina-

ge des femmes qui échangent services et bons conseils, au

delà des banières linguistiques et gastronomiques... Quant
auxabords Estduvieuxvillage, investis dès le débutdu siè-

cle parles ltaliens, il continue de viwe coûrme une petite en-

clave, une nlittle Italyn locale, avec ses coutumes et ses cou-

leurs. C'est le seul quartier qui conserve durablement des

taits particuliers et pour qui peuvent être reprises les remar-

ques de St Woceski: <<Les ltalicns en France, en suivant en

celal'exemple de nute autre agglomération étrangère, se

mariaient de préférence entre eux,fréquentaient dc préfé-

rerrce dcs cqfés et débiæ où on leur semait unc "polentan et autres mcts nationa ux et qui étaient te-

ntts par leurs compatriotes, qui surent en I'occurrence exploiter à rnerveillc ce besoin naturel, et

consrtttnient entre eux loutes sortes de sociétés et d'anicales fràs variées.nl4 Ainsi, si les cafés

I I à 12- EDrkheim, op.cié.
13- M-A-Hily, '[-a résistanæ à I'assimilation" .
14- St \Mlocesld, L,es Itali€,ûs €n France, l9I.
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<<honnis des classes dominantes, sont les mnisons du peuple >> comme nous le dit Michelle Perrot,15

ils jouent, plus particulièrement en l-orraine émigrée, une double fonction, puisqu'ils sont à la fois

lieux de communion où se mêlent toutes les nostalgies et lieux de médiation, véritables ponts entre

les communautés qui les f@uentent. Communautés nationales, mais aussi communautés régiona-

les où se mêlent Italiens de divers horizons. Ces lieux chaleureux de rencontre constituaient pour les

nouveaux arrivants un cadre d'accueil permettant de ne pas rompre brutalement leurs anciennes atta-

ches. Tout le monde le constate, le consul d'Italie le premier qui rapporte que: <<L'émigré italien est

animé d'un esprit éminemment indiviùnliste. Il aime sa patrie, mnis iI marque une préférence, un

choixàl'endroit des lnmmes de saprovince,voire de salocalité....lesVénitiens s'assemblent dans

les salles, cafés,Iieuxde réunions tenuspar desVénitiens...Les originaires de Bergatne, de Floren-

ce,deMilan,segrôupentautourdecamaradesoriginniresdecesvilles.... tt16Deces"@fés","can-

tinesn, "débitsn et naubergesn on dénombrait4o à Jarny en I92llZ7 étzienttenus par des Français et

13 par des ltaliens; 15 ans plus tard, on compte encore 4l ncafés" ! 4 seulement alors sont tenus par

des laliens etunparune Polonaise; mais surles 36 ndébitsn tenus pardes Français, l0tenanciers sont

nés en ltalie. [a limonade intégratrice!

Onnoteraàlafois I'attachementdes petitscommerçants àlacité,puisqueSparmi les tenan-

ciers d'origine italienne étaient présents en lyzl,et la modification sensible du regard porté sur ces

lieux autrefois désignés du doigt dans la presse:<< Il rnus est par surcroît agréable de constater que

IesrLres,lesbagarres,Ies drames sanglants ayantpourrnobilelajalousie, ont cessé d'ensanglanter

frêquemment les cabarets et les bouges oùle couteau et le revolver s'avisaientiadis d'avoir le der'

niermot.Faut-ilvoirdanscetheurewadoucissementdesmæursl.aconséquence delnsituationque

nousvenons de constater? L'espritdefamille apporte avec luil'ordre etlatranquillité. Grâces lui en

soient renducs. u 17

Beaucoup d'Italiens et de Polonais venus en l-orraine et vivant à Jarny, se sont sans aucun

doute pleinement intég!és. Mais intégrés à quoi, sinon à des sous-ensembles de la cité, que la notion

plus globale de cité jarnysienne en tant qu'entité urbaine a progressivement gommés?lE I-es habitu-

des de vie qui se sont développées sont largement un panachage multiculturel. I-eur observation, la

descriptiondes diversapports sontconnus, pourles générations qui ontgrandi ici.I-aquestiondesa-

voir comment se sont comporlés les arrivants des débuts est plus compliquée. On sait que, dans un

premier Emps,les étrangers ont eu recours à diverses médiations et que le passage d'une culture à

lme auhe ne s'effectue pas comme une mue de printemps. Il paraft difficile de se mouler brutaiement

et résolument dans une nouvelle structure. 19 Avant de s'intégrer pleinement certains ponts sont in-

lt dans "I: ville et ee+ fauborgs", in 'Citoyenneté et urbanitéi .
16. Est RQublicain du 23 déoembre tyn, article ctté"
f7- Est Réprblicain du 23 déoernbre L127, aftrclecitê
l& Uopen-commelerappelaitDurkheim, pourdescasdépassant tecadredeJamy:<C'e.rr eneffet uncloi généralequeles agrégats
partielsquifontportieiinagregarytusvaste,voientlewindividualitédzvenirdemoins enmoinsdisrfacre >E Durkheim' Deladi-
vbion du favail sæialn.
LgC,ertes, onp€ut suivrelvltlalbwæhs lorsque il ditqæ les étrangers<...abordcw aveclumilité dnts Iateneétrangère, æmme
dépouitlésdzlcur stautancien, > llalbwachq Lanorphologiesociale, Colirl,. Maisfaut-illesuivrequandil lespésenæcomme
vrte<natièresawformeettoutedisposéeàentrerdansdetuuveaurcadres >idIls€mblequeleschosessoientpluscompliquées.
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dispensables à I'arrivantpourquril puisse cohabiteravec les autres communautés. Ces ponts sonten

premier lieu les diverses associaûons, qui, comme le souligne G.Noiriel, sortent les immigrants de

leur isolement. ilL-es "communautés ethniques", -groupements divers, sportifs, religieux, syndi-

caux, dontpa.rle G.Noiriel-,jouentcerôledemediationimportant. Cene sontpasles seuls' Uécoleet

la rue pour les enfants, le marché, les cafés déjà cités, les lieux de travail et de résidence, jouent aussi

ce rôle pour les adulæs. Ces cadres permettent aux immigrés d'entrer en contact avec le milieu d'ac-

cueil et de s'en approprier, progressivement, des éléments. On doit toutefois ajouter que si le poids

des arrivants dans le pays d'accueil est important, la question peut se poser de savoir qui modèle qui.

C'estcequi se passe partiellementdans certains quartiers où les étrangers peuventallerjusqu'àles re-

modçler età les trarrsformer. I-e cadre d'accueil jarnysien ne constitue ainsi qu'une référence fragile,

enconstante transformation sous I'effetdes diverses strates d'arrivants. Touten faitdépend de lapart

desétrangersdansunecommunauté souche. Etil convientdemeneruneétudedétaillée, parquartier,

par cités. Finalement à Jarny comme dans de nombreuses cités ouvrières de I'Est, les phénomènes

d'intégration, loin de se conformer à un schéma rigide, ont énormément varié d'une rue à l'autre, d'un

quartierà lhute, ce que laissait supposerl'étude de larépartitiondes étrangers parlieu de résidence.

Les facteurc favorisant I'assimilation:

Le rtle de l'école, de la socialisation des enfants à la maÎtrise de la langue

L'école lareuq ouverte à ûous, qui ne met par principe aucune barrière à I'accès à I'instruc-

tion générale qu'elle propose etqui gomme dès le départ tous les particularismes, joue pour les petits

d'étrangen une double fonction: Ie rôle intégrateur de I'Etat et le creuset de la nation. C'est I'Etat, sans

que ce soit défini dans aucun tÊxte, qui délègue en quelque sorte à l'école le rôle assimilateur de la Na-

tion, en mettant la culture nationale au seryice de tous ceux qu'elle reçoit, sans distinction d'origine.2l

Pourtanq certains voientaujourd'hui dans la scolarisation uniforme de tous les enfants, une volonté

de destruction des repères identitaires chez I'enfant et à terme de toute la commun auté.nEallait-il en

ce cas accepter et même encourager les tentatives menées par les consuls, les églises ou les groupe-

ments nationaux (voire nationalistes) de soustraire les enfants d'étrangers à l'école républicaine? Et

ce au nom de la préservation des différences culturelles? Ce débat , nous n'en trouvons aucun écho lo'

calemenl Stl a agité, à l'époque le.s milieu dirigeants, nous ne savons pas ce qu'en pensaient, sur

place,les différenæs communautés. On noteraavec le préfet, quâ Jarny,l'accueil des enfants d'Ita-

liens puis de Polonais s'est opéré dans le cadre prévu par la loi. Plusieurs fois, nous retrouvons dans

2ù <Dansunpremiertemps,b détwcincmeælaitperdre àlfunrigrant tous ses repères etles liens qulilentraenait cvec les nem'
bres de sæ gioupe. D'où-la nécessité defavoriset bs formcs & vie cowtunautairefondées sur Ia aiture d'origitæ, ur elle seulc
pan,dans inpràmier tanps, sot'tir l\nrmigré dc sonkolcnænt. Confrairemeru auxpréiugés dtt nen:t conrnut\ bparticipaion dc
7ftnnîgréanxætivitésdciongrovped'orighæreprésenteuæpremièreétapedmtslamarchevusl\ttégraion. Enefiet,lcs'com-
munqités etlnk1ues' nc sont januis utæ recotstiturton'ptre' dc la sæiété de départ. Il s'agit touiours d'orgoùsttæs 'mixtes', 

Eti
itxègrent dafornes æltrrelles Wpres atrpoys d'aæueil. > GérardNoiriel et llavid Charasse.
2l-Citons tvf- Pairaultdontl'olnagèparaltaudébut dellf|: <C'est del'écoleftaryaise, àconditionqublle_soit[réEtenéerégu-
lièrencnt, qtæ rurus pomtons atenbà lc phts pour l'assimilation progressive dcs jewæs étrangers... >It[. PairaulÇ op.cité
?-7-uhcesens,I'écàlecomænonne instiutiomellcfuncrtome comme unaccélérateurduprocesstrs dc'dégroupcnent',c'estô-
direde bperted'idcntité,enofrrantuncadresocialfuréférerceqnsimentuniErc. L'écolewtraiteionuisdc bdiférerce.Savo-
caionn'istpsdcfotmert'enfantàreænnûtreetàdécouwirbdiférencecultwelle.L'écolefrançaiseformedzspaits Frgnqisgt
dzmeurelelieuprUWgUd"-Iorcproàtcrtondel\niforme etde I'ercluiondunon-conforme. >\4A.Hily, Larésistanceàl'assimila-
tion
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les courriers transmis à la préfecture cette note lapidaire: <<Iæs enfants d'âge scolaire fréquentent les

écoles françaises. >>Ë C'est ce que confirment les rapports de police et les rapports de I'inspection

académique: <<I-es enfantsdesfamillesitaliennesvontàl'école avecles enfantsfrançais, rienn'aété

créé dans ce sens pour les enfants italiens rra De même, il n'y aura pas à Jarny d'école polonai-

se:<<Pour le moment les enfants des familles polonnises fréquentent I'école française tt 
25 l-ocale-

ment, les choses vont ensuite évoluer différemment, notamment à Giraumont, commune limitrophe.

[-es Polonais, tout le monde le note, ont le plus de mal à s'intégrer: <<Ces étrangers polonais étaient

assezfermés de caractère et très peu d'entre eux parlaient suffisamment Ie Français,.. . >>trPrenant

conscience de ce particularisme, le gouvernement français, va assouplir pour eux le cadre contrai-

gnant deslois scolaires. C'est sur cette base que s'ouvrent quelques cours polonais: <<. . .Le gouverne-

mentfrançais a compris tout l'intérêt qu'ily avait à rendre le séjour enFrance aussi agréable que

possibte atn érnigrés étrangers. Au premier rang de ses obligations, iI a plncé celle qui a trait à

l'éducation de leurs enfants, Dans les écoles publiques, des cours spéciaw qui permettent aux en-

fants de rester en contact avec l.a langue et les traditions de leur pays d'origine pourront avoir lieu

en dehors des heures ordinaires de classes dans les locaux scolaires, sotts le contrôIe de l'autorité

académique. , . ,T Mais localement, sauf à Giraumont, aucun cours en langue polonaise n'est alors

ouvert. A notre connaissance, aucune demande n'aétÉformulée dans ce sens à Jarny. ÆDe fait, au-

cun étranger ne refuse l'école française comme base de formation. Pour les filles cependant, quel-

ques témoins indiquaient que leurs mères les gardaient auprès d'elles le plus longtemps possible pour

lesaiderdans les tâches domestiques. A cette petite restriction près, àJarny, on peut étendre sans hé-

siær à l'ensemble de la communauté étrangère cette remarque de J.Ponty :<<L'école française en

æ.ADM&M 1282.
?A et 2t Rapport du commissaire special de Briey à M. le sous-préfet daté du 19 juillet L924 - AD M&M lZ X.
26ADM&M 4IllLTI.
27- I-nnre ùt préfet -AD M&M 4 M 137 .
2& Seute la piesse locale, s'est fait l'écho d'une opinion émr.re de ce particularisme. Face à la rurneur montante, il faut d'ailleurs que

l,inspoc.tion àcadémique éponde à I'irquiétude du préfetcE'n réponse à votre lettre, ie m'empresse de vous faire savoir que les
jeuies étrangersrésiâant eiFrance sonl soumiscommeles jeurcs Françaisàlaloidu2Snars 1882 surl'obligationscobire.Cene-obligationrcpeutévidenmerus'appliquerqu'encequiconcerneuneweignzmenpwementlrançais.lzset{ants 

éîangersdoivent
aoilregenterl,écoleftançaiteàiyàppri*eleFrançais... "Aprèscebrcfrappelgénéral, I'inspecteurexpliqrrcquTln'yaenfait
gærèmâtiereaaeUatOà"stàArcurscription..Ez ce quiconcerneks enfattts italiens delarégionde Briey,lcw sinationne dffire
plusdecefle des écoliersfrançais etonn'ajusqu'iciqt'àseféliciterdcsprogrèsdes éIèves. Pourles enfans polonais, onaorganisé
à Potuè-Ma1tsson et dans ui ou deux centres dB I'arrondissement dz Briey &s cours posl-scob'ires pour I'cnseignenænt dc l4l&rl-
guc poloruise; nnis ilestbicnenenduque ces cours auronttoujourslieuendchors dcslæures dcclasse et n'oppofteront ?ryunc
,r-attr-tUnaïeweigrænæntnonwtqiidoitdcneurerintangiàle >InspertionacadémiquedeMeu{!U\læelleADM&lv{4M
l37-répcrse àÀ4 Cressos, chef de cabinet àlapréfectuede Meruthe-et-Moselle, datéedu 2gjuilleÂ1924. [a préfecture confirme
a'ailleùn b faible développement de ces initiativ æ: < En Meurthe-et-Moselle, fotætiorneû trois cours dB bttgttc, l\n à Pontà-
Moussot\ fuux dans Ia rè[ion de Brtey; tn quotrième dewait s'onrir à l'école communalc d'Herserange, puisEte Ie préfet vient
d'aæorder un avis lawrable au proja dc la direaion dcs usincs dc Mont-Sainr-Martin >AD M&M 4 M l37.
Onparled'enorvriidanslavalléedei0meprisqullest<... Eresrtonqt'uræécolepoloruiseseraconsttuiteàHomécouttetqueles
cours spéciaux serontfaiæ par des protesseurs plonais> id. .
Si l'onàcroitla"-r.sponraancemfelapréfectrnedl'académie, lesenfantsd'étrangersnesuiventpastoujotrscescoursdelangæ,
lorsqullsexistent. gneïfet, danscesécoles commryrales delavallée les leçons s'ajoutentàI'horairenormal. On peut penserqueles
élèves, faÉgués, neses€nteûtpas tèsmotivés. Aussi, malgrélavolontédes repéeentantsétrangersdanslarégioq cetenseiglernent
recute; mai-s ri€n rre prcuve qu" ce soit par manque d'intérê{ comme le pensent les inspecteurs de I'ensei gnement primaire qui notent
I'absentéismeavecunecertainesatisfaction. Aiileurs, quardlavolontéexistedecultiverl'ialianitéoulaPolonité, cesontlesParents
ou les grands parents qui sbfforcent de communiquer erx-mêmes aux enfants ce qu'ils savent de I'Italie ou de [a Polo grc.<Il en w
sewiilcment fu même pour ta bnguc Eri, par dÉfutition (parce que prtagée par Ia communauté entière. , est un dzs principaux
déterminanu de ta coffision du gioupe, donc dc la potewiatité à exprimcr son identilé. La perte de Ia bngue maternelle sans
laquellebvie socialcdugroupeperdde sonsew,renforcelcsdécalages,àl'inérieur mhnede bcommuruuté. Perdre salangue,
c'est déjù perdre w peu de son histoire. rl\{.AHtly, [,4 rêistance à l'assimilation .
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trente heures par semnine - parfois moins -, même sans être épaulée par lesfamilles, atteint donc

bien son but. ,rD Globalement, dans la région, les tentatives pour mettre en place des écoles italien-

nes, ou du moins un cadre d'accueil des petits italiens en dehors de I'influence française, échoue rapi-

dement après la guerre. il Pour la très grande majorité des éfiangers, l'école c'est l'école française. En

quinze ans le nombre de ces enfants scolarisés a triplé, quand celui des Français n'a que doublé ! No-

tons toutefois que globalement,les écol inoritaires. même si leur

se de 19 àAVot Il ne faut pas oublier

que denière ces moyennes se ca-

chent des situations locales très di-

verses, dans certaines écoles de Jar-

ny, à certains moments,les étrangers

constituaient, presque la moitié des

élèves (45,4Vo ). Voilà pourquoi le

moule intégrateur qu'est l'école ne

présentait pas, àJarny un visage uni-

forme selon les quartiers: l'école Ju-
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massivement des enfants étrangers de la périphérie.

Pour tous les enfants rencontrés, c'est surtout pour la deuxième génération que le mouve-

ment d'intégraton par l'école semble se précipiter, confirrnant les remarques de Durkheimi<<L'en-

fant, enentrantdanslnvien) apporteque sarurture d'individu.I-asociété setrouve dorrc, àchaquc

génération nouvelle, en présence d)unc table presque rase sur laquelle il lui faut construire à nou-

veauxfrais n3l Nous ajouterons pournoûepartque dans les secteurs miniers,les apports successifs,

mettaient en présence des enfants de diverses origines et de diverses classes d'âgcs. Aussi I'appren-

tissagelinguistiqueetculnrel devait-il suiwe des parcoursbeaucoupplus complexes qu'une simple

rencontre entre deux communautés en marche vers la fusion. I-es écoles reçoivent des enfants d'âges

variés, de langue, et de mode de vie différents qui s'assemblen! bougent dans la ville ou la région et

finalement donnent à chaque école de quartier son caractère propre : la norme y semble bien fragile

et chaqæ enfant y trouve de multiples possibilités de socialisation, jouant sur tous les registres lin-

29 Janin€ tb'nty, q. cité.
Objectif rappeliparles inspecæurs qui défeodentlc cadrc sfictdelcis porvantparfcispr€æràinterprétation <Cecinowconduità
aCiir"rE èratàloiscola{resoitprécisée,faisantvabirquclaRéptrbliqe,clumpiondcl'enseignementpournw,entendfairebé-
nêftcier-brgemen dc l'eweigncrncnt prinaire les fils d'étrangers présets sur ,rotre sol, nuis. . s'oppose absolument à l'instaura-
tionenFrattcedécolcs étaigères,sà;a rycQuesfomesquc ce soit...> Inspec{iuracadémiqrædcMcurtheetMæelleADM&M4
M 137.Devançaotlaaitiçcquiaumitpureprocheràl'écolermrôledcnivellementdcscultures,landcpoursuivaic<lVozssottt ncs
cenains de nc pas porter préjttdice atx étrangers par de tellcs dispositions . Nous lcur dowærons largenent la culnte française, et
pour ce qui esi de ceux dontl'intention est, non yns dc rester à dcrnewc en France, nais de remurncr ensuite dans leur pays d'ori--ginc, 

ttous aw6 conftance que lc miticufamitial lcur assurera, d'uru façon sufuannænt comPlète , I'éùtcation nationalz qui lcur
estùtdispensablc r id.
3GAitrsi,danslavalléedclQrnc ;<I'asile quc "I'operaBorumelli'entretermitàAubouédepuis l9(D aétéfermél'annéedcrnière >
AD I\II&M IUZ
3l- EDudùefuq "De la division du travail social'
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guistiques ! <<Les enfants, rien qu'en jou"ant dans les ruelles des corons, se forment I'oreille. Une fois

scolarisés, ils emploient indffiremment l'une ou I'autre langue. n32 L'enfant n'entretient de rapport

avec salanguematernelle etlemondeculturel de ses origines que dans lecadre dufoyer,le soiretsur-

toutàl'occasion des rencontres familiales où s'entretientla petite flammedu souvenir. Toutlienavec

le pays n'est pourtant pas brutalement et radicalement rompu. En particulier la presse pénètre large-

mentdanslemilieuéi'nigré. <<L'émigré italien, qu'ilsoitde Sicileoude Inmbardie, delaToscane ou

duPiémontalemême goûtdelalecture, sepassionne égalementpourles journauxde notre pays qui

sont d'ailleurs très répandus en France ,r33 Darts la ville de Jarny les <<Journaux lus par les ltaliens

sont " Secolo", "L'Avanti", "L'(Jnite", "Patria", "La Riscossa " ...r>A Quelques exemplaires de ces

journaux ont été conservés dans quelques familles italiennes, nous n'avons pas retrouvé de trace

d'une presse polonaise qui devait exister, comme plusieurs témoins nous I'ont dit

Malgré tout,la fréquentation des coursde langue etde culture italienneou polonaise misen

placedans larégion, s'effondrecommeonl'aditplushaut. Onlecomprend, carladuréejouecontrele

souvenirdes racines, et contre I'attachementàune identitéqui s'estompe,l'idée de retourreculeetun

nombre croissant de familles étrangères manifeste le désir de rester définitivement en France. Qu'en

est-il vraiment ?On ne sait si les familles qui disparaissent de nos listes sont parties dans d'autres ré-

gions industrielles de France ou de Lorraine, ou si elles sont retournées chez elles. par difficulté ou

refus de s'intégrer. Sur les vingt années d'observation, æs départs représentent, selon nos estima-

tions, au moins les deux tiers des arrivants. [æ consul dïtalie le rappelle: <<Dans le cæur de chaque

émigrant palpitent I'espoir,le désir ardent de terminer ses jours auprès de ses parents, de ses amis.

I-a romance de "Mignon" le berce méIancoliquement, "C'est là qu'il veut vivre aimer et m.ourir".

L'exil a beau être volontaire, il a beau être doré, c'est l'exil tout de même. ,35

Finalement,l'isolement linguistique provient autant des difficultés éprouvées à apprendre

le français que du refus de le faire, Des Polonais, des n Westphaliens". .. des "Poznaniensn, déjà par-

tiellementbilingues, ne parviennentpas à s'initieràun autre moyend'expression. I-es stnrctures lati-

nes leur sont totalement étrangères et à l'âge adulte, ils n'ont plus la souplesse d'esprit nécessaire pour

les intégrer. l-a barrière du langage constitue un handicap que plusieurs années de séjour ne suffisent

pas à combler, même chez les mineurs. C'est I'inverse de ce que I'on obs erve chez les artisans ou les

petitscommerçants,enparticulierchezlesltaliensqui s'yinvestissentdavantage.I-echef defamille,

seul toute lajournée dans sa boutique, mais au contact de la clientèle qui déborde progressivement le

rayon de ses compatriotes, progresse, et avec lui sa femme. II en va encorc plus rapidement pour la

deuxième génération. Il est en effet d'autre.s passerelles que l'école pour éaliser I'assimilation.

32- Janine Fonty, op. cité
- Læs sociologues insistent principalernent sur le fait que, d'une manière générale, <ctest surtout dar,s bur enfance que lcs ittdividtts
intériorisetllz plus souvew inæwciemment) Ics normcs esseniielles du milieu dans lequelils vivent. "[æs historiens constatent
qnant àeux qne:<J'assimiWiondes inmigrants seréalise swtoutàladeuxième génération. Mêmeiwégrés, bs membresdc bpre-
mièregénéraionrestentpr$ondénen næquésconmelemoûtel'exzmplcdelalangueparlesschènesculturelsqu\IsonacEtis
aa cours dc leur propz enfance dans b pys d'origiræ. > Gérard Noiriel et Dcvid Choræe .
33- Est R@ublicain du 23 dêembre 192, article d'Achille Uegeoig intemogeant le Comte Vecchiotti, consul général d'Italie.
3+ADM&N41256.
3s Est Républicain du 23 décembre tW, articled'Achille Uegeois, intenogeant le Comte Vecchioci, consul général d'Italie.
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L'école nous I'avons vu joue ce rôle pour les enfants, surtout pour ceux de la seconde génération,

mais pour les adultes, quels en ont été les chemins? Essentiellement le lieu de travail et les associa-

tions.

I-aloi du lerjuillet 1901 etle décretdu l6aottsuivantqui régissentles associations permet-

tent aux étrangers de créer leurs propres groupements et de les gérer librement. l-es associations

d'immigrés n'échappent pourtant pas à la surveillance discrète des services de la Streté générale,re-

doutenttoujours lesrebelles. Grâceàcette surveillance, ces structures regroupantl'uneoul'autredes

deux grandes nationalités étrangères, nous sont mieux connues. Toutes cherchent à exprimer leur at-

tachement au pays d'origine et aucune n'a de visée subversive ou ne tenûe d' entrer en conflit avec un

régime politique qui ne cherche pas à les brimer. C'estdans ce domaine associatif, sans conteste, que

I'administrationfrançaiseafaitpreuvedelaplus grandelibéralitéàl'égarddes immigrés. L'adminis-

tration aurait-elle perçu ce que les sociologues nous enseignent sur le rôle de passage des regroupe-

ments d'étrangers? Or, si ces associations offraient des possibilités d'intégration à la société françai-

se, elles présentaient des aspects contradictoires.

Entre italianité et intégration: les associations dranciens combattants

Certains Italiens ontrejointles rangs de I'Association Nationale des Combattants Italiens.

Cette organisation, directement mise en place par le gouvertement de Rome, prend après 1923 une

orientation de plus ert plus ouvertement patriotique. Dans un premier temps, sans doute pour mieux

se faire accepter, elle adopte une stratégie de rapprochement avec les associations françaises comme

le note le commissaire spécial de Briey: <Enfin, pour être tout àfait complet, il convient de dire que

Ies représentants du gouvernement italienfavorisent le rapprochement de leurs nntionanac avec les

nôtres en les faisant participer aux maniftstations et cérémanies patriotiques, telles qu'inaugura-

tions dc mnnumcnts aux rnorts de la guerre, a ux concours sportifs, etc, . .K Pour Didier Francfort,

cetûe stratégle du rapprochement a surtout permis aux faisceaux de combattants profascistes de se

donner une couverture honorable en France. 37 Sans développer davantage un sujet sur lequel nous

36 AD M&M 1256.
37- Cela ne s'est pas fait en uoe fois. On a d'abord souligné la confraæmité d'armes, avec toutes les ambiguités que revêtent les dis-
cqrrssurlanostalgiegrrenière: <Lcrappeldel'espritdcstrancMes,&'llawnimiténiuemeniorniste,l'élogedelavirilitéguer-
rtèresontdzstlùmesfanilbrsdansu4crégionfronnlière,putielknæntodé.sanæxêe', (DidicrhancforÇEbenusolinienen
Lorraine l92l.-193l., Revue d'Histobe Moderne et Contenporaine Au d@rt, l'esgit pacifiste derneure nettement affrrmé <
Cettc A-tl.CJ.,recorurwpersortæ moralc enjuin1923 enltalie, estprochedes milieuxantifascistes brsdc saFondaionenFran-
ce.Sonpremiervice-PrésidctxàParisestwtdirigeantimponantdclaLiguedcsDroitsdcl'Honme. >id.hogressivemengl'esprit
change: <bseaionfranpisedc|'AJ{.C.I.estdissoutecn1924,àl'instigationdcl'llnbassade,etrecorctiuéepardcsêlânensiu-
gés sûrs. e id. Finaleme,n( <bsfaisceaux italiew dc larrairc ontfuit de leurs liens aver l'Association Nationalz des Conbatmnts
haliensbdefdcwûtedelcurstatégieassociative....EnLorraiæ,lanowelleA!,l.CJ.n'apasconnudcærfiits politQues Quiva'
tcntsàcanxdcParis.Ellesepésenteconneunéquivalctdel'U.N.C.Jrançoise,quasïoficielle,fortemenna.rqtéepouncsensi-
bititéclvétienne wire clêricale.lapremière manifestationpublique de l'Ai,l.C.I.alieudansIe ædreprestigieuxde IaætMdralc
dc Maz:t'AssoctationedeiRedrcidiGuena(qrienlnrrairc seconfondavecl'Ai,l.C.I..faitbénir sondrapeau.C'estlors dzcette
cérémoniequelesaatoritéslrançaisesrenarquenbpremîère "chernisenoire<Lananitestationaétépréparéepardcsrêunions
consrttutivesd\nesociétéëAnciensConbaw*s(Reëuci.quiofimcwubirseconsrcreran "Cultedelapatie"etàla "défense
de la force morale de la nation italienne<. I-c proroteur de cette inirtative, entreprencur è Mancieullcs, en Meurtlæ- et-Moselle, ne
caclwpasses sympathiespowbfascisme.LeprésidentdcbzoncestochiteaeàMetz,ilestIiéauConsulatetrcfaitps tttystèredc
son aprytenanee ufascio. Ilttz tourmée dc conférences le conàtit à Audun-le-Tichc, à Cbuange. Cluquefois, unc section dc'
ltA-N.CJ.esttéée. L'associûion{éurdàRonbas, Hayange, MoyantreGrande.SonPrésiden serendalors àl-ongwyoùl'agen
consulaire réunit les fwures recrucs. Des sections se créeu à Villcrupt, Rehon, tarn!, Homécourt. L\mplantation dE I'AN.C.I.
senbkprépreraconplétercellcduPN.F.L'associationpeut, sansréservc,êtecorcidéréeconmcunrelais,voiremême comme
une aouverture à l'aaion des faiscenun > ilL
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reviendrons, il nous suffira de noter que Jarny, apparaît comme un centre actif de mussoliniens. On

apprend par exemple que le 23 mars 1!}30 à 14 heures, <<une réunion de fascistes ltaliens se tient à

l'Hôtel Cordier et réunit plus de 100 personnes.... parmi lesquelles on a rennrqué les principaux

militants de Ia circonscrtption; savoir M.B. entrepreneur de maçonnerie à Giraumnnt, M.M. épi-

cier-cafetieràfarny, M.N. entrepreneurdemaçonnerie àI-abry et M.G.fabricantde pâtes alimen-

taires à Jarny. Cene réunion, létattlprésidée par M. Ie consul d'Italie... . r, 38 t-e fascio de Jamy,

comme dans d' autres cités avait touvé dans les manifestations patriotiques, le moyen de se rendre

visible. Pournous limiter ici àcette convergence entre anciens combattants et mussoliniens, on peut

signaler la démarche de certains Italiens de Jarny qui préparent une manifestation commémorative

pour le début du mois de novembre 1J82. Dans un rapport du sous-préfet du 29 octobre l932,on ap-

prend que <M.C.H.limonndier à Jarny, principal chef du partifasciste italien de Jarny se propose

de fêter l'armistice de la guerre italienne Ie dimanche 6 novembre 1932. II a projeté d'organiser un

cortège,lequelaété autoriséparM.Iemaire de Jamy pour serendre àl'église; de làle cortège doit

serendreantmonttmentdesfusiltésitaliensde 1914.... tr39Et,leTnovembre,unautrecompûerendu

indiqueque <55personnesenvironétaientassemblées...,cecortège,aprèsavoirassistéàunemes-

se solennelle,.,s'estrefortné pourallerdéposer une gerbe auxnnnument desfusillés italiens, oùles

assistantssesontrecucillisuneminuteenfaisantlesalutfasciste... rr4Onnoteraimmédiatementle

rôlecontradictoiredece typed'association puisqueparprincipe,ladéfensede I'identitéitalienne de-

vrait maintenir éloignées les deux communautés. Si I'on suit D.Francfort, le résultat est ambigu:O

<Grâce à l'A-N .C .1., Ies fascistes ont trouvé leur place dans ie ritucl où est proclamée I'identité fran-

çaise d'unz régionfrontalière. k fascisme loin d'être un instrument de maintien d'une identité ita-

lienne menacée par l'assimilation, a, d'une certaine façon, joué Ia carte de l'intégration d'une élite

de la commurututé immigrée à Ia bonne société.n41 Chacun sait que cette politique connaîtra une

évolution tès différente au cours des années trente, qui voient le rapprochement progressif de I'Italie

mussolinienne et de I'Allemagne hitlérienne et qu'à des associations patriotiques promussoliniennes

s'opposeront les groupes de militants antifascistes. Jarny, nous I'indiquerons, aétéle théâtre bien

malgré elle, de rivalités etde tensions qui ont vu ces adversaires politiques s'entredéchirer touten ali-

mentant les réseaux de la droiæ et de la gauche française locale. Autre dimension de I'inscripton in-

volontaire des éftangers dans la cité d'accueil.

Ajoutons àcelaquerégionalement,les anciens combattants d'origine italienne etnaturali-

sés français rencontraient d'autres problèmes de reconnaissance. Ces Italiens devenus Français se

38-ADM&I,! 1237.
39à40-ADM&M r237.
Onrcæonndtbie,nlàladémucheeimaléeetarulyeéeparD.Francfortquiajoutedanssonarticleque:<lzrespowablcduFascio'U.
tvîaddalena"de Brieypewécrire,en 1932, Et'ilbénlficie dc 'l'appri sincèreetdel'aideefficace< des dirigeants et des ncnbresde
I'A.N.CJ.. Ltossociations'enpbiceneffaàrendrebpolitiquetwssolinienne etsesreprésentants acæptables auprèsdesassocia-
tiorc datubta conbattants lrançais pur touclur I'ensenble dc l'opinion . . .En lanairæ, les contacts ont même précédé lafonda-
tiondct'AN,CJ.En In\kfiitur Présidctxdc cette association( nonencoreconstiruée.faitpartied'uncomitéclurgédcl'érecrton
dfunnotumcm àlaménoire des ltaliensmofts en lanahc, pendanlaGrandcGuerre,et enterrés ucimaière dc Chambières' à
Metz Inrs dc ltiruugwation du mt numenl, le Gouverneur de la Place de Mea" I'onaché milinire de I'ambassadc d'Italie, bs auto-
rités{roqaisesaitaliewæsreprewændefaçonunanime,lzthèncdzlalraternitébrtrccontrel'ewæmi germaniqueconunun.In-
calemmt, I'association de l'A.I,l.CJ. et dc I'I|N.C. est très étroite. > Didier FrancforG opcité.
41- Ddier Francfort, op.cité.
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trouvaient après guerre dans tlne situation fragile. A côté de I'ANCI qui légitimement pouvait ni ne

voulait les accueillir, ils tentent de constituer une société de défense des intérêts des Italiens les plus

anciennement implantés en l-onaine, avant 1914. Par leur option pour la nationalité française, ils se

sont en effet trouvés écartelés entre leurs ancienne et nouvelle patries.

Mal compris et rejetés par les autorités italiennes - I'ambassade royale d'ltalie leur avait ré-

pondule2T aoît,<qu'iln'estdû.aucuneinàemnité auxsinistrés de guerre quiontperdulanationali-

té îtalienne >-, ils vont donc se regrouper comme nous I'apprend un rapport de police: <Tout derniè-

rement s'estconstitu.ée une associationentre lesltaliens sinistrés de guerre enFrance quiapourbut

defaire toutes les démarches nécessaires auprès des gouvernements intéressés envue d'arriver au

paiementdesdommagesdeguerredessinistésitaliensenFrance >>a2Cegroupementn'auradeces-

sede fairevaloirles droits de ses adhérents sinisfés pourleurs biens enFrance. Plusieursréunions se

tiennent, dontuneàJarny ,le2gnovembre 1931, àla salle "Concordia". A latête decetteassociation

onrelèvelaprésencedeM. Ftamini l-ouis,présidentethabitantàL*andres. [-evice-présidentestGas-

pard Ferrero, né en 1886 à Favria, naturalisé français, gérant de la "Croix de l-onaine", rue Victor

HugoàJamy. Pèrede5enfants,il estàlatêted'unpetitcommercequ'il gèreen famille,avecsesdeux

fils. lvlarié à une ltalienne, il est un représentant typique des premiers Italiens venus à Jarny. Son fils

alné yest néen 1914, son secondfils estné en 1916en ltalieetses3 autresenfants sontnésaprès guer-

re à Jarny. Un de ses frères vit ici aussi. Iæ trésorier de cette association lui ressemble : Séraphin

Guenzi naturalisé français est mineur à Droitaumont. Il est né à Veruno en 1877, marié à une ltalien-

ne devenue française elle aussi. Il n'habite plus les cités, mais s'est installé avenue Wilson. Un de ses

frères travaille aussi à la mine comme chauffeur. Face à la double incompréhension des autorités

française et italienne, ces Italiens nafuralisés et victimes de guene se sont donc réunis, fêÀérés et ont

lancé une adresse à Piene laval alors président du Conseil et à M.Deligne, ministre des T.P. et des

Régions Libérês. Ils seront finalement entendus, mais nous ne savons puls sur quelle base ils ont été

indemnisés pour la perte de leurs biens et immeubles durant la guerre. Nous ne savons pas non plus

comment les veuves et parents des fusillés italiens d'aott 1914 ont été dédommagés ni par qui.

Les sociétés de secours mutuel

Si lesylrdicalismene s'estpas toutde suitedéveloppédurablementdans les entreprisesjar-

nysiennes, comme nous l'avons vu, d'autres formes de solidarité se sont mises en place au lendemain

delaguerre avecdescoopérativesetdes sociétés mutualistes. Lesétrangers enontégalementconsti-

hré, en conformité avec la loi; leuns sociétés de secours reprennent souvent d'anciennes associations

existant en l.onaine avant guere. Dans un rapport de la sous-préfecture, on apprend par exemple

qu'en l9?A:, <famy est le siège d'unc société de secours mutuel des otmriers ltalieru qui compte ac'

nellemcnt 47 membres actifs et possède 2400 F en caisse >€, est un regroupement d'Italiens dont le

42. AD M&M4M 138.
43- AD M&I\,! 1Z5G Cette société, (€n fait ' Société ltaliennede Secours Mutuel de Jamy et environs" AD M&M 1256 Cetæ soci6
té, (en fait " Société ltalienne de Secours Mutrel de Jarny et environs'. <c ..Ea ce qui concerru les Imliens, des sociétés de seco.uts
munel ont été créées par I'agent consulaire dc Briey à Jærd, tarry. Piemes, Vilkrupt. .. .Ont été créées égalcmcnt des sociétés de
mwique à htbut, tàuf, nenæs, lgg. . .., Rapport du commissaire spécial de Briey à M. le sous-préfet daté du 19 juilla 1924 -

AD M&I\,T IZ 56.
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président, Jacques Luisetti, né à Casteletto, chef de poste à la mine de Droitaumont, père de deux en-

fants, était d'abord venu travailler à la mine de Mancieulles avant guerre. Cette société va compter

jusqu'à unecentaine d'adhérents etfaireen conséquence I'objetd'une surveillance particulière. Si les

rapports indiquaient qu'elle <<ne semble pas avoir eu d'obiectifs politiques ", cette surveillance tra-

duisait I'inquiétude de voir s'établir des organisations étrangères, donc plus ou moins suspectes dans

la région. En fait ces associations purement corporTrtives, ont plutôt joué un rôle intégrateur. C'est

d'ailleurs dans ce sens que le journalisûe de 'l'Est Républicain" voit les choses quand il questionne le

consul général d'Italie et lui demande:<<si /es insrttwions sociales d'assistance et de solidarité

n'exercentpasicileurheureuseinfluenceT nM.Vecchiottiluirépond:<1/s'estfondéplusieursasso-

ciations de secoursmutuel; ...visitezles moindres organisations duBassinde Briey,vous compren-

drezpar quels liens étroits et solides, ceux de la sympathie et de I'intérêt matériel, la colonie italien-

ne s'attacheaupays d'électionoùplusdecentmille des nôtres sontvenus sefixerlibrement.I'esffi'

nités des races, les évènements de l'histoire fonifient Ia réciprocité de nns sentiments. ,r4 L-inté'gra-

tion parle biais de ces sociétés d'entraide ou autre, constituées puis soutenues le plus souvent sous le

double patronage des autorités italiennes etfrançaises, estbien connue. Elles aussi revêtentun carac-

tère contradicûoire, puisque forméæs souvent à I'initiative de consuls soucieux de préserver I'identité

nationaledes groupes italiens, elles ontété, bien souventun puissantlevierde I'intégration surplace:

Finalement, la fusion dans la communauté jarnysienne a pris divers détours, bien souvent en dehors

decadresclairementétablis,puisqueleregroupementencommunautésd'intérêts nationauxestresté

très lirnité. Dans certaines localités voisines, les Italiens avaient constitué des économats où chacun

pouvaittrouverdesdenréesimportéesmaisàJarnyil <n'existeaucunecoopérativeitaliennedansle

centre ouvrier de Jarny n; par contre, on indique que <20 ltaliens tienncnt des cafés et I auffes des

corwnerces tousflorissants. > 6 D'après les témoins,ces commerces, fournissaient auxTransalpins

les produits permettant de préparer les plats traditonnels et de maintenir sur place leurs habitudes

culinaires. C'estune des rares marques saillantes d'une italianité, somme toute peu entretenue àJar-

ny.

On pourrait dire la même chose des regrcupements de Polonais, encore plils discrets. Ainsi

StanislasSzcypaniakdirigeuntemps unesociétépolonaise, "l'Oswiatan. Néen 1886àTarczanow,il

avait été embauché comme manæuvre à la mine de Droitaumont et habitait rue C dans les cités

Schneider. Il avait épousé une Folonaise native de Gora, et sa fille avait été embauchée comme coif-

feuse chez Vailtant. Uassociation qu'il dirigeait avec plus ou moins de dynamisme, se donnait com-

me objectif <le développemcnt moral et intellectucl des Polonais en FrarTce .>> Pourtant, après quel-

ques années d'activités, celle-ci donnait des signes d'essoufflement et les observateurs, constataient

qtùe <. . . cette organisation nc maniftste aucune activité et le président semble nc plus vouloir s'en

occuper.,n trL'immigrationpolonaiseen Lorraine, mal connueetpeuétudiée, sembledoncn'avoir

guèreconnulavigueurdescoloniesduNord. Elleapparafttoujoursplusferméequelegroupeitalien,

44-F-st RQublicain du 23 décembre L927, atticle crte
45û46- ADM&M r256.
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et localement, la communauté polonaise de Jarny semble s'être d'autant plus repliée sur elle-même

que ses propres associations sont restées faibles et peu structurées.

D'uneautrenature estlelienreligieux qui auraitpu unirces communautés. Mais il n'estpas

aussi simple qu'on voudrait le faire parfois entendre, notamment en présentant une communauté

chrétienne étroitement soudée dans ses pratques communes.

Le rôle de l'église a été tÊs modér€ à Jarny

On lit dans les quelques études, peu nombreuses au demeurant, consacrées à I'intégration

des étrangers enl.orraine, queles cadres religieux auraientjoué un rôle puissantenparticulierauprès

des fentmes etdes Polonais. [.es sociologues etquelques observateursdel'histoirepolitiqueont tenté

d'expliquer les originalités politiques lorraines en particulier la faiblesse du mouvement ouvrier

dans les années vingt, par des facteurs religieux. On entend dire fréquemment aussi que les Italiens

ou les Polonais se sont facilement intégrés en l,orraine parce qu'ils étaient catholiques comme 987o

des Français. Orlasensibilité religieusepolonaise (etdans unecertaine mesure I'italienne aussi), dif-

fère de celle des catholiques français. On y observe une religion plus démonstrative avec abondance

de signes extérieurs de piété et un respect plus inconditionnel du rituel religieux. <Les immigrés ita-

liens, le plus souvent issus du monde rural, sont encore très marqués par Ie culte des saints, des

images pieuses. Ils aiment les pèlerinages,les processions; bref ils expriment leur croyance d'une

façon tr è s oste ntatoire., ry La,placedes fê-

tes chrétiennes est encore plus vivace dans

les communautés polonaises. Il fautsurtout

ajouter que lEglise ajoué dans lhistoire de

la Pologne un rôle essentiel dans la résistan-

ce nationale à la germanisation et à la russi-

fication et que le réveil polonais d'après

guerre est indissociable du sentiment reli-

gieux elle a incarné les idéaux patriotiques,

et défendu I'usage de la langue maternelle

contre les tentatives de d'éradication. On

comprend que le prêtre, honoré, respecté ait

pu continuer de tenir ce rôle politico-natio.

nal dans certains cenûes indusriels. Mais

la lorraine n'est pas le Nord et, à quelques

exceptions près, on ne retrouve qu'assez ra-

rement des aumôniers ou des prêtres. I-es

autorités se sont cependant inquiétées des

agissements des quelques prêtres polonais

JARNY adresses

Chefs de fmille
polonais dans les

années Eente
CENTRE AVENUEWII^SON

RT-IE DE L'ABBE VOUAUX
RTIEDELORRAINE

RUEDES ACCACIAS
RUEDES MTNES

RUE GAMBE'TTA
RUE MATHIEU DE DOMBASI.E

RT]EPASTEUR
RUERENAISSANCE

Total

I
2
3
2
5
3
3
2
2
23

GARE AVENUEJEANJAURLS
Total

I
I

PI9TIIPITIjT(IIj .FERMb S I E UA I TIbKINb

HAMEAU DE DROITAUMONT
ROUTE DE GIRAUMONT

ROUTE DE METZ
RUEA
RUE B
RUEC

RUEDESORMES
RUEDES TILLEUI,S

R{IEDUBOIS DUFOUR
RUENEWE

Totel

3
I
4
9

Total ts2

{l-G&aÂ Noiriel et David Charasse, opus cité.
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installésdanslePaysHaut<<...Enréférenceàvosinstructions,endntedu30octobredernier,relati-

vement au.x, mesures qu'il pourrait être opportun d'envisager à l'égard de certains prêtres polonais

qui exercent d'une façonabusive leur ministère en France, i'ai l'honneur de porter àvotre connais-

sance ks renseignements recueillis àce sujet dans Ie secteur de Longvvy-Briey: demprêtres polo'

nais exercent dnns l'amorùissement de Briey, ce sont M Krryszkowski Czeslaw et MakielaThéo'

dor.. . >>s On notera la faiblesse de I'encadrement en question pour une communauté que les autori-

tés chiffraieot pour les colonies du canton de Longwy et I-onguyonù <<3400 environ " et pour

les"autres centres [à]5000 environ. >>49 [æs autorités pouvaient en toute logique, conclure qu' <<au-

eur_dc ces dcux ecclésiastiqucs n'a donné lieu à remttrqucs défavorables au point de vue national

français ou daw ses rapports avec les autorités et les miliew locau.x. " 
50 A Jarny la lecture des déli-

bérations du conseil municipal, n'apporte aucun élément sur ce sujet ni litige, ni demande de locaux,

ni friction enhe clergé local etcommunauté polonaise. Pas de mésentente manifeste avec le curé de

Jamy, mésentente qui aurait pu pousser la communauté polonaise à un certain repli sur soi. L'idée de

regrouper ou dbrganiser des sociétés natonales, cornme le souhaitait lArchevêque-Primat, Mgr

Dalbor, ne semble pas avoir eu beaucoup d'écho sur place. Il fauty voir, peut-être, la marque d'une

taible implantation etle caractère dispersé de la communauté polonaise dans les divers cenfres ou-

wiers de la vallée de I'Orne. C'est seulement dans un des centres proche de Jamy qu'une tentatve

d'organisaton répondant aux souhaits de la mission catholique polonaise s'est réalisée<I-es PoIo-

nais groupés, Tnssèdent à Homécourt seulement une a.ssociation catlnliquc ayant le même but que

les sociétés de secours mutuel... n 51 Ailleurs en particu-

lier dans les mines du secteur de Jarny, on note qrl <<un

prêtre de Metzvisite de ternps en temps les centres où se

trouvent les Polonais. .. n 52 En dehors de ces missions, on

signale que <des conférertces sont organisées par M.le

cowul polonais dc Strasbourg. >> 53 Il est significatif de

constater que c'est dans le centre minier de Giraumont, là

où proportionnellement la communauté polonaise est la

plus dense , qu'une tentative d'installer une école et de faire

venir des prêtrcs polonais a été menée. Iæ nombre est-il un

critère? On peut cn douter, car, avec 128 chefs de familles

polonais 6ans les cités minières de Jarny, et un nombre

pre.sque équivalent de ressortissants dans les deux cités, on

aurait du, logiquenrent observer une démarche du mêmç

type. A moins , comme le montre le tableau, que ce ne soit

lapréscnceplus densedes Polonais dansla cité (25Vo dela

population contre àpne 4% à Jarny ), qui ait donné à Gi-

ralrmont une tonalité étanqère plus marquée. De même,

zEet49-ADM&M 1256.
50 à 51AD lvl&Iv{ lZ 56.
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dans le cas de la cornmunauté italienne de Jarny, on aurait pu s'attendre à une présence missionnaire

plus active. Plus nombreuse cette communauté aurait dû se démarquer davarlhge qu'elle ne l'a fait

sur le plan de la pratique et du regroupement religieux. Or il n'en a rien été semble-t-il.

On a parfois présenté le rôle joué par la religion catholique vis-à-vis des immigrés italiens

arrivés en l-orraine.<<Les évêques et les cathnliquesfrançais, attachés à une foi plus "abstraite" et

plus "intimiste", trouvent ces débordemcnts ridicules. A condirton d'entretenir ces spécificités

d'origine,les missionnaires italiens peuvent donc espérer conserver le contrôle de "leurs troupes".

D'où l'énergte qu'ils dépensent pour valoriser "I'identité italienne " dans la région, gonttrumt au

passage les mulrtples dffirences dues à Ia diversîté des régions d'origine de ces immigrés. ,r 54 Pour

des centres comme Jarny, ce rôle semble avoir été indirect et lointain. Certes, dès avant l9l4,avec
nl'Opera Bonomelli", des missions italiennes ont sillonné la région pour encadrer leurs "ouaillesn

émigrées, Il est par ailleurs indéniable que les maftres de forge se sont longtemps appuyés sur les or-

ganisations catholiques dans une perspective de recrutement, d'encadrement et de collaboration.

Mais, en l'absence d'une mission locale, comment juger de I'influence que le catholicisme a exercé

sur le monde ouvrier des immigrés? Si vraiment <le clergé italien a contribué aussi à sceller cette

unité devie etàl'isoler davantage de laviefrançaise, enmulrtphant dans les "colonies"des services

religiew "italiens" où le sermon était prononcé par un ecclésiastique italien, nss alors, à Jarny, la

faiblesse des missions expliquerait en partie la facilité avec laquelle les Italiens se sont intégrés. Cela

irait contre lïdée d'une entreprise systématique d'encadrement que I'on trouve dans les ouvrages de

l'époque etqui aété largementreprise depuis, faute d'enquête:<< Le clergé italien se méfiait, ilfaut Ie

dire, des répercussions possibles sur les ltaliens de l'esprit laiQue français. Sous prétexte donc

d'exnlter I'union des émigrants italiens en France et de leur adoucir Ia vie à l'étranger, il a créé en

France un cadre de missionnaires et au.môniers ltaliens. Beaucoup des "colonies" italiennes

avaientainsileur clergé .n56 Or, biensouvent,lapolice signaleaucontrairelafaiblessedel'entrepri-

æ: n Un seul prêtre italien se trouve dans nnn secteur à læuf Homécourt Auboué; il n'en existe pas

danslesautrescentresdusecteur... nsTUencadrementreligieuxsembledoncn'avoirjouéqu'unfai-

blerôledans le pnrcessus d'intégration. <Ily aun seulprêtre àNancy depuis peude temps et jusque

làils'estcorfinédawsonrôIed'église. nsEEtsilEgliseajouéunrôle,c'estdemanièreindirecte,en

collaborantà la mise en place d'associations qui, nous I'avons dit servaient de voie d'intégration à la

société française.

Sans dotrûe, ici comme dans d'autres cités, la religion a été un enjeu politique, un facteur de

division de la ncommunaulé italienne" , partagée entre une proportion de plus en plus massive d'indi-

vidus détachés du catholicisme et une proportion plus réduiæ dbuvriers, employés, cadres et com-

merçants fidèles à lEglise. Mais nous nren retrouvons guère d'écho à Jamy. Cette faiblesse de la pé-

54 Gérard Noiriel et David Chrassg op. cité.
55 St \rybceski. op. cité.
56 St. \{looeski, op. cité.
9-Rapport du cmmissaire s@ial de Briey à lvl le sous-préfet daté du 19 juillet LgU - ADM&NI LZ %.
5& ADM&M IZ 56.
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nétration locale du clergé italien tient peut-être au fait qu'à Jarny la communauté étrangère n'était pas

dominante, à la différence d'autres cités strictement minières du Pays Haut. Il tient peut-être aussi au

faitque leclergé français n'entendaitpas abandonnerses prérogatives au profitdelaMissionitalien-

ne installéedans lePays Haut. L'Eglise française jalouse de son rôle, invitait les catholiques étran-

gers à se couler dans le moule des structures administratives nationales (paroisse, diocèse...). Mal-

heureusement,nous n'avonspas puconsulterlesarchives delaparoisse,etil estimpossiblede mesu-

rer la diffusion de la presse religieuse localement. L'examen de quelques journaux publiés par les

Missions italiennes en l,orraine montre ûoutefois que "l'italianité" était particulièrement cultivée de

3 façons : en présentantles sportifs, les artistes, les hommes politiques italiens, en entretenant I'es-

poir du retour au pays, et en mettant les fidèles en garde contre les mariages mixtes et la naturalisa-

tion. Effectivement, ces derniers demeurent limités comme le note le consul '. <Si vous me demandez

Iaraison, jerépondrai sincèrement que ladffirence d'habirudes etde caractèren'estpas àpropre-

ment parler ce qui empêche ces unions. L'émigré italien recherche des femmes de son pays et i'ai

obserté entre mille cas de nnture à justifier mon opinion que certains ltaliens n'ont pas hésité de-

vant les fatigues et les dépenses d'un long voyage pour épouser dans leur comrnune d'origine I.a

cornpagne de leur existence; iI en venu d'Amérique. >s?

Les natunalisations demeurent limitées.

La naturalisation est I'aboutissement le plus complet de I'assimilation des immigrés dans la

société d'accueil, comme le dit St. Wloceski: <. . .la naturalisation qui doit, dans Ia pensée des légis-

lateurs français, non seulement couronner I'assimilation, mais aussi Ia faciliter... > Regarder le

phénomène avec nos yeux d'aujourdhui pourrait conduire à penser que I'acquisition de la nationalité

française a été importante en l,orraine. Un peu comme si fatalement, cela devait s'inscrire dans une

démarche logique, intégrant la vocation française à I'asile universel.

Voici donc un nouveau mythe : celui des naturalisations massives en l-orraine dans I'entre-

deux guerres: la faiblesse du mouvement de naturalisation est particulièrement évidenûe avant que la

loi de ll)J7 dontl'impactfutcertesimmédiatmaisfortéphémère. D'unefaçongénérale, ilfautrappe-

ler qtre <l'assimilation daw l'entre-deux-guerres fut lente et différenciée. Dans les années 1920, si

l'on en juge po le chiflre des dernandes,le processus de nnationalisarton< nfrançaise (ou d'oprton

rutiomle) est proportionrcllem,entplus lefait des Belges, ilranigrationanciennc s'il en est, que des

Italiens qui ne se précipitent pas ...>o Faut-il donc accorder crédit à la réponse qu'apportait le

consuld'ItalieàlaquestionàAchilleUegeois,journalisteàl'EstRépublicain:<Iafidélitédevosna-

tionann doit-elle se traduire par un rwmbre extrêmerncnt faible de naruralisations? n. I-e Comte

Vecchiotti répond en effefi < C'est exnct, . . .L'Italien ressemble à votre grand tibun de la Révolu-

tion: il n'empone point à ses semelles la tene qui l'a vu naître; il aime son clocher ; tl garde fière-

rnent de sapatrie un souvenir quc les Français sont mieux que personnc capables de comprendre.

59- Est Républicain du 23 déc€mbre 1927, article cité.
6G RGdissot, op. cité



-677-

Quelques naturalisations sont parfois réclaméesparmilajeunesse née en France,l.aquelle conser-

ve sondroitd'option jusqu'àl'âge devingt-deuxans. rrSr On comprend le sens de la question posée

par unjournal relativementpeu enclin à I'ouverture de la nationalité. On comprend aussi le lyrisme

duconsul qui ajoute<<Aucours desfêtes, de cérémonies, de maniftstartons sportives, rwus avons eu

l'occasion de rencontrer d.es entrepreneurs et des chefs d'industrie dont les sentimcnts à l'égard de

notre pays éclatent avec une émauvante franchise: rnais Ennd tnus leur posons discrètement unc

questionau sujet de leur naturalisation, nou.s touclnrc unpoint de sensibilité névralgique: Sinous

avions I'air de renier ou d'oublier notre coin de terre, disaient-ils, voîe confiance en notre patrio-

tisme y gagnerait-elle quelque chose? Notre tendresse ne serait-elle point suspecte plutôt à vos

yeux? Ne sertez-vouspastenté d'attibuerànotre conversionl'intérêtouquelquemotifmoinsrwble

encore? 1162 Plus prosarQuement, dans une note du26 septembre l929,le sous-préfet de Briey ré-

pond à une enquête de la préfecture relative aux immigrants polonais : <<Ces étangers ne s'assimi-

lentpaspoureinsidire auxFrançais....I-orsqu'ilstravaillentdans les mines etles usines, ils restent

groupés entre eW ont leurs écoles, leurs organisations pohrtques et religieuses et toutes leursfttes

ou réunions conservent un caractère national ... Sur unc population moyenne de plus de quinze

millc polonais, nous n'6rtons eu, en cinq ans, que 44 naturalisartons, alors quc , sur mains de 450o0

Italiens, dans lamême période,950 nnturalisations ont été enregistées...( soit0,3Vo et 2,17o)Tou-

tefois, les Polonais etnployés isolérnent dnns les explointiorc agricoles ou ceux qui vivent enfa-

rnillc dans lcs locauxfournis par les usiræs, s'assimilent plus facilem.ent aux Français. Mais ils re-

présentent me minorité. >>6 C-nlarejointune constatation plus globale. De 1919 à 1927, en effet" les

naturalisations proprementdites n'ott<<qu'une seule année dépassé le chffie de 5.0N alors que les

demantdes setenaiententre 15 et25ffi0paran.Quel'onsongequ'en1919,iIn) eutque 389natura-

lisations! Ce fut dorrc "l'acquisition " par Les enfants qui a apporté l.a nwdcste progression de la

franckationpour atteindre le rythnu, dnnné par les conditions démographiques, dc l'ordre de La

vingtainc de mille daw les années 1923-

1926. >6

Uétude de ces dossiers indivi-

duels est toujours délicate, car leur

consultation n'est pas librc. Pourtant,

nous avons touvé un répcrtoire alphabé-

tique, dcs n demandes de nationalité fran-

çaisen. Les demandeurs sontdésignés par

leur nom, prénom, nationalité ct lieu de

travail. Ne figurentni le licu d'otigine, ni

le lieu de résidence, ni la situation fami-

6l ct 62- Est nepnicain du 23 décqnhe lW, anùde citÉ.
63-ADlvI&M 1256.
6+ Rcalissot" 'Natiooalité €t citoy€ilrcté", in Reyuc "Agès Deanin.t" ?ffi.

3227
984223
811221
r23

2t21 10254
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liale. Nous I'avons entièrement dépouillé
pour les ann ées lV27 à 1930. Tous les can-
didats sont masculins, comme I'avait déjà
noté l-aurence Berloia dans son étude sur
les naturalisations en Lorraine du Nord. 6

Nous en avons tré les deux petits ta-
bleaux ci-contre, sur lesquels on constate,
pour s'en tenir aux demandes, que I'année
IV27 nwque apparemment une rupture,
mais qu'elle est courte et que nous som-
mes loin d'un débordement de demandes.
La loi de IW a naturellement permis

d'accélérer le mouvement de naturali-

sation parmi les ltaliens. Iæur nombre annuel a plus que doublé. II y a eu de lyzl à 1929 ,144.000 na-
turalisés italiens, ce qui représente la moyenne annuelle des naturalisations italiennes à 2,5 Vo deleur

effectif. <Dans Ia pértode postérieure à

Ia loi de 1927 , on peut estimer qu'annuel-

Iement sur clnque I AO luliens, 4 s e natu-

ralisent, occupant à ce sujet le 3" rang

aprè s les Nlemands (Alsaco-Inrrains ) et

l.es Russes (sans-patries). nff Dans son
éhrde Laurence Bertoia constate que

<<seulemcnt 24,7Vo des dcmandcs ont été

déposées avant 1928 (dont I 3 Vo de 1888

à 1916 ).Izs tois quarts dcs dcmandes

datent dorrc de lapériodc 1928-1940. >>67

On notera I'importance relative des Alsaciens-Iorrains. En faiÇ d'après nos recoupements,
audébutdesannéesûrenteonpeutestimerà lS2individus,lesJarnysiensmajeurs,nésàl'étanger, ou
en France de parents étangers et ayant acquis la nationalité française, soit par naturalisation, soit par
optiol, soit par mariage. Peut-on retenir dans un chapitre consacré à la naturalisation nsfiicto sensun
ces<<filsetfilles d'ItaliercnésenFrarrcedepèresnésenFranrce,ouceuxnésenFratrce dcpèresnés

à l'étranger nnis ayant opté pour la natiotwlité lrançaise )rcomme les nomme S.WoccskiÉ Ne
pas les cornpter seraitréduirel'échantillon etpasseràcôté de ceuxqui ontchoisi de devenirfrançais

Par unc autro démalche. Parmi eux, 85 femmes, 75 inactifs et 54 navaillant dans les mines. Sur envi-
ron 1963 étrangers présents au début des années trente, cela représente à peine 97o des étrangers. Ce

65- LBcrtcia, Lcs oahnalisatioos dans lc Fays-IlauÇ 1889-1y39.
6G St Wlæcski, op. ciré .
67-LBcrtria"op. cité.
6& St Wloccdki, ap. cité .
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sont essentiellement des Italicns dont la

plupart sont nés en ltalie, mais pa.s tous,

cotnme le montre les tableaux.Il semble

qu'à Jamy le phénomène ait pris de l'im-

portance apÈs les dispositions de laloi de

lW, cnnfirmant ce qui était noté plus

haut En effet au début des années vingt,

on peut estimer à environ une quinzaine

les individus recensés sornme français,

nés à l'étranger ou de parents étrangers.

Tous alors étaientd'origine italienne. Par-

mi ses adultes, nous remarquons que les

jeunes femmes sont plus nombreuses que

les jeunes hommes. Ce sont souvent des épouses de Français. Par contre la part des hornmes d'âge

m{irl'emporte de beaucoup. Professionnellement, on trouve 12 femmes actives dont la moitié sont à

la $te d'une petite affaire , cÀfé,collecte et disûibution du lait Chez les hommes, on relève cinq chô-

meursetune soixantained'ouwiers,principalementemployésparles deuxmines. Onnoteralefaible

nombrcdesouwiersdubâtiment, sansdoutelesplusmobiles,etonrernarqueralesdix "néofrançais"

installés à leur compte.Une confirrration sur place de la remarque fonnulée par le consul:<<Quand

onvisite lcs bassins métalfugiqtrcs de Longwy, Rehon, Briey, Jæuf-Homécourt, on estftappé dc

I'importance qu'ont prise les établissemcntsfondés ou gérés par des ltaliens. Depuis la modeste

cantinedcplanches jusqu'aucommcrce ayantpignonsurrue, nosvoisins occupentune largepl.ace

Répartition par groupes d'âges des étrangers devenus Français
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dans le mouvemcnt des affaires. On ne compte plus les entreprises ayant pour chef un ltalien aux

idées neuves et lnrdies... > o

Ajoutons que I'examen des lieux de naissance des

cnfants pennet de reconstituer une partie du parcours de

I'immigré. Ia Francp ll-étadtt souvent que I'aboutissement

d'une série de migrations suçcessives et le choix de la natio-

nalité française n'était pas préconçu Iæs Italiens par exem-

pte, étaitfréquemment passés parla Suisse, le Luxembourg

etrnême I'Allemagne, pays qui fut longtemps undes points

d'aboutissement de l'émigration polonaise. Pourquoi I'im-

migré aurait-il nécessairement opté pour la France. Beau-

coup ont cônservé leur nationalité d'origine. [æs acquisi-

tions serontplus nombreuses à lafin des années trente, sem-

ble-t-il.70

l , l , i

'i', 
,:.,r. '',,,. ,1936 . I\lB , . ,7o
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On estfrappé parla rareté des demandes de naturalisaton de Polonais et parle faible nom-

bre de Français nés en Pologne ou de parents polonais. Ceci confirme le repli plus manifeste des Po-

lonais sur eux-mêmes, et leur plus grande difFrculté ou volonté de slntégrer. Cinq ans après I'anivée

des premiers convois collectifs, le préfet déplore régulièrement le comportement des Polonais qui <

nefusionncntpasaveclesFrançais qu'ils semblentfuir", < restentàl'écart", < conselventleurl.an-

gue et teurs habiUdes particulières n et ceci, beaucoup plus que les Inliens. ,Jl

L'intégration par le syndicalisme et la politique attendra les années trente

C-ertains historiens comme Gérard Noiriel ontbeaucoup insisté sur I'importance etlaparti-

cularité de I'intégration des travailleurs éhangers par le canal des partis et syndicats ouwiers. Il ne

s'agit pas de contester c€ qui a sans aucun doute été un puissant creuset à la fin des années trente et

d'apÈs la dernière guerrc. Pourtant, au moment de I'arrivée des immigrants dans les années vingt les

difficultés du syndicalismelorrainlui-mêmen'ontpas dtfavoriserl'intégration massive d'ouwiers

mobilesetdansunepositionprécaire. Rappelonsqutln'étaitpasfacilepoureuxde semetfreenavant

en adhérant à des organisations marginales et tenues en bloc pour subversives. La surveillance parti-

culièrc d'éûangers plus oumoins suspectés d'internationalisme apparaltdansde nombreuxrapports

rédigés par la sous-préfecture:<..Je vous serais obligé dc veillcr à ce quc chaquc étrartger se

6s Est RepuHicain du 23 décembr,c lVtT,auticJ,e ctté.
7U<L'qùcoùlesdettto&sontététesphtsnombreusesestl'année 19j5(soit 13,9%funtal).L'awéeoùbsdécisiowontétélcs
plusnmùreusesestl'année 1939(pit 13,7%de I'ensemble).QuatreawÉesquiconcsponfunanlrysdctenpsngtennécessaï-e
àfùtaniondfururépæse.(Iz délaipouwitvaricrdz6ntoisSansd'anete).Oncownte égahnuntqueblapsdctemps entre la
danodc a b déeîston entt ttcarcorrp phu court dc 19æ è 1915 (dc I'ordre d'une arnée). Dans lc nernc ta nps, lcs accepntions
énizntbeaucotrpplusnotnbreuscs(dcl'orbede93 %)alorsquede 1928à 1935lcsdéhis sontbeaucorqplus longs et lesaccepn-
tionsplus linitées(dc tordrcde65 %). Laréflexbndspowoirs pùIi4æs estplusbnguc etlzstracasseriesaùninistuivespltu
burde s- . - - > Elle ajontait d'ns sm étude que I t <fone proportion d'Italieas est spécifiquc au déprtenent éttrdié contposé nuiort'
mirencnt d'Italicns. eUrærru epqrre, bntoyenne rntionale nc dépasse pas 50%d'Inlicns danandcurs dc lanaioruIité Fran'

Fise. > - LBerkia, tæs nafralisatims dans lc Fays-Haut, 1889-1939.
7l -Janiæ Pmty, op.cité.
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confarme ù nos lois et à ce que leurs groupements ne cherchent pas à abuser de la liberté dont ils

jouissent pour transformer ntre pays en "champ clos" où ils puissent à loisir vider leurs querelles

et leurs Wssions politiques personnelles. Vous voudrez bien, tout en observant à leur égard une at'

titude d'équitable impartialité, Ies rappeler, Ie cas échéant, au sentiment de leur devoir et au respect

de leurs obligations. . . ,r72 -' 'administration rappelait fréquemment qu'en cas de trouble, I'expulsion

guettait le rnilitant. ull rous appartient d'ailleurs de me proposer toute sanction adminisffative qui

vous parattra justiftée envers ceu,x qui, méconnaissant les lois de I'hospitalité, seraient susceptibles

de devenir par leur attitude ou par lears tentatives d'agitation une source de troubles pour I'ordre

public et latranquillité générale r, 73Ces recommandations s'inscrivaient dans le cadre habituel des

mesures de police. Elles faisaient écho aussi aux cainpagnes de presse sporadiques, particulièrement

vives en ûemps de crise, où l'étranger servait bien souvent de bouc émissaire. <<I*s étrangers doi-

vent,le strictrespectde rwslois,le respectde l'ordre public,nepas troubler latranquillitédespopu'

lations, s'abstenir de toute agitationoununifestation, s'abstenir de transporter sur notre territoire

les luttes et conflits politiques de leur pays respectifs, respect absolu des institutions républi-

caînes. . .interdiction Ie cas échéant des rnanifestations publiques qui pourraient apparaître comme

une provocation ou une tentative de créer du désordre. . .sancrtons administratives contre ceux qui

ne respecteraient ces obligartons n 74 Ces recommandations sont étroitement liées à la conjoncture

politicoéconomique et bN les documents de police disponibles, permettent de suivre les temps

forts et le regard jeté sur I'activité militante des étrangers. Généralement les procès-verbaux souli-

gnent la plus grande atonie des Polonais; les auteurs des rapports passent sous silence la oommunau-

té polonaise soit parce qu'il n'y arien àdire surelle, soit pourl'opposerà I'ltalienne. <ù-es Polorwis ne

se groupent p6ts en sociétés communistes, au contaire de la colonie italienne. ,t75 , écrit le commis-

saire spécial entg}g.Pourquoi une telle différence entre les deux nationalités ? l-a politisation des

Italiens était-elle plus foræ du fait des luttes intestines entre partisans et adversaires du Duce? En

Lorraine du Nord, des Italiens antifascistes sont acûfs dans quelques sections et cellules d'entrepri-

ses,oùils tenûentdecontrerlesmenéesdeleur gouvernementauprèsdespopulationsémigrées. Mais

enmettantl'acoentsurles querelles politiques propres àleurpays, nerejoignent-ils pas,dans leparti-

cularisme national,leurs adversaires?Ne risquent-ils pas une réaction de rejetdes autochtones qui ne

comprentrent pas toujours ces atinrdes extérieures? Avant que I'antifascisme ne devienne à son tour

un mot dbrdre commun à la gauche peut-on dire que de tels engagements aient favorisé I'assimila-

tion? Ce ne sera que progressivement, et au fur et à mesure que la situation politique française se ten-

dra,quelesémigrésprendronttouteleurplacedansundébatquiavaitcommenéparlesdiviser. Cer-

tains, (danslesdeuxcamps) franchissentalors lepas del'option française: <Ilfaut attendre les effets

conjoints des luttes politiqucs dufascisme et de l'anrtfascismc, et des années de crise pour que Ie

motn emenr [de "nationalisation" française I s'amorce tandis qu'en 1936, 3Vo seulement des Polo-

72- AD M&M 1256.
T3-ADM8.MLZ:6.
74 circulaire minietérielle sigrrée J.Durand 27 avilL926 .
75 AD M&IU 12 56.
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nais sont devenus Français .1176 Acette longue periode de repli et d' appréhension, s'ajoutait la diffi-

culté plus concrèûe de s'intégrer à des stnrctures dirigées par des militants qui ne parlaient pas tous la

même langue: <...La langue constitue un obstacle dans la dffision des consignes syndicales au-

près des ltaliens. Rares sont les milinnts français parLant couramment les deux langues ; ra.res aus-

si les tracts bilingues. L'ouvrier italien est donc en situation d'infériorité et de faiblesse malgré son

écrasante supérioriié numérique.nu L'hésitation venait sans doute aussi du fait que les cadres d'ac-

cueil paraissaient encore trop fragrles pour être perçus comme suffisamment sûrs.

Cette faiblesse, déjà signalée, n'est pas nouvelle. Le problème maintenant est de voir son in-

cidence sur I'assimilation. Soucieux de conserver entre eux un certain contact, Polonais et surtout

Italiens avaient d'abord créé sur le lieu d'embauche des associations au but assez général. Nous

I'avons vu avec les quelques sociétés de secours mutuel. C'est souvent dans ces structures assez va-

gues audépartque seformerontlesmilitants syndicalistes. Elles prennenten chargelaviede I'immi-

grant en dehors de la mine, préparent des soirées dansantes, des assemblées, des fêtes, des concours

sportifs et proposent parfois des séjours de vacance aux enfants de mineurs. Voici comment les voit

I'inspecteurJouve dans uncompte rendu de police : <<[æs enfants] étaient accompagnés par I'afem-

me Poletti ( femme du trésorier de la section communiste ) Iaquelle était en possession d'un billet

collectif de chemin de fer à destination de Dieppe. Cette demière était accompagnée de Passeri Na-

tale, communistemilitant etmembredelasectionprécitée,Iequelavaitunbilletde chemindeferal'

ler-retour Conflans-Jarny -Paris. Pour couvrir leursfrais, ces militants communistes avaient or-

ganisé un grand bal qui a eu lieu le dimanche 27 juillet 1930 au café du cinéma avec entrée payante

(2F 50) auprofitdes colonies devacances des enfants des ffavailleurs... ttTENous aurons l'occasion

de revenir surcetûe organisationdes loisirs ouvriers, plus fréquents aumomentduFrontPopulaire et

que chaque camp politique essaie de contrôler, comme nous I'ont confié plusieurs témoins.<< I-ami-

ne de Jantyavait essayé demonterune équiped'Italiens en 1932. Oniouait denière Iaminevers les

peupliers. C'était une société, commcnt dire, unpeu subventionnée par les fascistes. La politique

conduisait tout. Des bonsfootballeurs communistes ne pouvaient pas iouer. Moi, i'ai commetrcé à

jouer a,ec le Marcel Rouy. >D Tout était-il aussi politique que cela? Ceræs on peut comprendre

qu'en certaines occasions, des stratégies d'encadrementdes étrangers se soientdéveloppées. Mais à

gauchecommeàdroiæ,oncherchaitàcapærdesémigrésdanssesrangs. C'estpourquoi,localement,

il nous semble difficile de suivre R.Galissot lorsqu'il écitquen Lavoie la plus efficace de lalratrci-

sation est non seulement la socialisation dans Ia classe ouvrière, mais l'entrée dans le motmement

otmrier qui estvécue comrrùe promotion, commc lapremière étape de sortie de lamisère et de I'irtdi-

gnité de la condition hranigrée. n s Chacun s'accorde sur le premier terme de cette hypothèse, car il

concerne indistinctement tous les ouvriers qui travaillaient en équipes le plus souvent mixtes. Mais

76 RGalissot, op. cité.
77- Louis Kôll op.cité.
7&ADM&MIZJ7.
79- M.B.J. deJarny.
80' RGalissot, op. cité.
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dire quel'émigré échapperaità un statut indigne parl'adhésion aux partis et syndicats ouvriers, n'est-

ce p:rs diluer ici I'idée de promotion/francisation dans une vision quelque peu idéalisée du militant

émigré qui ne pourrait s'émanciper que dans la lutte? Et s'il s'émancipe n'est-ce pas de sa condition

universelle d'ouvrier, plus que de son état d'étranger? I-es syndicalisûes que nous avons rencontrés

n'ontjamais rougi de leurs origines, au contraire! Ils ne plaçaient pas tant leur dignité acquise dans

leur assimilation à la s æiétêfrançaise que dans leur vie militante. Pour affirmer que le militantisme

(lequel d'ailleurs?) aurait été la voie d'une francisation efficace ( aux yeux de qui?) encore faudrait-il

vérifier le caractère massif du phénomène. Or ici il n'en a rien été,etcettepromotion par le militantis-

me, si promotion il y a eu, n' a pu jouer des années durant, mais seulement de façon marginale avant

les années trente. I-orsqu'une enquête du commissaire spécial révèle que <<Zes ouviers italiens

n'ont présenté personnellement aucune revendication, mais la plus grande part d'enffe eux est ffi-

liée à Ia section ryndicale locale, dirigée par de s FrançaiJ ,rE1 , que pouvons-nous conclure? Certai-

nement il y a désir des ouvriers italiens de se regrouper avec les autres dans une corporation plus effÏ-

circe parce que fédérant tout le monde au delà des considérations de langue et de frontière. Mais rien

deplus. Ajoutonsquelorsquelemouvementouvrierse développeralocalementde façonmassive,ce

seront souvent les Italiens qui en constitueront I'ossature. Aussi I'idée de francisation militante peut

sembler ici paradoxale. Même s'il est vrai que<<cette promotion conduit à l'intégration dans une

classeotmrièrenationnle,c'est-à-direfrançais€...",affirmerque<<I'onnediraiamaisassezquel'a

classe et Ie mouvernent ouvrier sont les lieux et les modes de lafrancisation de masse des étran-

gers ut2 ne peut être admis à Jarny, du moins pour ces premières années d'entre deux guerres.

Toutcomme les ltaliens, les Polonais restentdes étrangers dans le syndicalisme. I-es orga-

nisations françaises peuvent seules les accueillir. Avant la conclusion des accords de Varsovie rela-

tifs à l'émigraûon, quelques grands principes régissaient la participation des étrangers aux organisa-

tions syndicales. <<L'article 12 de laconventionfranco-poloruise du 14 octobre 1920 rappelle lalï

berté d'adhérer ou de ne pas adhérer à des syndicats professionnels... sous réserve des disposirtons

légales touclnnt l'administation de ces groupemcntg soit Ie maintien du principe de la loi de 1884

excluant les étrangers de toute foncrton de direcrton. ,E3 De fait, lorsque les mineurs étrangers se

syndiquent, ils adhèrent à la Fédération du Sous-sol C.G.T.Ià où celle-ci I'emporte; ils rejoignent les

Unitaires là où la C.G.T.U. est la plus forûe. Ils n'ont guère le choix, quoiqu'il en paraisse, car nares

sont les professions où cohabitent les deux organisations. A Jarny la CGT n'est plus forte que chez les

cheminots. Comme les étrangers travaillent essentiellement dans les mines , ils rejoignent en consé-

quence la CGTU mieux implantée. Dans quelles proportions nous ne le savons pas exactement. Tra-

vailleurs mobiles, en cas de changement de domicile et d'arivée dans une commune où existe seule-

mentlbrientationqui n'estpaslasienne,lemineurdéjàsyndiquénepeutqueresterisoléous'inscrire

à la section présenûe sur les lieux. A posteriori,les immigrés justifieront leur prise de position en fa-

veur des Confédérés ou des Unitaires par des choix théoriques; mais les convictions personnelles

8l- AD M&I\,t 1256.
82 RGalissot, op. cité
83- Janine Pqrty, op. cité.
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s'effacentsouventdevantlesimpératifs pratiques. Ajoutons enfinqueles étrangers sontd'autantplus

actifs que les ouvriers français le sont eux-mêmes et c'est pourquoi on ne les retrouve guère dans les

syndicats à Jarny où, après la flambée de Iyz}-lgzl,on enregistrera peu de mobilisations importan-

tes avant 1926.l-ns syndicalistes étrangers sont donc à la fois tnbutaires de I'idéologie dominanûe

danslemouvementouvrierlocal etdudegrédedynamismede laclasseouvrièrejarnysienne; leurin-

tégrationparlecheminmilitantestdoncbeaucoupplusaléatoireetcertainementmoinsfacileàdéce-

ler que la "socialisation dans la classe ouvrière" par la voie professionnelle quotidienne et banale.

Restent bien str les textes , les tacts et positions de congrès qui, par historiens interposés,

soulèvent encore une polémique sur I'internationalisme des uns et des autres et sur leur ouverture aux

étrangers. Elle peut sembler localement un peu vaine, tant les effectifs étaient réduits. [æs premiers

militants syndicaux ouvriers avaient eu à faire face à deux problèmes : il fallait amener les tra-

vailleurs àacceptersans hostilitélaprésencede travailleurs étrangers, enqui ils voyaientdes concur-

rents qui leurretiraientle travail etfaisaient baisserles salaires, etainsi permettre I'emploi de la main

d'oeuvre étrangère à la fois par esprit de solidarité envers tous ceux que la surpopulation, la misère ou

les persécutions avaient forcé à quitter leur pays et qui cherchaient à gagner leur vie. Mais après la

guere, les réformistes pensaient aussi que I'activité économique ne pouvait pas être ralentie ou mê-

me enrayée par le manque de travailleurs autochûones. [a solution, c'était d'obænir (par la loi, la

convention et I'action syndicale) que les travailleurs étrangers soient payés, protégés socialement

comme les travailleurs français de même qualification, ceci afin d'empêcher la concurrence sur le

marché du travail d'ouvriers immigrés qui accepteraient de travailler à n'importe quel prix, forçant

les ouvriers français à accepter eux aussi des salaires inférieurs. I-es positions de principe de la

C.G.T. àl'égarddes travailleurs immigrésontété redéfiniesaucongrèsde Lyondes l5-2l septembre

1919. Elles ne varieront plus guère par la suite: <<La C .G.T. proclame que tout travailleur quelle que

soit sa nnrtornlité a le droit de travailler là où il peut occuper son activité. ...Aucun travailleur

étranger ne doit recevoir de salaire ni subir de condirtons inférieures au salaire normal et courant

et atu condirtons de travail en usage dans laville ou dans Ia région. >>& En clair, la C.G.T. s'enga-

geaitàprotéger toutouvrierétranger, àveilleràcequ'il travailleetvive exactementcomme unFran-

çais, mais à la condition que sa présence ne soit pas préjudiciable à I'embauche des autochtones. Il y

aurait pour elle une limite à ne pas franchir; N'est- ce pas ce qu'il faut conclure de la phrase suivante?

<Iz recrutentcnt de î@aillears des pays étrangers... doit correspondre auxbesoins réels d'unc in-

dustrieoud'unerégion rsCetæpositon,plusqu'ambiguë,onlalitaussidanslescolonnesdujour-

nal n[æ Peuplen qui met ses lecteurs en garde contre nl'invasion n de la France par la main-d'æuvre

étrangère.s Or comme Janine Ponty le fait remarquer: <ile mot " invasionn,..à connotation fone-

ment péjorartve, est celuïlàmême qu'emploieront pendant tout I'entre-deux-guerres les milieux les

plus xénophobes, généralcmcnt mais nn pas exclusivement de droite .> t

Quant à la CGTU, ses positions de principes suivent celles de la SFIC. [.es communistes se

84 à 86 Jean Charles, in 'Histcire du Réformisme en France depuis 1920'.
87- Janine Ponty, op. cité.
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sont d'abrd trouvés dans I'obligation de reprendre la conception traditionnelle solidement ancrée

dans lemouvementsyndical classique, essentellementréformiste, pourtenterd'enfaire uneorgani-

sationdemasseduParti. Pours'implanærdans les milieuxémigrés,le particommunisteconstituaun

appareil chargé du recrutement et de I'agitation parmi les travailleurs étrangers. C'est cet appareil

que, par simplification, les communistes appelèrent la M.O.l.. En 1926 au cours de son 5o Congrès

national, à Lille, le P:C.F. décida que " tous ses organismes constitueraient des sections et sous-sec-

tions de langues pour le travail parmi les immigrés >s[,e système manquant d'efficacité, il fut déci-

déen avril 1929, au Congrèsde Saint-Denis, <<de constituer des sections régionales de la M.O.I., do-

tées d'une certaine autonomie sous le contrôle direct du Comité Central ,E9 Comme on le voit, si les

positions de principe sont anciennes, I'organisation sur le terrain a été plus longue à mettre en place;

on peut irnaginer que, localement, les réseaux étaient fragiles et tenaient à la personnalité d'un ou

deux militants étrangers qui ne demeuraient pas toujours très longtemps sur place comme nous

I'avons déjà dit..

L'engagement politique des travailleurs émigrés jarnysien demeure alors très marginal au

cours de cette première période d'après guerre. Il suit une trajectoire parallèle au syndicalisme qui

ûentedifficilementde s'implanærdans les minesjarnysiennes. A laquestionposéeparunjournalisûe

de"lEstRépublicain" enLV27 surl'engagementpolitiquedesltaliensenLorraine,leconsuld'Italie

déclarc:<Cela nous amène su.r un terrain où les qucstions deviennent délicates et s'abordent avec

circonspection. Si les jeux, les divertissement, les sports mcttent d'accord tout le monde; si les car-

tes piémontaises ou italiennes conviennent à certaines contrées sans que la contrée voisine en soit

troublée; si les parties de boules sont le déIassementfavori des Méridionaux de la Péninsule, est-ce

que ta politique ne compromet pas cene harmonie? >>; il peut encore se permettre de répondre que

<<les terribles années de l'après guerre en ltalie. . .ont prwoqué un clnngett cnt dû au gouvernement

fasciste. Personne ne eonteste l'æuvre de S.E. Mussolini, sauf dans les miliew où s'agite une mino-

rttéviolente. Ceuxqucles circorutatrces ontéloignés de leurpatrie et qui ontl'occasiondjretour-

ner constatent bienvite les erreurs et les excès d'une propagande dont quelques égarés sont etæore

laproîe. r$Maiscommenousllndiquerons,lesévènementsbousculerontladonneaudébutdesan-

nês trente; les positions, en se radicalisant donneront I'occasion au( uns et aux autes de rejoindre

des positions militantes plus nettement engagées. Pour ce qui est des années vingt, et ce n'est pas là

vouloir revenir sur ce que seront les trajectoires exemplaires futures, (notamment dans la résistance

locale), nous dirons que les militants italiens, à I'image de leurs camarades français, ont été pour le

moins discrets.

I-es Polonais n'éprouvent pas les mêmes déchirements politiques que les hansalpins. C'est

une explication que nous avons déjà avancée pour expliquer leur faible militantisme Jusqu'en 1y26,

ben que de plus en plus orienté à droite, le régime de Varsovie demeure une démocratie parlemen-

taire. Certes, le parti communiste y est théoriquement inærdit et ses militants font I'objet de sur-

88 et89- Jean Charleq op. cité
9G Est Républicain du 23 décembre 1927, anicle cité.
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veillance, y compris en France. Mais à ces considérations générales qui n'empêchaient pas les Polo-

nais d'autres régions de s'engager, comme J.Ponty nous I'a appris pour le Nord, on peut penser que

pour les Polonais de Jarny, les réticences à I'engagement tenaient à la composition et aux origines

plus rurales d'étrangers venus directement de Pologne ayant donc une moindre tradition militanæ

que ceux passés par I'Allemagne. Chez eux, I'intégration par le canal des syndicats et partis politi-

ques a joué un très faible rôle.

En conclusion,les sentiments d'accueil et de rejet sont variables selon les lieux et il serait

certainementhâtif d'éændredans letemps etl'espacelorraindes conclusions valables pourdes pério-

des plus proches de nous et des régions dont la composition nationale était très changeanûe . On note-

raque globalement,àlafindecettepériode,l'atmosphèreétaitencore loind'êtretotalementdétendue

enfie communautés française et étrangères. On relève encore fréquemment dans la presse locale des

propos dont la portée est aujourd'hui difficile à mesurer, mais: < Jarny :après avoir consommé à la

cantine WarlcasiewcL trois mineurs, Ies polonais Czieskowslq, Kowalski et Dzinbanowski

dowùrent en paiement un billet de 100 francs. poar rendre la monnaie, le cantinier se rendit à sa

cuisine et lorsqu'il revint, iI s'aperçut que le billet qu'il avait laissé sur le comptoir avait disparu. Il

prévint la gendarmerie qui interrogea les tois mincurs. cewc-ci nient avoir repris le billet,

prétendant que le cantinier I'avait emporté. L'enquête permettra sans doute d'éclaircir cette affai-

ra n9lAl'inverse,ontrouveassezpeud'articleslevantlesambiguïtésdecetteaffnosphèreempreinte

de suspicion et de repli sur soi. En particulier, au couni des années vingt, on ne retrouve que peu

d'échos d'une quelconque prise de conscience internationalistes par I'affirmation publique, dans la

presse ou par affichage, d'une solidarité ouvrière locale. Mais comme nous avons tenté de le montrer,

il n'y a pas d'attiUrde globale et univoque de rejet ou d'intégration dans la cité. Iæs attitudes varient

avec les lieux et les hommes. Uexamen de la ville dans sa distribution spatiale, socio-professionnelle

et rlans ses composanûes nationales, permet de mesurer combien les chemins de I'assimilation et de

Itntégration peuvent varier, non pas tant en fonction de blocages de principes, de stratégies politi-

quesou religieuses, maisbienplus enfonctionde ladispersion plus oumoins fortedes composant€s

du creuset.

9l- AD M&Nl LZ 169 le'hogÈs lonain" du 28 janvier 1928 .
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- La pression démographique: la politique de logement s'in-

scritloujours dans le fil du discours hygiéniste et social.

A Jarny I'ensemble urbain remodelé àla veille de la guerre de 1914 pour loger une popula-

tion ouwière nombreuse ne bougera plus fondamentalement. L'espace mité que nous avions présen-

té seraeneffetpeumodifié; la nnon-ville", sans centre ni âme, construite à lahâte et sans pland'urba-

nisme,étiréedanssescomposantesneuvesetquelquepeuanarchiquesnesehansformeguère.Après

gucrre aucun quartier neuf ne s'ouvre, aucune polarisation nouvelle nc vient bouleverser I'espace ur-

bain. l,amunicipalité n'affiche que rarenrentune volonté déterrrinée de remplirles blancs de cetes-

pace discontinu Les lotissements privés qui occuperontles bords de route joignantles périphéries

s'ajoutentaumaillagelâcheancienetdistenduquimultiplielesproblèmesdegestiondelaville;mais

ce remplissage ûourne le dos à la céation d'un véritable centre urbain l-es prograûrmes d'urbanisme

concertés ne sont pas encor€ à I'ordre du

jour, et seul l'élargissement des cités ou-

wières viendra renforcer le poids de la

périphérie et du quartier de la gare. En dé-

finitive on ne perçoit pas de politique har-

die de la ville; du moins elle ne se traduit

pas dans I'espace bili. n faut dire qu'en

I'absence d'un pafrimoine propre la ville

doit composer avec les particuliers, car

Jamy n'a pas de réserve foncière et la mu-

nicipalité intervient la plupart du æmps

dans rm paysage qui ne lui appartient pas,

tantôt pour le bouleverser, tantôt pour lui

imposer une route, un équipement....

D'ailleurs les moyens financiers du pou-

voir local sont extrêmement limités. Les

opérations d'rnbanisme dépassent les

possibilités financières d'une cité qui se

débat déjà rop difEcilement dans ses

comptes pour assurer un équipement urbain minimum. Certaines servitudes imposées ont été res-

pectées ct ont perrris d'éviær le pire , mais il nl a eu en définitive plus un urbanisme d'accompagne-

ment qu,un urbanisme décidé. Iæ plus souvenÇ llntervention communale se résume au conhôle sa-
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nitaire, au respect de la salubrité et des alignements des projets

qui se réalisent par initiative privée ou sous l'égide d'institutions

semi-publiqucs. Cæ qui ne veut pas dire que les élus ou les ac-

teurs n'aientrien fait, le tableau ci-contre nous montre que Jarny

est un immense chantier pendant cette décennie. La ville dans

son aspect &latéfonctionne, I'eau arrive, l'élecfricité et le gaz

aussi, les épidémies sont conjurées et lhygiène est la règle- Nous

voulons drre que sans que celautétéformellement écrit, décrit,

ou voulu, Jarny offre aux yeux I'image d'une organisation spa-

tiale comportant une sorte dlnterpénétration, de symbiose ente

ville et campagne... væu cher au cæur des urbanistes du mo-

motrt Pourtant, ici,l'absence de plan ou de volonté urbanistique

est à I'originç d'une situation qui donne à la ville un caractère

d'inachèvernent pcrpétuel et à ses habitants le sentiment d'être les locataires d'une cité inaboutie.

Sansdoute,pendantcettepériode, ily eutdes opérationsd'urbanisme réussies, deslotissements, des

$oupes d'habitations, et des ensembles harmonieusement répartis au sol, d'une facture agréable et

bien équipés. Mais cela ne fait pas une ville au sens où on I'entend pour une cité ancienne. Jarny ne

présente pas de pôle d'attraction constihlé d'équipements collectifs. r A Jarny dans I'après guerre il

n'y a pas eu, comme dans bien d'auûes cités lonaines, de véritable politique d'urbanisme avec des

prévisions, des choix d'implantation structurant la cité, pensant à son développement en termes de

pôle cenfal et de liaisons avec les quartiers neufs. De ce fait, la commune a pu se développer en tous

sens en I'absence de plan approuvé et de strucûre urbaine définie à tong terme, en I'absence aussi des

moyens nécessaires à son équipement. Et elle I'a fait sous I'impulsion d'un régime de liberté mal

conffilée qui accordait plus son attention à la notion de choix particulier qu'à celle d'utilité publique.

La ville a continué de s'étaler coûune une tache dhuile, sans centre véritable, en s'étirant le long de

son grand axe sans plan ordonnateur a perdu sa dimension de petite commune et souffre d'une absen-

ce de structnrerdoncd,unitéetdepersonnalité.2Lavillenes'estpas seulementagglomérée sans pôle

attractif etsanséquipefirent Comme beaucoup deles communes industielleslorraines, elle s'orga-

nise le long des voies de communication en un assemblagc monotone de quartiers où chaque corpo-

ration - cheminots, mincurs- vit dans son monde propre et relativement clos.3

L'eslnce uÉain change Peu

Ladistinctionçnteunnoyauoriginel,levieuxvillage,lequartierdela@etlaDéfip!érie

nt dc relatios utiles qui rÉPmdo à scs besoins ct apportç uoc Dou-
ec'éaitlc cas dcs vilà anciconesrasscmtilês autoùrdrmeéglise'
laûssi le casd€.s villes dclaRenaissanceqrdcs villcs moderncs çti
dins prblics, dcs places'dcs fotainesadcs c'osc'trHcs architcctu-
e.
t vivant dfune corunnp ind.usnblb - II n'cr;isæ phrs. Il est r&uit à
urcs sc sont dheloppés sans qrc b ærps lui-nême se développe -

rbusier,ùrRewdmensueltede l'ErltitsûonN' t5 nars 198)
:erbin chaavininrc portr le licu où iI réside, n'est phts tottché ct'E

, cst nail. Wt. ,.(iil)
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va rester une çonstante tout au long de notre période d'étude puisque la liaison bâtie entre ces espaces

éclatés ne se réalise que très imparfaiæment. Cette nécessaire connexion n'estmême jamais formu-

lée dans les délibérations. Tout se passe

donc comme si I'habitat se mettaiten place,

à gros traits, hors de tout système,l'espace

se comblantde la sorûede manièreempiri-

que. Touæs ces remarques, nous les avons

précédemment énoncées, mais pour laÉ-

riode qui suit la première guelre, nous

avons voulu chercher si la nouvelle société

jarnysienne avait rompu ou au contraire

amplifié les traits déjà décrits. Pour beau-

coup,la politique d'accueil des travailleurs

semblaitbienen place, etle seul problème,

souvent régté dans I'urgence, demeurait

celui de la capacité à recevoir une popula-

tion de plus en plus dense dans les conditions les meilleures en regard des critères hygiéniques du

moment Si certains pôles vont se densifier (cf le quartier de la garc comme le montre la carte des

nouvelles rues etdesrues réaménagées enfre ll2l et1931), plutôtqu'à un nremplissage" réfléchi de

la ville, les nouvelles constructions répondent à l'intérêt particulier des entreprises qui se soucient en

premier de la distance de I'habitat au iieu de travail et de la maîtrise de leur esPace privé d'encadre-

ment . Malgré la concertation menée avec les élus pour les questions de voirie et de réseaux divers,

lesindustrielsnégligentouméprisent(mais est-celeurrôle?) ladimension globaledelacité,etparti-

cipentainsi durenforcementdes Élesdisûendusetcentrifuges. Commenous leverrons,unnouveau

groupe de cités cheminotes se bâtit et la municipalité doit interpeller I'industiel pour lui dire de re-

voir son intégration dans la ville. C'est le seul cas à note connaissance d'ingérence municipale dans

le domaine privé. Il témoigne des limites de ce pouvoir municipal qui n'en peut mais: <Considérant

que hCie del,Estvaconstruire ungroupe de citéstrèsimportant entre laroute départenæntalenol,

ln rowe départementale ennexe no I et la route départementale 52 bis, . ..qu'il semble quc la Cie de

l,Est n a prévu pour cette aggtomération qu'uttc voie d'accès dottunt sur I'annexe de la route dé-

Wrteînentale n"1, ...qu'il serait très imponant dans I'intérêt géneral de la commune comme dans

l,intérêtdeshabitants des citës detaCie quc lnnouvelleagglomérartonsoit également reliée àlala

route dépanementale no I et à ta route dépanementale 52 bis, . . .denwnde à la Cie de l'Est d'établir

son plan de façon à rendre possible par l.a suite, h création d'uræ ou plusiews voies d'accès reliant

lestwwelles citésauxditesroutes; cesvoiesfaciliteraientlesrelatiottsduquaniercréé avec le cen-

tre de lavillc. . . ra Lïndusriel n'avait prévu dbuverture que vers le nord de la ville, en direction des

aûeliers, tournant ainsi le dos au centre ville. La construction de ce.s cités cheminoæs, chargées elles

Nouvelles rues ou rues
mfoagées entr,e 1921
3 : : u - ' l -  v

./

tæ quartier de lag4fe

4 A M du L2avtil Ll23
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aussi de recevoir une population de plus en plus nombreuse, surtout après la loi des 8 heures, relève

en gros de Ia stratégie évoquée plus haut: il s'agit de concentrer à proximité de leur lieu de travail, une

main d'oeuvre que I'on espère ainsi plus homogène. Comme les célibataires seront moins nombreux

et les familles plus larges, du moins pour les années qui suivent immédiatement la guerre, la politique

de la Compagnie doit s'adapter à cetûe nouvelle donne, tout en continuant d'accueillir des familles

bougeant au gré des promotions dans le champ relativement clos du réseau de I'Est et de ses cités, se

déplaçant de dépôt en dépôt est d'atelier en aûelier comme nous l'avions décrit. les constructions des

années vingtrépondaientàcette demande familiale croissante puisqu'on ne peutplus s'en remettre à

la sous location de chambres, aux cantines insalubres ou aux meublés qui abritaient les jeunes em-

ployés célibataires d'avant guerre. Pendant quelques années, les structures d'accueil restent insuffi-

santes, trop peu nombreuses et de qualité discutable. Finalement deux autres groupes de cités sont

mis en chantier après l'épisode provisoire des cités en planches face aux ateliers de Moulinelle.

Par ailleurs, les deux sociétés minières poursuivent la construcûon de cités ouvrières, édi-

fiés à quelques distances des puits d'extraction. Nous avions souligné combien les cités de la société

Senelle gérant la mine de Jarny, étaient trop proches du vieux village pour qu'une politique d'éloi-

gnement, d'isolement puisse être complèæment menée. Néanmoins, plutôt que de densifier les pre-

mièrescitéslesplus prochesducentre,laSociétéfaitportersoneffortimmobiliersurunærepériphé-

rique qui tourne le dos à ce centre, rejetant encore plus qu'auparavant son personnel dans un univers

marginal. Une marginalité que renforce encore la barrière des voies de chemin de fer, véritable cou-

pure, frontière tangible de cet isolement et du repli sur soi de la communauté des mineurs. De plus, à

la différence de la Société Schneider, qui entendait bâtir sa mine et ses cités et toutes ses dépendances

dans un espaceclosetprivé,laminede Jarny manquait sans doute de moyens etd'expérience, face à

la vieille maison du Creusot. Cetûe divergence, malgré les nouvelles constructions ou extensions, ne

se réduira guère, au contraire. I-es nouvelles constructions Schneider densifientles cités de Droitau-

mont, bouclant le programme interrompu par la guerre, mais sans véritablement modifier son carac-

tère et son objectif de fond. L'entreprise bâtit, gère, améliore, mais campe sur son territoire et plaque

sa stratégie isolationniste comme un calque qui se superPose à I'espace ancien, tout en gardant ses

distances vis à vis du reste de la ville, loin de toute politique de densification du centre...

La prrcssion démographique et la crise du logement

Iæs transferts massifs d'ouvriers dans les régions en expansion caractérisent la lorraine

d'aprèsguerre. Cettepériodeestmarquéeparunretouretunearrivéemassivedepopulation. Silapo-

pulation a brutalement augmenté,les trois secteurs (gare, village et périphérie) ne reviennent Pas à

la vie en même temps. En effet, la guerre ne les a pas marqués pareillement, et la reprise ne se mani-

festepasaumêmerythme: elletoucheplusrapidementlessecteursliésauxtransporûs,etensuiteseu-

lementlaproductondeminerai. Suruntableaucomparantlenombredesconstructionsdans lestrois

secteurs de la ville, nous noterons ces différents dynamismes (l'office chargé de la reconstruction

parle de 490 maisons à Jarny à la veille de la guerre).
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- un exemple des difficultés de logement, le vieux noyau villageois

Sur les tableaux et graphiques suivant, on relève d'abord la baisse importante et momenta-

née des effectifs logés au centre, 11r'..:..,.1j-'.-TTî
le manque de maisons et de loge- i
ments. A la veillc de la guerre, ce

secteur représentait presque la [r
moitié du parc immobilier avec

M% des maisons. Iæ village an-

cien ne retouvera jamais cette

importance, àlafois parce que les

auûes secteurs progressent Plus
vite et parce quo I'on ne touche

pas facilement à un bâti ancien

mal adapté dans sa fonne tradi-

tionnelle à la construction de lo-

gements pour des familles ouvriè-

rçs. C'est le village qui présente le

plus d'entassement de population et qui connalt le plus de difficultés sanitaires. Finalement cette zo-

ne ne concentrait plus en 193 I qu'un quart des logements et n'accueillait plus qu'un quart de la popu-

lationjamysiennç. Ce manque de dynamisme est patent sur toutes les courbes présentant l'évolution
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de la population, dg nombre de ménages et des maisons. (base 100 en 191 1). Cette baisse est liée à la

destnrction de plusieurs immeubles et à la lenteur avec laquelle la reconsfiuction s'opère. Le village a

subi de lourdes destructions au début et à la fin de la guerre. Voilà pourquoi le nombre des maisons

habitables a baissé en lV2I.Avec 58 maisons détruites et 60 endommagées et inutilisables, soit le

quart du bâti, on comprend qu' il lui ait fallu attendre le recensement de 1926 pour retrouver le même

parc immobilier. 5 eui souffre de ceÉe pénurie?Dans le cenfie c'est surtout la part des étrangers qui

diminue fortcment (une baissc de 6O7o !) Pour plusieurs années,les destructions de la guerre gênent

ainsi I'accueil des ouvriers qui reviennent massivement. I-es observateurs ont constaté cette difFtcul-

té,qui obligeaitélus etindusûiels àactiverla reconstructionetàpoursuiweles programmes d'édifi-

caton de cités.fC,estce que montnentles tableaux suivants etc'est aussi ce que rapportentles témoi-

gnages rccueillis sur ces années difficiles où il a fallu, bien souvent, en asendant la remise en état des

logements, se loger tant bien que mal. I-es fanilles étaient relogées de façon disperséc, parfois chez

des voisins...On imagine l'inconfort d'une situation qui va se poursuivro le temps de la reconstruc-

tion, soit deux à Eois ans.7 En conséquence, le nombre de demandes pour édiFer des baraques en

planches necessg4sqgmgnter. Ces constnrctions provisoires donnentàlaville soncaractèretransi-
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toire etdésordonné; cela d'autant plus que ces cabanes s'édifient en généralle long des axes routers

etenparticulierletongdelaroutedeJamyàMetzfaceàlaminedeJarny.t Danslesdélibérationsdu

conseil muuicipal nous avons relevé plusieurs de ces demandes d'autorisaton entre l9l9 et1925-

Nous en avons tiré quelques exemples:<< le Conseil municipal aunrise M.Bennssi à reconstntire

unc baraquc enplanches route dc Conflans pour se loger

Trogliaàreconstuire unc baraquc enplanches suruntenaincommunnlroute de Doncourtetceln

daw le but d.e restaurer son comrn"erce qu'ellc exerçait avant guerre t 10 ou encore < . . .le Conseil

nunicipal autorise IuI Pica à construire une baraquc en planches sur lc tenain Pillot route dc Gi-

rawnont. ullCommeonleconstate,ce sontsurtoutdesfamillesitaliennesquifonnulentcesdeman-

des,soitpourylogerleurfamille,soitpourytenirunecantineouunpetitcommerceàlapériphérie de

ta ville. Dans une détibération du 16 novembre 1923, le conseil municipal autorise le maire à prendre

rm arr€té <in terdisant In corutrucrton dc baraqucs enbois sur le terrinire & la corurutne à partir du

Ier jarnier I92T "etdefaire procéder "àladétnolitiondctoutes celtes quiexisterontàcette date .rr?

C'est qu'entre temps, la crise du logementjamysien aura été sumrontée, comme peut le lais-

ser peffior la baisse du nombre rnoyen d'individus par maison.

&ç1csttu;,g,tts ouwières cottsfriitet prlcs wiétés sou engénéralîès saffiaisantes,nais, par contre,lanwûère dontles ou-

wias nn logés pr hs paroæ sontlorcés de s'abriter, défie toutc &scription. >fl.

1È Arcbivce muoicipales l0 juiltcr 1920.
11- Ap[iye6 rnunicipolcs 26 awil 1921.
12- Àrchives mrmicipalcs 16 novc,nbne 193.

MAISONS MAISONS BASE 1OO 1911

1000 350

300

250

200

r50

100

50

0

800

-o-
-Ç-

-tr-

l-

VILI-AGE

GARE

PERIPHERIE

TOTAL
400

200

1911 L92l L926 193r 1911 I92r 1931

--r
I

I

-Ê-
.{

-,1
---{

,-ft
,J-->

{,-

J''

--'

/'t'.-- r--û

/-

,//
,/

'-(

_-â
--o-



-694-

- Le quartier de la gare se densifie rapidement

Sur les tableaux, on rernarque que le

quartier de la gare devient le secteur nettement le

ptus dynamique au cours de la période. A la veille

de la guerre, il contenait un logement sur quatre ne

cesse de progresser après 1920. Il passe de 30 à

40% desmaisons finalement 45 Vo des ménages

Jarnysiens logent dans ce quartier en 193 I . Il faut

dire que les transports, toujours étroitement liés

pour I'essentiel aux expéditions de minerai, ne su-

bissent pas de manière aussi rapide et mécanique

les effets d'une conjoncture variant fortement.

L,activité de laCompaguie del'Estne se limitaitpas strictementautransportdufer; etlapolitique de

recrutementde la compagaiequi cherchaità stabilisersonpersonnel qualifié, faisaitque ses effectifs

fluctuer de façon moins chaotique que dans les sociétés minières par exemple.

- La périphérie termine son plan d'aménagement'

Iæs tableaux ci-contre nous montrent que la part de la périphérie, où logeaient surtout les

ouwiers mineurs, demeure relativemçnt stable. La construction de nouvelles maisons dans les cités

minières achève le programme d'avant-guerre. Pourtan! elle ne modifie pas en fin de compte,leur

poids dans la ville. C'est que les effectifs des cités sont plus sen-

sibles à la conjoncture que les autres; la population ouvrière lo-

gée dans leshabitations précaires etprovisoires de lapériphérie

demeure la plus instable de I'ensemble. Dans ce secteUr I'aban-

don (après l9n)des constnrctions en planches modifie la part

des rnaisons et celle des ménages dans la population totalc.

(baisse de 3Voet de 5 7o ponr la part des individus).

Comment Épondre à la difticulté de se loger?

A ces difficultés comment I'enscmble de la commu-

nauté jarnysienne et les acteurs qui la composent, industiels,

élus, particuliers ont-ils réagi? Lbptique d'avant gucrre a-t-elle

fondamcntalement changé?

Revenons brièvement sur la politique du logement re-

oonnue et éprouvée comme facÛeur dtrarmonisation et d'homo-

généisation sociale, la stabilisation et la moralisation des ou-

wiers par le logernent demeurait-elle toujours à I'ordre du jour?

Iæs discours tenus par les adeptes du Musée Social dans la li-
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gnée des pères fondateurs, [æ Play, L.emire, Sellier. . . déjà évoqués au moment de l'éclosion de la ci-

té, étaient-ils toujours d'actualité ? L-a réponse est claire : les propos demeurent et les intentions ne

font pas de doute comme nous allons le signaler. l3Ajoutons que pour accélérer la reconstruction et

offrir à des ouvriers nombreux des logements décents, on assiste à Jarny, comme dans toutes les

villes ouvrières, à un glissement de I'initiative privée vers I'action publique avec la participation des

collectivités territoriales.

Philosophie des cités et jardins ouvriers, HBM et lotissements privés-

Læs projets d'habitations ouvrières et de cités répondent à des préoccupations complexes

plus ou moins explicites: loger en nombre, offrir un cadre de stabilisation et tenir une population dé-

racinée dans un ensemble de vie le moins insalubre et le moins dangereux possible. Nous avions déjà

évoqué dans un précédent chapitre ce souci de combattre la mobilité par I'immobilier. Læ discours

sur les habitations ouvrières des années vingt n'a guère varié sur le fond. L-a qualité du logement

continue d'être considérée comme le facteur essentiel de morali sation de la classe ouvrière. Ce thème

est fréquent dans la presse régionale qui se plaît à reproduire les débats de congrès des associations de

locataires ou de petits propriétaires, en particulierles réunions des sociétés FIBM régionales. Ainsi,

on peut lire dans un de ces compte-rendus qu'un: <<ouvrier propriétaire fréquente rarernent les cafés

etlescabarets. Ilahâte,sitôtsontravailterminé,derentrerchezluietilconsacretoussesinstants

de tiberté àl,entretien et à l'améliorarton de son jardin, de samaison; iI donne tous ses loisirs aux

soins de safamille. ,r14 Certains obsewateurs ont particulièrement insisté sur le rôle intégrateur de

lhabitatouvrierpourlesétrangers:<iLelagement... estundes avantages qui contribue le plus ffica-

cement àla stabilisationde lapopulation étrangère, et à cet égard,le patronatfrançais afait beau-

coup depuis la guerre pour avoir une politique du logement en lwrmonie avec sa politique familiale

d,inunigrarton lrl5 Cet argument, peu ent,endu ici avant guerre, doit être examiné dans le nouveau

contextedel'après guerre: il apparaftdeplusenplusliéàceluidulogementouvrier. C'estdanscetor-

dre d'idée qu'il faut situer les arguments vantant le rôle du jardin ouvrier.

La cité et lesJardins ouwiers, pourcuite du r€ve de ilouwier'Paysan sédentairc...

I-e jardin ouvrier contribue à prolonger l'idée formutée par les hygiénisæs d'avant-guer-

re:,<I-a nmison salubre, c'est bien, Iamaison salubre avec un coin de iardinet c'est mieux.. . ttl6Uac-

cession possible à un jardinet a un but immédiat apportrer un complément matériel aux ouvriers.

Censéenoutres'opposeràlamobilitéetchargédefournirunsalairecomplémentaire,lejardinetpré-

senterait toutes les vertus liées à I'ancienne racine paysanne des ouvriers . Il serait le lieu idéal et n na-

tureln qui seprêûeàtoutes lesdémonstrations surles vertus paysannes oubliées, àlafois moyenpro-

phylactique et rempartcontne les débordements ouvriers. Dans quel but? <<C'est aumoment où ln

grarùe indwtrie commerryait à se d&elapper, qu'apparut la nécessité de donner à lafamille la

13- Onnea'arrêterauxdiscourslégitimant l'actionaccornplie; it nefaut pas oublierqueles acta.rrsagi.ssaient dansl'r.ugenceetqu'au

delà des intentions implicites que-certains ont retenu et que nous ragpellerons, c'est le résultat tangible qui importe.

lzl- AD M&M Jour 30 - lEcho de Briey 1907.
It MAUCO ilæs Frrangers en France".
lG AD M&lvl Jour 30 - l'Echo de Briey l9f/.
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jouissanced'un"coindeterce.rrrTlÊdésird'ordrequianimelesinitiateursdulogementouvrieravec

jardin rejoint ainsi I'idéal "d'un âge d'or" paysan menaé par le progrès citadin. Selon [.e Corbusier,

" on peut résumer la question par ceci: on parle trop de poésie, on se reporte ffop à ses lectures d'en-

fance. Onainstirué lamystique delachaumière >rl6surcettemystiquesefondentles diverses asso-

ciations et groupements qui miliæntpour le jardinouvriernotammentàJarny. Dans I'attraitexercé

parle pavillon,lejardinasans nul doute jouéun rôle majeur.n Leiardin, c'est d'abordla campagne

enminiature,le pleinair,lebonair, paroppositionàI'airvicié desvilles:les thèmes hygiénistes ont

fortement imprégné Ie discours ouvrier de l'époque. Le jardin, c'estaussil'annexe dulngement. Mê-

me si ce dernier reste exigu (c'est souvent le cas), on est plus au large qunnd certaines acrtvités

domestiques peuvefi sefaire àl'extérieur, réparerlevélo, étendrelelinge,faire jouerles enfants ou

déjeuner dehors Ennd itfait beau. I* gain d'espace est d'autant plus grand que l'on est loin du

centre-ville... rrl9Cettevolontédenepasrompreaveclesoriginespaysannesparéesdevertusmodé-

ratrices se retrouve formulée dans chacun des projets qui fleurissentaprès guelre. Elle s'appuie sur

une réelle attente populaire: le désir de Mnéficier d'un coin de tene se perpétue dans I'ancienne cou-

tume de la répartition des lots communaux.4 Dailleurs lejardin ouvrierPermettant de satisfaire tout

Ie monde, alors que tous ne peuvent bénéficier des lots communaux, en particulier les étrangers. [a

campagne menéeenfaveurdesjardins ouvriers parl'abbé læmire, fondateuren 1896dela "Liguedu

Coin de Terre et du Foyer", a fait son chemin. Elle a suscité après guerre la création en l-orraine de

nombreux " groupes de j ardi ns n . I-es adhésions se succédèrent rapidement en L925 etles années sui -

vantes, et si nous insistons sur cette question , c'est qu'on apprend que vont y adhérer la Compagnie

des Chemin de Fer de I'Est et les Mines de Droitaumont. Quels sont concrètement les objectifs de ces

groupements et pourquoi les plus grosses sociétés industrielles jarnysiens ont-elles éprouvé le be-

soin de les rejoindre, sinon par volonté politique ? Elles espèrent que cette ligue animera la vie des ci-

téscheminotesetminièrespardes rencontres, des conseils:<L'a ctivité dugroupernent se traduitpar

des conférences faites par le professeur départemental d'lnrticulture, des cottcours organisés par

roulement des distributioru de graines potagères et de plants de légume,t. . . > 21A ce désir d'ancrage

àlaûerre, s'ajouteralepetitprofrtque procure un potagerbienenbetenu. Potutant, si chacun s'accor-

de à reconnaltre au potager les verhrs de tempérance et de sérieux, son rôle économique est parfois

contesté par les urbanistes eux-mêmes, les journalistes s'en font l'écho, mais pour certains observa-

teurs le gainestbien r&I: <Ilnpefujardinde2 ares, rarementdavantage, est a.d'iacent àclnquc lo-

gement ; en générat la Société loue aussi à ses ouvriers un clnmp qui lcur pertnet de cultiver eux-

mêmcs leurs pommes de terre et légumes et de qwi nounir leurs bêtes. tt22D'autres comme on I'a

17 à 19- Le Coôusier, in Rewe mensuelle de ltlabitation N' 85 mars 198
2O-<lJnotmrierhabitantdcpuisuncenaintempslaconnwæadtoitàuæpartdcsterainsænntunatx,qu'onffoweprcsquePar-
tout encorc en Lonaitæ, ei il patt oinsi disposer d'un ensemble dc terres un peu plus considérablc. > Axel Sômme, op. cité.

21- Erquête sur l€s Oeuvr€B sociales, in Læ Pays Inrrain juin 193&
Z2- Rxà SOmme, op. cité. Cestaussi l'avisdelvf t-aisnéparlantau nom delaLigue duCoindeTerreetduFoyer:nD\tæ estination

sérieusefaite sur tmeparcelle, iIaêtécowtaté qrc bspioduitstirésd\træculnrebiencomprise,représentaienlunc sonnedcT(N
à1qylràncsparan,ayattdgesntaûrtelsqtisonloind'êtrenégligeablespourlcbudgetdVnmétnge.>EnqtÉtesurlesOewresso
cialei intæÈaysLorrainjuin 198. Axel SOmmeajoute:.<lesflr decultiuateurs quisonthabimésauxîavanxdcschnmps entiren
toujours da prôfit.. .tln owrier aidé par safenune et ses enlants peut mêmc vendre dzs Mgames et dcs fruits pour 2 UD ou 3 dX)

francs pat an. >
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parfois lu, ajoutent au potager lui-même la possibilité d'élever quelques animaux pour la consomma-

tion familiale.Son constate ainsi que, dans de nombreux cas, les dossiers de lotissement qui transi-

tent par la commission sanitaire, demandent presque toujours I'autorisation d'adjoindre à chaque lo-

gement un poulailler ou une petite étable pour les porcs avec un petit étage comme grenier, soit isolé

au fond du jardin, soit en appentis. Mais tous ne partagent pas cette conception globale du bénéfice

ouvrier. z Sans pouvoir trancher, signalons que nos témoins,

aujourd'hui retraités et poursuivant tous cette activité de jardi-

nage, insistaient sur l'aspect positif de cette allocation d'un petit

potagerpersonnel. ËPourcomprendre le succès de laformule à

Janry, rappelons que Jarny n'estjamais véritablement devenue

une ville mais a conservé les caractères d'un espace où constuc-

tions et anciens champs sTnterpénètrent Iæs habitants sont des

citadins de fraîche date, véritables ouwiers-paysans pow IZVo

d'entre eux (comme le montre [e tableau ci-contre pour I'année

192S). Beaucoup s'adonncnt, en plus des ûavaux de mine, à

I'exploitation d'un lopin ou bien se louent pendant leur temps li-

brc, comme auxiliaires despaysans dusecteur' comme nous le

redirons. <Parfois, I'ouvrier appor-te son aide au cultivateur

durant la moisson et obtient en éclwnge un champ d'uræ dizaï

ne d'ares ;le cultivateur le laboure et l'ouvrter n'a qu'à semer et

récolter ; il anive aussi quc I'ouvrier le loue tout simplement,

dans ce cas Ie propriénire reçoit comme loyer la moitié dz Ia

récolte d.es pommes de terre et les deux tiers dcs beneraves

founagères, ou bien, en argent 6 ù Sfrancs I'are- >>x Aioutons

que, si on exarnine un plan, on constate que I'alignement des ci-

tés avec jardins à I'anière, n'est pas à franchement parler une

transforrration pour les populatons jamysiennes. Iæs derniè-

rcs cités de Droitaumont avec les constructions en bandes

continues, ressemblent étrangemçnt au plan des anciens parcel-

laires du village lorrain traditionnel avec ces alignements en

23-<Izjardinc'cstenærclapossîbihtéde cultiverwpotater,ccq-uintestW_négligeablcpo-urc3zrgui-anrycnt[fuæpefiebour-

;"dr7;ir;ri*;-on i toiàhpog*, oùlaphqort dcs oritri"n disposent d'niardi4 ont I'habîtudc de anltiver leurs ugtolzs et

Z,el"rn'd"rporrl"roudcsUpîrcltls appoioi*r"uxnuwæ tdttiond'écononûcdomesrtquclondée sur I'autopldacti(met

I,anocoaqntutioa quipeutreviwctlorrt""rrr*rr"-oespacesdelnbantieucpoisbntæ.lzr6lealhentaÎredujardins'estbicn

""tirra"r"rç*"e 
o'éit"'perr**t,bctisedesawÉcs j0,puislagucne;FrançoiseDubætinIærêvedupavilloninBaolieuerouge

1y2G1960.
Z+.t"np-"ttC vérttable dcs jardînspotage\ aecnant ùbpetite ntoisondoit être exottinée dc près. Lepeltpugcrdd,æstiry9

dafiattotcgwceëcæIovagepouri't obit-rt"t*nrendattentestdouteux.12 grouPementdcs wrfaeesadtivabbsetwuorgani-

stionrationullctlctacultticinarAdùrcdéfurassantl'habitantdcsbttrdstrarauxprêpamtoires,Pewattfownirunrendenent-
ttenùæ la production agrbolz. >Revue me,nsuelle de ltlabitation N" 85 mars 19.8.
anpade sêsbêtesestçèsvariablc.Latenes'épuiserapidcrflcntsarcengrais,naisil

ris nantæls teclniqræs à lcurs owriers. Pæfois ks chanps et lcs
s ses condîtions Iz profit péctuùaire soit souvertt réduit, ttuis c'est
coup. >Axel Smme, oP.cité.

?6- Axel Sômm€, op.cité.
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"boîte d'allumettes", chers à Vidat de la Bla-

che, prolongeantjardins et chenevières dans

la continuité de I'espace domestique. Jarny et

ses cités ouvrières s'inscrivent ainsi dans un

espace de vie traditionnel, puisque c'est celui

du plan des maisons-jardins de I'ancien villa-

lî-r --=-T-- ge. L'espace urbain est un espace mité qui se

t caractérise par un grand nombre de terrains

non bâtis, cultivés ou en friche, d'où le senti-

ment drinachevé de cette ville qui n'en est pas

vraiment une. [-a différence entre I'organisa-

tion de I'espace habité à Jarny et dans les villa-

ges anciens voisins, tient seulement à la politi-

. que d'équipements qui est mise en oeuvre et

I que la campagne ne reçoit qu'avec retard.
Partie Nord des cités

Schneider
DROITAUMONT

L'examen de cette situation concrète oblige à

alleraudelàdes textes d'intention, àinterroger les réa-

lités et les usages et ainsi à tenter d'apprécier si le j ardin

ouvrier a réellement rempli ses fonctions moralisatri-

ces initialement affichées : <faire renaître le dé sir ata-

vique de ta propriété et du îavail de la terre..- et dé-

tourner dumême ceup "l'ottvrier ducabaret"... >>fl Il

sernble que cetûe préoccupation n'ait beaucoup joué à

Jarny tant les ruptures qu'elle suPpose avec l'ancien

mode de vie des habitants nous paraissent faibles.

La pettte proprlété PoPulalre.

Plus qu'à une simple reprise ou à une amplification des proclamations d'avant guerre sur les

mérites du logement ouwier avec jardins particulien, on assiste dans les années vingt à un glisse-

ment des discours. plus que le locataire, c'est désormais le propriétaire, le petit propriétaire qui se

trouveencouragéetparédenouvellesvertus.EcoutonslemairedeJarny: <Ilestdudevoird'unemu-

nicipalité d,encourager et de faciliter Ia construcrton t'HBM en procurant certains avantages à

toutes les personnes peufonunées qtrclle quc soit leur profession et notan ncnt celles qui vivent de

leur travail et dont Ie salaire est modeste. .. >æ Faut-il lire là le nouveau moyen d'encadrer et de do'

mestiquer les populations ? Dans ce cas, le maire ne dit rien de fondamentalement différent des ini-

T7- F. helt, "L'orvrier, la terre, jardin ouwier et logement social -185G1945.

2& A Municipalee 4juin 1931.
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tiateurs de ta politique du logement national pour qui <<It moellon n'est pas seulement Ie matériau

des immeu,bles, il est aussi l'un des supports de l'ordre social dans un pays libre ,,29 C'est d'ailleurs

ce que disait Emile Chesson , auteur du compte rendu de la première assemblée générale de la société

I{BM sur les effets bénéfiques de la possession d'un pavillon: << La possession de sa maison opère

sur lui [c'est-à-dire I'ouvrierJ une ffawformation complète. Avec une maisonnette et uniardin, on

c'est-à-dire moral et prévoyant, se sen-

tant des racines et ayant autorité sur les siens. C'estbientôt sqmaison quile possède' elle le morali-

se,l,assied et lc transforme . rfl Aioutons que I'on retrouve dans les encouragements à I'embellisse-

rnentdes maisonnettes,lesoucijamais toutàfaitabandonnédepolicerlesmæursouvrièresenstimu-

lant leur sens de I'ordre et de la propreté ménagère:<< Iz comité de patronage des HBM a décidé de

procéder, comme il l,afait l'année dernière à une distribution de prix d'ordre et de propreté enfa-

veur des habitants de petits logements les mieux tenus. . . . rr31 Nous avions évoqué les concours de

propreté dans les cités de Droitaumont. On ne peut s'empêcher de rapporter à ce sujet les conseils que

prrrdiguait alors la presse encourageant la ménagère dans son æuvre de stabilisation et la moralisa-

tion du chef de famille. f,2 Cette vision quelque peu simpliste n'a jamais été abandonnée et ces

concours se sontperpétués darrs I'entredeux guerres. Mais àJarny toutestdevenuplus oumoins inté-

riorisé au fil des années, chacun y trouvant les avantages qu'il voulait bien trouver dans ce compro-

mis, cet équilibre entre discipline des mæurs et mieux être. Finalement ne peut-on s'accorder avec

ceux qui, comme Françoise Dubost , prennent aujourd'hui quelques distances avec les intentions

machiavéliquesprêtéesauxindustriels: <Leprocèsenrélnbilitationdupavillonestcependantde-

puis tangtemps entamé. Sociologues et historiens ont montré qu'il n'était pas Ie pur produit de

I,idëologie paternaliste duXD{o siècle et qu'il correspondait atn aspirations propres du milieu po'

pulaire: accéderàlapropriété,vivreplus aul.arge, disposerd'uniardin. Etles architectes eux-mê'

29- <Durantplus d\rnsiècte,lapropriétéprtvéefuturcbase delasociétéftançaise [...]. Dansunpays,lapersistance des siruaions

,r-y"rr*,piorqrrelafomntioni\t æclasse n oyen*,po4éré" q^ ses ambitions,nationalcpourtoutce quilapréoccuPe'utlc

classedontlcs itû&eB sot, intingmentliés auxintérêts'générauxdupays, égatement prête àrépr9uv! le1ercèspolitiques ryelle

lu;ensottlatendance t-J.6i,ierrn'estplusproprealaitlomerlafàrcàquclapropiétêfoncière [--.]. 
> (LæPrésidentdelaCham-

bre de Commerce de Paris)

tsMdatédu prernierjanvier 1928:-" Lc comitê a décidé de repren-
rs iwçlrt'à prZset avàient facitité, sembk+-il, pat b réfo{m! dcs
nslomuàon des Plus hnrnbtes loryrs ; I'assainissemen fus loge'
nts Urport*rt"s àt les ptus præiqucs dz b rêforne dcs Inbin'

tions... IADM&I\,I lZ Læ.
sans être clair€xnent tgrnrutee h r@nse se bouve également dans le bilan global que tirent les _sæiérés d'HBM et les sociétés de

ÇTéditlmmôilierdeMeurthe.et-Môse[een 1938: u]'-atentiondttlégislateur-avaitétéatiréesurl'étd sowentdéfecnreuxdulos||

ment ouwier, ansr que sur ihrryortarce socialc dc Ia petite proprièté . >Enquête sur les oewres sæiales, in læ Pays Lorrain juin

193E 
r nodzstes, Eretle que soit lzur nationatité, qui voudraient bén$-
à b préfæire parllntermédioire du nmire urc dcnwde"'ils d4-
^oi^in*, * I er ovril 1928 unlogement dans une moison réali'
rté du l janvier 1928
mne c'est tout. la fe mm4 wul m' ente ndzz bien, la méru gère idéa'
'oleil, s airc co rtnæ son linge blanc, appétis sante a fratclæ cortme
1e et rctenarlte, touiours alerte, dc bonconseiletdcbotne hwncur'
son intériew aimable, sonlowac et ses grands fils bin des nau-
s avant sa naissance, dans la dégradation morale et b décMance
Ecln de BrieY 19f/.
lyæ-Lg6p.
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m4g après delongues décennies passées àcombattrele pavillonaunomdes dogmes duMouvement

Moderne, ontfini par reconnnître le " fait accompli " de ce " désir pavillonnaire ffop chassé et ba-

foué .r>sz$neffet à côté des cités ouvrières bâties par les industriels , une partie des logements occu-

pés parles ouvriers deJarnyéchapperontàl'espace pnvé de I'entreprise. Ajoutons quele désirdépos-

séder une maisonnette avec un jardin, n'a jamais empêché les propriétaires de penser et d'agir libre-

ment. Parmi nos témoins syndicalisûes les plus virulents, aucun n'habitait plus en cité, mais tous

étaient des peûts propriétaires qui avaient bénéficié à l'époque d'aides pour accéder à la propriété.

Les Habitstions à Bon Marrché

D'autre part, un aspect important qu'il faut bien rappeler est la conséquence de la conjonc-

ture créée par la guerre. Pour remédier aux conséquences de la crise du logement, permanente dans

les années vingt,laloi Loucheurvisaitàpallierun certainnombrede carences des investissementsde

I'Flatdans les années passées par un programme de construction en cinq ans, avec priorité donnée

auxmaisons individuelles.33Il fautrappelerbrièvementlalégislation sur les lotissements pourcom-

prendre comment la ville s'est inscrite dans ce dispositif et dans quelle situation vont être placés les

nouveauxlotis dans les municipalités. L-alégislationne selimitepas, eneffet,àlaloi Sarrautetàlaloi

l,oucheur. il On note après guerre une première tentative d'encadrement de la consfuction avec la

loidu l4mars lglgsurlesplansd'extensionetd'aménagementdecommunesquiobligeaitleslotis-

seurs à présenter un plan de raccordement de leur voirie pour obænir I'autorisation. Comme le mon-

trent les archives communales, les lotisseurs ont généralement procuré les documents demandés. ils

ont fourni une feuille de papier avec des plans, mais comme rien ensuite ne les obligeait à respecter

leurs engagements, toutdépendaitde lavolonté municipale. Après cette premièreloi, une deuxième

loi, celle dejuillet 1924 sur les conditions d'hygiène etde sécurité, obligeait, elle, le lotisseur à dépo-

ser un projet d'aménagement à la mairie, projet qui devait être approuvé Par une commission dépar-

tementale. Læ projet pouvait être interdit par le maire (nous en donnerons des exemples) ou le pré-

fet.35Cetteloi acrééquelque gêneauxlotisseurs,mais commeellen'étaitpas rétroactive, ellen'apas

touchélaplupartdesbâtiments construits oureconstruits avant 1924,surlesquels nous manquonsde

renseignements. [æsloisdes l4mars 1919et lgjuillet l9A,répondentàunesituationexceptionnel-

le de pénurie mais elles sont aussi, inspirées par le désir de mettre un terme aux agissements de cer-

tainslotisseursqui, <scns n's que appréciable, réalisentdesbênéfices excessifs audétrimcnt de I'hy-

giènc générale et particulière ou de l'esthértque utr [-a loi du lgjuillet Lg2A,cherchait à remédier à

33- Læ discours d'Alb€rt lJbrun srn les HBM publié dans la presse au pintemps 1929, donne tout sqr eens rétrospectivement à

l'æuvreenûepriseapêsgueneporuaidereteortagerlapolitiqrrcd'accr.reil: <Locrisedcl'habitationn'estpasdouteuse.Quellesen
sontlescansàp*fonaàtZtt ssonmultiples:"iAaiU**t^aionrcrnabpendottlagueneWabsencedznaéiauxadc
nuind'euwe,it,àcpuishguare,àcansedclareconstituiondcsrégiotu dévastées,impossibilité-dcrénunérerles capitauxinves-

rtsdanslabâtisseauntaisugsottt...besoinclæztotu,urbndcnaindcs épreuves deb guerre,d\tnfuye.rplus cotfortable a plus

sain. . tt parlcment s,est S&cé d) panrwir pu to loi dil 13 iuiltet 1928, bi sæialz qui vise d'abord . .à acctoltre pour le mondc

owrierlziftcilités dcbgànqnt 
"t-asg,a^*ryer 

sasollicitude auxclasses moyewæs quirc sont pasles nnins éprouvées parla

crise dc l'habitation.>Est Républicaindu29 avril L129.
34-Il yaand'auneslois avantælles-cietelles nesontpastombéesdansmvidelégislatiftotal. " Aprèslaloiimlarlaiteainsuftsan'
tede itgl,pannentlataidc 1906 surlcs HBM,les bis de I9o8et 1909 surtapertteproprtétéabconstilaiond'unbiendefaniUe
insaisissablc.Danslarégbns,estexzrcéelabienhatreuseactivitédessociétésdcCréditdclaCompagniedcl'Est. >Enquêtesurles

Oeuvres social€s, in Læ Pays Lonainjuin 1938.
33 çrsst danq ces archivej qr.c nous retrqrverons les dossiers des divers projets IIBM locaur
36 Revue mensuelle de I'Habitation No 85 mars 1928.



- 701 -

I'organisation anarchique des lotissements et à assurer aux immeubles lotis des conditions indispen-

sables d'hygiène et de salubrité. Enfin, la loi Sarraut, de mars t9}8,votéedans le contexte de I'appro-

chedesélectonsde 1928;prévoitquel'Etatparticiperaauxtravauxnécessairesàl'aménagementdes

lotissementsjusqu'à 50 Zo du montantdes travaux,l'autre moitié étant supportée pardes associations

syndicales constituées dans les lotissements, associations syndicales obligatoires qui percevrontles

taxes sur les lotis. Avec ce nouveau dispositif, les contacts se multiplient et des réunions d'informa-

tion se tiennent à Jarny et dans les communes voisines. 37 C'est en définitive une loi efficace qui va

permettre I'aménagement de plusieurs lotissements à Jarny. La municipalité a en effet décidé de

jouer pleinement son rôle dans ce domaine. 38

Or la loi Loucheur pouvait parfois se révéler d'application délicate pour les municipalités et

pour les lotis qu'elle va souvent placer dans une situation de conflit. Le résultat essentiel c'est que la

loi réussitàfairepayerauxlotiseux-mêmes I'aménagementdeleursecteurd'implantation. Encontre

partie, les lotis sont exonérés de contribution foncière pendant une durée assez longue, ce qui expli-

que I'attraitde la disposition l-oucheur. 3gConcrètement,les classes moyennes,les plus nombreuses

à solliciter I'aide publique, ne disposaient pas toujours d'un capital suffisant et devaient trouver les

fonds nécess4ires parlebiaisdesorganismes publics prévus parlaloi. LæsH.B.M' crééesavantguer-

re et financées par des fonds associatifs et publics, seront couvertes par la Caisse des dépôts. En fait,

lemontantdes sornmes dues parles associations syndicales estempruntéàl'Etatetrembourséendix

ans à un taux variant de 2 à4Vo d'intérêt et la commune doit garantir les emPrunts. Sur le projet d'amé-

nagement de la rue de la Renaissance, par exemple,la commune de Jarny offre le 13 mars 1931 une

37- Dansunelette d^t&,ttr?t+iaîvier 1929,Ie mairedeConflans, M.rweyrich, indiqueque: <danslebut-de!.aireconnaltreles avan-

tagesdzlaloi lauclwurconcelrnnntlaconstrtrctiond.es HBM...uncconfZrence estorganiséeàce suiet,Izdimanchc 3février 1929 à

14h30, salle delaiusrtceae,pàixàConflans. Elleauralieusouslapréidcncedc Mle-sous-préfet,assistéde MM Beugræt conseillcr

génércn et Claictte conseiier d'arroùissemcn. Commc cette qiestionirxéresse vos adninistés (ouvrters, artisans employés et
"cultivateurs)vous serezbieiaimablcdzfairetoute prùlicité nécàssaire etles encourage.r d'assister rombreuxàcette réunionoù se-

palité d'encourager les pères defamille q1i d!1iy.71 ér.ig9r^
s que procurent {es disiositioru de la loi du 13 juillet 1928
:iàc d'accorder des subventions :
oins
rumoins
lls
'mes d'HBM sur prêsentatian d'uttc detnan'dc contenant a|'
lion . ..Petamtt liénéfrcier de ces subventiors toutes les per-
es orévucs. .., aui râsidaront dans Ia comtnune dcpuis plus

cdispositions âc ta Ui auZtiuilla 1928. L'ordre dc priarité

dzs persowæs remplissat lzs rnêmes cottd.itioru quz le cor.
ceptionùt concessiornaire par le Comité de Patronage d
le. >AM 22 mars 193O.
39- <Izs habinrtons à bon Moché sont conformûnen àl'arrtck 6l de laloi da 5 décenbre 1926 exemptées d'impôtfoncier Pour

unc durée dc douz"**e"}.èitt"exenprtois'appliqueauxcentimes additiomclsperçus auprofitdcs-déprtencnts adcscommu'

nes aussi bien qu,au prircipat a" tnfAt. par àitt irs, Ics constructions de I'espèce sot, dans lzs mêmes con'ditions, temporaire'

nentafiranchiàsd.lataxisurlcreinunztdcsproprtâés additionnclles àl\mpôtd'Etatquipeut être établieparlcs déPartemen's

et les commuræs . > AM?ii2 mars 1930.
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<<garantie d'emprant pour une somme de 83I 000F envue de Ia constructionde l0 mnisons-doubles

HBM. >>.|(}Etc'estdans cecadrequ'ontpuégalements'opérer les autres projets deconstructiondepe-

tits logements populaires à Jarny. L'exemple donné par la ville de Jarny pourrait fournir une bonne

contribution à l'étude de l'implantation des Habitations à Bon Marché et notamment du rôle attribué

parlaloiauComitédepatronagedesHabitationsàBonMarché.Onpeutyconstaterque <<I'initiartve

des collectivités privées, sociétés anonymes oucoopérartves, afait ses preuves ; pour agir et se déve-

lopper, pour se répandre dans Larégionpartout oùil en était besoin, elle ne demande qu'à êîe pro-

voquée, encouragée rr4l Nous constaterons dans les prochains chapitres que tous les acteurs de la

construction de logements, privés ou publics se sont inscrits dans cette législation à partir de la fin

des années vingt.

La maitr{se de ltespace demeure cependant inachevée

VILLAGEBASE lOOEN 1911

GAREBASE lOOEN 1911

250
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40et41-ADM&N4 LZLæ
42- Françcrise Dubo* in "Le rêve du pavillon in Banlieræ rouge lg?+l96f'.
43- Yves Grafmeyer, Sociologie Uôaine.

Certains ont vu dans ce phénomène du lotisse-

ment, principalement constitué de maisonnettes sim-

ples ou doubles,la première manifestation du repli fa-

milial dans le foyer. Certains y voient même le premier

symptôme de la montée de l'individualisme <<... /e

foyer, constate AlainFaure, commence àremplacer le

Enrtier comme unité de vie. rr42 AJarny l'éloignement

en divers petits centres socio-professionnels bien iden-

tifiés aboutit à la formation de véritables petits "villa-

ges" dans la ville. Plus qu'à un éclatement des indivi-

dus, on doit parler d'éclatement de groupes d'individus

s'identifiant à leur cité ou à leur quartier, avec un état

d'esprit denvillage sans clochern, <qui unit ses habi-

tants par de multiples liens où s'entrecroisent le voisi-

nage, la parenté, I'amîtié et les solidarités profe ssion-

rclles. n 43Cette appartenance àlarue, àlapetitecité,

se retrouve dans les relations plus ou moins ouverûes,

visibles au niveau des mariages, des rivalités sportives

entretenues dès l'école primaire! Déroger à son quar-

tier était une faute! Si l'on observe la cité jamysienne

dans son ensemble, on constate que les trois secteurs

définis préoédemment (Village, Gaf,e et Périphérie)'

accueillent au couts de cette période des populations

diverses dont la part respective est extrêmement varia-
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ble d,un quartier à l'autre. En examinant les évolutions inscrites dans les tableaux ci-contre' on ne

pe*tconclure àdes ruptures etàdes mobilités intenses d'un secteur àr'autre. Et si l'on observe la ville

à une échelle prus petite, on constate que l'éclatement de I'espace a donné naissance à des petits espa-

ces de vie fortement soudés, avec des dominantes: le village attire toujours plus les Français, la gare

après avoir attiré les étrangers, voit leur part décroftre, tandis que la périphérie change peu' Dans ce

que ûous avons appelé la périphérie, les familles se sentent d'abord des" cités de I)

"Moulinelle", de la "cité de la rue dps Tilleuls" avant de se sentir pleinement jarn

,de

De fait,dansle nvillage" lui-mêmelasihrationesttrèsdiverse, duvieuxJarny populaire où se sontsé-

dimentées de longue daæ des farnilles dbuvriers français, d'artisans et de petits commerçants, jus-

qu,à la communauté d,immigrants ialiens fixée dans le secteur de Moulinelle par exemple' Plus que

les polonais, les Ialiens accumulent dans ce secteur de l'agglomération les signes de leur identité

ethniqueoureligieuse,lesinstnrmentsdeleurcohésion,avecleursréseauxfamiliaux'leurssolidari-

tÉs. "Qwrù. elle est invoquée, la métaplwre villageoise vise d'ordinnire à Enlifier unc manière

d,être enville qui se carvctérise par quclques taits associés: lwmogéttéité du peuplement et des

modes de vie ; fofte idenrtficarton à wt petit terrttoire regrouwnt ltessenrtel des sociabilités ; exis-

tence centrée surl,environnemcnthwncrinduEnrtierplus qut surlamaison; densité desintercon-

naissances dans un espace local où se déploient d'efficaces réseaux d'entraide qui sont aussi des in'

strwnents de contrôle social duvoisinage' >4

@ Læ Village dans la ville, 1957.
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- Le tissu urbain central s'accroit sans cnéer de centre

véritable.

Iæ centre de'la cité, I'ancien "village", n'est pas la panie de la ville la plus simple à analyser

puisqu'elle est sans dout€ le secteur le plus hétérogène de la ville. A tout point de vue. Sociologique-

mentquiretrouve-t-ondanscetespaceancienetneuf àlafois?Unepopulationd'anciensJamysiens

de souche: plus de 175 adultes surles 396

adultes natifs de Jarny soit plus de 44Vo ,

habitent 1à. I-es métiers sont frès divers,

les familles sont plus âgées, et il y a peu

de cétibataires...sauf dans les groupes

éhangers. A ce sujet on notera également

que I'hétérogénéité se lit aussi dans cet

espace aûcien, puisque les rues ac-

cueillent des populations étrangères en

proportion plus ou moins importante. I-e

tabteau ci-conte monûe ce collage dis-

parate de population, juxtaposition plus

manifeste ici que dans le quartierde la ga-

re ou à la périphérie. Ainsi sur ce tableau'

il est possible de distinguer nettement

dcux types de répartition des étrangers:

les nres du village qui en accucillent peu

ou pas et celles où se trouve dépassée,

parfois fortement, la moyenne de ?-O%

d'étrangers du quartier. Ces rues sont cel-

les qui conduis€nt â la mine de Jarny ct, dans une moindrc

m€sutre, les axes qui mèncnt à la mine de Droitaumont. A

I'inverse,lcs rues les pltts éloignées et surtout' cornme nous

allons le voir,les nrcs neuves ou en expansion accueillent

moins d'étrônge$. It aurait été intéressant de suivre d'éven-

tuels déplacement de population au cours de cette Sriode'

de voir si les Rançais quifailcefiains quartiers pourcons-

tnrire ou aller ailleurs, libéraient des logements occupés par

des étrangers. Ce travail n'a pas été possible, car les dénom-

brcments ne donnent ni les étages, ni les numéro des immeu-

bles. Aube qonstût : les Janrysiens de souche, si I'on peut



-705-
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considérer comme tels cçux qui étaient nés à Jarny aviurt la guerre, sont davantage présents dans les

rues anciennes, ce qui est bien normal, compte tenu des patrimoines immobiliers anciens. Nous

avons souligné plus haut que leur part dans le centre de la ville était plus important qu'ailleurs, avec

95Vo deJarnysiens de souche contre 5,57o dans la population totale.

On remarquera aussi que le vieux Jamy, faute de place peut€fie, est beaucoup moins sou-

mis auxrupfures brutalesd'évolutionde population, commelacité dans sonensemble. Eneffet,la

population étrangère par exemple demeure globalement plutôt stabte sur la période puisqu'en 193 1

on rctrouve un état analogue à celui de 1911. Iæs aléas de la guerre et les destructions ont surtout

causé du tort aux étangers qui avaient trouvé dans certaines rues de la vieille ville un dortoir. Iæ
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vieux quartier ne pouvait accueillir les étrangers nouveaux venus au lendemain du conflit. c'est

pour pallier cette crise que certains chefs de famille ont recours à la construction en planches aux

portes de la cité,le long de la route de Metz en particulier (mais ce phénomène reste marginal et ne

pnt jamais l,ampleur des "bidonvilles", se limitant à des constructions le long de quelques voies).

Læ relogement des familles françaises dans le centre en attendant la reconstruction, blo-

quait alors les possibilités d'accueil, mais finalement, les étrangers trouvent à se loger dans les rues

anciennement occupées par les premiers arrivants. I-a population française, n'a pas diminué com-

me on le constate sur les tableaux et graphiques, bien que son implantation soit ici plus faible

qu'ailleurs danslacité. Uneétudeplus précisedelacompositionducentre,faitapparaftrenettement

la dimension à la fois hétérogène de la population et en même te mps la permanence des activités in-

termédiaires, de service et de petit artisanat , une population de couches moyennes. I-e rôle de ces

couches moyennes apparaft particulièrement important dans la transformation et dans la représen-

tation qu'en ont les habitants du centre ville. L-a ville de Jarny n'est pas qu'ouvrière : le développe-

ment des mines et du dépôt de chemin de fer ont donné vie à des catégories d' employés et de com-

merçants, des petits entrepreneurs qu'il faut aussi loger.

C'est ce que montrent le tableau et le graphique ci-après (plusieurs tableaux détaillés par

métier sont présentés en annexes). l-es ouvriers présents sont pour moitié employés sur place prin-

cipalement à la mine de Jarny et pour le reste travaillent à I'extérieur de la ville dans les usines de la

vallée de l,Orne surtout Nous avons toutefois distingué les ouvriers qualifiés, ajusteurs, tourneurs

des manæuvres des mines pour la plupart étrangers. Ce sont souvent ces ouvriers qualifiés qui accé-

deront aux logements neufs, bien ptus souvent que les petits commerçants. [-a part des artisans est

encore forûe avec plusieurs petits patrons du bâtiment, peintres ou plâtriers. Mais ce sont les com-
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merces qui I'emportent largement.

I-es données, cePendant, sont à à

prendre avec précaution : le nom-

bre des bouchers, boulangers, etc. ' .

est peut-être sous estimé car les

épouses de ces commerçants ne

sont pas toujours mentionnées

cornme actives. Toutefois, les fem-

mes du centre ville, exercent Plus

souvent une activité que celles de

la périphérie ou des cités du chemin

de fer. C'est ici que I'on retouve les

bonnes, les seryeuses, les em-

ployées et domestiques de maison.

D'une manière générale, la Part des

actives dans la population féminine

adulæ est assez élevée dans ce sec-

teur de la ville puisqu'rlloge 42JVo

des habitantes actives de JarnY.

C'estce que montrentle tableau sui-

vanl Sur le tableau ci-dessous, on peut remarquer que ce sont proportionnellement les rues les plus

neuves qui accueillent le plus d'actives, françaises

pour la plupart Quels métiers exercent les fem-

mes de ce quartier? Sur un tableau donné en an-

nexe présentant la disuibution des habitantes acti-

ves sclon les rues de I'ancien village on peut noter

que les ouvrières (quelques unes de la cartouche-

rie, d'autres de la petite filature Dieu) viennent au

premier rang, devant les domestiques et les insti-

tuûiccs. Iæs cmployécs et les commerçantes ne

viennent qu'après. D'une manière générale toute-

fois, les profcssions féminines indépendanæs

lbmporænt largement sur les salariées et les fonc-

tionnaires.

C'est dans les témoignages des habiants

de ce quartier que I'identité jamysienne nous a pa-

nr la plus forte. Le thème du "vieux Jarnyn demeu-

re cher au cæur de beaucoup d'anciens. I^a physio-

nomie du bâti fiaditionnel s'y prête etune certaine
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mçntalitédes habitants aussi, dans lecadred'unevie localeoriginaleoùse mêlentcadre detravail et

cadre de viç, souvent dans une certaine continuité, le fils reprenant le métier du père dans le petit

conrnr€rce oul'artisanat. 6 Cette famitiarité se retrouve particulièrement dans les æuvres catholi-

ques, autour de la cure et des associations de patronage et aussi avçc les fêtes cofirmerciales, corsos

fleuris, défilés...que nous reverrons. ff

Un espace qui change lentement

Nous avons cherché à suiwe rue par rue l'évolution de la construction ou de la reconstruc-

tion immobilière du quartier. Si certaines rues comptent moins de maisons à telle ou telle date cela

peut signifier que certaines maisons détruites n'ont pas été reconstruites, ou que les constructions

précaires ettemporaires ont été démolies confonnément à I'anêté municipal de 1927 . En dix ans, le

quartier passe de 16 à I 8 puis à 20 rues. Une rue a été ouverte vers les Sud-Ouest elle donnera par la

suite une possibilité d'expansion à la cité vers la cartoucherie. [æs autres rues sont des créations ou

extensions d'anciennes places ou ruelles. De 154 maisons le quartier passe à 191 puis ZO en 193 1.

Onnote que laconsfiuctionestactive surles marges,lelongdes æ(esmenantauxautres secteurs de

la ville mais qu'il n'y a pas densification dutissu existant Cela conduit [a ville à créer des infrastruc-

tures, sans créer pour autant un centre dynamique et attactif. De fait le centre de la ville fait tache

d'huile par construction de rnaisonnettes individuelles et de petits immeubles cornme ceu( cons-

truitsavantguerredanslevieuxcentre.Iæsmodèlesretenus sontgénéralementmodestes. Malgréla

LëÈ
Rue de labrv 7 Rue de Briet r.9 I Avenw [a Fayettt L9

i.Æ Grand Rue v Grand Rue 4E T4 Avenuede laRépubliqut 52 L8

3l Ruede Meu 10 Rue de Metz 12 Rue Pasteut 7:) L2

RtæduCommerce l0 RueduCommerce 1t t Rue Gambetu 2 1 1

RuedeNancv ( Rue de Nanct ( Avenue Wilsoti ls l0
Rue de laTuilerit {

Rredes Min€s ?A Rue des Mnes 23 Rue des Mines + Macherez A 5
Albert ler I 5

RueduGu( 3 Ruedu Gu( 3
Place de I'EgIist 3 3 Rue M.Barrèt 3

Rue de [.sraine x2 Rue de Lonain€ 2l Rue del.onaint 23 1

Rrrc desEcoles ( Ruedes Ecole.s RueMcbelet+ Crain I

RueduPcintduJou I Ruedu Fointdu Joul I Rrredu Foint du Jotl 0

Ruedel'abbéVonu 10 Rue&l'AbbéVouau l0 Ruede l'AbbéVouau lt 0

H4

Ruede lEslis€ ( Rue du Fort lvlahor { RueduFortMahd 0

Ruedulævant I Rue du [ævanl I ( RrrcduIævan 0
R,rn Flerroûte 2 RueFleurote I - l Ptace ÀMézières -1

RwJunrt 4 RueJurue 4 RueJurut -1

Rrre drr Rcnrsewald 14 Rue du Rougewald E -( RueM. Dombaslt I -{
-nne 

oe la Saulel r4l Rue de la Sole

ærffié
I _{ Rue de la Sole -5

Evolution db ndrc des maisons @

4T <Cem êvæation dfuno convûvialité plus ou ttroitts iltnginaire cst solarr ent unefaçon dc proclanær,lcs vertus dc la diversité sans

conflits.dcl,hononicrnioi dorrt*iareunqwrtierfïniticrqui,powauunt,-n''imposààcelaiquil'habiteaucmexcèsdefani-
Iiaiité àvec ses voisr'ns. " (Yvcs Gnfueyer, Sociobgie Urbdnc).
46 cf 'Est lllustr,é". ..
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forte croissance de population,les concepteurs et les propriétaires ontdonc privilégié la petitemai-

son, comme c,était le cas en I'absence de contrainte foncière. C'était aussi un signe des temps qui an-

noncedeplusenplus sesorientations pavillonnaires. Mais cechoixamplifielecaractère "distendu"

de la ville, car ces habitations sont construites par tout petits groupes et la standardisation ne I'em-

porte jamais au contraire. Ainsi, dans ce quartier, comme dans le reste de la ville la construction de

maisonnetûes privées identiques est restée ftrre avec quatre ensembles seulement dont I'un donne

souvent à croire qu'il s'agit d'un prolongement des cités ouvrières alors qu'il n'en est rien. Plusieurs

projets vont donc voir le jour le long des axes joignant le centre. De fait on ne touche pas à I'ancien

bâti, à I'ancienne armafirre urbaine. Pas même à I'occasion de la reconstruction des bâtiments dé-

truits, incendiés et qui sont réhabilités à I'identique. L'espace se comble partiellement le long des

voies et c,est bien la question ( encore actuelle ) de la ville qui s'étire sans combler totalement les vi-

deS au contraire en créant de nouveaux espaces intersticiels.

Des Pouvoirs Publics PIus PÉsents

Iæ fait original de I'après guerre, c'est I'appariûon d'un nouveau type de gestionnaire du lo-

gemeng la "collectivité publique n, à travers les municipalités. On ne verra plus seulement la cité

ouvrière type, comme celle de M. Schneider à Droitaumont, ni tel ou tel le lotissement comme celui

que nous avions rencon# aux abords de la gare sur la dépouille de I'ancienne sucrerie. Désormais

triomphent le lotissement privé et les H.B.M. de la municipalité ou du département. Sur le plan na-

tional, les élus républicains radicaux et socialistes en seront partie prenante dès le départ. C'est dans

ce cont€xte que s'inscrit I'engagement réformiste des élus locaux, représentants de la classe moyen-

ne jarnysienne. I-es tirades sur le logement social qu'on peut entendre dans les congrès républicains

trouventleuréchodanslesrecommandations delamunicipalitéjarnysienne. Nous avons déjàindi-

qué quelacommuneavaitdécidéde s'engagerfermement dans cette politique, avec l'appui des au-

torités départementales: </'ai pensé que votTe comnrune ne refwerait pas de renauveler ses efforts

et de rerwuvel.er et de fa,oriser la réussite de cette æuvre par l'allocation d'une libéralité... >>47

Nous indiquerons comment cette municipalité réformiste a répondu à cette inviæ. Par contre nous

n'avonspasretrouvédanslesprisesdepositionniles tractsduparti SFloouduparticommunistelo-

cal de prise de pogition sur cette question. Est-ce seulement parce que les revendications municipa-

les, en ègte générale, sont formulées en " haut lieu n sans être discutées dans des réunions ouvriè-

res? Ou parce que, loin des responsabilités de gestion municipale, Ies militants campent sur des po-

sitionsdeprincipesouventéloignéesdeces réalitésbienquotidiennes? Sinousn'avonspasretrouvé

de revendications surleslogements celane veutpas dire qu'il n'yenaitpas eudeformulées surpla-

ce. Mais les seules positions affichées sont celles que reproduit la presse militanæ, dénonçant <le

consensus des autorités socialcs . . .autour de la maisowætte corTlntc tnstr'wnent privilégié de mo-

raÀsarton des ornriers garant de paix sociale. >8

pour la reconstruction,l'Btat a développé une politique des dommages de guerre. Elle per-

47- ADM&I\,I lzlæ"
4& in LPortis, nlæs classes sociales €n France'.
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met aux particuliers et aux municipalités de recouvrer leurs biens ou la valeur de ceux-ci' ' ' C'est le

cas le plus fréquent, mais on peut aussi vendre ou acheter ces dommages de guerre. a9 I-a municipa-

lité va s'appuyer sur cette disposition de la loi pour engager plusieurs actions immobilières, soit di-

recûernent soit indirectement. $ Comme on le constate dans ces exemples donnés en note, nous

nous sommes limités ici à I'année lg?3,époque oùla politique des dommages de guerre est encore

profondément liée aux efforts des communes en matière de relogements et d'équipements' Nous

verrons que les sociétés industrielles pouvaient elles aussi bénéficier de ces dispositions'

En fait, ce qui est nouveau c'est de voir la commune interyenir comme soutien, comme ga-

rant d,emprunt par exemple lors de la création de dix pavillons doubles: <<Vu sa délibération en da-

te du I 5 octobre 1930, demandant à l'ffice pubtic d'HBM de Meunhe-et-Moselle de constntire sur

lesterrainsvisés dans sadétibérationdu lerjuiilet 1930 dixmaisons doubles,vulaloidu5 décem-

bre 1922 etle décretdu2l mars lg2l,lnvillede Jarnyaccorde sagarantie àI'Officepublic I'HBM

de Meurrhe-et-Moselle dans les conditions prévues par Ia législation sur les HBM pour un em'

pruntde gJl177francs que cetorganisme se propose de contracterauprès de IaCaisse des dépôts

et consigrutions agissant pour le compte de l'Etat au tartx de 2Vo pour une durée de 25 ans" ' "5r
plus fréquemment elle se porte comme soutien moral et financier ;<Le conseil décide d'accorder

unappuimoraletfinancierauxpersonnes quiontprocédéàl'achatd'unteffainlieudit"IaFontai-

ne,, , fianslebut de construire une lnbitationàbonmnrché,mais sous conditionqu'elles se confor'

meront strictemÊnt curx obligations qui leur seront imposées par Ia municipalité > 52 Elle intervient

ensuite comme aménageur. En janvie r l9?8,on apprend ainsi qu'une petition a été lancée pour que

laviue I'aménage des lotissements le long du chemin des ânes .53 Surtout la municipalité devient

maftre d,ceuvre pour son propre compte directement, comme en janvier 1931, où elle demande la

déclaraton d'utilité publique concernant plusieurs H.B.M. s E[eioue alors pleinement son rôle

d'opérateurdeprojetsdeconstructions.Le l2avil193l,lesvingtH.B.M.(photosenannexes)sont

ou du rachat <p u des mtnicipalités ou des syndicats 
"t 

as:o9Y'
I9l9. >(Henii Tei€en' Commentaire Pratique de le t,<ll des

'ur dc 16500F >(A M 4 16 juir f9æ)

{:Et#,yÏ';#,"w;r';affil;;;:'Ffr!ffif,":fn,
t92?',).
5f- AM25février l9Bl
52- AM 25 janvier 1930
$ADM&IvlWO 1866.
54 AD M&I\,I WO f855a
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déclarées d'utilité publique. ss [æ conseil municipal votait pour cela une première imposition de

neuf centimes additionnels et à partir de 1933 une imposition de 38,5 centimes additionnels pour

uneduréede 25ans. parfois,lacommune pouvait refuserde donner sonaccord sous certaines réser-

ves d'équipement minimum.Un premier exemple nous est donné avec le projet immobilier de M.

Aigle, qui tente de bâtir dans un secteur où la construction a été plutôt anarchique et où les équipe-

ments manquent. tr ,Et la commune hésite à accorder I'autorisation à un projet faute de viabilité du

secteur. <<Ces petits terrains sont recherchés car ils peuvent semir d'emplacement pour une mni-

sond,lnbitationetpour jardin.Laroute construite en 1913 estbonne,mais ellene renferme aucu-

ne canalisation ni pour I'eau, ni pour les égouts. M.Aigle sollicite I'autorisation de construire sur

leterrainquiestdésigné...Dansquellesconditionspeut-ondonnerl'autorisationdeconstruire? >>

57 Voici un second exemple plus simple et pour lequel la municipalité se montre plus ferme

d'ailleurs, quand elle << regrette de ne pouvoir donner l'autorisation de construire une mnison d'ha'

bitation à bon mnrché... ù M. M Patusset et Gingembre. Pour que cette autorisation puisse être

donnée, iI est absolument nécessaire qu'une amenée d'eau et une cortduite d'égouts soient cons-

traites dans cette nte.., ,r58 Uaffaire se poursuit avec une demande d'aide des deux propriétaires

pour que ces branchements soient réalisés. 59 Enfin, une autre restriction demandait à être levée

pour que toute la population jarnysienne puisse Mnéficier des dispositions sur les HBM, c'était cel-

ledubénéficede laloi l,oucheurpourles étrangers. Dans un courrier datédu 14avril 1q30,le préfet

répond au maire de Jamy... <j'ai l'honneur de vous faire connaîte que les ressorrtssants italiens

peuvent prétendre arÆ avantages de ta législationfrançaise sur les Habitations à Bon Marché,

dansles condirtons prévues parlaconvenrtonfranco-italienne du20 septernbre I9l9 et dontl'art9

est ainsi conçu... , @ Parmi les Italiens qui entreprendront de bâtir, notons surtout les commer-

çants. Pour qtrelques autres, la construction est une longue entreprise d'ajout de pièces et d'étages au

fil des années, autour d'une maisonnette de base.

Uapptication des règlements d'hygiène publique liée à la loi de lmz,relevait aussi de la

compéænce des élus.61 Nous reprendrons dans un prochain chapitre la politique d'équipement me-

S1<Oéclsationd'UtilitéPubliquedcstra,auxàentreprendreparlacommunede Jarnyenvuedelacowmtaiondc20maisonsin-
i*iauetùs aa"n*cnl. u.tc-i*i * j-"yagissirxaurcîndelo"o^-*re estauiorisé àacquérir soitàl'uniable, soit s'ilya'tiS^aitUt,lesterrainsdontl'acquisirtonestnéæssairepourlaréalisationdece

anillcurs vivant ùt proùrit dc lcur nanail- . ' décidc dc prêter aur
væ partie dcs travdixd'anænée d'eau et ëégours... >(AM 29sep'

bmbrc 19tl)
60ADM&IU LZIæ"
6l- Cette oréoccupation continue, comme on te constate dans quelques exernple5,:< le 2I septemble 1926, unc Société Inrrairc
iatiinÈà^irraiiitt^àBonlilarché solliciteuncefficudifinirtfde saluùrîtépourungioupedz maisonsconstruites àJarny,
ruepaurose,troîsmaisons...,r(ADM&MlZ132)OubienlapiopoiitionOegurageforyglfPggg9ylollconstatédes<énana-
i;*i,td";;, rg ipto;rx"d"ii.dtBrorvt",suruntetainoiti"i-aileorryePrc..:,'(ADM&MlZl32)-ovenæ.re:<égo.utsdé-
cenbretg76,Ltt onàt tpt*i*taganelcZépwier1928 >Ouencore<<De nornbreuxarchiteaesruusécrtventqu'ilsseraiea(é-
sireurd,établiraans tcsit ttæùte^sii'it" 

"onint*"ntdcs 
installartons geptiqyes,m.ais ils craignentksentra)es.apPoné3s prlzs

S*rri"^àaùigtèi àces tnstallatiois. Beaucoupdtenlre nosconespondaàtsi'inaginctttenærequeksinstallaiowseprtquessont
iruerdites... >(ril\
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néeparlavillequi, sans abandonner cette préoccupation, agitdésormais sur unplanbeaucoupplus

large. Ce domaine est même un des arguments que la ville pouvait mettre en avant pour limiær la

construction anarchique.

L'initiative privée: I'investissement dans la pierre, t€ve des classes moyennes

La municipalité et les industriels ne pouvaient loger à eux seuls toute la population. Avant

de voir comment les industriels répondront concrètement à la demande croissante de logements,

examinons aussi quelques projets particuliers. Certes, on ne retrouvera plus la spéculation un peu

folle des années d'avant guerre, puisque I'espoir né avant guerre de voir éclore sur place un grand

centre industriel. [-e retour de la Moselle au Pays a rendu ces projets caducs. Pourtant, si la spécula-

tion n'est pas aussi dynamique qu'avant guerre, cer[ains n'ont pas perdu espoir de prosperer à Jarny

par la spéculation foncière. Certes elle paraft bien modeste, comme dans le cas de I'entente entre un

mécaniciendelaCompagniedel'Est etun géomètre, pourunlotissementmal situé,cheretdiscuta-

ble.e Néanmoins, ceprojetparticulieraboutira,commed'autres , etl'éclatementdel'habitatenzo-

nes dispersées s'accentuera, sans que les élus ne puissent planifier véritablement I'occupation du

sol. Læs projets privés se multiplient, avec par exemple, le ler avril 1925, un projet de lotissement

d*un tenain au lieu dit "Grand Breuiln d'une contenance de I ha 65 a, situé à 600 m environ de la gare

de ConfTans-Jamy. Puis, à I'automne 1925, voici encore le projet de <<construction d'immeubles

surlesparcelles50Tà5l0aulieu-dit"Peneuclnmp'Neufdemandeurs...r, Danscedemierexem-

ple, on remtrquera que les promoûeurs sont tous extérieurs à la commune. 63 C'est visiblement une

opération de placement puisqu'aucun d'entre eux ne figure ensuite dans les dénombrements nomi-

natifs d'après 1925.

6?- <... comme suiteàvoîeconmunication, annerleàIapétitiondc M.Liger Henrtmécaniciendomicilié àJuny,i'aiI'Iurtæur de

i*t inpr,*, qrrt"tt"o"i^'*iàiiparâ4aaon u;1e_1ont prtied\tilodssement-déguisé Eti n'apas été établicot{onnément
,;;ii;;;ii";; a"t tàlt ai iiir*i7bie 

"tie 
i"itta 1924... in cours dc I'aruée 1926 â u débw dz I'awée 1927' un séomètre

oourfàciliterlcs transætiàra amocédé àbdiisionenplusieurs bts &quel4testenailu appanenan àdiférents ptoprtétaires'
Ia"i Éit æ aifr*"ntes surfaces àn brdtre d\tn chcmin-rtral de i m dc largeur, sans fossé et sans on r48e Pour l'écoulenAnt dcs

;-;;;;h";i""b";i;à;;I*;knrotdcJantyàFriawille.Ce,géonètriachetaetpyatowhstenainsquiluiétaientnécessai'
res olour ûeawr, non seulenen sonlotissemetrt, nuis tcs prcelies eruières de s proiriétaires.-Aufur et à mesure-que ce géomètre't 
.i;;;it àré;;ii,-itpaoutl'acrede venteanrnmdclîancienpropriénire;i'esie^quiesElique,?".y_qry::-r!!18i:I!!.!::Yj:^

re,aduachâeràtroisiropriéniresdifférentsletenainquilpossèdeauiot*d'hyr::: "Gl"p*a{d'lutlllPtusdedrtltcutesqueles
lotssontchersetr,rl'toucm"t rituatl" ...îonditiowtrèsonirewes soit dci^O à225 Ft'arc a càpenda4t celotissenent-setrouue àplus
i*ma"t"-yont 

"o"jfi|ià.t 
ir"*ibtestcoaiguàundépôtd'essenceelliquidcs_inflammables,dép6tautoriséMga'

pàiàùid"ttiru"*i""{ir'poit 1,'t"tittlo^quipouitaientêieértgéesauxaboids...tarnyPret!7ytllclfesgrandeexten-
iiort it 

"ti 
ottotu^ent nlà"sài" qu" tcs lotissenenis ioient entrepris sebn les bis et règlzmcns. .. "(A M æ JuiD 19æ)

63- Nous donnons le tableau et la description en aturexe
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- Le monde ouwier toujours rejeté à la periphérie

Petit bourg largement tourné vers le monde agricole et qui avait vu sa fonction industrielle

progresserde façon rapide, Jamy avait rejeté ses cités ouvrières parfois fort loin de son cenffe com-

me dans le cas des mines. Cetéclatement se poursuit après 1918 (tableau et graphique ci-contre.Au

cours de cette période,le lieu de résidence

demeure neffement différencié selon les

métiers . On assiste mêmç à un renforce-

mentde I'homogéniation des trois ensem-

bles : le village (1), la g arc (2)et lapériphé-

ric (3): plus le temps passe et plus les che-

minots se concentrent autour de la gare et

les mineurs dans les quartiers périphéri-

ques. Iæs tableaux suivants montrent aussi

des différences d'une mine à I'autre:

Schneider loge à 95Vo les familles de ses

mineurs, la mine de Jamy 76% seulemenl

I-e gros des mineurs habitant le village est

d'ailleurs constitué d'employés de la mine

de I arny (22Vo de I eff ectif total. Re gardons

de plus pÈs ces chiffres. Dans les tableaux

suivants, nous avons noté les lieux de rési-

dence du personnel de la Compagnie de

l'Est et des deux mines.

100

1921CIEEST 1931CIEEST

12

I93l MINES

20

Pour les cheminots, nous consta-

tons deux phénomènes. I-e premier c'est

que la C-ompapie est loin de loger tous ses

employés: de 56% enl9 2l ( y compris les

cités en bois de Moulinelle) on passe à 61

% enl936.Le,second c'estque les autres ne

s'éloignent jamais bien loin de leur lieu de

travail: c'est ce que monfre la carte ci{es-

sous et çe que confirme un cadre de la

Compagnie qui trouve encore difficile-

ment à se loger dans le secteur. 6

100

80

60

q

20

6{ <...ilyaencorepénuriedclogementsdanslcEmnierdelagareetmêmeau-delà "(I-esous-chefde scctimScvin'le/7llll937)



ffiENcEDEScHEMINoTS
JARIIYSIENS 1921-1936

[æ quartier de Ia ga&

CHEMINOTS 192r NB 7o
cités EST 2r2 39,8
Cités EST MOLJLINELLE 4 8'3
ruedel-A ROTONDE 41 8'1

Cités
de VERDUN

ruedeL'ORNE
nædeLORRAINE
TeJEANNED'ARC
GRANDEruC

ruedeLYRON
PI-ACEde l-A. GARE
TeDUCOMMERCE
ruedeLABRY
TeDUROUGEWALD
rue de UABBE VOUALIX
ruedeLA SO[,E

Avenue.de LA GARE
Minç de Droitaumont

nredeNANCY
Rue du Pcint du Jour
BREUILI-OT
FERMESTECATHERINE
ruedes EOOLES
me des MINES
TeDULEVANT

CIEEST 533 100

DUBRETJIL
DEUEPINE
DEI.J,ROTONDE
DES HAUTSDES SUREAIIX

Cités
VICÎORHUGO

NB 7o
111 L4,9
110 148
67 9,0
20 2,7
s 7,5
52 7,O
17 5,0
453 61,0
26 3,5
B 3,1
23 3,1
B 3 ,1DEVERDUN

JEANNED'ARC
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IMPASSE SAUTXURES
RI.JEDEMETZ
RUEGAMBETTA
RUENEIJVE
RUE SIMON MACHERV,
RI.JEJURUE
RI.JE MATTIIEU DE DOMBASLES
FERMESTECATHERINE
HAMEAU DEDROITAUMONT
RUEJEANNEDARC
RUEAI.BERT lER
RUEDECRAIN
RUEDELABBEVOUAI'X
RUEDEI.ATI.ILERIE
RI.JEDEI,oRRAINE
AV. STEBARBE
GROUPEALFRED MEAERE
OUVERTUREWILSON
TteDEIVLLTOUR
RI.JEDESORMES
RI.JEDU GIJE
RI.JEDULEVANT
RUEDU POINT DU JOTJR
RIJEMAURICEBARRES

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

4
4
4
4
4
3
3
2
2
7
7

2
2
7

2
I
1
1
I
1
1
1
1
1

Pour les minerrrs, il nous faut distinguer la mine de Jarny et celle de Droitaumont ' l3 poli-

tique drenueprise de schneider trouve dans le rogement une illustration asse znettei dey2à93 Vo des

actifsdelasociétésontrogésdansrepérimètredéfinidèslorigine. 
onnetrouvequequelquesisolés

en dehors de r,espace Schneider. Il en va différemment pour les employés de la mine de Jarny qui ne

sont hébergés qu,ù*Sgvopar la société et qui doivent se loger aileurs, c'est à dire surtout dans le

vieux Jarny (cart€ ci-aPrès)'



LES LIEUX DE RESIDENCE DES MINEURS JAR|\TYSIENS 1921-1936

MINEURS r92r NB Vo
MinedeDroitaumont 116 68,6

rue de NANCY 15 8,9
MONCEL l0 5,9
rue DU GRAND CHEMIN 10 5,9
PEIITES Cités 5 3,0

cfté6 156 943
QUARTIERDELAGARE 4 2,4

BASSE 4 2,4
de I-A SOLE 2 1,2

Mine de Jamy I 0,6
:du Point du Jour I 0,6
deDONCOURT I 0,6

Mine de Jarnv 85 53,8
rue des ORMES I 0,6

Cités E6 54,4
deDONCOURT 32 2O,3
des MINES 21 13,3
deLORRAINE 7 4,4
DU ROUGEWALD 4 2,5
de NANCY 3 I,9
deUABBEVOUALX 2 L,3

Mine de Droitaumont I 0,6
TeDUGRANDCHEMIN I 0,6
rue de I-A SOI-E I 0,6

Mine de Jarny 15E 100

[,e quartier de la gare

Rues où habitmt les
employés des Mines
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MPTORTU
RUEDESACCACI.AS
RUEDES FRESNES

Cités
ftEDEMETZ

de Giraumont
DEI.,ORRAINE
DES MINES

Av. de la République
AV. WLSON

DEI'tIE'fZ
MATHIEUDEDOMBALES
RENAISSANCE

V. STEBARBE
DEL'ABBEVOUAUX

RUEDU FORT MAHON
HAMEAU DE DROITAUMONT
MOUUNELLE

ALBERT lER
DU POINT DUJOUR

RI-IEGAMBEI-TA
RIjEJI.JRUE

NEUVE
PASTEI.JR

MinedeJamy

L6
8
3

LU
n
15
8
7
4
4
3
3
3
2
2
2
I

7,5
3,8
L,4

58,5
12,7
7,L
3,8
3,3
1,9
1,9
1,4
1,4
1,4
0,9
0,9
0,9
0,5
0,5
0,5

I
1

2t2

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
100

qu'il n'y a ptus de cheminots dans la zone des citésPar contre à la fin de la période, on note qu'il n'y a plus de chemmots dans la zone oes cltes

minières de Moulinelle.

Sur la carte d'ensemble (page suivante) que nous avons dressée, rue par rue selon les deux

grandscorpsdemétiers,cheminotsetmineursen 1931,iIressortfinalementquelacommunedeJar-

nyesttoujours loinde présenterunefigure homogène. Nousavonsdeu(mondes qui nesrinterpénè-

g1.ent pratiquement pas. tæs réseaux qu'ils sous-tendent, réseaux scolaires, grouPes syndicaux,

groupesethniques,etc.I-esdeuxcartes montrentbienqueles mineurs ontcesséde sedisperserdans
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la cité comme avant guelre. Au départ, il

s'agissait de retenir une main d'æuvre in-

stable , ensuite il fallait attirer de nou-

veaux ouvriers capables de demeurer pour

que la productivité se maintenne etaprès

la guene, surtout chez Schneider à Droi-

taumont ou dans les cités de la Compagnie

de I'Est, se développe le sentiment d'ap-

parteniràungroupe dans laville, de parti-

ciper même modestement à une "culfure"

d'enfteprise, un sentiment de bien être mê-

tant hygiène et stabilité. Se figent alors les

espacesidentitaires etse développe le sen-

timent d'appartenir à une nfamille" dont

I'undescaractères seretrouvedansles avantagesindirects que procurelavieencité ( achats arD(co-

opératives, vie en associations sportives, musicales, etc) 6

La coupure entre professions est également une coupure entre nationalités. Dans le quar-

tierde la garre,lbffectif des étrangersn'augment€ quefaiblement; il s'agitde quelquesfamilles de

comrnerçantsetd,artisans. Les locataires éEangers d'avant-guerre ne sontpasrevenus etlapartdes

éEangers décline. Ici sur les tableaux,l'année 1921, (qui n'est sans doute pas la meilleure année de

référence), estmarquéeparlerepli del'effectif énanger. Parcontrel'effectif des étrangers àla péri'

phérie remonæ vite. On notera aussi que leur part demeure environ dix fois plus élevée à la périphé-

rie que dans le quartier de la gare, comme avant la guelre. I-eur poids augmente par contre davan-

tagepaxrapportauvillage(de 1,5foisà2,5foisplusen 1926etmêmeà4foisplusen 1931). Quantà

la progression respective de I'effectif des étrangers dans chaque partie de la ville, nous constatons

que le village retrouve en l93l sa part d'étrangers d'avant guerre, le quartier de la gare en accueille

2,6 fois plus et les ciÉs de la périphérie,2,8 fois plus.

6spcutore,prcodrcicilestrdsphasesdecmstnrctimqræQ.Ribeill adéfinesdansso!étudcsur'le-systèmceocialMchelin"etdi-
il,wJgMt^.le"bri*toe""inidot'jnqr'*I902, 'cstye;uc':lagérrèsedunordresniuirejusqu'enI9lI,'a'cfri4-'lesystèmedc

rùaiadon social El'après gæne '?
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Pow I'effectif des Français, la croissance globale est plus forte; elle double même entre

191 I et 1931. Elte varie sensiblement toutefois selon les quartiers de la ville, avec une multiplica-

tion de2,5fois àlagare, de 2,1àlapéiphérie etde 1,5 aucentre. Cependant!'alluredes courbes n'est

pasidentique.Iacroissanceestrégulière sattràlapériphérie oùlenombre des Françaisrecensés en

1921 marque une pointe, sans doute à cause des cheminog de la "Ville en Boisn qui rejoindront par

la suite les nouvelles cités de I'EsL On constate que du fait de la guerre, le village, met longtemps à

récupérer sa population, surtout étrangère, mais qu'il reprend ensuite de I'importance. La gare ac-

cueille dès lors massivement des populations essentiellement françaises. Enfin, la périphérie de-
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meure, la zone d'accueil (ou les zones

d'accueil si I'on distingue les deux rnines)

des étrangers pour les trois quarts de sa po-

pulation.

Sur les cartes ci-contre montrant

la distribution des populatons selon les

origines nationales en 193 1, il ressortéga-

lement que la ville est loin de présenter

une struçture homogène. [æs cités miniè-

res Schneider et les nouvelles cités de

Moulinelle comptent peu de Français. En

dehors des cités minières, crest surtout

dans les rues nouvelles que les étrangers

ont trouvé à se loger après la première

gueûe.

Le poids des ouvriers sur les

maf,gesde la vllle

[æ ærme de périphérie ouvrière

doit ici s'entendre au sens plein, puisqu'il

correspond véritablement à une localisa-

tion au pourtour de la ville. En ærme plus

sociologiques, la * banlieue de Jarny "

pourrait être décrite comme un système

social articulant foræment trois logiques

de lhabitafi une logique professionnelle

dominante, construite autour de la proxi-
Population étrangùe

Lapédphérie
Mine de Droitaumont

\)/,

mité du lieu de travail, une logique de

conscience de groupe et, enfin une logique de participation sociale constituée autour des associa-

tions qui naltnont dans ces divers secteurs bien individuatisés. Ces logiques se combinent pour in-

scrire,au sei n&<territoires qssociantlieuxdetavailethabitat, des comportementsfondés surle

partage d'uttc même condition ouvrière, sur la reférerce à ww comtnutututé de valeurs et de nor-

rnes,parfois surl'expérience del'actionmilitante, et surle contrôle collectifdelasocialisationdes

jeunes. o6l-esformesdesolidarité,d'entraideetdegestionlocaledelaviequotidiennen'ysontpas

sans a[alogie avec celles observées dans les villages d'autrefois . Elles s'en distinguent cependant

dans la mesure où elles sont ici articulées à une solidarité professionnelle qui s'exprime non seule-

ment dans le travail à la mine, à l'atelier mais aussi dans les relations de voisinage : cette régulation

[æ quartier de Ia gg1g

Le quartier de la gglg

66 Yves Gmfmeyeç Sociologie Uôaine.
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parl'environnementdes cités estune réussite dela politique des acteurs dulogementouvrier dontle

mouvement du Musée s ocial aétélecatalyseur, en même temps que d'une politique d'urbanisme' 67

Une nouvelle idéologie du logement ouvrier est née, empruntant à Ta pensee hygiéniste rénovée: ce

n,est plus seulement l'épidémie, la lutte contre la tuberculose mais la promotion du "cadre de vie"

avec toujours le même souci double, celui du confort et du contrôle des travailleurs dans leur loge-

ment. Pour cela, les équipements collectifs tournent autour de l'école, de la salle des fêtes' des maga-

sins coopératifs et d'autres locaux qui abritent I'institut de prévoyance, les associations de té.'éa-

tion telle la societé musicale ou sportlve. uensemble de ces services permet un contrôle de tous les

aspects de Ia vie ouvrière.Ne faut-il pas cependant nuancer? Nous avons déjà montré que les ensem-

bles pavillonnaires facilitent les liens de voisinage et que malgré la forte relation à la mine ou à la

compagnie, malgré le poids de la société sur les cités, une autonomie ouvrière existait' [æs brassa-

ges qui s,opéraient, en dépit de l'absence de lieux de réunion (mais il y avait les cafés), le sentiment

d,appartenir au même monde ouvrier était renfor céparla proximité. Ainsi se créaient des liens de

solidarité et d-entraide, nés au travail, à l'école, à I'ouvroir, au lavoir, et au cours des ste Barbe' Au

chemin de fer on trouverait sans doute les mêmes associations, les mêmes regroupements quoique

les cités fussentplus éclatées en trois rieux etseulementliées parl'avenue victorHugo et ses nom-

breux cafés séparant le lieu de travail de la zone de résidence. Autrefois I'un des objectifs était de

mettre en Guvre une discipline indirecte des mæurs, visant à détourner I'ouvrier du cabaret foyer

d'alccolisms. trnzuite, il on a tenté de détourner l'ouvrier du cabaret, lieu de réunion syndicale'G

Dans ce cas le jardin et tout€ la cité sont présentés comme faisant partie d'une politique globale de

l,entreprise, dans ce que l,on appeierait ',I'esprit maison", élaboré autour de toute une série de repè-

res d,identification collective. Encore une fois, il faut toutefois nuancer les effets de ces dispositions

et se garder de conclure de manière manichéenne et voir dans I'ensemble de ce dispositif une expli-

cation machiavélique univoque de d'embrigadement' 69

Quels types delogements continuerontd'être édifiés? A Jarnyil y apeud'ensembles blocs

et ce sont plutôt des programmes de maisons individuelles qui se poursuivent après guene' 70 Pour

un oUvrier, cheminot ou mineur, loger en cité, c'était disposer d'un confort que les logements an-

67-pourcertains, laconcentrationindustrielleafavorisélbrganisationdelaproductionquiréclameunplusgrandconnôledutravail
etlesemploye're otatoreéJéam€nésàpréconiserunepniestabilite dehmain-d'oewrequi s'accordeavecl'idéologiedelapetite

propriété pronée par les lotisseur* Les sociéÉs ont 
"o 

Ëo.io d" é*garÉser leur espace er joué de tous les intermédiaires possibles

pon éviter les désordres dela vie privée qu\rne aglomération ce poputatior nae*gÊn" 
"tt 

éPalt aurait pu 8énéf€f' (cf les travaux de

colleaivesetdusytdicalisne.>ouencorq<Nouscroynsque
' t la population aiui dowærait un vernis d'ltonnêteté' d'espit de

topÊes-quilwttentcenaincerveauxd,abstracteursdusocialisme

6* &e n'e$ pas perce que les jardins ou lcs cités ouwières sont

d'intention oi deiexes règlementaires, à'l'espace discipliruite

confondre le s weux dcs fondateurs et lc æne nu de s pr aique s on

æùc avec untieu dc débouche a d'alcoolisme' Conune dans d'aur

les cor{onùe, le iardin des programmcs, et le iardin 
nréel'"" '>

lY)norror"rdc*éerdcsfoyers.cesfoyersabritentrecorpsetle coeurdcshommes....IJtænrystiEte s'estcrééeautourdclapai-

tenuison:cettemoisonnestplusl,abribgiqued'r*iàittr,"'tt"estunmuséedttsouveniroudelaprétentiott'" 
>læcorbusier'in

Rewe mensuetle de I'Habitation N" 85 mars 1928'
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ciens duvillageoules immeubles du quartierdela gare n'offraientpas: de I'espace, unjardin, des sa-

nitaires. . . ( Nous en donnons des photographies en annexes) A la cité de Droitaumont, s'ajoutent la

salle des fêtes, l'école gage de Ia discipline. Encadrée par les frères marisæs jusqu'à la cession à la

ville au début des années trente, l'école devait amener les enfants, (tous les enfants quelles que

soient leurs origines nationales ), à un niveau qui leur permettrait d'obtenir un emploi à la mine ou

ailleurs, donc une sécurité pour I'avenir. Læs avantages de la vie en cité étaient donc bien réels. [-a

contrepartie exigée se limitait à la ponctualité et à la conformité aux règlements.

Finalement la cité est plus proche de I'habitat rural que des appartements des quartiers du

centre et des nouvelles rues de la gare de Jarny. On relèvera un rapport espace construit-espace libre

largement calculé pour le bien-être des familles: le pourcentage de I'espace construit est compensé

pardes espaces verts, des bois, des terrains dejeux, des places, une salledes fêtes moderne, spacieu-

se, avec scène et sièges neufs...etdes espaces verts privés occupés parlesjardins etpotagers <<lzs

jardins et terres cultivables dont La société concède Iaiouissance à son personnel constituent un

avantage accessoire et précaire du contrat de travail. Cette iouissace est personnelle et ne peut

être concédée à un tiers. La reprise de cette jouissance, en cas de rupture du conffat de travail, au-

ralieudescessationsdutravail, sansindemnité... >71Bref lesouciducadredevie, avec plantation

d'arbres, entretiendes logements, rejointle souci urbanistique global: éclairage des cités, construc-

tion d'égouts, de trottoirs, etc comme le montre le tableau de la régie des domaines Schneider un peu

plus loin.

Certes,la société se préoccupe du maintien de I'espace hiérarchisé, nous I'avons dit I'habi-

tatreflèæ etreproduitdans lavie résidentielle,lahiérarchie de I'entrepriseavec marginalisationdes

isolés: n O n i s ole s oi gne us ement I e s Io g eme nt s loué s,

le cas échéant, surtout s'ils sont réservés à des céli-

b atair e s.' (cf plan ci-contre des mai sons n italiennes "

pour célibataires, isolées et à environ I km des autres

cités familiales) I-a société avait des gardes spéciaux

pour les cités. Uun d'eux était connu sous le pseudo-

nyme de iBismæcko: <C'étaitie crois un sous-ofi-

cier russe ou polonais qui paraissait un peufou. Il

Citês i ta l iennes

sifilait sans anêt. Ilvivait dans le " baracon" et élevait 36 oiseaux. Il leur parlair tt73 Il veillait à évi-

tertousle.sconflitsdevoisinageetàl'applicationdurèglementTapourlesarticlesconcernantles lo-

71- Règlernent intérieur de la mine de Drcitaumont ' aft 52.
22- Sansoubtierl'espaceréservéaupetitéleva ge...: <lc poulaillcrn'estfuterdit rwlle pan.I-acitédclamincde La ndtes n'estqu'un

iwncæe poubiller ; en elle-nênc la cité est ptmi bs plus laidcs , bien que les logemenis y soient grands, nais ellc est singulière'

nentpinoresqæ parlaErurtitédeporcs,dcpoules,d'oies etdeconards Etisepromèrcndansles ntes. Ilni apas dcfamille ou-

vrière, à Landres a da ns towe b lpnainc, qui ne possède ses lapins. >Axel Sômme, op. cité.
'TT l.Bar trélémy Ville-sur-Yron.
74I'article4g - L'otmrierquisolliciteetobtientunlogenattdansunbâtimentapparteumlàIaSociété, estformellcnænttenudc se

conformerauxrèglernen s,clan$esdtbail,ntcsuresd'ordre,d'hygièrc,etgénérabmcwauxprescriprtonsdctoutenaturequiluise-
rontcommuniquées parlasociété,songérantousonlocalaire prilæipat.S\tretuse dc s)conformer,lz logementpourralui êtrere-

rtré, sa7r. qu,il puisse prétendre à urc indcnniré quebonque de cefait. >Règlement Intérieur Mine de Drcitaumont 1920.
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gements. C'étariten particulier le c:N, lorsque pour une raison ou une autre I'employé quittait ses
foncti ons : retraite, accident-pensionnéou décès. 7s

Lreffort des employeurs se poursuit:

Les industriels des mines poursuivent leurs pnogrammes

n J'ai I'hnnneur de vous faire connaître qu'en ce qui concernc l'arrondissement de Briey,
Iesbesoins enlogements résultentuniquementdudéveloppement de l'industriemétallurgique etde
I'extraction minière > Déclarait le sous-préfet en 1925. Nous avons ( grâce au travail important de
collecte des archives industielles menées par I'Espace Archives Usinor à Sérémange) retrouvé les
documents concernant le patrimoine immobilier des deux mines de Jarny. 76 Pour illustrer notre
propos, nous avons pris le cas de Droitaumont, pour lequel nous avons pu collecter et regrouper les
informations de I'après guene et établir les tableaux présentés plus loin: celui du patrimoine immo-
bilier, presque complet, et celui du calendrier des travaux entrepris dans les années d'après guerre
avec les investissements correspondants.TT [æs documents consultés vontûous dans lesens d'un ef-
fort que chacun reconnalt, malgré les insuffisances soulignées plus haut. Une enquête sur le loge-
ment dans le Pays Haut, hélas top rapide et peu documentée,aétémenée en janvier l93}:<<Vous
avezbienvoulu par lettre du9 juin dernier me demander de procéder dans l'arrondissement de
Briey àune enquête surlesbesoins enlogementetsur l'æuvre accomplieparles chefs d'entreprise
pour loger leur personnel rTE Læs efforts ont-ils été suffisants? C'est la question qui se pose lors-
qu'on constate qu'à part la rnine Schneider ,les sociétés ne logeaient que partiellement leur person-
nel. A Jarny, I'observateur suédois déjà cité écrivait à la fin des années trente: "L'impossibilité de se
loger d'un rnanière décente a peut-être contribué plus que toute autre chose à entraver le recrute-
mentde lamain-d'æuvre.Malgré lebel effort de cowtuctiondelapandes usines et des mines,la
crise du logement sêvit eræore en maint endroit. Ia proùrction du mincrai est plus limité par le
manque delogemcnt queparladfficultéde sonécoulement, etl'ingénieurenchefdes Minesdécln-
rait, daræsonrapportde 1923,qwndlaproducrtondesminesdeBriey semontaità9,3 mittiowde
tonncs, qu'il fallnît construire 5 000 narileaux logements pour atteiltdre une production de 20
milliow de tonnes. rE Ce n'est pas I'explication qu'avançaitle commissaire spécial de la crise du
logementdanslbprès gueneetil nous sembledifficile de suivreA.Sômmesurcepointdumoins à
Jarny..

Les cités des mines

L'effort financier pouvait se monfier considérable même si on a couEne de rappeler qu'en

7tl'ardcle 50 - L'owrier quittant le senice dc la Société dc son gré, ou àb suite dc rerwoi, avec ou sans préavis, s'engagefornel-
hment àquitterlzlogemcil Eriaété mis èsadispsitio4auplustardlwitjours aprèslacessationdetravail.tasociétéréserttetous
ses droits et ceux dc son gérant ou bcanire principal dans le cas de non etcécution du présew engagemen. >id-
7é Nous les donnons en annexes.
7/- Archives privées, acad&nie Bourdq, tæ CreusoÇ Sa&re-et-lrire.
7&ADM&M, I Z 169.
79- Axel Stlmme, op.cité.
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l.orraine,les sociétés sontleurs ptopres enûepreneurs etréduisentainsi leursfrais. Pourtantce capi-

tal propre pouvait se monher insuffisant et dans les régions sinistrées, I'Etat a permis aux sociétés

d'utiliser les dommages de guerre pour élever des cités ouvrières . . . E0 Des dommages de guerre qui

ne pouvaientêtre remployés parcertains sinistrés étaientainsi repris pardes sociétésHBMfondées

par les sociétés minières comme Schneider. . .ainsi qu'on I'apprend au détour d'un rapport du sous-

préfet de Briey daté de Janvicr 1928.Er

L'effort de construction se poursuit dans les cités, mais de façon différente.

A Droitaumont où les affaircs repartent rapidement, les cités inachevées avant guerre sont

prolongées etles trois bandes des rue A, rue B et rue C sont assez vite terminées. Iæs nouvelles mai-

sons s'inspirent des premières cités Schneider dont nous avons rappelé la typologie: la société a

continué de bâtir des logements de 4 pièces avec cuisine, mais les appartements de 3 pièces et cuisi-

ne sont plus nombreux dans la rue C (ceux de 4 pièces et cuisine étaient réservés aux familles nom-

breuses) Les dernières cités seront donc, plus basses et plus longues, comme I'indique le plan ci-

contre.

C'cst surtoul dans llmpression générale d'uniformité que se marque la différence enfre la

in et ien village lorrain. D'abord, une absence de diversité, puisque les maisons sont

construites par groupes et les groupes sont semblables aux autres. Ce

sont des maisons jumelées avec un jardinet devant et derrière. La surface

est de 46m2 au rez de chaussée et de 32rn2 à l'étage pour les I 8

constnrctions de 4pièces de la rue A et les 16 de la rue B. Ces deux pre-

mières rues bâtes comptent en outre, respectivenrent 9 et 12 maisons à 2

logements de 3 pièces. Pour achever le programme de la rue C , on a

adopté apÈs la guerre un type de maison plus longue de 4ou6 logelugnts.

et présentant moins dïndépendance. Au to-

tal, Droitaumont forme une petite cité de 116 maisons avec 235loge-

ments (931 pièces) que la société enfretient régulièrement comme le

montrent les rapports de la régie des domaines. C'est un ensemble homo-

gène etaéré qui ofte toutconfortà une communauté entièrcmenttournée

vers le ûavail de la mine; au logement s'ajoutent quelques services et un

petit commerce, que finance et possède la famille Schneider. On ne peut

ûoutefois soutenir que la société aurait investi dans la pierre pour des rai-

sons de rentabilité financière, car tous les observateurs constatent

qukzz loyer sifaible tæ couwe mêmc pas l'impôt sur lapropriété et rc

Iaisse rien pour l'entretien ,& Et, si, en général, lFJat octroie aux industiels une aide financière

SGADI![&À,t tzt68,.
8l- <II.BII.: les rêponscs ci-jointes Eæ m'ontfaiæs les direaews dusbus et dc mlnes de I'arrondissenænt votts dowuront dcs
raueigununts &taillés sw cetæ ryestion: luænds ccllls fus fit tæs suivante s. . . mbte & Droiutotrottt ù ,lanry rAD lvi&M lZ
l6&
&2- AxcI Stlmmc,op. cité.
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Type A.dresse Logements
Nb Total Nb Total

I maison SARIM
I maison LECOMPTE
I maison RAOLTLT
2 maisms Rue Neuve

18 maisons Rue A
9 maisons Rue A
I maison RueA

16 maisons Rue B
12 maisos Rue B
4 rnâisqrs Rue C
2 maisons Rue C
6 maisqrs Rue C

maison COLUER

grange GADOL
ruine DIUCENT
maison GRISE-I .

1 5 5
0 3 0
0 2 0
1 6 6
0 4 0
0 3 0
0 0
0 0
1 4 4
0 3 0
2 3 6
0 4 0
1 9 9
4 3 1 2
1 4 4
4 4 1 6

36 4 144
1 8 3 5 r ' .

4 2 8
32 4 L28
7 4 3 7 2
8 4 3 2
4 3 1 2

u 5 L 2 0

I
I
I
I
I
1

I
1
2
1
1
4
I
2
2
2
4
2
2
2
2
4

pour permettre aux ouvriers de devenir propriétaires, (généralement au bout de quinze ans), ici, à

Jarny, toutes les maisons resûent la propriété de la société. De nouvelles contraintes apparaissent l

les futurs locataires doivent cultiver leur jardin de leurs propres mains, envoyer leurs enfants à

l'école confessionnelle (certains témoins rappellent qu'il était possible, mais mal vu d'inscrire ses

enfants à Jamy-ville). Pourtant, les ouvriers et employés n'ont pas comme ailleurs interdiction de-

conftacter des dettes ni surtout obligation de faire chaque semaine un dépôt à la Caisse d'épargne.

L-a régie des domaines est chargée de construire, drentretenir, d'embellir et d'équiper les ci-

tés. On peut suivre dans les registres de ces bureaux la chronologie des travaux entrepris et constater

que la société ne négligeait aucun aspect du cadre de vie de ses employés les diverses sociétés se

sont tracées un programme de construction d'habitations qui a ordinairement suivi un développe-

menthaûnonieux:

Régie des domaines Schneider - Principaux investissements
LS lulm Lgn : C-onstnrctions de maisms ouwières dans la cité pour 500000F

I maison
1 maison RueC
I maison Rue C
3 maisons Rue C
1 maison Rue C

l0 maisons Cités Italiennes
2 maisons Rue MLT
I maison Rue MLT
2 maisons Rue MLT
I maison* Rue MLT
2 maisqrs Rte Bruville

Château Moncel
maison Moncel
maison Moncel
maison Moncel

I maison Moncel
1 maison Moncel
I ruine
I maison Bois du Four
1 Salle Fêtes Bois du Four
1 école Rue C
I maæmelle RueC

116 maisons

8
18
4

18
8

80
20

8
20
12
L2
30

3

4
4

10
3
0

10
5

T2
8
0

3
4
5

4
4
5
4
5

6
3

30
J

4
4
)
3

5

3
6
4
5

4
6
I
2
2
2
2
2
2
2
2
I
1
I
I
2
1

2
1
2
2
1

4
6
1
6
2

zo
4
2
4
2
4

2
I
0
2
I
2
2
0
I

)nts
235 931

Achatet aménaçment du pavillon allemand de Moncel et trottoirs de la cité
Dstibutim d'élecuicité drnc les maisms
Constnrction de deux maisons à deux logements route de lvlasla-Tqr.

29 Nove,nbrre l!I23: PlalrAûon d'abrres à Dloitaunont

I AotltLgzz
3Dérx;mtr:e L972
3 Juinet 1923

25 Juin 1925
1l lanvier 1926
lllmvier l92li
19Awit 1926
3l\tæBt9n

Refection des peintures des mci€mes cités
Constructions dc meisorns ouwiàes dans lacité
Constuctio d'une cmtine
Fossé évacuation des eaux uséec des Cités
Eclairage électrique de 2Ologerne'nrc de la nrc C

24 Septenbre llZT: Rdecrim nre C et tottoirs
24 Sepæmbre lfXT : F:Jtinge de la rue neuve
24 Septe,nbre 1927: Remisc en état de la salle des fêtes
26Décembre l9Tl: b)ainge des cités italiennes
I Juin 11128
I Juin 1!128
3 Décembre 1928
l lvlan 1929
l2lvlars L929

Achat de sièges pour la salle des fêtes
C-onstnrctim dlme maison ouvrière
Rdecrim de I'ancienne garderie en deux loge,ne,lrts ouvriers
Dsributim d'eau dms lacité
Conshrction d\me maso à de,rrx logements
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Tous les employés (ou presque) de la mine Schneider habitaient sur place Quels étaient

ceux, -les 6 à7 Vo d'isolés- qui résidaientailleurs ? Il s'agit de 2lemployés dont onne peut guère dé-

gager de profil particulier, sinon qu'un petit

tiers est manæuvre à la mine. Pourquoi

s'étaient-ils isolés ?lncapacité de la société à

loger tout le monde'? Ou bien désir d'habiter

au dehors, et d'échapper ainsi à Ia uælle pa-

tronale? Ici se posent encore la question des

logements disponibles en ville et celle des

loyers:<<Iz loyer se monte en général à 10

francs par mois pour un logement de 4 piè'

ces, cttisine comprise, tandis qu'unlogement

particulier, de la même dimewion, mais de

qwlité inférieure le plus souvent, revient de

50 à 100 francs par mois, Ioyer exorbitant

ACCROCHEUR
Ajusteur

CT{AUDRONNIER
CTIAUFFEI.TR

CHEFPERSONNEL
Employé

JARDINIER
Maçon

Manæuvre

Menuisier

Mineur

en
I rue DE T ORRAINE
1 Av. de la République
I rueDELORRAINE
I rueSIMONMACHERU
1 AV. WLSON
2 AV. T.AFAYETTE

AV. WLSON
I Av. de la République
1 AV. WITSON
6 TeDUCFLAMPTORTU

Rue du Fort-Mahon
TeDELORRAINE
TeDESTILI-EUL
Av. de la Republique
AV. WIISON

2 Rue M.de Dombasles
Rue de lAbbe Vouaux

1 AV. WIISON

1 0,3
1 0,3
I 0,3
1 0,3
1 0,3
1 0,3
1 0,3
1 0,3
2 0,7
I 0,3
1 0,3
I 0,3
I 0,3
2 0,7
1 0,3
I 0,3
I 0,3
2 0,7

2L 1,1
294 tOO

pour un ouvrter ne gagnnnt plus que 650francs.. ,r83. .. <Certaines société diminuent les loyers

pow les ouvriers d'une ceftaine ancienneté et il arrive même que le loyer devienne entièrement

gratuit ; ceci concerne principalernent les employés. >s Finalement si Schneider n'a pas réalisé son

projet de loger toutes les familles de ses employés, ce n'est sans doute pas faute de I'avoir tenté. Au

début des années tente le sous-préfet de Briey notait, en parlant des entreprises du Pays Haut :

<Quel4ucs unes qui n'occupentpas unpersonnclnombreux sont enmesure de loger celui-ci. D'au-

tres poutT ont après l'achèvement de la consffuctton actuellement en cours d'un nnmbre plus ou

n oins imponant de maisons, procurer un logement à la majeure partie de leur personnel. t E5 Le

sous-préfet ne parle pas de Droitaumont, pourtant il aurait pu retenir cet exemple de logements

achevés (tableau cidessous) et capables d'accueillir plus de 1000 personnes.

Quelques aspects de la vie quotidienne dans une cité.

Pow compléter cette présentation de la vie dans les cités minières, voici quelques témoi-

Srages se rapportant aux années d'avant deuxième guerre dans les quartiers de Droitaumont.

Au sujet du confort, (eau, élecfiicité, chauffage) écoutons un premier témoigange <Les

soirsà I\h les rucs n'étaientpas encore éclairées, ilnj avaitpas devolets encore, etqwtndles ou'

vrtersrarytwient,leurlampe allwnée celafaisaitune clanétoutautourdelapièce.Onallaitchcr-

chcr l'eau à la borne, il nj avait pas l'eau courante. On avait des seaux ou des cruches, c'était

moiwtaurd.Pourle clwrbonles4 pièces avaient droità250kg auprixminimwn, à Il Fie crois.

Lcs 3 pièces l50kg.Aprèsc'énitauprixfortuncvraiecorttéeenrentrantde lnclasse.Nousallions

&i et 4 Axd Slimne, op. cité Pourtant il ajoute <lT n ! a pos ici tieu dc poler dc bier{aisance : Ia constntction est une veflu de né'

cessité, a lcs dépenses on été loganunt reæuwées par uræ smbilité bien plw grandc de la nuindoeuwe- >iÀ-

StADM&I\dlZl(8'.
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faire la queue à la loge (un bon) ensuite au grand bureau (on payait) ensuite au mngasin on dipo-

sait nntre bon. rrb

[æs service de santé des familles, donc en dehors de la mine elle même, étaient confiés au

médecin de la ville: < Je me souviens que Ie docteur Bastien passait une fois par semnine à l'école.

Tout le monde allait,gratuitement à l'infirmerie à l'entrée avec M.Bastien et M.Fogola qui faisait

fonctiond'infirmier. Ensuiteily aeu sonfils puis M.Zerliaquiavait étébléssé àlamine. M.Bastien

consultait ausst chezlui dans sabelle maisonenface de lamairie sur laplace. Je me souviens y être

allé avec mtmutn une fois; c'était comme un château. ,t

I-espetitscommercessurplaceétaientassurésparquelquesfamilles:<< MM.Tognazzi,puis

Degli,puis Maritarwterwientune petite épicerie. M.I*yvalavaitaussiunpetitétalage avec deslé-

gurnes.L'économat estvenuaprès. Mme Manginet M.Berthon servaient. >>.s D'autres témoinsin-

sistent sur les marchands ambulants que les femmes guettaient, d'abord avec des carioles tirées par

des chevaux, puis des camionnettes.

I-es æuvres et le rôle complexe des femmes de cadres dans la vie de la cité avaient pris un

certain sens, en particulier au cours de la crise: <Pendant la crise en 1933, les dames d'employés,

(les employés étaient payés mensuellement donc pas touchés par les réductions de salaire)... ces

d.amcs se réunissaient au château et confectionnaient de la layette pour les bébés des ouvriers et se

cctisaiew pouraffrirdesvêtements enbonétat. Celam'amarquéparce que tnnsæur est née alors

et nous avons eu de belles clwses. Alors je travaillais à l'école maternelle. On travaillait jeune

alars.Mais elte afermé. n sCelasembtaitperpétuerla traditionàMoncel:'Mamèremc racontait

que jeune fille déjà, le jeudi elle allait au château chez les De Redon et avec d'auffes, elles com-

metqaient leur trousseau; les tissus étaientfournis par les "chatelains" ainsi que le goûter, servi

dnrc des grandes crurhes pour l.aboisson. rfi

[æs occupations des femmes de mineurs et employés étaient plus quotidiennes et plus ba-

nales:<Ilyavaitungué oùma grand-mère allaitlaver,mongrand-père luiavaitfaituræ cvaræée

genre depont, Ellelavaitàgenouxdarcunbaquetonbattaitlelinge.Ily eutunlavoirde construit

aupontdefer surl'Yronetquiseremontaitavec des clwînes. Ensuite onallaitaulavoirderrtèreles

cités. ce n'était pas l'eau de I'Yron; elle vernit de la mine. L'hiver elle fumait. Ony allait toutes les

semaîncs. Maman se servait de sa lessîveuse. Les lessiveuses bouillantes étaient transPoftées sur

des brouenes. Onavait des sabots auxpieds, pour passer dans lnterre et avoir plus clnudaussi.Il

y avait Entre bassiw, d.eux grands a deux pertts qu'une fenune venait vider et laver toutes les se-

maincs.Autourdulnvoironvoyaitdebelleslibellules.Avantlespeupliers, c'étaitpleinderoseaux.

86' lvt T.Jamy.
8i/- MmeM.L-abry.
8& MmeL Jarny
89. Mmelvl" Labry
9G MmeG. de. Droitaumont
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L'eau de Ia rivière venait près des jardins, des deuxièmes jardins, en bas; on peut les voîr sur cer-

taines phons. t 91

Pourles hommes,lesjeux etla fréquentation des cafés se déroulaientà laperiphériede laci-

té: <<Près de la gareily avaitune grande baraque enbois oulngeaientles célibataires, et oùles pen-

sionnaires prenaient.Ieurs repas : c'était Ie "baracon". Oui, après la guene il a été tenu par MM.

Lacoste, BurgazzietDuval.Acôtéily avaituncoiffeur etunflurclnndde tabac. Auvillage les ca-

fés étaient tenus par MM.Znnga, Merchier, Flelli puis Bodino, Coulaud, Calvetti, Pendoli et Ma-

nuelli. Tow les cafés avaient leur ieux de quilles. ,r92

Et pour tous, les grands moments de I'année étaient fêtes populaires, sur lesquelles nous re-

viendrons dans un chapitre spécifique.<dz 14 juillet grandefête sur une plateforme dans Ie bois du

four que ln mine avait construit ,toutes les écoles se mobilisaient. Les fiIles avec des cercea ux au)c

couleursdelanationoudesmaninets etfaisaientdelagymnnstique suédoise. Les garçons comme

ceux qui sont dans La cour en pholo, répétaient au sifr'let, sous Ia conduite de M.Rose. L'école ma-

ternelle préparait des chants et des mimes. n93 Ou bien <d-e 23 iuillet c'était la retraite auxflam-

beaax toujours annoncée par les gros pétards avec les musiques en tête. I*s pompiers casqués,

avec des torchcs les encadraient et tous les gosses suivaient, La rnusique faisait Ie tour des cités.

Les gardes aussi encadraient avec leur unifurme de velaurs et leurs boutons avec dessus les ca-

rnns du Creusot. C'énient des anciens gendarmes. ,r94 Et bien str la Ste Barbe, patrone des mi-

neurs, souventévoquée: <Laveille des owriersfaisaientéclater de grospétards. Le nwtindebon-

neheure les ouvriersallaientboire devinchaudsucré, avecducitronauxécoles ( le lendemainles

tables étaient collnntes)et de là partait Ie cortège avec La St-Barbe portée par 4 ouvriers. Nous al-

Iions à farrry, il nl avait pas errcore de clnpelle. C'était un cortège inirnaginable. Les enfants quê-

taient.I*s owriers se retrouvaientàla salle desfêtes pourunrepas avecles employés.Jarnync le

faisaitpas.Jecroisque c'étaitle seuljouroùM.Lcicknamsemêlaitatnouvriers. Aprèslerepasles

jetncs pompiers de laminc débarrassaient pour une séance de cinéma gratuite avec M.I*fort, et

le soirilyavaitBalawsoru des cuivres.Ilyavaitune sociétéderruæiqueavecM. Pasinietensuite

M.Lefort; à la Ste-Cécile it y avait bal gratuit toujours par les musiciens de l.a mine. >%

Les cités de la mine de JarnY

Dans le,s cités delaminede Jarny,l'atmosphère des cités étaitdifférenæ.sDans lequartier

de Moulinelle et derrière la mine Senelle-Maubeuge, ce sont les questions juridiques de I'après

guerre et semble-t-il les moyens lînanciers qui exptiquent la faible extension et l'éclaûement des

91- Mme lvt Jrny.
92- M.Heffi KDroitaumont
Y3er.g+ lvll-Jarny.
9A M.Pde.Jamy.
96- Certes, notrsavcrsdéjàindiquéqu'àsipeudedistance,lasociétéminièredeJamyzuituneautrepolitiquedulogementquelami-
nedeDrcitaumon( sinondanssaqualitédumoinsdanssacapacitéd'accueil, commeil ressortdestableauxpésenantleslieuxdeé-
sidence des mineurs de Jamy .
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constructions des années vingt. Eneffet" Ces contructions ont entraîné des dépenses très considé-

rables.Onpeutprésumer, enrègle générale, que leprixde revientde clnque m'aisonestunpeuin-

férieur à I0 000 franrs chncune >) Or comme nous I'avons dit, la mine n'avait pas repris immédia-

tement sa production. Nous avons déjà évoqué la modeste politique immobilière du groupe Senel-

le-Maubeuge dont les commanditaires allemands étaient soucieux surtout de rendement rapide et

non de politique à long ærme comme Schneider. Et ce n'est pas ici I'imortance du personnel à loger

qui semble en cause, p:ls pl us que la politique de la maison

dans ce domaine. 97 Faut-il en conclure que les participa-

tions étrangères bloquaient I'initiative dont la société té-

moignait par ailleurs, ou bien admettre que la structure

même du capital d'une I'entreprise mise sous séquestre

empêchait de dégager les moyens d'une politique hardie

de logements ouvriers?

En fin de compte,la mine de Jarny n'a pu loger

qu'environ 4O 7o de son personnel. Il faut ajouter à cette

cela l'importante dispenion dans la ville des employés lo-

gés hors des cités. Touæfois une part importante d'entre

eux s'établit dans le secteur est de la ville (rue et route de

Metz, route de Giraumont). Ce n'est pas le manque de

confort qui éloignait les salariés, car les maisonnettes

construiûes avant guene étaient €n tout point compara-

bles, quant au confort à celles de Droitaumont. L,eur dis-

position aêr& etdiscontinue donnaient même davantage

de liberté à cet espace résidentiel. Après la guene, les

constructions neuves, surtout celles de la rue des Tilleuls,

sont tout à fait différentes: bien moins spacieuses, en ban-

des, donnant I'image de petits corons. Alors que I'on avait

évité dans une première phase I'alignement sur rue, on re-

vient à un schéma plus rigide et plus austère. [æs maisons

disposées en bande ne sont plus au centre de la parcelle ou

en retrait, mais en bordure de rue ce qui contribue à don-

ner une impression plus massive et moins gaie. Dans ces

cités, règne une autre afinosphère, un relâchement lié à un

certain désordre spatial. Uéclatement des maisons en

multiples noyau( dispersés, parfois éloignés de la mine

de Jarny, a perrris d'éviær une ûrtelle patronale di

g/- Eneffet, dans leursecteurd,origine, àSenelle, lesfÈresd'Huart, HippolyeetFemand, avaientparticipédèsnovembre 1894àla

fondation de la Société HBM de t-ong$ry, une des prenrières de France. M. André Menidialis, dans son article ' Relations intimes et

cqrflictnellesentreindustrieethatitalaLnngwyn, soulignequ'au'lendenuindcl'umisrtce...lasociétéSenelle s'estaperçudcl'ab-

serce dc prhision à moyen et Wg termcs., outre la nùauwùse gestion dc son parc foncier " -

Métiers à la mi- Adresses en
ne deJarny dehols des cités Nb %

Av. de la République
Av. de la République
Av. de la République
Av. de la République
Av. Wilson

Maçon
Manceuvre
Mineur
Ouvrier
Mineur
Mineur
Mineur
Apprenti
Apprenti Electricien
Comflable
Eléctricien
Employé
Garde Particulier
Gérant coopérative
Magasinier
Manceuvre
Mineur
Ajusteur
Chef d'Ate[er
Chef mineur
Compable
Directeur
Elécuicien
Employé
Géomètre
Ingénieur
Machiniste
Manceuvre
Mancuvre
Mécanicien
Mineur
Pæeur
Sténo dacrylo
Mineur
Manæuvre
Mreut
Comptable
Maçon
Manceuvrc

Hameau Droitaunront
Ouvertue wilsotr
Rte de Giraumont
Ræ de Giraumont
Ræ deGinumont
Rte de Giraumont
Rte de Giraumont
Rte de Giraumont
Rte de Giraumont
Rte de Giraumont
Rte de Giraumont
Rte de Giraumont
Rte de Metz
Ræ deMctz
Rte de Metz
Rte de Metz
Rte de Metz
Rte de Metz
Rte de Metz
Ræ de Metz
Rte deMetz
Ræ de Metz
Rte de Metz
Ræ de Metz
Rte de Metz
Rte de Metz
Rte de Metz
Rte de Metz
Rue Albert ler

2,3
0,5
0,5
0,5
0,5
2,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,9
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

4,3
r00

)
3
I
I
I,,
4
I
I
I
2
I
I
7
I
i
2
,
2
I
8
I
I
I

Mineur
Elécricien

Elédricien
Manceuvre
Mincur
Mincur
Touncur
Ài[neru
Eléclricicn
Malcewrc
Manæuvre
Mincur
Milclr
Elécricien
Méc,rnicien
Moulineur
Rivem
Wattman

Rue de l'Abbé Vouaux
Rue de I'Abbé Vouaux
Rue de l-orraine
Rue de Lonaine
Ruc de Lorraine
Rue de Lorraine
Rue de MeE
Rue de Metz
Rue dcs Mines
Rue des Mines
Rue dcs Mincs
Rue du Fort-Mahon
Rue du Fort-Mahon
Rue du Foint du Jour
Ruc Grnbena
RucJunrc
Ruc M.dc Dombasles
Rue M.de Dmbaslcs
Rue Neuvc
RuePdeur
Ruc Rcnaissance
Rue Renaissance
Rue Rcnaissancc
Rue Wilson

cl
Totd 216

I-a dispersion dans la ville des em-
ptôyés logés hors des cités
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avec garde et surveillance continuelle des cités. Ceci a peut-être davantage favorisé une solidarité

ouvrière que beaucoup de témoins soulignent en comparant les deux mines. (En particulier les té-

moins d'origine italienne). Pourtant c'est à Jarny que la question des étrangers se pose de façon plus

aigiie. En effet, la cité comporte des logements de type familial et des logements meublés pour céli-

bataires . Il sbppose fondamentalement à I'entassement, certes limité mais réel, dans quelques im-

meubles à étages du vieux Jarny ou dans les petites maisons du vieux village et datant du XIX. s, qui

accueillaient surtout les ltaliens. Mais ce type de logement freine I'intégration et I'assimilation. [-a

cité,présentéeparfois commeuncadredecontrainte patronaleetd'embrigademntpaternaliste, était

probablement un creuset plus efficace. Désormais beaucoup d'étrangers se contentent des loge-

ments moins salubres, moins individualisés, plus austères ; d'oit des phénomènes de repli et de fer-

meture@mmunautaire.I-econtrôle indirectparl'organisationdes logements,laÈglementationde

la vie de travail et les loisirs échappe ainsi à l'employeur, mais est-ce un progrès ? CerÛes, dans des

conditions de mobilité encore forte, les ouvriers étaient parfois enclins à vivre dans des meublés ou

en sous location 98 ou dans des baraques de fortune afin de faire un maximum d'économies .9 Au

lieu de payer des loyers, même symboliques, et loin de se disposer à bâtir ou à acheær ils préfèrent

continuer de transférer leurs gains vers leur pays d'origine ou les confiers à des banques nationales

polonaise ou italiennes, au risque de tout perdre. Il faut donc nuancerle tableau optimiste brossé par

lesbureauxdelasous-préfecture: <Lapresquetotalitédesfamillesitaliennesdefarnysontlogées

dans les citês desmines, ce sontdeshnbitattons spacieuses etagréables. > etretenirsurtoutque <</e

reste lnbite dqns Ievillage, seules quelquesfamilles logent encore dans des baraques enbois qui

sont néanmoins confortables. Cene colonie vit surtout de son ffavail d'ans les mines, quelques

unes vivant de leur commerce , .. > lo C'est chez les mineurs que le manque de logements se faisait le

plus sentir et ce sont eux surtout qui déposent des demandes d'autorisation de baraques précaires.

Cette pénurie se fait d'autant plus sentir que les possibilités d'accueil de quelques mineurs dans le

secteurdelagareavant !9I1,avaientdésormaispratiquementdispanr(cf tableaupageprécédenæ).

euelles conséquences morales et sociales ce déficit de logements a-t-il présenté ? C'est difficile à

préciser.

I,cs cités du chemin de fer

La Compegnie Est pare d'abord au plus pressé: La ville en bois

Toutunquartier,lauvilleenbois', s'estédifiéaulendemaindelaloi desSheures,surlemo-

dèle des camps de bois, près de la voie de chemin de fer Jarny -Hagondange, face à la COI-OCO

9&.<...clucun,(alesltaliewbspremiers),clurcheàæwerversaphceetparlà,sonlogerrcnl,surtoutsilcmincuraobterula
permission de sous-baet à dcs pewiomaires r l-ouis Kôll op'cité'

99- <les cantircs abrtEft encore un tumbre très élcvé douvn'ers >Louis Kôll op.cité

lG AD M&I\,i tZ 56.
LOI-<pendattbguene,wc grande prtiedc cesbgmæûs,situésponrbplupartdansles départanæns sinistrésde Meurtlæ-et-

Lloselb et dcs *a"rrrns,làt détrtits. Après b guare, lc problème du lagancnt s'est posé d'uræ fapn pbs impérteuse; d'utæ

part, pu suitedelacrise propre auxpcys dévastés,-et,d'autrepart,de lacrise générale dtlogenæu qui,pour diverses raisotu éco-
'wmiqws 

et sociales, a i&i en France dfuæ manière intense dc Ig20 à Ig30 rJ.Depret, les oeuwes sæiales & la c-ompagnre de

lEsO
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nouvelle entreprise de métallurgie. Pour la Compagnie de I'Est il s'agit de loger rapidemment son

personnel. 101 gn outre, la Compagnie devait faire

face à I'application de la loi des huit heures qui

I'obligeait à renforcer ses effectifs. Tout ceci

contraignit la Compagnie à un effort massif et irn-

médiat. Un premier'programme de logements en

bois fut donc approuvé le ler mars 19 19 et exécuté

en moins de deux années dans les grands centres

des régions dévastées . Evidemment la question

que chacun pouvait se poser, était celle de la qualité

de ces constructions. [æ maire de Jarny parle de ba-

faques :<<In Compagnie de I'Est a construit ses ci-

tés provisoires, situées à proxtmité de l'usine de

cluudronnerie, lieu-dit Moulinelle en 1922, alors

que la chnudronnerie a été crée en 1919. Les cités

de Ia Compagnie de l'Est sont des baraques en

bois et ne sont que provisoires et ne peuvent durer

qu,un temps relativement court, rrl02 Pour I'eau, il fallait ailer à un puits. Mais il y avait effective-

ment l'élecnicité. Au total, 39 maisons de bois ont été édifiées en attendant les nouvelles cités de

Tribicux face au triage. Cependant quelques observateurs font remarquer qu'elle ne manquaient pas

de confort: <<Ces maisons en bois, très bien amérwgées, furent néanmoins, à panir de 1927'

tiquidées pro gre s sivement ( démolition) >rB

Les nouvelles cités: cités du Breuil, de la Rotonde et de la côte breton

Trois programmes de construction vont suivre le progrirmme des logements en bois déÆidê'

le lermarslT22;d'abordceluiduTfévierIg?A,ru puisdeuxautresen 1928et 1930. Entretemps,

en l}zg,une société de crédit immobilier est fondée dans le cadre de la loi l-oucheur du 13 juillet

198. Sa mission est d'assurer le financement et I'achèvement de ces projets.

Læ choix de ltmplantation visait à rapprocher les emptoyés des anciennes cités déjà cons-

trrriæs à proximité de la gare. On distingue nettement sur le plan présenté page suivante, les trois

partiescomposantlescitésdelaCompagnie. Etles sontconstruites surdes emplacements légère-

rnent en hauteur, très favorables tant au point de vue de I'aératon et de la vue qu'au point de vue, très

important,del'alimentationeneau CommepourlesanciennescitésduGrandBreuil,lechoixdela

maisonàplusieurslogementsaétéretenu. Deuxtlpesde,maisons ontétéadoptés,tousdeuxenma-

r@- l9janvier l925ADM&M lZI32.
l(}3- J.Depre( op.cité.
[-e souv€{rir de ces constructions est resté vivace et à la qwstion, ' Vous vo us souvenez & la Villc en Bois? n les témoins épon-

ôent,Oui,c,éuitdcsmoisonsenplanches,cowtruitespourleschcmiwts.Çaaduréiusqu'en36peut'être? IlyovaituneEtirvlinc

dc nabons, unwci vÎllage. II ni avait pas I'eau, je crors .>M'LJarny.
1@ ADM&M WO 186l

LA VILLE EN BOIS

COLOCO



çonnerie de moelons, un type de quatre logements

de trois pièces et un type à deux logemlents de qua-

tre pièces, chaque logement ayant son entrée indé-

pendante. C'est ce demier modèle, avec presque

T?m?habitables surdeux niveaux, que nous pré-

sentons ci-contre. [-e croquis conespond à l'étage

des maisons photographiées plus haut et édifiées

face au dépot. I-e dessin de ces maisons pour
nagent moyenn présente, comme on le constate un

effort esthétique évident. 10s Chaque maison est

soignée dans son emplacement et dans sa concep-
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tion. Cette volonté hygténique et urba-

nistique, à la poinæ du progrès pour

l'époque (mais clont on peut encore au-

jourd'hui vérifier la qualité et la variété

sTnscrivait dans une réflexion architec-

turale. [a Compagnie de I'Fst avait acti-

vement participé au CongÈs interna-

tional des chemins de fer à Rome du 18

IOI <L'aspeaextérieurdclaconstructionn'aposéténégligé;dzplus,pourenæuragerlesagentsàdontærunaspectagréabledux
jardinsdclcurslogements,IaConpagnieattrihæ,cha4teamée,desprimesàceuxquiprésenteillcsneillcursrésultats. >l-De-
pret, q.cité.
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au 28 avlil Iy22, où à la question 16 portait sur les

habitations ouvrières. Comme on peut le suivre sur

un agnndissement du plan ci-contre de la cité "côte

[æ Breton",levé à I'occasion du projet d'assainisse-

ment, chaque ménage disposait d'un jardin de trois

cents mètres carrés environ. I-e réseau d'égotts était

raccordé en deux points extérieurs à la cité, à deux

stations d'épuration. Iæ lotissement de la cité est éta-

bli suivantles dernières lois du confonetde I'hygtè-

ne, notamment en ce qui conceme I'alimentation en

eau (château d'eau à proximité), I'eclairage électri-

que, les installations sanitaires individuelles et col-

lectives.

Qui pouvait Hnéficier?I-es logements des

cités sontréservés aux agents commissionnés et ma-

riés, ils sontatfiibués dans I'ordre prioritaire suivant: agents sans logemenÇ agents mal logés, autes

agents ; les agents avec enfants ont naturellement la priorité dans chacune de ces trois catégories.

C'est une politique que chaque société pratiquait. En outre, on s'accorde à retenir que ces logements

sont loués à des taux avantageux comme nous le présentons sru ce tableau suivant. 16

Ilfauten effetrappelerque lapolitique des loyers touten étant moins avantageuse pourles chemi-

nots quÊ pour les mineurs, représentait un privilège certain. Au total, à Janry en 1931, l'ensemble

des cités de la Compagnie offraient 73 chambres de célibataires et 3S4logements familiaux. A

ccux-ci ilfaudraitajouterleslogements deschefs etsous-chefsdegarequi résidaienttous surlepé-

rimèûedudépft. rvlaisil nousfaudraitaussi observcrcommentse sontbâtis des petitslogements et

maisomeges,dansuneautrepériphérienaissanteendirectiondelYronoùlescheminotssurtoutles

cadres moyens décident de s'installer. Car, comme pour la mine de Jarny, malgré ces efforts, la cie

ne logeait pas tout son personnel. C'est ce que montait le tableau de la p I 1 12 mais, dans ce cas aus-

si, nous ne saurions dire s'il s'agitd'une volonté de lapartdela cie, d'unmanque de moyens ou dela

volonté d'indépendance du personnel. Uéparpillement qui en résultait, tout comme celui des per-

sonnels des mines, n'était pas seulement préjudiciable pour les sociétés et cies. I-a municipalité,

È1 .im;ur"u;o" F.-d[_ t j
\r- I'assainissement t f- i ____--l
gs descitéslæbreton :fffi f

lOG J.Dcp'rcÇ op.cité
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dontle rôle étaitdelierces corps disparates, ces petits noyaux urbains éclatés, se trouvaitdevantdes

choix difficiles.

I-a société coopéraûve cré,é,een 1914, continuait de fonctionner après guerre. '.<< On avait

un économnt de ta Compagnie de L'Est qui vendait de tout. C'était à côté de chez Cordier sous Ie

mnrchnnd de vins rue feanne d'Arc dans l'enceinte du chemin de fer. ,lo7

Finalementlapolitique municipale en matière d'urbanisme s'estelle-même involontaire-

ment calquée sur lalogique particulière des sociétés minières et cheminotes. [-a relative anarchie de

la distribution des fonctions de la ville et le sous-équipement des périphéries trop étendues décou-

lent de ce double jeu, parfois mal emboité. Pour les industriels, on le comprend, il s'agissait avant

toutd'éviterune implantation des lieuxderésidence loin des lieuxde travail. Quantàlamunicipali-

té, tout en menant un programme d'équipement que nous analyserons plus loin, il lui fallait combler

les espaces, gérercettecirculationdes individus, des eaux, del'électricité, enpartantd'un étatde fait

qui n'était pas entièrement,loin s'en faut, de sa volonté'

Quantàl'imagequeles acteurs gardentdecetteviejarnysienneéclat&etrepliéesurchaque

ilôt socio-professionnel, elle paraft à présent singulièrement reconstruite. Sans parler des chiffres

avancés. Certains témoins, sans doute d4us de I'effondrement des mines, et de la disparition des

communautés professionnelles, nous parientde populations gigantesques, mais imaginaires. Peut-

on avancer I'idée que les survivants de cette époque ont tendance à recomposer une histoire embel-

lie par I'idéalisæion du passé et des souvenirs dejeunesse des témoin s. <I-es anciens ont gommé de

leur mémoire tout ce quifut dfficile: I'isolement des celibataires et des lnmmes seuls, Ies loge-

ments enbaraquements quifirenttant souffir dans les drames des ruptures de contrat,l.apeurde

l,accident qui taraudait les esprits.rrloE Nânmoins, en favorisant I'insertion économique mais

aussi sportive, qmdicale et potitique des nouveaux venus, la vie en cité a préparé les homogénéisa-

tion sociales et nationales , contrairement à ce qui est souvent présenté comme une des causes du re-

jet xénophobe. Comme le souligne un sociologue, la vie en cité <a représenté naguère, et repré-

sente enÊore dansunenwindrernesure, unpuissantvecteur d'intégrationdes immigrants dumon-

de ouvrier. uL@

l0/- A.NaegeléJarny.Nou,etéoroinpoursuivatt...<Powbvie,avec3Fontaisaitlatête,avec20sousonallaitatbalpourtrois
jours, 5 æntines un dzmi a 2 æninæs k vere dc vin. Iln æclon valait 2d)F et pour deux Francs on avait un beau gigot... .>

18 Janine Ponty , "tæs Folqrais du Nord ou la mémcirc des corons"'

109Yves Grafitreyer, Sociologie Urbaine.
Cest agssi ce qge rappelle Janine Ponty guand elle affirme en parlant des Folonais, nonrbreux dans le Nord, mais nomb'reux aussi

dansleJamiry,tzipotona;s,nênæpentlantl'entre4ew-guenes,n'ontjanaisoccurtbtotalitéùtterraianimorcpolisélené-
rterdcmineur. hFronce,d\t*1açoi pnerak,latMortedughenoindurtrieletdcsisolds alniques ncrésistepasàlaconfrota-

tîonavecle réet. Si ks rucs des corons abriuient majoritairemeu des Polonait, janais anauæ d'entre elles ræ lcwlw excltuive'

mcnrésemée.Ilsavaientoujonrsdcsvoisinsfranpis,soitdcl'uttrecôtéûtmurmitoyeasoîtdansbiardind'enface, soitplusloin

sur le mêmc trottoir. Nulb jrontière nc sépuait Français et étrangers, sircn dans les têtes. >Janine Ponty, op.cité.
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- Les nouveaux besoins de la ville pendant les années vingt:

le ventre de la ville, la voirie, I'eau, l'éléctricité et les abattoirs,

les écoles et les aires de jeux.

I-a politique d'aménagement territorial de la ville dépend largement de la situation écono-

mique régionale et locale; et l'éclatement de I'espace urbain échappe de ce fait en grande partie aux

élus. Nous venons de le rappeler, en ce qui concerne la construction des cités cheminotes ou miniè-

res. Pour I'essentiel,l'évolution de la ville de Jarny, dans ses diverses composantes spatiales, démo-

graphiques, environnementales et sanitaires,aété fonction des dynamiques croisées de I'extraction

et du transport du fer, des projets industriels locaux et, en dernier ressort seulement, des choix des

élus. Pourtant, ceux-ci n'entendaient pas demeurer confinés dans un rôle secondaire et les délibéra-

tions sur lesquelles nous allons nous appuyer, nous confortent dans le sentiment d'avoir affaire à des

hommes rigoureux etconsciencieux, bataillantfermepourl'intérêtde leurs mandants, nhésitantpas

à mettre en demeure leurs parûenaires pour parvenir à gérer, et organiser au mieux leur ville; ceci

dansunesituationoùilsn'avaientpastoujourseupleinementlamaftrisedel'espacecommunal: niles

constructions nouvelles, ni I'affluxdepopulation nedépendaientdeleurs décisions.Ils nepouvaient

qu'accompagner et corriger les distorsions entre la tendance un peu anarchique des implantations et

I'idée qu'ils pouvaient avoir d'une ville la moins écartelée possible. Il est dommage que les historiens

de la l-orraine se soient finalement assez peu penchés sur ce rôle vivant et actif des municipalités du

Pays Haut dans la période de I'industrialisation. Nous avions déjà souligné combien la vie politique

elle-même avut été, négligén, soit par une approche globalisanûe gommant les cas particuliers, soit

paruneextensionabusivedecas singuliers.l Ilfaudraityajouûerl'oubli général danslequel letravail

de ces élus républicains est tombé alors que, finalement, ce sonteux qui ont mis en place les infras-

tructures essentielles de la vie collective: les réseaux d'eau, d'égouts, d'électricité,la construction

d'abattoirs modernes, la construction d'écoles, de stades, de salles de gymnastique, de routes, de

ponts,...bref, tout ce qui assure le <déroulemcnt harmonieux de la qwrtdienneté civile >.2

[-a dimension sans doute moins noble de ces tliches, jugées top banales, les a laissés dans

lbmbre. I-es élus jarnysiens portaient ûoutefois sur l'æuvre accomplie par leur maire, rm regard cha-

leureux et somme tout€ lucide lorsqu'ils décidaient de voter, sur proposition de M. Beugnet, <des fé-
licitations à M.Gérct maire pour sa bome administration et pour le dévouÊtnent dont il afait preu-

ve au cours de son mandat,..r3

Cetteabsenced'étude systématique s'expliquepeut€treaussi parlecaractèresouventfasti-

dieux et répétitif du dépouillement des registres de délibération des conseils municipaux. Pourtant,

l- Ces approches réductrices nourrissaient la mythologie d'un patronat de droit divin chapeautant toutes les mairiee, et à l'inverse
exaltaient la mythologie d'une conquête ouwière précoce des municipalités du bassin industriel.
2- in Histcire, de la France Urbaine Tome 4 , la ville de l'âge industriel
3- A M 25 mars 1925.



-7U-

leurlecture corrige sans conteste laprésentation manichéenne de la vie locale entre les deux guelres:

à Jarny, on ne rencontre ni patronat décidant de ûout dans la commune, ni partis ouvriers imposant

une politique sociale de la ville. Jarny n'estd'ailleurs pas un cas de figure particulier. [-es quelques

villes de 5 à 10000 habitants du Pays Haut avaient souvent été administrées par des élus républicains

en accord avec I'esprit public du ûemps. [-eur souci principal, nous le répétons était d'apporûer bien-

être, hygiène, et aussi confort à tous sans distinction d'origine, insistant au contraire sur le caractère

populaire d'une population qui avait grand besoin d'hygiène, d'équipement scolaire et de distrac-

tions.

Pour éviter, de présenter les délibérations et, par conséquent, I'action de la municipalité

comme une sorte de catalogue de considérations et résolutions fastidieuses et répétitives, nous avons

opéré des choix autour de quelques grands thèmes: les mesutrcs sanltaires (regroupant divers do-

maines, comme la qualité de la nourriture sur les marchés, les bains publics, la qualité et la distribu-

tion de I'eau, son évacuation, etc),les équipements publics (les écoles,la poste, les monuments, la

distribution de l'électricité, le stade, etc), la cirrculation des personnes et des divers véhicules (la

voirie,les ponts, les routes, les trottoirs, les aménagements des abords de la gare, etc). Il n'était pas

possibledereprendredans ledétail I'ensembledesdélibérations;nousl'avonsfaitdemanièresélecti-

ve pour les années 19 19 à 193 I , montrant le détail des interventions pour un trottoir ou une borne fon-

ùaine, un alignement de rue, un ûerrain à acheter ou à échanger, etc. . . lorsque cela éclairait la volonté

municipale d'æuvrer dans le souci du bien commun et illustrait la politique de la plupart des villes

française de l'époque. Nous avons choisi d'insister particulièrement sur les trois grands projets que

le conseil municipal entendait mener à bien dès le début des années vingt: a

<<-construire unc arnenée d'eau daw l'étendrc dc la commune pour wt prix de 125ffi00 F .
- construire un abatloir dont le cott sera dc 526941,24 F .
- et mencr la corutruction d'unc êcole à la gare dont le dcvis s'élève à 377780,75 F .>

Ces trois projets avaientfaitl'objetdediscussions nombreuses etrépétées, parleurampleur

et leur nouveauté, ils allaient mobiliser pour plusieurs mandats le gros des investissements commu-

naux. Rappelons que Jarny, c,ommune sinistrée, a bénéficié à ce titre d'aides importantes, mais qu'el-

le a su aussi mener une politique budgétaire stricte et classique combinant emprunts, subventions,

ventes et impositions raisonnables. Soucieuse des deniers publics, elle saitrejeter les propositions

exorbitanæs, faire des choix raisonnables, patienter, opérer par tranche de travaux. Au bout du

compte elle est parvenue à mener à bien des projets dont certains attendront une dizaine d'années

avant que les élus en coupent le ruban inaugural.

La santé publique, prcmièr.e inquiétude des élus.

I-es élus affichaient régulièrement leur volonté d'offrir des conditions de vie salubres et

agrâbles aux Jamysiens. Ils adoptent donc le nouveau règlement sanitaire municipal prescrit par

I'article I de la loi du 15 janvier 19û2 sur la santé publique.(AM r4mri 1920) règlement qui répondait,

entreautes,àdeuxdespréoccupationsmajeuresdelaville: celleducaptage,deladistributionetdel'

zf- A M l2se4æm&elï22.
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évacuation de I'eau , et celle du contrôle de lialimentation en particulier de I'abattage des viandes.

Ladistributiondupain, deslégumes, des fruits etdes laitages, relevaitenprincipedudomaineprivé,

mais lamunicipalité allaitnéanmoins intervenirpoursurveillerles prix etles encadrer. A panirdu 15

septembre 1920,Ies prix maxima du pain furent ainsi fixés :

pain en miches rondes & tous poids et détaillés dens rrn de ces pains, pain
percé en couônne et demi couronne et pain boulot d'un poids supérieur à 1
kg ou déraillés dans un de ces pains

tekg 12sF

pain percé e,!r oolrrulne et demi souronne du poids d'un kg et au dpssous et

pain lmg de tous poids te kg l30F

Il étaitprécisé: <<Iavente dupainde consommationcourante...sefait aupoids... I'afabricationet

I.a vente de painfantaisie demeurent autorisées. La vente de ces pains a lieu à Ia pièce, trois cent

grammes pour cinq cents et sept cents grammes pour un Kg au prix de soixante cinq centimes et un

franc trente.. . n5 Deux ans plus tard, le maire persistait etjustifiait son opposition à toute hausse des

prix en rappelant que le prix du pain n'était pas en rapport avec le prix de venûe du blé et qu' il n'y a pas

lieu d'augmenær le prix du parn . 6 gn pounait penser que le pénurie de I'après guerre justifiait à elle

seule les mesures d'encadrement des prix. Mais on constate que ces dispositions et ces interventions

ont été maintenues tout au long de la décennie avec aj ustement sur la hausse des prix. 7I-a municipali-

té æntait ainsi de lutter contre la vie chère, mais on aurait tort de voir dans ces mesures une quelcon-

que tentative locale de dirigisme municipal ; il s'agit plus d'une interyention classique (quoique diffé-

rente des interventions habituelles) sur la réglementation du commerce local. On relève aussi une in-

tervention des élus auprès des boulangers , parce que <<les boulangeries ont étéfermées le dimanche

et qu'il est dfficile aux hôteliers de se procurer l.e painnécessaire àleur clientèIe devoyageurs de

passage ou que lesfamilles nombreuses qui reçoivent une visite innttendue he peuvent se procurer

le painnécessaire. r, tC'estdanscemêmeespritd'harmonisationdel'approvisionnementendenrées

alimentaires qu'il avait été décidé d'établir deux marchés aux provisions: un au centre le samedi et un

à la gare le mercredi de chaque semaine à partir du ler aott 1920.e Comme le samedi ne convenait

pas aux commerçants , on propose de le tenir chaque vendredi de 7 h à 1 0 h du I er avril au lq octobre et

de8hà 11 hdu lqocûobreau leravril. Mais cinqans plus tardleconseil demandalerétablissement

t A M 10 septembre 1920.
6.AMlTnovembrel9?Z
|-<vulaloîdu5 avril I\M, nous maîredzbcommwæ,considérantquelecoursdclafariræutfixépu M.leptétetde Meurthe'et-
Moselbà217 Fks t\&g,prise sulwagonoudépartdunonli4anêtons: àpartirùt 16rwrs 1928,lcptixùtpainseravenùrdans
nute l'êtenùæ dc Ia vÈlle, est fixé ainsi Etll suit:

pain en niclæs rondes de 2 kgs ou détailV dans un de ces pains Ic kg 2,05F
poin en boule de I kg ou en couronne dc 2 kg b kg 2'I0F
pain croissant de lkg 5 ou en cot ronne dz I kg lc kS 2,20-F

bventedc-cespafuu sefaitaupoids; enconséErence,levendeurdoitajouterl'appintoun'exigerqueleyrixconespondontexacte--
^rrtou*orà*ttiwi.Lafabricationetbven edcpainfunmisiefumcurentautorisées. Læprésentrticleétaitobligatoirementaf-
Iichédanslesmagasindevenæetlagendarmerieetles gardeschampêtreséaientchargésdel'exécutiondeJlarreémuniciPallOnno-
teraquelekgdefunavaitenmoyenneétéaugmentéde6096 surhuitans;etoncomprendquelamunici@itéaitjugéttiled'interve-
nir.Toutcommiellel'afaitquandelleaestiméqueleprixdutaitétaitexagéréàJarny, <oirTsevend0,S0f...lesprodrcteursdes
villages voisins b liwerx anx revendcurs à 0,60; Ie prix de démit à Valleray est dc 0,60, Briey 0,70, Nancy 0,75, Paris 0,80.. . >[æs
élus étaient intervenus en conséquence auprès du préfet en demardant qrrc I'administration pahonale fixe aux producteurs de Jarny
un prix maximum. (enhevue hréfct à Jarny le A M l4Juillet lqB).
& A M 26 janvier ll25
9- A M l0 juillet 1920.
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du marché du samedi.lo

Le captage et la distribution de ileau dans la ville et ses divers quartiers:

Avant la guerre de 14-18,le captage nécessaire à I'approvisionnement en eau de la ville
avaitété entrepris mais était resté inachevé. Déjà l'usage des puits particuliers avaitété interdit, en
conformitéaveclesdispositionsdes loisd'hygiène. C'étaitbiendans I'espritdel'époquecommenous

lerappelleJ.P.Goubert <<Del900al940,l'interventiondel'Etatdansl'équipemcnthydrauliquedu

pays - comme dans d'autes secteurs de lnvte sociale et sanitaire -rnanifeste donc une attention sou-

tenue à l'égard d'une demande attentive aux avantages qu'elle peut retirer d'une bonne distribution

et d'une bonne évacuation des eaux. Les attraits de ln sécurité, de l'hygiène et du confort vantés par

l'école, la médecine et les médias engagent citoyens, collectivités et sociétés à investir dans ce
grand produit de consommation qu'est devenue I'eau. ,rrl Dès le lendemain de la guerre la nouvelle
équipe municipale reprend la question et prend contact avec diverses sociétés. Ainsi, elle autorise le

maire à s'adresser à la Sté des Eaux de Paris <<pour érudier la question d'une amenée d'eau dans la

ville >P lls'agissait de touver une solution d'ensemble pour la ville en abandonnant la politique du
coupparcoup,etdel'imposerauxindustriels (minesetCiedel'Estsurtout). Ceprojetd'ensemblepo-
sait en fait deux questions: celle de la source d'approvisionnement et celle de la distribution dans les
divers quartiers de la ville. Si I'eau venait des mines, la disposition toute en longueur de la cité n'ar-
rangeait pas le quartier de la gare qui devait être alimenté de manière particulière par la Cie de I'Est.

En attendant des mesures d'ensemble, la ville prend des dispositions hygiéniques restricti-

ves: <l,e conseilmunicipalconsidérant qu'ilyapénurie d'eaudans lacommune,qu'îlyalieuderé-

server l'eau potable pour l'alimentation des personnes et des anima ux, autorise le maire à prendre

un anêté interdisant de prendre I'eau potable pour I'arrosage et les constructions auxfontaincs

communales n 13 I-e maire dans son argumentation en faveur d'un plan immédiat de captage et d'ad-
duction, déplorait le fait que I'alimentation en eau des différentes parties de la ville se faisait au

moyen de puits particuliers ou à partir de I'eau d'exhaure des mines, <eauqui a été reconnue impro-
pre à la consom.rnation et consrtfiæ un grave danger pour In sécurîté publiquc.. . >. Il soulignait qu'
<...en été la plupan des puits sont à sec par suite des travaur effectués par les usincs de la régîon
pourl'extractiondeminBraidefer. o raUnegrandepartiedelapopulationdelavilleenétaitréduiteà

s'approvisionner aux rivières traversant le territoire de la commune. Or on avait constaté que cette
eau était polluée par ûous les produits résiduaires des usines installées sur les bords de ce cours

d'eau...En 1923,le conseil municipal de Jarny montre I'urgence d'une solution : <L'an dernier la

Compagnie de l'Est afait procéder àdes travauxdeforage de puits pour l'alimentationde ses cités

lGAMl4ju i l le t1925.
1l- J.P. Goubert , la conqrÉæ de I'eau
12-AM16ju in1920.
13 et 14- A M lOjuillet 1920.
C-etæ mention précoce du tarissement des eaux de surface par foudroyage des galeries, prwrdra toute eon importance dans les décen-
nies suivantes, et encorc aujourdhui, avec notamment I'assèchement des rivièrcs, les venues d'eau dans les galeries et les affaisse-
ments miniers.
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ouvrières, d'une populationdeplus de millehabitants; par suite des travauxexécutés parlesmines,

ces puits sont à sec et ces cités sont complètement dépourvues d'eau. . . Ia population de Ia ville qui

compte aujoard'hui plus de 6000 habitants comprend une grande partie d'ouvriers mineurs, em-

ployés de chemin de fer, tous logés dans des lnbitations restreintes par suite de la pénurie de loge-

ments et qui ont besoin plus que tous autres d'une hygiène rationnelle et par suite d'une grande

qu.antité d'eau. . .Jarny au cours de Ia guerre a eu un grand nombre de maisons détruites par I'incen-

die, 180 nouvelles constru.ctiotxs sont érigées ou vont l'être représentant au minimum 500 loge-

ments, Ieurs propriétnires se basant sur la promesse de l.a municipalité et de I'administration que le

projet d,adduction allnit être réalisé de suite, n'ont pas cru devoirfaire procéder àla construction

de puits parrtcu\ers pour I'alimentation de leurs immeubles en eau potable. Tous les habitants de

ces nouvelleslnbitations etils sontnombreuxvontêtre privés d'eaupendantuntemps rel.ativement

très long, d'oùIe danger de contaminations constituant un sérieux péril pour Ia santé publique et de

récriminations de mes administrés contre les pouvoirs publrcs. . . ,t15 On comprend, pourquoi le pro-

jet communal global de desserte d'eau devenait urgent.

Plusieurs projets avaient été envisagés. On avait songé dans un premier temps au captage

des eaux de source de lyron. h.Ig2l,le maire informait le conseil municipal que des pourparlers

avaient été engagés avec M. Thiébault géologue à Nancy, à qui il avait envoyé une lettre concernant

les sources de lYron alin d' étudier rapidement le projet de captage de ces souroes , <en vu,e de I'aIi-

mentation rapide en eau potable des agglomérations de farny, Conflans, Labry tt 16 Ce projet a été

rapidement abandonné et la commune plutôt que de tirer son eau des sources en surface, s'est alors

décidée, comme beaucoup de cités du bassin du fer, à tirer parti de I'eau d'exhaure des mines. C'est

dans ce contexte urgent et particulier que les études furent alors menées. Des contacts furent pris

avec la ',Société Auxiliaire des Distributions d'Eaun, dont le siège se trouvait au 5 rue du Coudray à

Paris. Une étude lui fut demandée au sujet de I'avant projet de distribution d'eau de la commune . 17 En

juillet Ig2L,d,aufiesétudesfurentdemandéesàlafacultédegéologiedeNancysurleprojetd'adduc-

tion des eaux. lt

- L'eau du quartier de la gare

Uexempleduquartierde la gare illustreà samanière les difficultés dedistribution del'eau

publique. Onenvisageplusieurssolutionsavantd'adopterleprinciped'unréseauglobald'adduction.

Du fait de la guerre et de I'inûemrption des chantiers, il avait fallu réparer et procéder dans des délais

très brefs à des travaux de réfection des conduites d'eau dans ce quartier éloigné. Dès le 22 décæmbte

!9L9, <le conseil municipal cowidérant qu'au cours de la guene, I'installation d'eau potable du

quartierdelagarequiétaitencoursde tavauxauiourdelnmobilisationaétédétruite enpaniepar

les Allemands pendant l'occupation, considérant qu'ily aurgence àprocéder àlaréfectionde cette

ft A M 18 décembre l!123.
lG A M 29 janvia LV2l.
l7- A M 12 ao0t 190.
r&ADM&MWO 1861.
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conduite car Ie quartier de la gare qui compte 2000 habitants est totalement dépourvu d'eaq ap-

prouve le devts de tavawc de première urgence dressé par M.Vial et se montant à 3788,40F > 19

Comme les travaux d'alimentation en eau du quartier de la gare avaientétÉ interrompus et <compte

tenu de Ia mauvaise situntionfinancière de laville >, le conseil municipal décida de ne poser que

trois robinets provisoires à la gare. 20 Or ces travaux onéreux ne pouvaient être engagés au coup par

coup. D'autant que les travaux d'avant guerre n'avaient pas tous été soldés comme le rappelait une let-

tre de M.Vial, architecte à Nancy relative au règlement des travaux enûepris par M.Iévy à Jarny

pour l'établissement d'une distribution d'eau dans le quartier de la gare dans le cadre du <traité fait le

26 janvier 19I4> 2r Travaillant de plus en plus fréquemment sur place, M.Vial, s'associe alors à

M.G.Sergent pour ouvrir un cabinet rue Jeanne d'Arc.

En attendant il fallait que les populations fussent alimentées en eau potable; le maire char-

gea alors M.Guglielmetti de procéder aux frais de la commune (soit 4O F par jour) à la distribution

d'eau dans le quartier de la gare. 22 Mais cette distribution coûtait cher et le conseil municipal décida

qu'une liste de tous les ménages recevant I'eau quotidiennement serait dressée et qu'ils auraient à

payer <uneredevanÊemensuellede6F>23l,e3marsl922,uncréditde 1500Ffutvotépourpayerà

M.Guglielmetti les distributions d'eau faiæs en janvier et février.

On avait envisagé aussi une solution provisoire en captant I'eau de la source qui se trouvait

en bordure de I'annexe de la route départementale no 1. Cette eau avait été reconnue de bonne qualité.

Maismalgrél'urgence<<de délivrerdel'eauauqunrtierdelagarequienesttonlementdêpoumu> le

conseil municipal abandonna ce projet et chargea lvl.Vial de dresser les plans et devis nécessaires

<<pour une amenée d'eau qui sera reliée à l'ancienne existante ,laquelle nefonctionne pas par suite

des faits de guene u z Pourtant quelques mois plus tard, le conseil municipal en était encore à noter

quelequartierde lagare étaittotalementdépourvud'eau potable,qu'il étaiturgentde procéderàl'in-

stallation de cette eau. Or pour utiliser la source en bordure de la route annexe déparûementale no 1 . . . ,

il lui fallait < l'autorisationd'installerlaclnmbre decaptage sur unterrainappartenant audépane-

ment >É Finalement, cette solution fut abandonnée au profit d'un iurangement avec la Compagnie

de I'Est. l-e,27 septembre 1921, cetûe dernière consentait à fournir de I'eau à la commune pour ali-

menter une partie du quartier de la gare. I-e 5 novembre lV2l le conseil municipal approuva un devis

de23&12,24 F pour les travaux d'alimentation en eau du quartier de la gare, eau provenant de la

concessiondelaCompagniedel'Est.%Le,?6décembre 1!)21,letaiÎédeconcessiondeseauxfutsi-

gnéaveclaCompagniedelEsû I'eauseraitcaptéeparunforagedeT5mdeprofondeurdansl'encein-

te de la gare. 27 La Compagnie des chemins de fer de lEst s'engageait à fournir à la ville de Jarny une

quantitéde20m3d'eauparjour. Desoncôté,lamunicipalitéréaliseraitlestravaux.Ilsfurentréalisés

19-AM I4maiL/2O
2OA M l4lrlrat L920.
2l- A M 12aottl92O
22- AM 25 sepembre 1920
23- A M 30 mars 1!121
2/l- AM?2ætohel9f20
2t A M 29 jmvier l92l
n- AD M&M WO 1861
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par M.[évy, entrepreneur à Jarny, qui factura à la commune une somme de2556,09F pour construc-

tion d'une amenée d'eau à la gare, à laquelle il fallait ajouter l27,&OF pour honoraires .â

- La solution globale,les eaux de la mine de Droitaumont:

[-e recours aux eaux des mines n' aéte sérieusement envisagé par les élus que quelques an-

nées plus tard. En effet une grande quantité d'eau circulait à travers les roches sédimentaires du pla-

teau. Il s'agissait de I'eau infiltrée lors de I'exploitation par foudroyage: <<La venue d'eau moyenne

estde I'ordre de 8m3 parminute, ce qutcorrespondactuellementà8m3 d'eaupartonne de minerai,

avec unmnximumenmai etunminimum en décembre. Les eaw de lamine proviennent surtuur des

cassures sous pression . . n2e Cette eau tendaità noyerles galeries comme nous I'indiquaitencore ré-

cemment I'ancien directeurde lamine <<Aupoint devue eau, quandonperce autoit de laformation

des marnes micacées ( c'était note parapluie d'eau ) Ie jour où le haut s'affai,sse, l'ea u arrêtée par

ces nuunes coulait, on avait uncoup d'eau et parfois l'eau nnyait tout. La couche avait une pente de

37o de l'est vers l'ouest. L'eau coulait et après ça se calmait. II n'y a pas de doute que I'eauvenait. ..

au temps où je tavaillais, c'était parfois jusqu'à 40 m3 à la minute, et de 20 à 40 millions de m3 par

an. On exhaurait 20 m3 ( 20 tonnes) d'eau pour I tonne de minerai. Une chose importante , le calcaï

re bajocienest uncalcaire l<nrstique. ...partoat des "fils blancs", des dépôts de calcite, parfois de l

mdelarge,qu'ilfollaitpurger>>. Ilajoutaitquelephénomènedelacirculationdeseauxsouterraines

étaitdevenueune préoccupationimportanûedans I'exploitation: <<I-esmineurs sond.aientsur40mde

Iong et avec une vanne ils ferrnaient l'arrivée d'eau; ensuite on injectait du lait de ciment pour col'

mater.Aucungéologuenediraitqu'ilyaétanchéité.DutempsdeM.Leiclcnam, (*)onavaitdel'eau

qui arrivait à plw de 20 bars de pression ce qui prouve que I'eau était abondante et anivait depuis

I'Est côté Moselle. Et je répète ces venues d'eau étaient constatées dans les sondages de couches

vierges. trs Mais à l'époque des premiers captages, entre la présence reconnue de réserves ou de

sources et la distribution, encore fallait-il un accord ente les parties concernées.

l-e,27 janvier !y22, M.Hubert, conseiller municipal, et chef d'exploitation à la mine de

Droitaumont, rendait compûe au conseil municipal des conditions dans lesquelles on pourrait se Pro-

curer de I'eau à la mine. D'après son rapport, I'eau était en abondance, mais la commune devrait fairre

exécuter à ses frais une canalisaton importante pour que la mine puisse fournir I'eau à toute la ville.

I-e conseil municipal prit le temps de réfléchir. [æ 28 mars lllZlema;le exposa à son conseil muni-

cipal deux avant-projets, mis à l'étude pour I'alimentation en eau potable de la ville. L'un, dit Projet
nlmbeaux n englobaitpresquetoutes lescommunes del'arrondissementdeBriey. Uautreconsistaità

réserver I'eau des mines de Droitaumont ville de Jarny. ApÈs discussion, le conseil municipal décida

qu'unedemandeseraitadresséeàM.ledirecteurdes MinesdeDroitaumontPourconnalhelescondi-

tions de I'installation... I-e direcæur de la mine, M.I-eicknam, répondit le 6 mai 1922: <il est clair

2&AM8mars1923
29 Rapport 19{0 de }vlJacquelin ingénieur des mines.
3G Enhetien avec l'ancien directern de la mine de Droitaumont, M.Choiseut
(*) M.Læicknam, a été le directeur de la mine dans les années vingt, il est mqt le 5 janvier 1931 à l'âge de 56 ans
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que nous envisageons I'utilisation des ressources en eau de notre exploitation souterraine pour

I'alimentationde nos cités ouvrières,les domnnges causés ànotremiræparles Allemands ayantta-

ri la source d'eau potable qui assurait cette alimentation avant ?uene... ,t31 Il ajoutzut qu'il avait

transmis la demande de la mairie à MM Schneider et Compagnie en I'accompagnant d'un avis favo-

rable et que la société venait de répondre que ceux-ci <<sont tout disposés à emminer les possibilités

d,alimenter en mêmè temps Iaville de farny et m'ont chargé d'étudier, d'accord avec vous, dans

quelles conditions pourraient ête établi unprogramme de distriburtonrépondantàvos désirs-.. >32

pourtant I'autre solution ne fut pas tout de suite écartés comme on I'apprend en parcourant le courrier

de la "Société Générale d'Entreprise", ( dont le siège se trouvait Fbg St Honoré à Paris), au cours de

l,été lgZL.[-e maire donna lecture de cette lettre relative aux fiavaux d'adduction d'eau dans le bassin

de Briey. . . mais le conseil municipal prit finalement la décision de ne donner suite à ce projet que si le

proJet de Droitaumont n'aboutissait pas. 33

Uidée d'aller chercher I'eau au fond de la mine semblait pouvoir se réaliser assez aisément.

De plus ce captage permettait de rester en conformité avec les règles de I'hygiène publique. C'est du

moins ce qui ressort d'un rapport officiel qui conclut favorablement au projet d'adduction d'eatl pota-

ble à partir < d' eau captée aufond d'une galerie d.es mines de Droitaumont, s . Cependant, on imagi-

ne que les travaux évoqués par M.Hubert, pour I'adduction d'eau et sa distribution dans une ville aus-

si étalée en longueur, allaientnécessiterdes investissements importants. Pourallégercetfe charge fi-

nancière, la commune tenta alors de se rapprocher des communes voisines. ELle demarrda au Préfet

de former un syndicatintercommunal 35 entre les communes de Conflans-Jarny-labry. Il étaitpro-

posédefixerlesiègedusyndicatàlamairiedeJarny.Il seraitformédedeuxdélégués parcortseilmu-

nicipal . L-a durée de ce syndicat serait illimitée et toute autre commune de I'arrondissement de Briey

ou du département pourrait y adhérer . s Pour des raisons que nous n'avons Pas pu établir précisé-

ment,la commune de l-abry refusad'en faire partie. [.e maire de Jarny écrivait alors à M.I-eicknam'

pour lui dire que les deux communes de Conflans et Jarny s'étaient associées pour l'étude plus précise

du projet d'amenée d'eau etproposaitque les installations, ycompris celles du fond, soient faites aux

frais des communes. Ueau serait donc prise par I'association au fond de la mine , en conclusion, le

maire priait <l'administation de la Société du Creusot de vouloir bien emminer dans quclles condï

tiow lestr6,auxpounaient être exécutés... u 37Il ajoutaitquel'avantprojetprévoyaitl'installation

d,un château d'eau et de filtres établis <sur un terrain appartenant à votre société. . . >s I-e maire tout

3Iû32- AM6mai 1922.
33-AMl ju i l le t r !122
34AM5æ0;t lYzz.
3SAM22aoot lyz2<syndicatayanrpourbWlaconrtructionetl'etqlaiartond\tnserticeëalimenationeneaupomble..'lesdé'
pensesdupremier âab[issencnti"roæ etoltt"s... Aldépenses générabsconce-mantl'unénagenznt dzs sowæs'hstationfure-
p"tcrræi, tatrltrationdcs eatx, b résentoir dc refoulement et bs conduites de distriburton erne les aggbmératiotts. .31 dépenses
"parttcdæreiadn4ue commune, comprennnll'édîftcationdurésertoir communal"laposedcs cotrdttius de disnibutionet dzs ay
'pareits 

fu distributîon publics . . .ta pà de ctuqrre iom uræ comprendrait we lraction gbbale dt clWitre A au prorala de-s hùï
'tans,latotatitédttclqi7eB...kidépenses 

sàroacouvertes patunc subvenrtonduPari Mnuelconformémeilàlaloidu 3l mars

tX)i,uræ subventionâttministèreacsAegUns t;Mrées,lesindemnités rcnréemployées sarlesdonnuges,unemprunt gagé sw

les centimes additiomels pour raclnt de donunages dz gtærre... >
36 AM22ao0lt1922.
37et38-A M 12septembre 1922
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en remerciant le préfet de son aide: (<<grâce àvotre bienveillant appui, I'étude du projet d'eau de la

ville est envoie de réalisation >) insistait toutefois pour qu'il sollicite les municipalités de Conflans

et labry, de se grouper avec Jarny, afin de réduire les frais généraux.e

Il semble que I'on se soit alors définitivement orienté vers la solution des eaux de mine apÈs

qu'un autre projet av1tété écarté. En effet, le conseil municipal rejetait le projet <<d'amenée d'eau

présenté par Ie syndicat des eaux de la Woëvre >> &

Le débatallait ensuite devenir technique et financier; il allait occuper les deux parties, élus

et Maison Schneider tout au long de I'année lE22-1923.I-es questions techniques ne furent pas im-

médiatement résolues. Si le fond de la mine était riche en eau, encore convenait-il d'en capter suffi-

samment et de bonne qualité. Deux projets se trouvaient en concurrence, le premier fondé sur I'eau

d'exhaure, le second sur celle d'une source se trouvant dans le fond de la mine de Droitaumont. Fina-

lement le conseil municipal décida que l'eau serait prise au fond de la mine, à la source même. L'em-

ploi de I'eau d'exhaure avaitété,rqeté par suitedes mauvais résultats de I'analyse decetûe eau; <VuIe

mauvais résultatdel'analyse des eauxd'exhauredelnminedeDroitaumont,faite parle serviceffi-

cielde lapréfecrure et considérant que l'épurationde ces eawentraînerait desfrais trèsimportants

sans laisser la certitude quc ces eau,x seraient renducs potables, considérant que les analyses miné-

rales etbactériologiquesfaites surles eauxpréIevées directement aux sources nnturelles existantes

dans I'exploitation des mines de Droitawrnnt, ont donné de meilleurs résultats, considérant que

d'autre part, iI n'existe sur le territoire de la commune de Jarny aucune source nanrelle pouvant

être utilisée, confirme sadécisiond'utiliser pourladistributiond'eaudnns laville,les eatxnarurel-

Ies existant dans une zone d'exploitation souterraine de lamine, dite zone de captage siruée à la dis-

tance moyenne de 600 m au nnrd-ouest des puits de cette mine et tyant unc surface approximartve

de sixhectares... >>4r [.amine se rangeaàcetavis etautorisaofficiellementla ville àprendre I'eau du

fond; la Société consentit à exécuter elle-même, mais aux frais de la commune <les îcrtaux néces-

saires pour amener l'eau à la surface... rr42 Un premier projet de contat avec la Société Schneider

futélaboré,puissignéte8mars 1923.Dansunedélibérationmotivée,leconseil,aprèsavoirrappelé

<que la population de Ia ville se cornpose en grande partie d'ouvrters miræurs, du ch.emin de fer,

d'usine, tous logés avec leurfamille dnns des lwbitatioru restreintes par suite de l.a crise des loge-

rncnts, et qu'ils ontbesoinplus que toutautre d'une hygiènc rationnelle et par suite d'unc plw gran'

de Enntité d'eau . . . > se prononça pour <les eaux naturelles d'excellente qunlité, ertstant dans urrc

zone de I'exploitarton souterraine de lamirc de Droitaunnnt. u 43I-e projet de contratprécisait que

lasourceétaitsituéeà220mdeprofondeuretquelazonedecaptage s'éændaitsurplusieurshectares.

Quant à la société minière, elle déclarait s'inærdire <d'exploiter cette zotæ > ,ajoutantque <cette eau

39- Entrevue Préfet à Jarny le A M 14 juiller 19æ.
40-AM9novembre1922
4l-AMl5janvier1923
42- AM 15 janvier 1923
43-A M L?avnlll23
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était absolument pure et que Ie captage existant accusait une pressionde plus de I0 kg. >>4 Pourtant

ce projet de contrat fut remis en cause. On apprenait un peu plus tard, que la mine dans une lettre à la

municipalité, offrait de prendre I'eau nécessaire à I'amenée de laville <awr tnuveaux serrements à la

lunette Est de sa concessiol >>, c'est à dire en bordure de ta limite Sud Ouest de la mine de Jarny où le

débit d'eau s'élevait à 7m3 à la minute. Pourquoi ce changement? Il avait I'avantage d'après M.I-eick-

nam , d'exonérer la Sijciété du travail de serrement prévu, soit une économie de 80000 F environ. [-e

conseil municipal répondit, en citant sur la circulaire ministérielle du 10 juillet 1910, que le projet ne

pouvait pas être modifié sans autorisaton du ministre sous peine de perdre le bénéfice de la subven-

tion. Pour obtenir cette <<I'autorisation ministérielle d'exécution,> il fallait envisager la visite d'un

géologueagréé,puis l'agrémentdelacommissionsanitairedeBriéy,l'avis favorableduconseil d'hy-

giène départemental et I'accord du service hydraulique...I-e maire observa qtre <toutes ces opéra'

tions dureront encore une année .. . >> , ajoutant qu' il était < impossible de retarder le travatl d' exécu-

tion (certains quartiers de ln ville n'ont plus d'eau potable). . . ,, , et décida finalement de ne pas ac-

cepterlechangementproposéparledirecteurdelaminedeDroitaumont.6Enconséquence,malgré

le surcott, ce fut le premier projet de captage qui fut retenu.

- Les procédés techniques d'épuration: javelisation ou ozonisation?

I-e choix de la source ne réglait pas tous les problèmes ûechniques. Il convenait encore de

foumirauxhabitants uneeau, potableet, si possible, parfaiæmentPure. [.econseil municipal, dans

sa réunion du 16 février Lg?A,chargea Charles Genot d'entrer en relation avec la Société n I'Ozonen,

située,80rueStLazareàParis.Il s'agissaitdelafournitureéventuelled'appareils nécessaires àl'épu-

ration de I'eau par I'ozone. D'autres procédés existaient, en particulier lajavelisation, mais ne sem-

blaient pas convenir ici; ainsi on apprend que <</e traitement par hypochlorite ne saurait être applï

qué dans une cornmune qui ne peut disposer d'un personnel technique devant doser chaque iour la

martèreorganique,régler, surveillercommeilconvientl'additiondesqunntitésnécessaires etsffi-

santes d'hypochlorite et de sulfite >tr Pour tenir compte de ces observations du ministère, le conseil

municipal acceptadesubstitueràl'appareil dejavetisation, unappareil àozone, etautorisa <Ie maire

àfaire dresser par une Société tousles plans... n47FinalementapÈs plusieurs démarches, [e 17 sep-

tembre lg2s,le conseil municipal signa avec une autre société d'épuration de I'eau, la " Société de

hnification Industrielle des Gazn, située au 46 rue St lazare à Paris, un traité de gré à gré <pour la

fourniture d'une irctallation capable de stériliser par l'oxonc l'eau provenant des captages effec-

tués directement dans les parements de la mine de fer à Droitaurnont, pour te prix de 77MO F" Æ

- La surveillance et I'entrrctien des installations:

L'entretien des installations de pompage et captage fut négocié entre la mine et la ville. En

44AM12mars1924
4SA M 16 juin 1!125.
6eJ47- A M 12 mars 1924.
4& A M 17 septernbre 1925.
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outre les modalités de partage des frais de construction etd'utilisation, il avaitétédé*idé de confier la

surveillancedes installations àunancien ouvrierde lamine. [ædirecteurde lamine de Droitaumont

informa ainsi la municipalité que <<l'ouvrier EdouardTnczenski, pensionné de lamine de Droitau'

mont, mais ne faisant pas partie du personnel de la mine, 4u courant du service d'ozonisation" sera

considéré comme employé municipal à partir du 16 avrit 1930 et en conséquence payé et assuré di-

rectement par Iavillè de Jarny...> Il ajoutaitqu'il mettraitàladispositiondeM.T-azcenski, etcela

pendanttoutletemps qu'il seraitauservicedelavilleunlogementde3 pièces,les fournitures d'eau et

de courant aux conditions consenties aux ouvriers de la mine. . . o [-e conseil municipal accepta cette

propositionqui lui évitaitderechercherunemployéqualifié pourlasurveillance de ces installations.

- La distribution de I'eau, un Éseau adéquat pour des besoins urgents:

L,es particuliers n'étaient pas seuls concernés par la demande d'adduction d'eau' Certains in-

dustriels, commeles direcûeurs des mines, de labrasserieoude laCompagnie del'Estavaient Ûouvé

plus pratique et moins cher de s'approvisionner par des captages privés; quitte à vendre à la ville le

surplus de leurs pompages. Mais pour les petiæ entrepreneurs, laitiers ou fromagers, constructeurs

particuliers, I'investissement était trop lourd, et leur approvisionnement reposait sur le réseau de la

ville. C'était par exemple le cas de M.Gadol à qui le conseil accorda I'autorisation de traverser une

propriétécommunale,les "Gros Prés", parunecanalisationçour ameneràsonusinel'eaude lari-

vière yronsurunc longueurdeTïmenviron >. En contrepartie, il devraitremettre le terrainenétatet

payer <une redevance annuelle de 0,10 F par m soit 7 F >rfi Ce$e épisode secondaire montre le ca-

ractère longtemps empirique de la distribution de I'eau. Avec un plan global de captage etlacons-

truction d'un réseau de distribution complet, I'acheminement de I'eau serait plus rationnel et éviærait

la politique du coup par couP.

I-a municipalité confia l'étude et la construction du réseau à plusieurs entreprises. Lbpéra-

tion,lourdepourunecommunedelatailledeJarny, futsuivieparlapréfecturequi exigeaitrégulière-

ment de la commune qu'elle justifiât le choix des entreprises. Par exemple, pour le choix des tuyaux,

seuls deux soumissionnaires s'étaient présentés en sous-préfecture pour I'adjudication: la "Société

des Hauts Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Moussonn , avec une soumission de 2l ,25Vo d'alugmen-

tation sur les prix de la série du détail estimatif, et la n Société Eaux et Assainissementn avec une sou-

mission de 20 Vo d,augmentation. I-e conseil municipal ne voulut pas accæpter ens augmentations, le

préfet lui-même déclarant que <les prix offerts paraissaient être des plus élevés >. Dans un premier

temps, les étus proposèrent en remplaçant les tuyaux de fonte par des Ulyaux d'acier plus économi-

ques. Cetûeéconomieneparaissaitpasvraimentjustifiée,maisleconseilcherchaàmettreen@ncur-

rence les deux procédés (fonte et acier), en renvoyant le projet au ministère de I'agriculture pour une

mise au @ncours. sr L-e but étâit de faire baisser les devis.

Finalement la commission municipale accepta les offres de tuyaux en fonte, faites Par un

49-AM 16 avril 1930.
5G A M 26 septuttbre L9/3.
51- A M ?Asefiertbrel9TA
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tiers, M.Jost de Gandrange en Moselle, <<choisi en toute liberté >.Pour elle <<lafonte est depuis un

temps immémorial de 'nès longue durée . . . >> Certes le poids des tuyaux s'élevait à 430 t contre 215 t

avec l,acier, mais àlong terme,la fonte seraitplus résistante que I'acier. Dans lecahier des charges,le

foumisseur des tuyaux, M.Jost, devait garantir la bonne exécution des travaux pendant une durée de

20 ans. Cette garantie comportait , entre autres, <<le remplacement et Ia remise en place de tous les

tuyaux rompus ou côrrodés en service normal pour défaut de matière ou de pose ou action de l'eau

ou du terrain sur le métal> 52 Les premières clauses de ce cahier des charges allaient être modifiées

parlasuite, en particulierpourle délai d'interventiondelavilleen cas defuite, mais laresponsabilité

de I'entreprise demeurait entière. 53 Avec ces garanties, le conseil municipal pouvait raisonnable-

ment approuver le choix de sa commission des fiavaux. tl décidait d'acheter à nouveau des domma-

ges de guerre pour compenser les suppléments de dépense occasionnés son choix.il

Outre la pose des tuyaux, la commune devait faire construire un résewoir d'eau. De nouvel-

les négociations s'engagèrent, cetûe fois avec la Société "[-e ciment armé Demay Frèresn, lauréaæ du

concours pourlaconstructiond'unréservoirde750m3 . Cettedemières'engageaàexécuterleréser-

voiretles travauxsupplémentaires pour I'ozonisationdes eaux, au prixforfaitatede?3LlÆF.F;lle

fournirait aussi deux pompes dynamo pour I'accélération de la remontée d'eau.Ss

Quelques années plus tard, il apparut que la distribution d'eau à partir du captage de la mine

ne se limiærait pas à la ville de Jarny, mais qu'une extension allait être réalisée en direction de

Conflans. A I'occasion des travaux pour la pose des <tuyawc enfonte de 60 pour l'amenée d'eau rue

Anatole F rance ,r,ffi ll avait été décidé de prolonger I'amenée d'eau depuis " I'immeublç Thomassin"

jusqu'au pont de lYron, ce qui indiquait clairement que le prqet d'alimenter Conflans était prévu.s7

Comme il en avait été question dès les premiers pourparlers avec la mine. Seule, la commune de I-a-

bry avait alors décliné I'offre.

Pour la distribution, un règlement relatif aux concessions d'eau et aux usages publics des

eaux de la mine de Droitaumont allait être mis à l'étude. En effet, la commune allait disposer d'un ex-

cédent d'eau qu'elle pourrait vendre aux habihnts et industriels au moyen d'abonnements particu-

liers dans les rues où elle aurait installé une conduiæ. L'eau serait ainsi délivrée <au cornpteur indi-

Ennt le volwne d'eau débité. . pas moiru de 50 m3 par année . ..etc > 5E Ces compteurs seraient four-

nis par la ville et édés au prix de revient aux abonnés qui devraient les payercomptant. Au cas où ces

compteurs seraient loués aux abonnés, le prix serait payé par semestre.$ La commune décida en

conséquence I'achat de <50 compteurs Stell.a de 1Smtn" 20 compteurs de 12 mrn et 5 compteurs de

2hmn>oAinsi,leproblèmepouvaitsemblerréglé,maisquelquestémoinsdecetteépoqueattestent

52-AMl0janvier1925
53-AM26janvier1925
544M16ju in1925.
5AAM2lnovembrel9A.
5G AM 16 avril 1930.
57- AM 7 aottl930
5&AM6novernbre1925
59 A M6 novemb,re 1925
6G A M 28 novernbre 1925.
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qu'il restait beaucoup à faire: <<Ce n'est que dnns les cités les plus neaves qu'on a installé l'eau cott-

rante ; dans les plus anciennes ilfaut aller chercher d.ans ln rue à des bornes publiques..., 51

- Le financement du projet, aide-toi le PMU t'aidera :

I-e projet, devait être financé d'urgence. La ville ne cachait pas son impatiencc, soulignant

combien cette amenée d'eau était devenue indispensable. ConcÈtement, la combinaisonfinancièrc

s' avérait extêmement complexe. Il s'agissait de couvrir une dépense estimée à ln 5W7 F, auxquels

s'ajoutaient200000Fpourl'installation des appareils nécessaires àla stérilisationde I'eauparlbzo-

ne, soit | 47 5 W7 F : en effet pour ce chapitre de la stérilisation, une nouvelle société avait dressé un

devis estimatif de 150 000 F auxquels il fallait ajouter environ 50 0@ F pour la constnrction du Mti-

ment où seraient placés les appareils de stérilisation: soit une dépense approximative de 200 000F.62

Iadépenseduprojetdecaptageétaitestiméepoursapartà300000Fparlasociété desminÊsdeDroi-

taumont. 6 Ce cott comprenait la prise, le captage et la construction d'une chambre des pompes, I'in-

stallation de deux pompes et tuyaux de 250 en fonte dans les mines (tuyaux en acier dans les puits, en

fonte du puits au réservoir). I-e cott du fonctionnement était établi sur la base du prix de l'élecficité à

0,25 F pour un m3 d'eau, plus I centime pour rétribution du personnel occupé à la pompe.6 Or ces

dépenses n'allaient pas toutes être engagées faute de soutien des autorités supérieurcs. Il fallut en ra-

batfie, et on aboutit au devis suivant :

,* irtrft rifi ls;F+#i.I*È:ii;-r!9if .Hr,r
I o trayauxdefontainerie Jost

tr ov oux s upplé mentaire s r e c ornus né c e s sair e s
Gandrange 731015,40F

76 958,30F
2 o consfiuction d'un réservoir Demav Reims 23174O,00F

, o Fourniturrcs de pomp€s Société Moteurs à Gaz et
d'industrie mécanique

tr ov arx s upp I é mcntoir e s r e c otuttts n é ce s s air e s

Paris 96 351,00F
11366,mF

4 o aPPareibàOzone Société de purification
industrielle des gaz Paris 7/m0,00F

5- travauxfé captation (?) d'eau
pose dc aryauteie, sallc dc pompage
installation des næhitæs Mine dc Droitamwnt Jarny 109 806'18F

6- Instatladon tigne étectrique 220

(AM 26 novembre l92!|)

TZ5tn25r
r3%74593F
I100000,00F

256745,O3F
subventionnable
non-subventionnable

Pour régler ces dépenses, la comnrunc pouvait compter sur 4Zi 6UF de donunages de

guerre.Elle envisageait d'emprunter une sonrme de I 049 683,32F auprès du Crédit Foncier de Fran-

ce (Remboursable sur trente ans à partir du I janvier 1926, avec des annuités de 83 976D. Læ conseil

vota donc une imposition extraordinaire de 138 centimes. Mais I'achatde dommages de guerre envi-
'ôagé pour I'année en cours et pour des tavaux jusqu'à concurrence de 486 886 F à prélever sur ces

6t- lrt N. dc Jamy
62-AM l2malal92/..
63et64-AM l4ætuel9XL
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dommages , n'était pas facile à réaliser.65 Comme on le constate, le montage financier s'avérait com-

pliqué pour une petiûe commune. Comment faire face en effet à toutes ces dépenses, tout en conser-

vant la maîtrise de la distribution? Comme beaucoup de communes, Jarny a choisi d'organiser un

service public de distributron d'eau potable avec vente aux usagers etdepercevoirainsi des rentrées

d'argent couvrant partiellement les investissements. <<Dans le cas des petites communes, l'absence

de moyens finnnrieri' et de compétences techniques ne les conàuit pas à confier Ia gestion de leur

distribution à de grandes compagnies.rr 6

Restait le problème des subventions. Grâce à la loi de 1902, les communes pouvaient perce-

voir des subventions de I'Etat parfois cumulables avec celles octroyées par le Conseil Général. L-es

taux de subvention allouées aux communes sur les fonds du Pari Mutuel pour I'exécution des travaux

d'adduction d'eau potable avaient été calculés au moyen d'un barème de 1904 modilÏé en LT2L eten

1tB0;ils vari uent<enfonctionducoûtdes travawcd'équipementparlmbitant et selonle degré d'ai-

sance particulier de la commune ,>.67lJncréditspecial avait, enouhe, été prévudès 1923,pour sub-

ventionnerlescommunesdontladistributiond'eauavaitétéendommagéeoudétruiteparlaguerre.6

Cependant, il fallaitdu temps pourobtenirces subventions, caràpartirdes années l925,le nombre

des demandes de subvention avait vidé les caissçs. Dans les années trente, plusieurs modifications

furent donc apportées aux règles en vigueur.69 En attendant, la municipalité de Jarny se démène

comme elle peut et fait appel au concours de I'Etat. . . Pour couvrir les dépenses prévues par les devis

de M.Petitjean ingénieur à Nancy, le conseil municipal sollicitait ainsi, <rlzr les fonds spéciaut du

Pari Mutuel, une subventionaussi élevée que possible par applicationde l'article 102 de laloi du i I

mars 1903 >r70 Or cette aide de I'Etat avait été dans un premier temps refusée.71 Finalement, après six

mois d'échanges épistolaires et d'interventions, le Ministre de I'agriculture, par une lettre datée du 14

65 En effet, les dégats causés par les Allemands sur les terrains conmunaux avaient étéestimés par les so_ill des services de !a prê

fecture. Et la muniàipalité les frowait sans rapport avec le préjudice subi. Aussi, décidaiçelle en juillet 194, de porter le différend
devantlajuridictionàuribunal desdornmages de guerre. IavilledeJarny allaitobtenir gaindecauseetpolvoirainsi poursuivreles

années suivantes I' achat de dommages <<pour paiement de lhmenée d'eau entre autres. (A M 25 mars 1925)
6à67- J.P. Goubert, op. cité.
& <Ainsi, grâceàunprZlèverncwsupplémenaireprévuparlabidcfiruncesdu3l mars I%)3 (article 102)surl+.sfondsduPati
nanet,puùaparttrd.e 1920grâceàwsecondprélèvemewsurleprodtitdesietu,l'éqtipenentdcs coJnttlvncsPa$wesputselafue
par ui sone'dc péréquatioi sociak Ei inscrivaît comme prioritaire ce type d'éEttpement. >1.P. G"-ubot, op. cité.'69- 

<Aésornois,' au û"u dc se bomer, cotntte darLJ la réglcmentation précédene, à faire intervenir lc tonant pr habitau
dessemi,Edselimiteenghéralatpremier étoblissemenetlaissedcûtélcschugesultérteures d'enrrctienetdefonûiowumcnl,
b wuvelte réglcmetationveut serrer de plus près la réalité... >J.P. Goubert, op, cité.
TGAM l2avtilL9?3-
71- Le 18 décernbre llZl, le conreil municipal se réunissait €n urgetrc€. tæ maire donnait lecture d'une letfe de M. le Mnist'e de
l,Agricgltureendatedu 1l déc€flrbre 1!18, fransmiseparM.Mictrel sénateur. Cettemissiveindiqruitquclodo*sierrelatif àf adùc-
tioÀ'a'eau de la ville , n'avait pr êhe classé en rang utilè, en vue de B@ e;f,amen par la commission spéciale de répartitiq de.s foûds ôl
PariMutuel...CharlesGenoidonnaitensuitelecturedelaréponsedeM.Midrel, puisd'unelettreadressêàM.lePréfet, dontnousti-
rons c€s extraits : <je reçois dc M.Michcl sénatanr uræ lette. . .b dosier n'a pu être classé n'oyotx pot Aé \ns yis pour la datc_ré'
glemeaaireùt Iiocnbre...permenez.moidcfairerernarEærqr\IyaurgenceabsohtcàceEteleproietsoitrëaliséprceqy'ilré'-pondàunbesoinpressanteivuedcl'amélioraiondcl'hygièncpubtiEre...puisEtelacoauissiondaparimutuelseréserveledroit
-d,qporterawprojets 

a dcvis dcsnodificatiow donlaville doitænir compte pourobtenirlasubvenlion,et siles tratauxncpca'
ueiAr""nt 

"prisqu,aprèsquelacommissionseserapronoræée,noussonuncsdonccondannésàrenetîelaréalistionùtproietauplus tôten7926 carceprojettæseraexonùnéqu'en 1925 et rcuspotvons crdindrequllsnbissedesmodificatiotts,,ie ræcrois
pas que Ic lêgislateur qui aêiaboré I'articlc l0 de latoi dcfinances du 3I mars 1903 ait voulu cela,.Si on manque dcfonds pur-pdyârdcs 

suùvewionsànlg24,celanzdevraitpasenpêchcrbcommlssiondc diresielleapproweouwrnleprojet,,..laissantbb'-rtnde 
de conmencerbsçavaux.,,mebasaru sur cesfais j'ai l'lonmeur dcvousprier dc bienvoubirintetvenir auprès dc M-Ic Mï

nistre de lbgriatlrure et dz b conuaission dtt Wi mutuel pour que nane proiet soit exaniné dc suite. . .Permettez moi & sÎgnaler
qu'unprécéâetaeulieu.Lavilledc Dieulouard,setrouwntdanslanênc ituationquelavillede lonyaétéantoriséel'anhnicr
âgoio ué*trr lcs travailx d\utz onenée d'eau avont l'amibution dc b subvention dt pari nutncL . .r (A M tB déoembre 193)
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juinlgVl.accorda<<à titreexceptionneletsouscertainesréservesl'autorisationd'entrepren'dredès

maintenant les travaux d'adduction d'eau potable... n72 Satisfaction à qui fut concrétisée I'année

suivante par un avis favorable de la commission, présidée par le sénateur M.Michel au Ministère des

Régions Libérées, proposant <à Ia signature du Ministre une subvention de I82 000 F pour la ville

pour son projet d'adduction d'eaur13

Pourbouclerson projet,lamunicipalitécomptaitaussi surlepaiementdes redevances dues

par les min€s, notant qu'au vu des comptes administratifs des années écoulées depuis I'armistice <<il

ressoft qutaucune somme n'a été versée dans la caisse municipale au titre des "redevantes miniè-

res, T4Bllerappelait que les redevances des mines constituarent pour les communes intéressées une

source de revenus, en principe réguliers, destinés à les dédommager en partie des dépenses qu'elles

devaientengagerdufaitdeleurdéveloppementinattendu.Lavilleajoutaitque <<Iacommttnedelar'

ny ... conduite à des engagements successifs, a escompté les redevances des mines pour Ie paiement

de ses annuités . .. ,r75 Elle signalait avoir encore des dépenses très importantes à engager pour assu-

rer son développement et priait M. le Préfet de <<vouloir bien intervenir près de I'adminisffarton

compétente pour obtenir au plus tôt Ie versement dans Ia caisse communale des sommes qui lui sont

dues à ce titre >T6satisfaction est finalement donnée à la commune qui apprenait I'année suivante

par une lettre du préfet <<qu'une attribution de 3 932 ,96 F a été accordée à laville au rtffe de rede'

vanÊe des mines rTT

Pourûant, malgré les difficultés financières et sans attendre toutes les réponses, les élus

avaient décidé de démarrer les travaux. . . et pour commencer, au printemps de I'année l9A de faite

procéder à <<l'installation de fond, du réservoir avant amenée, de la conduite principale, et enfin de

I'instailarton des appareils à ozone pour un coût total de 874 970 F ,r7t

- Les lavoirs et les bornes fontaines.

I-aquestionde I'eaupotable n'étaitpas laseule préoccupationdesélusjarnysiens. En atten-

dant la généralisation des buanderies particulières, il fallait offrir aux ménagères la possibilité de la-

ver leur linge ailleurs qu'à la rivière. C'était plus une question de commodité que dhygiène, puisque

les eaux des lavoirs retournaient aux cours d'eau. Iæs petites rivières de Jarny ne coulaient Pas au

cæurdelavilleetil fallaittransporûersonlingeàlabrouettesurd'assezlongs Parcours àDroitaumont

ou à Jarny. Laver à la rivière avait nécessité autrefois la construction de pontons et même de ponÛons

mobiles qui se réglaient en fonction de la hauteur du cours d'eau, c,omme on le voit d'après un devis

relatifàlaréfectiondulavoirdelYron, s'élevantà 1620,20F. Pourl'achatd'unpalanavecseschaùtes

de levage et de traction et ses crochets d'attache destiné à la réfection du lavoir de lYron,le conseil

12- AM2 juilletl9T- .
T3- AM26 janviet L9?5
7 4 à7G A M 2/l it rllet lYA.
77- AMLT avrill9?l.
7& AM. 2L mas L924



- 74E-

municipal avait voté un crédit de 1200 F. 7e [a construction et I'entretien des lavoirs relevaient de la

gestion habituelle des biens communaux, la question essentielle étant de choisir les emplacements

adéquats en fonction de la répartition de population dans les divers quartiers de la ville.

I-a commission des bâtiments communaux proposa au conseil municipal du 8 mars 1923

d'étudier la construction d'un lavoir communal sur lYron à Droitaumont; quelques semaines plus

tard,le}mai 1923, un planétaitréalisé pourcetédifice.ll devaitêtre êigéenavaldupontduchemin

vicinal no3, du côté du hameau de Droitaumont . Des pourparlers avec le directeur de la mine furent

alors engagés pour I'acquisition des terrains nécessaires. mI-es démarches engagées parle maire de

Jamy auprès de M.t eicknam au sujet de I'emplacement du lavoir de Droitaumont prirent quelque

temps mais en septembre l9?3 ,ilputlui annoncer que : <MM Schneider et Compagnie sont disposés

à louer à Ia commune pour trente ans au prix de 12 F par an la surface d'environ I are 70 qui est né-

cessaire à l'établissernent d'un Lavoir sur leurs propriétés au nord du pont de Droitawnont...il

conviendrait de déterminer les limites exactes de la surface en question (qui serait à cl.ôturer par

unepalissade oudesfiIsdefer)puis derégulartserlalocationparunbail >>8r...[æconseil municipal

accepta ces conditions par délibération du 16 novembre I9?3. Quelques mois plus tard,les plans et

devis du lavoir étaient examinés et votés; les ffavaux furent alors mis en adjudication publique en

précisant qu'ils devaient être terminés pour le ler novembre l9A.v

Ces travaux du lavoir avaient été estimés à35 000F. Pour le paiement, la commune avait

venduunterrainpourlasommede 3 4'TTF,despeuplierspour3 00OFetenfinsouscritunempruntde

2500OF.Avec3l44TF,ellesetrouvaitdevantun<<déficitde35000-31447-3553Fàprendresur

tes fonds disponibles > t3 Pour boucler son budget, la commune décida à nouveau d'acheter des dom-

mages de guerre.s Pour la construction de l'édifice, elle passa une convention avec M.læicknam et

la Société Schneider qui n'érait <<tenue à aucune garantie quant à Ia qualité et au niveau des eaux ou

desdégâtspouvantrésulterdeshnuteseauxoudelapénuried'eau... >etsedisut<exonéréedesdé-

gâts pouvant être causés par des travaux du sous-sol >> I-aconvention précisait que <Ia commune

souffriratouteslessemirudesducurage...>,QUe <<...lescontriburtonsetimpôtsdetoutetaturese-

rontàsacharge...>,etqu'elle <paieratouslesfraismoyewuntunloyerannucldel2F. >sUaffaire

traîna deux ans. Finalement, la convention fut signée entre M. Georges læicknam, au nom de la mi-

ne, et M.Charles Genot, maire, laissant à titre de bail pour trente ans, à compûer du I janvier LVZT ,un

terrain en nature de pré au lieu dit nsous le bois du Fourn pour établir un lavoir et un chenrin d'accès.

I-e Rougewald, petit cours d'eau coulant au pied du village et souvent à sec l'été, ne suffÏsant

plus aux besoins des habitants du centre, la commune décida de construire un lavoir à l'est de I'an-

cienne tannerie.Il s'agissait de permettre aux ménagères <de ne plus tremper leur linge au ruis-

79-AMSavril 1920.
80 et 81- A M 16juin 1923.
82-AMl4avrilL94
8& A MTmai 1924
84-AM16ju in1925
8tA M?næwbrel926
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seatt. >>ffiEnattendantl'adductiond'eauauxbuanderiesdel'ancienvillage,lespointsdelavagetradi-

tionnels, notamment les fontaines, allaient continuer d'être fréquentés par les femmes du quartier.

Dans le même secteur de la ville, il existait une fontaine-lavoir dont I'usage était très limité.

Avec la venue de nouvelles familles cheminotes, le besoin d'un lavoir était devenu de plus

en plus pressant dans les quartiers neufs. Mais à qui incombait-il de les édifier? A la commune com-

me dans les autres parties de la ville? Ou à la Compagnie de I'Estqui avait la maîtrise foncière d'une

partiedescités? Les discussions allaientdurerlongtemps; finalement,laCompagniedel'Estaccepta

de prendre le projet à sa charge; mais tout n'était pas réglé : où allait-on prendre I'eau? On avait le

choix: soit I'eau amenée par la ville, soit I'eau de la rivière Orne qui coulaitun peu plus bas. Dans le

premier cas, la Compagnie désirait connaître à quelles conditions cette eau pourrait lui être fournie

par la ville. Or le conseil municipal ne souhaitait pas particulièrementavantager la Compagnie : il

faisait remarquer que les propriétaires privés qui avaient fait construire à Jarny des habitations ren-

fermantdes buanderies alimentées eneaude laville, payaientleureauàuntarif élevé: <ces proprté'

taires paient l,eau delaviile I F le mi alors que lavillefournitl'eaunécessaire auxhabitants des ci'

tés de Ia Compagnie de l'Est au prix de 0,75F le m3. ,rE7 Les élus ne voyant Pas Pourquoi il faudrait

faire une réduction particulière à la Compagnie et fixèrent donc le prix de I'eau , au tarif habituel de

0,75 F le m3, précisant que cette eau pourrait être employée pour le lavoir que la Compagnie doit

construire lieu dit "côte le Breton".s

Uhygiène domestique avançait à grands pas. Mais les logements étaient encore loin d'offrir

aux habitants, aux enfants en particulier toutes les commodités. Peu nombreuses étaient les salles de

bainsprivésetlesWC.Lepréfetavaitproposé,\e2lnovembre IT2Z,d'instaJlergratuitementdes

bainsdouchesdanslescommunesquipourraientpromettreunlocal pourl'installationdebainsdesti-

nés aux enfants des écoles. L-a ville de Jarny décida, qu'un local serait affe*té à cette installation et

pia<<IaSociété des Amis des écoles de Meurthe-et-Moselle devouloirbiendélivreràlaville lerna-

tériel nécessaire pour procéder à cette installation. ,89 En outre, elle proposa d'utiliser les services

de l' établissement de bains douches que gérait M.Heissat, qui offrait de mettre son établissement à la

dispositiondesenfantsfréquentantlesécolespubliquesdelavillemoyennantuneindemnitéde 1000

F par mois...I-e conseil considérant que ces bainsdouches <qui rendent de nornbreux sentices au

point de vue de l'hygiène publique et de l'hygiène scolaire ...etque <plus de cinq cents élèves peu-

ventactuellementenprofiter...ufidécidadoncd'accepter.Ilproposaquetouslesenfantsdesécoles

puissentprendrechaquemois unbaindoucheàl'établissementdirigéparM.Heissatetvotaenconsé-

quence une indemnité mensuelle de mille francs. er

[,a fontaine publique était longtemps demeurée le seul moyen d'alimentation en eau pota-

ble. Vers 1900- 1920, cette distribution d'eau potable, limitée à un certain nombre de bornes-fontai-

8i/ et 8& A M 26 novembre 1929.
89AM8mars1923.
9()et9l- A M 26 novembre 1929.
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nes, avait un caractère gratuit, et tous les frais en incombaient au budget municipal. Depuis le début

du siècle, ce systèmeparaissaitsatisfaisant, mais ceniveaud'équipement, allaitserévélerinsuffisant

dans les années d'après guerre.Pour beaucoup, l'alimentation en eau publique répondait non seule-

ment à un besoin d'ordre sanitaire, mais à des nécessités économiques tant agricoles qulndustrielles.

Une nouvelle répartition des fontaines dans la ville fut décidée pour permettre aux ménages de s'ap-

provisionner sans grande difficulté. e2 Une commission avait été chargée de proposer des emplace-

ments pour les bomes fontaines à installer.e3 A ces fontaines publiques s'ajouteront des bouches

d'incendie en bas de la rue Jurue et au sommet de la rue du lævant. Ces différents points d'eau de-

vaient être régulièrement surveillés.ea

Il fallait en outre réglementer et protéger I'usage de I'eau. Cela passait par une surveillance

de sa qualité et la garantie d'un accès facile aux bomes fontaines. C'est ainsi que, le 17 juillet 1920,

parexemple,l'eaudesfontainesdelaruedesmines, <<aétéqualifiéedernnpotablett.95M.Mangin,

conseiller munici pal chargé de cetûe question , demande enco re en 1922 que I'eau de la fontaine de la

rue des mines <<soit de nouveau soumise à I'annlyse n 97Iæs élus chargés de surveiller la qualité des

installations devaient parfois empiéter surle domaine privé. Ainsi, le maire entreprend des démar-

chesauprès deMelleKock, propriétaireduprédans lequel setrouvaitla nFontainel'Espritn envuede

<<procéder àunaménagement enbriques, aftndefaciliterles habitants quivortt chercher t'eauà cet-

te fontaine pour leur alimentation >>%

[a municipalité devait sans cesse rappeler que I'eau des bornes fontaines était réservée à

I'alimentationdeshabitantsetquelesautresusagesenétaientlimitésouinterdits:<<Cotuidérantque

certaines personnes puisent I'eau à l'abreuvoir de ln rue des mines aumoyen de pompes et tuyaux,

ce qui trouble I'eau de cette fontaine et la rend impropre à l'alimentation, considérant qu'ily a lieu

92- Bienquecelaparaisseaujourd'hui un peufastidieux, etmêmesicetravailpenibledeportageétaitfeplus souventréservéarxfem-
mes et aui enfants conn-" nôus le confiaient certains témoins des cités ûotamment, la plupart d'entre eux avaient jugé l'installation
des fontaine.s et bornes comme un progrès.
98- Elle avait proposé une répartition geographique complète, et que nous avons ésumée dans le tableau suivant

rue de lYron pès M.Collin rue de Verdun læ Trappe
rue des écoles près des écoles rue de Verdun chez Corozzi
nredeVerdun M.Bouniquet nredeVerdun cimetièreTor.rssaintThqrcn

Grande rue vers Belle Jardinière Gran& rue place H.Genot
Grande rue Paul Genot rue de la Sole pÈs laubertau

nre des mines coin Julien Roltin rue de l,onaine face Cinés
rue dee mines près lavoir rte de Girarmront vers Darrchard

rte de MeE lvt Hurnbert Droitarmront lacteTognazà
Droitaumont vers Grisez Droitaumont maison Flosse

(A M 17 novembre 1922)
Læ cqrseil municipal du 15 janvier 1923 appctera plusieurs modiFrcations à I'ernplacement pmopocépour cerainee des borDes.
94. Soit parcequeiaqualitédes eaux des fontaines laissaitàdésirer soitparceque les abords étaientmal erttretenus...On rolève, pæ

exemple, uneintenentiqrdelacommunepourlesréparatiorsàeffectueraulavoirdit"vieillefqrtaine'. Commelacommissionavait
fouvè h dépense tsq élevée, les élus n'avaient pas retenu le proje( déclarant que <Ics nmrches usées nc serorx ps arraehées, mais
seulenenr recharyées en cimeru avec fer comière pour arrête > (A M 3 aott 1923)
9t ADM&MWO 1861.
97- A M 6matl922
9&AM9jui l le t l92 l
Plusclassiqræment, M.Collier, conseitlermunicipal, demandaitàsontourquedesfouilles scientfaitespourrechercheret réparerles
fuitesde.laconduitedclafonaincdelaruedcs Minzs > (A M6 mai 1922).Cettefontainepréoccupaittcrtparticulièrcmentlaville
quiavaitconstatél'annéesuivantequedcsabordsdelafontaincdclaruedcsmincsetltabreuwirdccettefontaincsontenrn'cn tctis

àtot 
" 1A, M 3 aott 19Zl) Outre I'accès, il cqrvenait aussi de véril"rer I'utilisation de l'eau et de limiter les abus.
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de remédier à cet état de choses, autorise le maire à prendre un arrêté interdtsant l'emploi des

tuyaurcetpompespourlaprised'eaud.ecettefontaine >>9C'étaitlecasenparticulierpourlafontaine

du quartier de la gare où les élus avaient dû menacer d'appliquer plus sfiictement <<l'a nêté du 22 juin

1922régtementantltusage dc I'eaudesbornesfontaines. >rlffiToutceci montre quelevéritablepro-

grès, le véritabte confort domestique en matière d'eau courante n'ont véritablement été obtenus que

lorsque tous les Jarn;isiens ont pu disposer de I'eau à domicile, au robinet de leur cuisine ou de leur

salle d'eau.

-La lutte contre les incendies

I-e bon approvisionnement en eau devait enfin garantir I'efficacité du service de lutte confre

les incendies. Nous n'entrerons pas ici dans le détail des sinistres que la ville a subis, car pour cela il

auraitfalluavoirrecours auxminutes de laJustice de Paix du canton, etnous n'en avonspasrefrouvé

la série complète. t-a lutte contre le feu était devenue rule obligation légale, mais peut€tre plus

qu'ailleurs elle était devenue une préoccupation constante des élus. Victime de I'incendie de plu-

sieurs dizaines de maisons qui resteront, la population du vieux Jarny avait été fortementtraumatisée

parlesdestructions d'aott 14. Pendantplusieursmois,aprèsle conflit,lesruinescalcinécs s'offraient

aux regards de tous et on imagine les craintes réveillées à chaque alerte. La peur de I'incendie justi-

fiait les mesgres prises régulièrement par la commune pow son corps de pompiers. Ia municipalité

prenait soin d'adresser ses félicitations auK pompiers à I'occasion de certains sinistres; par exemple le

Tl fêv7ier 1930àl'adresse des sapeursdelaCompagnie de l'Esqdes Mines de Droitaumont" auxsa-

peurs-pompiers de Conflans et de Ja rrry <gour le dévouemcnt dont ils ontfait pretne lors dz l'incen'

die dc Ia maison Albrecht le 25 féwier 1930 >r0r

Après la guerre, une vingtaine de sapeurs et sous-officiers composaient la brigade de Jar-

ny.r02 Quelques années plus tard, la subdivision de Jamy a été réorganisée selon les Èglements;

<l'officier et les sous-fficiers, les caporaw et sapeurs sont en possession dc la tenuc de feu exigée

par le décrer >103 Il en cottait à une municipalité d'entretenir une brigade du feu: il fallait non scule-

ment assurer à chaque sapeur et à I'encadrernent une

rémunération fixe, mais y ajouter une gratification

spéciate après chaque sinistre. celle-ci était établie

sur la base d'un rapport rernis au maire et contenant

les noms des sapeurs etleurs états de service ou de

sunreillance. Au début de lV?I,la solde des pom-

piers avait été fixée selon le barème ci-contre- En

:r*-Alt,.dzmiai1923.
IOGAM l{avnlL9Z..
101- A M 27 février 1930
I (y2- parmi ces sapeins, on relève les nms de Pierre Béoing, sapeur 2" classe ,inscrit au corps depuis t 92, Julieil Rollin' lieutcnant

inscrit Ocpuis tedt, fgtes Sponville, saperr 2o classc, inscrit au co'rps depuis- 1919, Mchel Rister, sapeur f, classc' insctit au corps

Çul,reie,n*'È*uaiË,opr*i.ôtass",inscritauco,rpsdcpuiitstg,elfredt"Iangin,clairon-c, tréauco'rpeen191-0'FaqlStin-

f."i"p, *p"* fo chsse,inscritaicorpe dcpui. fC2t,tl""Badot,capfat-fouderdepuis l9l9,M.Humbert, sapeur lo classe'iDscrit

aucorpsdepuis 1897...
103- A M 6 nove'nb're 1925.

(AM9 janvier 190)
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outre,lacommune devaitprendre encharge les retraites; cette question allaitêtre fréquemment ren-

voyée de séance en séance, jusqu'à ce que I'affaire pût être définitivement réglée. A partir de l925la

caisse de secours et de retraite des sapeurs-pompiers fonctionne normalement, du moins si I'on en

croit le cahier des déliMrations.

Enfin,lacommunedutreconstituerl'équipementcontrelefeu. Unpremierdevisde l62OF ,

étâbli par M.Nicolas léonard chef du corps depuis 1882[, concernait la réfection du matériel d'incen-

die détruit en partie par les Allemands au cours de la guene. luParmi les achats urgents, le conseil

municipal demanda à la maison Gugumus de Nancy de lui fournir 100 seaux en toile marqués nS.P.

JARNY* ros [a subdivision n'avait pas manqué de s'équiper de tambours et de clairons indispensa-

bles àsonimagedemarque. [æscommerçants delavilles'étaientproposésdefournir <<les uniformes

nécessaires aux sapeurs pompiers de Jarny n16 Enfin, la municipalité prit à sa charge le renouvelle-

ment d' une grande partie des équipements. Une note du 6 novembre 1925 indique que <</e mntériel

d'inreldie acheté récemment est enbonétat,Ie service estbienorganisé etiln!apas lieudemodi'

fier l,état de chose existant rr0T 1su1n'est pas encore complet puisqu'on relève alors une demande

adressée aux propriétaires de camionnettes pour le transport de la pompe à incertdie en cas d'incen-

die. . . D'ailleurs après quelques années d'usage,les équipementsoriginels étaientdevenus nettement

insuffisants; d'autant que la population augmentait toujours et que I'espace urbain ne cessait de

s'étendre. UnesectionfutconstituéeàDroitaumont,etilfallutlui procurel <une certaine quantitéde

tuyatÆ qui serviront en cas d'incendie > à la fin de la décennie.ls L'année suivante, le 23 janvier

lll30,lacommunepasseunmarchéde gréàgrépourl'achatdenouvellespompesàincendies. rDElle

adtensuiteprocéderàl'achatdematériels supplémentaires:undévidoiretdestuyauxd'unelongueur

de 150 m qui furent d'abord entreposés dans un immeuble du quartier de la gare; et d'autres dans les

dépendances de lamaisondu gardede Droitaumont.uo Onpeutestimerqu'en unedizained'années,

la commune avait su doter le corps des pompiers jarnysiens, d'équipements neufs et suffisants pour

répondre aux besoins essentiels de la cité.

La fourniture d'eau provenait pour I'essentiel des bornes alimentées par la mine de Droitau-

mont. Toutefois, pour le quartier neuf de la gare, la Compagnie de I'Est avait souhaité la séparation

du réseau incendie de celui de la distribution municipale aux particuliers. Elle avait proposé d'instal-

ler sur la conduiæ d'alimentation des cités de la Compagnie de I'Est au "Grand Breuil' , un compteur

n enby pass" , de telle sorûe qu'en cas d'incendie I'eau de la ville qui serait utilisée par les pompiers ne

10zl- AM 17 mars 1!120.
lOtAM 17mars l90etADM&MWO 1861.
10GAM lTlrl'arlY2t.
ltr l-AM6novembre1!)25
1B A M 17 juillet 1929..
109-AD M&À,IWO 1861.
11G.A M 22matsl930.
Ce matériel d'incendie acheté aupÈs de la 'Société Lrrraine de Construction Mécanique Droville' installée au &| rue du Crosne à

Nancy, secom psaitud'mdévidbir surroues caautchoutées aveccroclætd'antelage,2l0 mdc_n_yvttx_dc45 enlongueurdz I5 mlï
gduii"t, t4 raccords symétriEtes de45, uræla nce avecortfice dc 12...pour leprixtomlde4XfiF* [.erestedumatériel aétécom-

irandéauprès delanMaisonChartonetColin" àNancy. Il s'agissaitcatefois<dlndévidoir n2àcaisse,cofre etbobine, avecdcs

rouesenbois,ressortet oochctd'attelage,dixnyannentoilcde45enlongueurde20m,3 raccordssymétrtEresdc45,webnceen
cuiwe rouge, une clefà raccords ...pour le prix total de 4231F >
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passerait pas par le compûeur. En fin de compte, et après discussion, ce système fut retenu, et les tra-

vaux exécutés par la Compagnie, à ses frais.

Les égouts de la ville

L'image du corps humain a souvent été employée pour comparer la ville à un organisme vi-

vant: <<demême que,danslecorpshumain,Ie jeudusystème artériel..a,pourconffeparrte,Ie systè-

me veineux. . ., de même, dans la ville, on est obligé de tenir constamment en équilibre le réseau des

égouts et celui des conduites d'eau>r lrr Evoquons brièvement les problèmes de I'assainissement.

- L'assainissement individuel:

Pendant longûemps, comme le signalent de nombreux témoins, les cabinets d'aisance se

trouvaienthors des logements. Cettepratique, prescrite en fait parlaloi, allaitdurerplusieurs années

encore. Pourtant dès les années vingt, plusieurs particuliers avaientfaitconstruire des <<fosses septi-

ques à usage domestique > . Cela ne donnait pas toujours entièrement satisfaction, comme le montre

une lettre du 13 février 1920 adressée en mairie : M.Collier se plaint que les travaux exécutés Par son

voisin, M.Rouy, pour l'écoulement de sa fosse septique ne donnent pas satisfaction: <les mauvaises

odeurs continuatent à se répanlre dnns son logement >. Pourtant, I'assainissement individuel,

conditionné parlacréationduréseaud'égotts, allaitprogressivementdevenirlarègle: en 1921, obli-

gation fut faite aux riverains et propriétaires d'habitations, d'installer <les conduits et canalisartons

nécessaires pour l'évacuation d'eaux ménagères, eanac usées, eawc de boucherie, dans l'égout col-

lecteur. r, 112 Comme ces dispositions le laissaient penser, si les particuliers étaient désormais sou-

mis àdes contraintes enmatièred'assainissement, il fallaitque lavilleorganise desoncôté ladesser-

te de tous les quartiers en égouts, caniveaux et tout ce qui pouvait permettre la circulation efficace

des eaux usées vers les rivières ou mieux vers des stations d'épuration.

A chaque percement, à chaque aménagement de voirie, la règle du raccordement fut désor-

mais appliquée. Par exemple, le 10 juin 1930, la municipalité exige que <J es propriétaires des habi-

tatiorcenborduredesroutesdépanementalesn" I etn" I annexe [fassent] entreprendreàleurc

frais, et au cours de l'exécution des travaux de constructions d'égouts que laville vafaire exécuter

dnru ces routes, les travaux nécessaires pour relier à ces égouts, la conduite d'évactution de leurs

lnbitations;les propriétaires quiferont ériger enbordnre de ces routes de rnuvelles habitatioru de'

vrontfaire procéder à tous travaux nécessaires pour que la conduite d'evacuation de leurs nouvel-

les twbinrtons soit reliée à ces égouts; les branchements des conduites d'évacuation , dont Ia pente

nc pourraêtre inférieure à|,îLmparmètre, devrontêtre entuyauengrès de quinze cenrtmètresde

diamètre intêrteur au minimwn et reliés à l'égout collecteur par l'intermédiaire de regards spê-

ciaux établis par le commwte;... rrr3

I 1l- p l7l cité in Histoire, de la Rance Urbaine Tome 4 , la ville de l'âge indusriel.
112- cf la note municipale du 29 janviu l921,et du 30 mars l92l pour les rues Jurue et Jeanne dArc.
113- AM du 10 juin 1930.
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- L'assainissement collectif:

I-a ville grandissait, la population et la circulation s' accroissaient, et les aménagements di-

vers ne pouvaient faire oublier que I'hygiène publique commandait aussi de maîtriser les déchets

d'une ville de plusieurs milliers d'habitants. [-a ville avait donc organisé le nettoyage de ses rues, ain-

si que la collecæ des déchets particuliers et municipaux. [æ sous-préfet exigeait <q ue les municipa'

Iitésfassent appliquer les règlements sanitaires, spécialement en ce qui concerne l'enlàtement des

boues et immondices, les ordures ménagères. . . >>, ajou[antqu'il était indispensable de procéAet <<ré-

gulièrement aunettoyage des ru,es, des égouts et à ln suppression des causes d'insalubrité: dépôts

defumier, écoulementde purin, etc... ,rll4Quelquesjoursauparavant,leconseil municipal avaitau-

torisé le maire à faire enlever ûous les fumiers qui se trouvaient dans les agglomérations de la ville de

Jarny <<conformémentàl'articte50bisdurèglementsanitairemunicipalnllsPendantplusieursan-

nées, la ville fit appel aux services de M.Pierné fils pour I'enlèvement des boues et immondices du

village " au prtx de 400 F par mois n116 1, traité signé avec lui pour I'enlèvement <des boues, im'

mondices et ordures ménagères >, prévoyait que la collecte se ferait le vendredi de chaque semaine

pourJarny-Villeetle samedi pourJarny-Gare. [ædernierjeudi dechaquemois, seraientcollectésles

fenailles et débris de verre, placés dans des caisses aux abords des maisons. Il était précisé dans ce

contrat que la commune ne serait pas tenue pour responsable des accidents qui pourraient se produire

pendant ce travail. [æs ordures et tous débris ainsi enlevés devaient être déposés pour Jarny-Ville

dans le terrain appartenant à Mme Génot et pour Jarny-Gare dans une propriété située ærritoire de

Jarny et loué par le concessionnaire. 117 B1"r seraient ensuiæ conduites aux emplacements réservés,

en particulier au le dépôt dbrdures de la ville situé au lieu dit "Haut des Pierresn. Or ce dépôt consti-

tuait une gêne pour tes habitants de ce quartier. Cornme le rappelait le conseil municipal, <au point

de vue de l'hygiène publique iI est unfoyer d'infection... > idonc les élus décidèrent qu'il n'y serait

plus déposé d'ordures etque sonenlèvementdevraitêtre faitleplus tôtpossible.ll8C'estaussi Pierné

que la ville demanda d'enlever les boiæs à ordures de la rue lafayette, de I'extrémité de la rue des Mi-

nes et de I'extrémité de la rue de Verdun ,puis de procéder aussi à la collecte des détritus se trouvant

aux abords de la boucherie Mettavant et de la boulangerie Féry.119

Finalement le contrat annuel avec M.Pierné fut renouvelé tout au long de la période malgré

des propositions d'adjudication pour enlèvement des ordures ménagères. Cette solution plw moder-

ne aurait représenté une charge trop onéreuse pour la ville. C'est du moins ce que les élus estimaient

encoreen lgS0.IlsdonnaienttoujourslapréférenceàM.Piémé,cultivateuràJarny,quioffraitd'exé-

cuterles travauxdecollectedesordures moyennantunerétributionmensuelleavantageusedeTOOF.

Enfre tempa le rythme d'enlèvement des bolæs à ordures avait doublé: il avait désormais lieu les mar-

dietvendrediàJarny-Centreetlemercredietsamedi àJarny-Gare,tandisqueles fenailles,débris de

114-20juillet 1920.
l lAAMlOju i l le t l90.
IIGAM L6lévlierl9A.
l l 7 -AM5mars l95 .
118 -AM13ao t t1925 .
119AMl7ju i l le t1929.



-7Ss-

verre etvaisselle étaientcollectés le demierjeudi de chaque mois.14 En février lg3l,lecontratavec
M.Pierné était encore reconduit.

Toujours dans le même souci d'hygiène public, la ville demandait à son cantonnier commu-
nal de lavertous lesjours I'urinoirde lagare...ainsi que les lavoirs de la gare etde lavieille fontaine.
[-e nettoyage du lavoir de Droitaumont fut lui aussi confié au cantonnier, chaque fois que nécessai-
re.12r Enfin,les gardes étaientchargés de signaler régulièrementaumaire l'étatde propreté de ces la-
voirs ...122

- Le balayage:

Quant au balayage des rues, il fit I'objet d'un règlement en dix huit articles daté du 30 no-
vembre 1926 et modifié le 2Ojuin1929. Ce règlement stipulait qu'il appartenait à I'autorité muniei-
pale de veiller à tout ce qui pouvait assurer la salubrité publique et prescrivait <aux riverains des
votes publiques et privées > le balayage des rues de la commune. 123 Ce règlement imposait aux par-
ticuliers des obligations assez draconiennes. De son côté, la municipalité organisait un balayage de
la voie publique une fois par semaine, puis deux fois à partir du l er juillet lV29: à Jamy-Centre les
mardi et vendredi et à Jarny-Gare les mercredi et samedi. L'enlèvement des ordures provenant de ces
balayages aurait lieu le même jour.lz

- Les caniveaux et tr.ottoirs .

[a salubrité publique exigeait, bien entendu I'enlèvement des déchets et immondices. EIle
devait assurer aussi le contrôle de l'écoulement des eaux pluviales et supprimer les n boues". Certai-
nes rues étaient particulièrement insalubres. I-e docteur Chevalot, médecin de I'hygiène publique,
faisait régulièrement remarquer l'état déplorable de ûelles ou telle rue mal nettoyée de ses boues.
Constatantl'insalubritéde laruede laRotonde parexemple, il avaitdressé uûrapport sévère mais le
conseil municipal avouait son impuissance à faire cesser cet étatd'insalubrité. En effet cetûe rue
n'était pas encore classê et les travaux nécessaires ne pouvaient être officiellement réalisés par la
commune. I-e maire se contenta d'abord d'inviter <les propriétaires à continucr la constructian des
caniveauxquiontétéfaitsparlaCompagniedel'Estetcelaaudroitdeleurproprt6i6 ur25 Engéné-
ral, la construction des caniveaux et trottoirs le long des axes urbains, était prescrite pour tous les
nouvealDc Projets de percement de voies publiques. Parexemple les travaux commencés en septem-
bre Il23,lelong de la route Nationale 52 bis traversantJarny, constituent un exemple tlpe d'aména-
gement. Il s'agissait d'un investissement assez lourd : pose de bordures de trottoits <en pierre de
tailledeGivet,taillées etciselées avecmnçonrrerie,coupes daw lesbordtnespourpassages de gar-
gouilles >. En contrepartie, ces aménagements procuraient du tavail aux entreprises jarnysiennes

l2o- A M Z7 févliq l!30.
L2l -AMl7ju i l le t1929.
122- AMTI févnq 193O.
l?3-I.e-s arrêtés sont présentés en annexes .
l?4- AM 13 juin 1929
l2S A MSavril 1920.
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en particulier I'entreprise "Ballot", adjudicataire de ces travaux.126 Par la suite, toutes les rues de-

vaient être à leur tour aménagées de la sorte, y compris les plus anciennes. Déjà le conseil municipal

avaitautorisé le maire àpayerlamoitiédes frais deréfectiondescaniveauxde larue des mines, soitla

somme de 283 ,flF .r27 Quelques années plus tard de nouveaux travaux furent encore engagés pour

remédieraumauvaisétatdeleruedesMines: <<unepartiedelachnusséeestrecouvertedeterre,for-

m.ant un véritable clo'aque Lorsqu'il pleut

de terre empêchent les eaux de s'écouler ..., lD hfin, la commune et la Compagnie de I'Est , refi-

rent les écoulements de la rue de Moulinelle , où <<I'eant provenant des ateliers de la Compagnie de

I'Est est chnrgée de potasse, ce qui rend la circulation dangereuse pour les piétons et cyclistes >>ffi

- Les canalisations urbaines et les fosses septiques:

Lecas le plus délicatà traiterétaittoujours I'aménagement I'entretienduréseauexistant, no-

tamment dans la vieille ville. Ainsi, le 30 janvier 1920, la commune avait fait établir un premier devis

pour la réfection de l'égout de la rue des mines et la réfection de la fosse septique face à I'ancienne

Caissed'Epargne. [amiseenadjudicationdes ces travauxs'étaitrévéléeinfructueuseetlacommune

avait alors dt se contenterde recouvrir la fosse. Des tavaux de sondage avaient été ensuite pratiqués

dans la longueur de l'égout par le cantonnier communal avec I'aide d'un manæuvre. Finalement de-

vant I'ampleur des travaux à effectuer, la réfection de la fosse septique de la rue des mines avaitétÉ

confiée I'année suivanæ à la Société Jerzaguet, entrepreneur à Jarny, pour une sornme de1365 F.l3l

On pourrait s'étonner de la lenteur des travaux ou de I'hésitation des élus devant ces aménagements si

utiles. On peut les comprendre en songeant que certaines parties anciennes de la ville étaient en cons-

tant développement, en particulier sur leurs marges et que les travaux d'aménagement détaient ja-

mais définitifs. Il fallait donc trouver des palliatifs et des solutions provisoires. r32

Toujours dans la vieille ville, les travaux de construction des égouts de la rue Jurue furent

décidés en été 1929J33 ç"s premiers travaux furent complétés par la pose de tuyaux et regards en ci-

ment et la reconstruction des caniveaux pavés. lil Dans le même ordre d'idée, quelques années plus

tard ce sont les assainissements de I'axe central qui ont été mis à l'étude; en effet, devant le mauvais

état de salubrité de la rue du Commerce [route départementale aûnexe no 1], la commissioar des che-

mins adécidéd'énrdier <les projets de constructiond'unégout oud'wttottoir avec I 12 caniveaup.

vé enbordure de cette rue .1135

Cette politique à petits pas donne une fâcheuse impression de bricolage. Or, une commune

de I'importance Jarny ne pouvait conduire ses aménagements au coup par coup, combinant tant bien

lZG AM26ryternbre 1943.
Ln- AM l4mai 1920.
1æ à 13G A M 13 aott 195
131 -AM30mars  191 .
132- Commepourcetégoutdelaruedes minesqu'il fallaitallonger, etqui allaitêtreappelé<è recevoir,tôt outardenoutredcs eaux
dccetterue,cellesdzlaronenationab,debruede l'église,d'urcpa.niedclaplace [futureplaceHenriGenotl, adclaruedch
cartouclerie r.A M 30 mars 1921.
133- A M 12 aott 1920.
l34-AM9novernbre1920.
13t A M 26 s€pt€mbre 1923
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que mal les réfections et les constructions nouvelles, toujours inachevées et insuffisantes. Devant

I'ampleur de la tâche, et pour prévoir ses équipements à venir, la ville finit par demander à I'adminis-

tration des Ponts et Chaussées un projet de construction d'égouts dans toute l'étendue de la ville. ltr

C'est désormais dans un cadre défini que les aménagements vont se poursuivre. [æ quartier

de la gare, plus récent, mais dont certains aménagement d'avant guerre se révélaient incomplets, né-

cessitait la construction d'un égout et la reconstruction d'un autre, avec trotûoirs et demi-caniveaux

pavés dans la traversée de la place de la gare. [æ conseil municipal adressa pour I'occasion une de-

màride de quote part au département <<car Ia route départementale fenl retirera un avantage sé-

rieux ,r37 Un peu plus hau! dans le quarûer, l'égout de la rue " Curie", qui se déversait dans celui de

la rue Victor Hugo, devait être repris lui aussi, car il ne pouvait plus écouler <<Ies eawc résiduaires

provenant des habitations enbordure de cette rue >> erraison de sa faible dimension. [.a commune

cette fois demanda aux riverains de prendre en partie en charge l'établissement de ce nouvel égout,

dont le point de départ serait I'immeuble de la coopérative des chemins de fer et aboutirait à l'égout

collecûeur de la rue Victor Hugo. [-a ville, de son côté, s'engageait à fournir les tuyaux nécessaires. ls

- Où évacuer ces eaux usées?

[-a collecte des eaux usées constituait une première opératiort d'hygiène mais elle était in-

complète si I'ondevaitsecontenterde rassemblerles effluents pourles déverserdans les cours d'eau.

C'est pourtant ce quron avait fait pendant longtemps. C'est ainsi que le 13 février l9z0,le devis des-

criptif estimatif des travaux à exécuter pour la remise en état d'une grande fosse septique, précise que

l'égoutde vidange mène les eauxjusqu'à larivière. I-e conseil municipal, votantà cette occasionune

somme de <<17 645,09 F, montant de la dépense... >), [ê remet pas en question le principe même de

cette évacuation. Quelque temps après, nous voyons ,à propos de l'égout devant amener toutes les

eaux de I'abattoir dans la rivière le Rougewald, 13e que le principe du rejet dans un aussi petit cours

d'eau n'estpascritiqué;celaavaitétélecaspourleseauxducollecæurdelaruedesmines,limitant

la quantité des eaux usées.à déverser dans le petit ruisseau de "Bawé pré" dont le débit était très faible

en été. r4 Il en fut de même lorsque la Société Schneider, propriétaire de la mine de Droitaumont de-

mandal'autorisationde prolongerl'égoutcollecteurdelanouvelle ruedescités jusqu'àlYron, àtra-

vers lepaquiscommunalsurunelongueurde l55menviron.I-econseilmunicipal,fixantà 12Flare-

devance annuelle à payer par la Société; n'émit qu'une seule réserv e: <quc les pétitionnaires [remet-

tentl en état les terrains traversés .. .,n141 De même en@re Pour un projet de la compagnie de I'Est

prévoyant de <déverser dans I'Orne les eaux plwiales et ménagères du quanier de la gare . . .rr&

l3GAMl6ju in1!125.
137- A M 17 septembre 1925
13& A M 12 sçtembre 1929.
139- A M 18décembre 1923.
14GAM7févier1923.
141- A M L4avrillf24.
142- Qqelquesremarquesontété formulées parlaC-ompagriedel'Est, enparticulierpourleprolorrgementdel'égogt par un fossé!e
0.70m surleterraindùchernindeferetlacouverturedufosséauxfraisdelaville... FrnalernentlaCompagnieporraitcontinueràdé-
verser ndans la buse modifiée" les eaux des bâtiments et de la cour de la gare, andis que la ville s'engageait à construire <tn réser-
voir de chasse pennman dcfaire à seslrais un n ttoyage périodiqre dc I'égout . . . > (A M 2E novembre 1925) Mais dans cet exem-
ple aussi, le fait que ces eaux s'en allaient dans l'Onre, n'est pas discuté. Pourtant les choses allaient dranger.
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- Les stations d'épuration:

Cettesolution tropfacilederejeterdanslarivièreleseauxuséesdetoutelacommune,l43 ne

pouvait continuer de convenir pour une population toujours plus nombreuse ! D'autant que ces cours

d'eau connaissaient enêtédes étiages importants etque le dépilage des mines allaientaccentuerles

pertes karstiques du secteur.l45 On ne pouvait non plus continuer d'ignorer les premiers dispositifs

de loi surle rejetdans les rivières. Si laloi d'Hygiène du5février l902,laissaitl'initiativedesdisposi-

tions d'hygiène aux préfets sur leur territoire, la circulaire du Ministre de lTlygiène, en date du22

juin 1925, règlementait sur tout le ûerritoire français les dispositifs d'épuration biologique.lff C'est

dans ce cadre règlementaire nouveau que la municipalité de Jarny va ûenter d'améliorer les choses à

lafindeladécennie. Eneffet, plusieurs prqets destations d'épurationfurentdébattus,puisadoptésà

la fin des années vingt. Au cours des discussions sur le projet d'assainissement des rouûes dépane-

mentales n"1 et no1 annexe, le deuxième lot mis en adjudication, concernait la construction d'une

station d'épuration placée en aval de ces collecteurs. 147 Cette réalisation a été <<mise au concaurs en-

tre constructeurs spécialisés ,r, l4 ce qui permit ensuite au conseil municipal d'étudier avec atten-

tion les projets présentés par les sociétés nHygea-simplex" et la " Société Générale d'Epuration et

d'Assainissement", toutes deux specialisées dans la construction des stations d'épuration. ragFinale'

ment le march é aétÉ, signé avec M. Bernard Bezault administrat'eur de la " Société Générale d'Epura-

tionetd'Assainissement".l50Restaitàacheterleterrainnécessaireàl'installationdelastationd'épu-

ration. ..[-a ville traita avec MM.Bernard et Compagnie, propriétaires d'un ûerrain au lieu dit " Che-

min des Ânes", d'une contenance de27 ares,pour la somme de quinze mille francs .15r 1-t proprié-

taires, représentés par M.Isidore Bernard, habitant Paris, avaient accnpté une transaction amiable.

Quelques mois plus tard,le lgavril 1930,I'enquêteparcellaire<gour établir Ia sntiond'épurarton >>

concluait à la déclaration d'utilité publique. Dans ce dossier assez copieux rs1 on relèv e que <la sta-

tionseraplacée àunniveau supérieurauniveaasupérieur àceluides plusfortes crues de lnrivière

Yron et à 3 m du niveau nnrmal de cette rivière;> Elle <[seraitl installée selon les prescrtptions

édictées par le conseil supérieur de l'hygiène de France à Ia date du 12 juillet 1909 et des prescrip-

143- Pratiqræ en@re en vigueur aujourdhui dans certains villages des alentours de Jamy.
145.(...€nétélaplupartdespuitssontàsecparsuitedestravauxeffectuésparlesruinesdelarégionpourl'extractiodemineraide
fer.>.
146- Dans unenote, on apprend qne<presquetous les départementsfratçais, àl'exchtsiondchuit, oæ adaptélcs prescriptions de
M. le Ministre dz llJygièta et lzs on Jaites lcurs. > (AD M&M WO f t6f ). [a Meurthe.et-Moselle en faisait partie.
147- leconseil municipA ntesitaitpas àrappelerl'engagementdeplacerleshabitaoeriverainsdeségoutsdanslbbliga{onderelier
àceségouts, laconduiied'évacuatiôn deleurs maisons. Personne nes'étonneradonc si leprenrierlotàadjugercotcernaitlescanali-
sations, les tottoirs et les caniveaux pavés...
lz|8 - A M 14 octobre ll)29.
149- A M 15 octobre 1930
15G A M 22d&mtlrel9J0.
151-AM25janviul93O
Cestcequeconfirmeladélibérationvotéelemois suivant. Ellerappelaitquelaconstructionprochained'égoutsdansuepartiedela
ville atlaitê|remiseen adjudication... et ajoutait<qu'ily auralieudc rechcrchcrlcænoinoùseraitinstalAebstationëépuration

faisant partie duprojet... >[,es élusontalors penséqueletenainleplus curvenablegeraitcelui situéen bordwede ladéparternentale
n't er ta riviere Yron au dieu dit nchcmin des Ânes' d'une contenonce dc 27 ares, 11. . . > (A M 27 léwier l9l$)
152-t-esconcepteursaffirmaientgu'anone<infiltrationne [pourraitlseproduire,t ouqueclesâasnruetlesconduites lseraient]
dfurc patfaite émncMité et l'épuration des eaux [serait] aussi parfaite,> et gu' <atcutæ énatation ze [pourrait] s.e n19dr1y
rr;..."(nUf2juin1930) Une-demièremodificationallaittoutefoisêûeapportéeàceprojetglobald'assainissernentdelaville. Ila
consistéàremplacerlestubutures de l50pardes regardsen maçonnerieetà remplacerles bordures detrottoirs enpierredeGivet par
des bordures en granitA M 7 aott 1930.
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tions de Ia loi du 15 février 1902 sur Ia protection de la santé publique >>

- Le fiancement:

Comment la commune allait-elle financer tous ces projets d'assainissement ? Dans un pre-

mier temps, les moyens disponibles, seraient pour une part la subvention de250 000 F du départe-

ment, etpouruneautrepartcelleduproduitdesjeuxpour4O0000F. Resteraientàlachargedelaville

750 0OO F qu'il faudrait emprunter.ls3p- la suite, la subvention des fonds du produit des jeux fut

portéeà8189ç9p.lsl4cetteoccasion,leconseil municipalremerciachaleureusementles sénateurs

Albert læbrun, et M.Michel. 155A cette subvention totale de 1 068 000 F, il restait à la commune à

emprunter de332ffi F puisque comme le conseil municipal le rappellait, <<Iaville n'avait aucune

disponibitité propre. nl56 56m.oins la charge serait bien moins élevée que prévu.

- L'aménagement et I'entrrctien des rivièrrcs:

Les rivières qui devaient au départ servir de grand collecteur communal, nécessitaient ,

malgré leurtaille réduite, unentretien régulier. D'ailleurs àl'époque,lecuragedesrivières étaitde ré-

gle et cela représentait pour les communes des frais importants. Pour éviær I'engorgement des cours

d'eau et accélérer l'écoulement, la commune devait débarrasser le lit des branches et troncs, sur-

veiller la végétation des zones humides et des berges envahies qui ralentissaient les eaux. Dans cer-

taines zones des étangs modifiaient complèt,ement l'écoulement tout en jouant un rôle tampon en É-

riode de crue. C'est ce rappetlait le conseil municipal lorsqu'il décidait que <le "francardement "de

Ia rivière Yron sur tout Ie tenitoire de farny est d'une nécessité absolue >>. A cette occasion les élus

soulignaientque<4aplupartdes prairies, par suite de lastagnartondes eauxqui ne peuvent s'écou-

ler, ne produisent plus que des joncs et autres plantes aquatiques n'ayant aucune valeur . . . ces prai-

ries qui, avant guerre étaient recherchées des cultivateurs pour les foins qu'elles produisaient en

quantité etqualité,vont être délaissées et leurvaleur grandement diminuée...antrnornentdes pluies

il se produit de nombreuses ntrypes submergeant toutes les propriétés avoisinantes pendant une

Iongue durée...ces eaux stagrurntes aux époques de clnleur constituent un grave danger pour l'hy-

giène publiquc.. .il est impossible aux lwbitants de certaines fermcs de sonir de leurs habitations,

les bâtiments étant entourés d'une nappe d'eaurendant les corwrutnicatiow ffès dfficiles, ennuyeu-

ses et coûteuses... ,nrtt Il fallait donc de tnouver des crédits pour procéder au nettoyage des lits des

cours d'eau, comme l'évoque par exemple la délibération du conseil municipal concernant le projet

de <curage de l'Yron et du Rougewal4. . . ,rsE Le conseil municipat toujours un peu à court de tr,éso'

rerie, sollicitaitune subvention auprès des services des Régions Libérées. I-e sous-secrétaire d'Etat

153-AM14octobre199.
15+AM25janvier1930.
15S Cette subventionavaitdéjàétépriseenæmpte lorsdelamiseauconcours delaconstructiondelastationd'épuration EnelÏet,
aprèsqueleconseil municipalâvotCtes aepensesnécÊssairespourlaconstructiondu réseaud'épubdans certaines nres delaville,
en relisantles comptes présentés, on s'aperçoitqæ ladépensede 14S000F, devait êtreen partiecouverteparlaeubventiqrdudê
partement 250 000 F et par celle du ministère de lintérieur pour 818 000F.
lK AM27fiévrier 1930.
l57- A M ?-6 janvier l9?5.
15&AM14avlj l l9?4.
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aux finances, répondit que la nécessité du curage de l'Yron ne résultait pas du fait de la guerre, mais

uniquement du fait que ce curage n'avait pas été effectué pendant touûe la durée de la guerre. rs9 prt

conséquence, ni créditni indemnitéenréparationde prqudice, ne furentaccordésetlavilledeJarny

dut faire réaliser ces cuftrges par une association syndicale regroupant les communes riveraines.

Les abattoirs municipaux.

L'idée d'abattoirs municipaux remontait à I'immédiat après-guerre, mais ce fut au cours

d'un conseil tenu enlg?4,qu'elle futplus particulièrementexplicitée. [æs conseillers rappelèrentà

cetteoccasionque <<...|'autoritémunicipalealachargedeveilleràlasalubritédelavilleetàl'inno-

cuité des denrées alimentaires,... >lls développent alors toute une argumentation d'ordre sanitaire,

soulignant que <</es tueries parrtculières installées sur le turrttoire de la ville ne répondent plus aux

besoins pour lesquels elles étaient destinées, qu'elles sont toutes établies aucenîe de l'aggloméra-

tion principale, qu'elles sont unfoyer d'infection très grave pour la santé publtque, . . . que ces dan-

gers etI'inrommodité qui résultent de laprésence des tueries dans les centres populeuxdoivent pro-

voquer I'intervention de I'autorité publique et rendre nécessaire le transfert de ces foyers d'infec-

tion sur unmême point de lapériphérie urbaine, considérant que I'abattoir est considéré cornme un

instrument nécessaire à ta défense de la santé publique contre la transmission de certaincs mala-

diesdeslnmmesetdesanimanrx,, Ensuite,ilsreprennentl'argumentsouventévoquédudéveloppe-

ment extraordinaire de la cité, déclarant entre autres que <</a ville de Jamy, d'une popubrton au-

jourd'hui de 6500ltnbitants, prend une extension continue, d,ûe à sa sitwtion géographiqtæ au

næud de bifurcations de voies ferrées, aux mines dz fer installée sur son territoire et à d'autres usi-

nes: cartaucherte, station éIectrique, etc... >>l@ Comme on le constate, malgré une petite er,agéra'

tion de I'importance de la population qui n'atteindra officiellement les 6500 habitants qu'au recense-

mentde lg26,lesargumentssanitairesétaientaucæurdudébat.Eneffet,ceprojetremontaitlTmmé-

diat après guerre.

Dès la reprise de la vie normale, à la fin de I'année l9l9,le maire en avait déjà parlé aux au-

torités, et à quelques maires des communes voisines, en particulier à celui d'Homécourt. Suite à ces

premières tractations,le conseil municipal avait nommé une commission pour étudier un avant pro-

jet æchnique et réfléchir au meilleur emplacement. Ensuiûe le projet tralné un peu en longueur puis-

que le conseil municipal ne I'aborde plus au cours des deux années suivantes; mais au début de I'an-

n& L923les élus, reprenant la question, estiment <urgente la construction d'un abattoir à famy >,

etque<laconanissiondésignée fsoitlctwrgée de recherclvr l'emplacementle plw converw6l, ,16r

L'implantation d'un Mtiment de cetûe nature devait répondre à des critères d'éloignement , de com-

modité , de disponibilité ainsi que du cott du terrain. Plusieurs emplacements proposés furent écar-

159 A M 13 aott 1925.
Avant laconstructiondelastation d'épuration, on imagine aisément lesdifficultés d'évacuation deségorts delavilleet les désagfé-
ments engendrés par ta stagratiur des eaux usées, surtout quard les rivières étaient mal drainées, comme en période estivale.
16GA M 19 jmvier 1924.
161- A M7 féwier 1923.
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tés car jugés d'un prix trop élevé pour la commune. r62Finalement, le terrainjugé le plus convenable

parlesélusfut <<celuisetrouvantaunorddelavillelieudit'GrandFrichc"sectionEdupl.ancadas-

tral >>.1-a propriétaire, Mme l-ouise Brion, veuve Goupil, résidait à Paris... Elle accepta de le céder

amiablementàlavillepourune sommede 20000F...[-econseil municipal autorisaalors lemaireà

acquérir un terrain situé au nord-est de Jarny-ville , <<à cinq cents mètre environ de cette imponante

agglomération et à 1)roximité de la voie ferrée, où pourrait être construit à peu de frais un quai de

débarquement pour les bestiawc menés à I'abattoir, ce qui éviterait une ffaversée ffès longue, tou-

jous très dangereuse pour les piétons, aux bestiaru destinés à être abattus... 11163 Finalement, la

construction de I'abattoir communal à Jarny , abattoir de première classe, fut autorisée le 26 juillet

I9?-4,comme nous le rappelle un important dossier comportant plusieurs photos du projet, le dossier

d'enquête signé de Charles Genot, une carte au800000", laliste des bouchers jarnysiens ainsi que la

liste des anciennes tueries fonctionnant dans le secteur en l9?3.rs

L'architecte départemental, M.Vial, avaitdressé une série de plans que conseil municipal

avait approuvés aucours de I'année I9?3. Pourtant, les élus jugèrent le devis trop élevé et plusieurs

conseillers furent alors chargés de l'étudier et de signaler les économies sur les différents chapimes

du projet. L'adjudication futdivisée en deux parties,l'une pour les bâtiments, l'autre pour la partie

technique, et ces deur parties furent à leur tour divisées en lots.

La dépense totale (l O29 150F,50 ) était trop lourde pour la @mmune. Pour fÏnancer son

projet, la ville a donc sollicité à nouveau près du ministère une subvention <aussi élevée que possï

ble. . . ,165 Cela ne la dispenserait pas de contracter des emprunts importants comme pour toutes ses

autres investissements lourds. Toutefois, exploitantdirectementles abattoirs,laville auraitlapossi-

bilitéd'entirerdes recenes égulières,qui pourraientcouvrirenpartieles frais ded'oùladéliHration

du conseil municipal du 26 Mars lT25:, <Il y a lieu , avant de fixer les voies et rnoyens de paiernent

des annuitês pour rembourser I'emprunt qui ser6 contracté auprès du Créditfoncier de Frarrce, de

rechercher les recettes que pourra produire annuellement cet établisernent >. I-e conseil municipal

fïxe alors le montant des taxes pour I'abattage (tableaux pages suivanûes ). Ce tarif a été ensuite enté-

riné par un arrêté du ministre de I'intérieur datÉ,du 15 avirl 194.16

A partir de là, il était possible d'évaluer les rentrées d'argent attendues. Ctétait d'abord la re-

162- Onretientcommeexemplelapopositiondel'entrepiseRichardqui demandait 10O000Fpour60aresàlaiCôteBrochain" orr
celledelvl FélixGrimardqui-proposaiiunærrainsi$éenûeles ponbdechemindeferzurlaroutedehbry. Lavillearefuséelellea
ponrsuivi ses recherches. (AM2nd f929 L'emplacernentrctenupourcomtuirecetabattcit, <envuzd'assureràbvillcwæbott'
ræhygiètæ...>aétéchoisiparlesmernbresdelacommission"ditedel'abattcirienaccordetsurlescorneilsduvéérinaircdépæte-
mental.
163- L-acommissionenavaitrappelétoutlTntéretdansundocumentqui seraenpartiereprispourpésenterledosei€rauprèndes ser-
vices & ta préfecture. Apès avoir rappelé errcore une fois çe la consûuction dun abattoir à Jamy était d\me nécessité absolæ, et
quelacommissionmuniàpaleavaitvisiÉplusieursemplacements. (AM l6Juin 192it) L,econseil municipal aajoutéquelepopriê
taire consentait à céder le terrain à des condtions très avantageuses, et a en consépence sollicité de I'adrninisfation péfecbrrle
<J'autorisation de créer un abanoir à Jany qui sera géré pu Ia corunune elle-nùne ," (A M 19 Janvier 194)
164- AD M&M 5M 163. Nous dqrnons quelques photos er plans en annexes.
16a'A M 19 janvier l9Z.
16G A M 7 mai 1924. Iæ ministàe approuvait < b délibéruion du conseil municipal dc Jarny déridant dc prter dc 0,05 à 0,IO le
nurdclataxcd'abatugequiserapergteàl'abattoir, Cettedécisionétaitdoénavantpouruneduréede3Oannéesàcomperduler
juillet 1925.
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devance annuelle payée à la ville, et

fixée à 200 F pour les bouchers et à

150 F pour les charcutiers, <<pour

remboursement des dépenses oc-

casionnées par le semice d'inspec-

tion des rueries poui l'année 1924,

exercée par M.Beugnet, vétérinnï

re de Jarny... ,rlfl C'étaient surtout

les redevances et taxes sur I'abat-

tage proprement dit, établies sur la

base d'une fréquentation estimée en

fonction de I'abattage réalisé jus-

qu'alors dans les tueries du Jarnisy.

En effet,les bouchers des cornmu-

nes voisines allaient se voir désormai s " dans l'obligation de procéder à l'abanage de leurs animnux

livrés à ln coruommation dnns cet abattoir >. [.e tableau suivant" montre le détail des rentr,ées atten-

dues, sur la base des tueries de l'année IV23 :

L'ensemble du buget prévisionnel fut présenté au conseil municipal le 19 janvier l9?A.I*s rccettçs

ne suffisaient pas à équilibrer les dépenses. Aussi les élus décidèrent-ils le principe d'une imposition

extraordinaire de 30 centimes au principal des quatre conûibutions directcs pour combler le déficit

préw. Compte tenu de la dépense et de l'étalement des rentrées attendues, le paiement des divers tra-

vaux, allaitprendre un certaintemps. A la lecture des délibérations, on relève qu'il afallu atûendle le

budgetde 1930encore, pourréglercertainstravauxprésentés parles artisans commeM.Bonûemps et

mêmeleshonorairesdeM.Vialarchitecte. Soit<<I2949,24Fet647,46Frespectivenænt.nlfrOnap-

prendmêmeque M. FélixWatelet,entrepreneuràJarny , <intente unprocès àlacornmune nl6 lnur

167- A M 18 décemb'rc 1923.
16&AM 16avril1930.

bcufs, vaches, chevaux Par tête
veaux, porcs par tête

moutons ou chèvres Par tête
grillage, échaudage, par porc abattu
riperie et fourninre eau chaude

bctfs, vaches, chevaux Par tête
veaux par tête
porcs par tête

moutons par tête
locaûon de cases pour les cuirs et les os par an
drois de pesge

1,00F
0,50F
0,40F
2,00F

1,20F
0,80F
0,80F
0,40F

60,00F

bæufs, vaches, chevaux par tête 2,00F
vearD(, porcs la pièce 0,80F

moutons la pièce
viandes foraines par 50 k

0,80F
0,40F

(A M l9janvier IV24)

(A M lc 23 janvier Il24)
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non respect de ses engagements. Notons aussi que

dans les budgets votés par les derniers conseils des

annéesvingt, il n'étaitpasrare de remarquerque les

sommes annoncé€s primitivement dans le projet,

apparaissent comme largement dépassées.

Pourtant, ce nouveau service municipal

d'abattage fonctionna bientôt de façon satisfaisan-

te ! Plusieurs employés furent recrutés pour les opé-

rations d'abattage et pour I'entretien des bâtiments.

Un préposé receveur et gardien ut aussi nommé. On

avait d'abord songé à M.Duren Eugène employé

aux mines de Droitaumont" domicilié à Jamy, né à

Ennery le 12 mars 1873. Son traitement avutété

fixé à 850 F par mois, et le conseil municipal avait

fixé à 1 000 F le monant de cautionnement qu'il

devrait verser pour garantie.lo Mais, pour des rai-

sons inconnues, il n'a jamais occupé ce poste. Ce

fut M.Alfred Pepos, facteur auxiliaire des postes, à l'époque domicilié à Voinémont par Ceinfrey

(M&M) , né à Genniguy le 20 mars 1892, qui fut finalement nommé avec un traitement de 500 F par

mois.170 Quelques mois plus tard on apprend la démission de M.Pepos sans plus d'explication.rl

Outre le personnel attaché au fonctionnement des locaux, la commune devait supportcr les

charges de combustible pourle chauffage de I'abattoir. L'adjudicaton stipulaitque ce serait <dc la

Inuille provenant dcs minesfrançaises ou dcs mhws dc Ia Sane >r,12 formule que nous retouve-

ronspourchaquefournisseurdecombustibleàlacommune. trfutégalementétédécidéde procéderà

I'installation de l'éclairage électique à I'abattoir. Ia ville complèta l'équipement de I'abatoir par

I'achat d'une bascule avec double romaine pour le pesage du bétail, force 2000kg.173

La distribution de l'électricité et l'éclairage public.

Au lendemain de la guerre de 14-18, un problème urgent se posait la réfection ou la recon-

struction des lignes, presque toutes dégradées par la guerre ou montées à la hllte par I'occupant Lcs

cornmunes ontalors signélocalementdes conventions avec le comptoircentral d'achatsindusEiels,

pour l'établissement des lignes aériennes électriques du sectcur.lT4

AJarny,pourncpasarrangerleschoses,le dossierconcemantlaréfectionduréseauélecti-

que communal et qui avait été déposé le l7 mars I 920 . . . s'était ensuite égaré ! I-e conseil municipal en

169-AM 3 janvicr 199.
ITGAM ll féwier 1929.
lll â.172- A M 13 juin 199.
173-AM l2juin 1930.
174 AM l0septcmbrc1920.

36372,mF

800,00F
2 400,00F
3 250,00F

300,00F
1300,00F

i::i1ii:.i

&(n,NF
É+iitiu,: j1!rÈ.i;'...1Ë

vétérinaire 2 500,00F
gardien 2 500,00F

combustibles 3 250,00F
entretien des Mtimenu I 000,00F
entretien des appareils 1 500,00F

10 750,00F
excédentderecetre 33 C|L,NF

annuité au crédit foncier de France Sii 000,00F
déficit -19 32E,00F
(A M l9janviet 1924)
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I'absence des premiers devis, mais constatant que les travaux de réfection du réseau avaient été exé-

cutés, autorisalemaire <<àmandater d'urgence la somme de 3950,61F àla Société Energie Eclaira

ge ,, r'ts Comment aurait-il pû faire autrement?

L'année suivanûe,le conseil municipal signait un avenant à I'ancienne convention passée

pourla distributiond'électricité. Parcetajout,les élus s'engageaientàaccepûerles prix approuvéspar

le service du contrôle. Touûefois I'assemblée municipale ajoutait, quelque peu dépitée, qu'elle se

trouvaitdansl'impossibilitédediscutercesprix,<quoiquelestrouvantémgérés... nl76Elledeman-

dait que I'avenant comporte une formule visant à établir et à conhôler <<le prix des chnrbons de la

Houve >> et surtout qrl<<en cas de production de courant par moyens plus économiques que le char-

bon, tels quemoteurs à gaz,force hydraulique, etc...les prix soient révisés pour enfaireproftteriru-

médiatement Ia cortmune. >>r771*26décembre 1921 unnouvel avenantau cahierdes charges pour

la concession de la distribution publique d'énergie électrique fut proposé. I-e conseil municipal auto-

risa le maire à le signer, mais en réclamant une diminution de 207o du prix de l'éclairage communal et

avec les réserves suivantes: premièrement<<Ie prix des compteurs devra êffe diminué dans une pro-

portion nntable... >; ensuite il demandait:une <<diminution sur le prix d'installation des branche-

ments.. . " ; il réclamait d es <ecritures de la Société plus clatres au point de vue séparation des chif-

fres haute tension et basse tension afin de faciliter Ia discussion des nrifs... >; enfin il souhaitait

<<êtrefixé et renseigné sur les dates etvalears calculées par le ministrepour le clnrbon et les salai-

res aftn de pouvoir suivre les variartons des tarifs par rapport aux prix pratiqués. t 178 Notons que

la Société Energie Eclairage avait demandé par ailleurs la reconduction de la concession signée

avantguenepourladistributonde gazàlacommune. Enaott lV22,ellepsalaquestiondesavoirsi

letraité signé le 21 avril 1911 parM.Gadol, maire de lacommuneàl'époque, allaitêtreexécutéou si

la ville allait en demander la résiliation. I-a commune s'engagea un peu plus tard à reconduire le

contrat et <à assurer une corxonuruttioniournalière de 500 m3 de gaz. rrl79

Plusieurs rapports et délibérations se rapportent à I'usage de la force électrique ou dc l'éclai-

rage public. Entre les deux guerres, la distribution d'énergie électrique resta confiée à la Société

"Energie Eclairage n , dont le siège central était à Nancy avec une antenne installée à Jarny. A la lec-

turedes texûesetdocuments, il apparaftqueles relations entrelesélus etcettesociété,en situationde

quasi monopole, furent assez souvent difficiles.

Faute de pouvoir jouer sur la c,oncunence, la marge de manæuvre des municipalités était

étroiæ et elles devaient bien souvent en passer par les tarifs ou le bon vouloir de la compagnie de

Nancy. Pourtant , dans un courrier adréssé à la Société "Energie Eclairage n, daté du 17 mars 1920,

ondécouvrequ'unsyndicatdecommunesétaitencoursdeconstitutioncpourle règlementdetoutes

les questioru intéressant l'électricité et en parrtculier le relèvement des tarifs .> [-e maire d'Audun-

175 A M 10 segembre 1920.
I 7 6 e t l . - A M 1 7 m a i 1 9 2 1 .
17& A M ?Ât#rxrnbreLf2L.
179- A M9novembreLl22.
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le-Roman (commune duPays Haut) avaitétéélu présidentducomité provisoire mis enplace pourla

création de ce syndicat. Quel en serait le but? Principalement de discuter les intérêts des communes

en face de la Société "Energie Eclairagen . I-a ville de Jarny, solidaire de ses voisines avait donné son

assentiment lors de la formation de ce syndicat et désigné MM Bouat et Flacon pour la représenter

danslecomitéd'administration;elledéclarait<<associerlacommune deJarny auxautres comrnwrcs

desservies par la Soèiété, pour la réalisation de ce syn^dicat et [s'engageaitfà créer les ressources

sffisantes qui pounont incomber à Ia commune de Jarny pour le fonctiowtement de ce syndi-

cat ,r 180 .Ce fut, à notre connaissance, la seule tentative timide d'opposer un front uni des municipali-

tés à la situation hégémonique de la "Société Energie Eclairage" '

Peu de temps après ce ferme engagement, la commune autorisait la Société à relever <pro-

visoirement > ses tarifs jusqu'à l'établissement de tarifs définitifs approuvés parle syndicat decom-

munes. Pourl'éclairage,lekilowattpasseraità0,90Faulieu de0,80, etpourtoutautreusage à0,45F

aulieude0,4OF. Demêmeà3 Faulieude Z,flF <<I'abonnementmensuelforfaitairepourune lampe

de 32 bougies, en attendant la pose de compteurs chez les abonnés qui n'en ont pas encore. rlEt

D'où la concurrence aurait-elle pu venir? Des industriels des mines, grands consommaûours

et grands fournisseurs d'énergie électique? L'idée avait bien été caressée par quelques uns d'entre

eux. On apprend ainsi que la "Société Electrique de la Sidérurgie l.orraine' (S.E.S.L.); avait lancé

une enquête sur l'installation éventuelle d'un nouveau réseau électrique, notant que <les habitants

ne pourront que profiter de Ia concurrence que créera cette nouvelle Société , dans les comtnunes

qui n'ont pas encore accordé de monopole,,.. de plus la Société concessionnaire acruelle se verra

dans I'obligation de satisfaire sa clientèIe et de donner suite aux réclarnations légitimes de ses

clients nlS2 Nous sommes bien au

cæur de la question. Mais les in-

dustriels lorrains pouvaient-ils

ajouter à leurs activités celle de
nconcessionnaire électricien"?

Certains d'entre eux ont sérieuse-

ment songé à cetûe diversifica-

tion.C'était même dans ce but

qu'avaitété fondée la Société Elec-

ffique de la Sidérurgie Lorraine

(S.E S.L.), à laquelle I'Etat avait

accordé le statut de concessionnaire. Mais finalement, la S.E.S.L. a limité son activité à I'intercon-

nexion des usines et à l'alimentation des mines. Pourquoi cet abandon? Voici ce qu'un direæteur de

lSGAMSavril 1920.
181-AMBavr i l1920.
Cet Qisode, dont I'issuesernHait prévisibleen I'absencedeconcurrencesérieuse, illustretienles rapportsparticuliersqueles muni-
cipalités ortentretenus aveclescompagries privées, lorsqu'elles ne pouvaien( ccnmepourl'ea\ étôlirentre elles un elmdicat in-
tercommunal de prodrrction de distibution et de gestion du s€rvicq Jusqu'à lbprès deuxième grrerre il en sera ainsi
182- A M 22aûtl!22.

L.€E Ca ly ,  ther#

Union Sidérurgique
de lEnergie

Bassin de Briey
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mines enditaprès coup: <<Pendantuncertaintemps,Ies conlitions techniques dufonctionnemenl du

réseausidérurgiquenepermirentpasladistributionaupublic.Aussi,IorsquelaS.E.S.L eutachevé

de réaliser son programme de ffavoux et résolu les princtpales dfficultés techniques qui s'oppo-

saient à la distibution du courant au public, elle dut écouler ses excédents de production hors Lor-

raine. ,>lE3

Après la reconstruction et la réfection des réseaux anciens, se posa la question de I'achemi-

nement du courant à la périphérie, dans les nouvelles cités notamment avec un premier cas difficile

posé par l'électrification du village de Droitaumont. Dès janvier l9?3 des pourparlers s'engagèrent

entre le maire etla "Société Energie Eclairage" au sujetde I'installation del'électricité dans cette sec-

tiondelacité.lsDans uncourrierdu 16mars lg23,ledirecteurdelaSociété, propoe<<une installa-

tionde600màl3000Fdukmsoit8450FplusI0Vodefraissoit9295F...>I acommunerefusacet-

teproposition,commetroponéreuse,etcontraireàl'avenantsignéendécembre 1922.ns1usociété

confirma néanmoins son devis mais accepta d'en garder 2O7o à sa charge. [.e conseil municipal en

approuva le principe lors de sa séance du 3 aott, tout en faisant remarquer que la part de la commune

étattexagéréæ, et il deman daau <<service du contrôIe des distriburtons d'énergie éIectriquz de solu-

tionner cette affaire. rrltrSuiteàces remarques,le suMivisionnaire modifia lapropositiondela So'

ciété et fixa la détrænse restant à la charge de la ville à une somme de 5 976 F; que I'ingénieur du

contrôle arrondit à 5 90O F. [æ conseil municipal approuva, on I'imagine aisément, le rapport de lïn-

génieur du contrôle etchargea ensuite la "Société Energie Eclairage" de faire exécuter dans les plus

brefs délais,les fiavauxd'électrificationduhameaude Droitaumontdésignésdans ledevis.Itr l-arê-

ponse de la "Société Energie Eclairage" illusfie à nouveau le contexte dans lequel les municipalités

devaient négocier. Faute d'avoir négocié I'ensemble des travaux d'élecfification de la commune,la

ville a dt accepûer un surcoût importiant pour ce chantier, comme nous I'expliquons en noæ. 1æ Fina-

1&i- in Acnralités industrielles l.orraines n'12 1951.
l84AMlSjanvier1923.
18aAM16ju in1923.
l8G A M3 aott 1923..
187- A M ?-6sqtar$ret9)3.
1 88- L-a Société consentait < .r eulcment et exceprtornellement à un rabais dc l0% pour la part de la conununc > Pour une somme de
7427 F,la factnre eerait ainsi ramenée à 6684,30 F ce qui faisait un excédent de dépense pour la ville de 6684,3OF moins 59fi) F soit
7&1,30F. [æ conseil municipal montait dans cette affaire un sens aigu des intérêe de ses administrés en répondant que <la ville de
Jarny , par ses nonrbrew industriels a ses nontbreux cotrutuerçafts procure à b Sociêté un bénéfice rel.aivenqt élané par une
consommationtrès grande >; il ajoutait que la ville avait <accordé sahs résente àla'Sæiété Energie Eclairage' a dans toute
I'étenàæ de sontenitoire la concession ilc distributionpublique d'ércrgie-éclairage. > Et pour finir les élus faisaieat remarquer
qullétaitregrettable,qure.<cetæ bcâté,quattdellcafaitprocéderourtrarawdzl'élætriftcaiondetuny'Villc a tarny4arc, n'a
pas cru devôir æ^pràrrdre dans ces traiurx ceux nécessaires à l'&ectrification du lwrcau dc Droiraumont, qui fait prtie dc la
Zomnune de Janty. . .r Il était certain qu'à cette époque la dépense aurait été moins élevée. [æ conseil municipal , regrettrnt quela
Wiété<n'ait pas-cru dcwir accepo les proposirtgw du senice àr corurôlz > , chargeait à nouveau les ingénieurs de ce service <de
vouloirbicnirxerttenir auprès dcla'Sæiété hærgie Ecbirage" et solutioruær cctteaffaire aumicttxdcs iluérêts de laæntw.tttc>
(AM 16novembre lgZliQrælquessernaines ptus tard, lerappctrelatif àl'étectrificationdeDroitaumontdres4parlg i$énieurs
curctuait qr.re la ville pouvait haiter avec "Société Energie Eclairagen pour la somme forfaitaire de 6535,76 F> (A M 19Janvler
f92A) On coupaitlapoire... provisoirement, carla Société ajoutait, peudetemPsapès, unenotrvelleclause poursignerle_faié avec
la commune. itle fais"it remarquer que le montant du &vis du 14 awil 1923 avait été établi avec u prix du cuivre à 5 F l" kg, h
cons{uence,laparticipationdelacommunedevaitêtremajoréede ladifférenoeenteleprixdebase, etleprixdu orivrelejoudela
notifiàtionàla;Soaeie energie Eclairagen de l'acceptationde laconvention parl'autmitépéfectorale. ([acommrme eupporterait
lahaussequi portaitsurlepcididucuivre, soit45de450kg360kg!)Onimagineleconseil municipaldésarçonnéparunetelleassu-
rance En iévrier, les élus délibéraient en regrettant à nouveau <qre cene Société n'ait 1ns cru devoir accept* lcs ptoposirtons dc
I,administrationr ,mais, <voulanerfinsolurtonnercettefiairedéfinitivement,etquitrahteenbngueurfupuistropbngtemps >,
ils acc.eptaient cette dernière clause. (A M 161évrrer l9?/)
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lement, le traité était signé le 29 févier 1924. LEe

Pratiquementtouslesautres chantiers devaientsusciterdesconflits analogues, parexemple

lors de la construction d'une <<ligne aérienne éIectrique de Jarny-Ville, route de l-abry, Baraque-

ments de Moulinelle et Ia pose de quelques lampes sur cette ligne nls De même le projet d'électrifi-

cation de la rue nimpasse de Saulxures", et celui de la rue de Metz.

Signalons, que d'autres réseaux traversent la commune, c'est ainsi qu'en septembre L924la

Société "Transport d'Energie Electrique de I'Est" offre à la commune, une indemnité dérisoire de

1,50F <montant des droits de servinde, d'appui de passage et d' abattage, dufait de l'installntion

dans les biens communeux privés, situés sur le territoire de Ia commune de Jarny des ligncs de

transport d'énergie électrique du réseau d'Etat de Landres à ConJtans ... t lel

L'électricité avait donc été installée partout et les raccords aux particuliers effectués,mais

les plaintes concernant les prix de location de ces compteurs électriques et les tarifs ont été constan-

tes. le2UnepremièretarificationavaitétéétablieleTjanvier L922(voircidessus). Unehausseinter-

vint quelques années plus tard: l,M F le KWH pour l'éclairage, et 0,71 F le KWH pour tous autres

usagesnle3 Onétaitdéjàloindutarif annoncé surceplacardpublicitairedudébutdesannées 1920!Il

est vrai que le cott de vie avait fortement augmenté entre temps.

Outreladistribution aux particuliers etaux entreprises,lacommune avaitfaitprocéderà la

réinstailatiorretàl'améliorationdel'éclairagepubliqueparla "Société EnergieEclairagen. Elleavait

donné un avis favorable au projet de concession par I'Etat de la distribution d'énergie électrique à la

"Société EnergieEclairage". Elle avaiten conséquence accepté les prixde vente del'énergie aux ser-

vices publics, fixés par le concessionnaire. Un premier devis pour la réfection et I'extension de ce ser-

vice fut fourni par I'entreprise en 1919; il s'élèvait à3 ll7 ,65F. Læ conseil municipal sollicita alors

une subvention auprès des services de I'Etat sous la forme d'une avance sur les dommages de guelTe.

Il chargeaaussi le mairede s'entendreavecla'Compagniede l'Est" au sujetdeléclairagepublicdans

lesruedescitésdelaCompagnie. A lafindelamêmeannée, il demandaencoreaudirecteurde "So-

ciété Energie Eclairagen, I'installation d'un transformateur d'énergie aux abords de la rue de lYron

puis,le lTmars lg20,ilautorisalemaireàmandaærlessommes nécessairesàlaréalisationdecesdi-

vers s tavarDL

Finalement, bon an mal an, ces insallations furent toutes réalisées et la commune parvint à

équiper tout le territoire communal, après bien des conflits avec la Société Energie Eclairage. Læ

conseil municipal protesta à plusieurs reprises contre le mauvais fonctionnement de l'éclairage pu-

189- AD M&M WO l85l
19I A M 26 eç,.rnUr" fSæ - On retrouve les mêmes remarques qr !9?A utsujet du devis de la Société Energie Eclairage pour
l'élecrificationdelaroutedeJarnyàL-abry<c..devisdcIlS6F50esttropéler,/.u (AMl9janvier1924)Finalementlemaireétait
autoriséparson ænæl,/.<<àtaiter dc gré àgré avec Société Energie Eclairageausujet dc l'électificaiondc larowe dc lzbry...les
fiais du marché seront ù la clarge de b cotntnttræ " 

(A M 16 féwier 1924)
191- A M Zse42terrtbrelYU.
L92- AD M&M WO 1861
193- A M 13 aott 1925 pnis A M 12 septembre 1929.
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blic communal ; par exemple en 1925 et 1929. [.a commune dut faire procéder plusieurs fois à I' in-

stallation de nouvelles lampes dans différentes parties de la ville pour un coûtde3699,4F. En 1930

encore,leconseil municipalconstateque<<depuis très longtemps l'éclairage public communalfonc-

tionne defaçontrès défectueuse, certaines lampes réparées ne brûlent que quelques heures; depuis

Ie 5 octobre dernier, date à Inquelle les rues ont été éclairées, laville afait remplacer 28 lampes à

ses frais, ce qui entrà)îne une dépense très élevée . n19a En particulier que la ligne dite de Moulinelle

fonctionnait très mal ; les habitants se plaignaient régulièrement que le réseau <n'éclaire que par in-

termitterrce . . . >>. L-a commune protestaitcontre la mauvaise qualité du réseau , sans que la société ré-

agit véritablement, si I'on en croit le nombre des délibérations relatives à ce sujet après 1!130.

L'éclairage des cités de la Compagnie de I'Est donnait aussi quelques soucis aux élus une

dernière occasion. Par délibération du 2ljuin 1927 ,la commune s'engager à participer dans la pro-

portion d'un tiers dans les frais d'éclairage public des cités de la Compagnie de 1tEs; 1e5

Ltentrctien des bâtiments publics

Sansentrerdansledétail de tousles travauxd'entretiendes biens immobiliemdelacommu-

ne, signalons rapidement quelques uns des dossiers que la commune dut traiter au lendemain de la

première guerre. Pour remettre en état, par exemple, la façade de I'Hôtel de Ville, dégmdée au cours

de la guerre par des inscriptions et des peintures diverses , il en cotta 636238F ùla municipalité. L-es

interventionsconcernantles équipements,l'achatetl'entretiendumobiliermunicipal sontassezfré-

quentes. 196

De même, la commune, qui avait obtenu avant-guerre I'implantation d'une brigade de gen-

darmerie endemandal'extensiondès leretouràlapaix. Il fallutdoncaménagerunenouvelle gendar-

merie dans les anciens bâtiments de la mairie-école. I-e premier devis s' élevait à 19 ?8,94 F.t-es

plans furent confiés à M.Radreault, architecte à Jarny.Au début de I'année suivante, le29 janvier

I92L,M. Weyrich, entrepreneur, engagea les travaux. Ils allaient se poursuivre ûout au long de l'an-

nêæ, IT22. Par la suite, il fallut compléter cet équipement, installer l'électricité et acheûer du mobilier.

Tout était achevé à la fin de I'année.lg Par la suiûe des travaux d'entretien ou d'aménagement durent

être entrepris par exemple des travaux de menuiserie réceptionnés le I I novembre 1928.r% Viendra

194- A M 22d&*;m&el93o.
194 Cestainsi qu'elleavaitacceptédeprendreàsachargeunepartiedecesdépensespourlapériodedejuillet 1924àawil 1929; une
somme &499,20F avait ainsi été reversée à la Cornpagnie de lEst.
Lavilleconfirmaitsonengagem€ntdesuppoter<régulièremerulctiersdeslraisd'éclairagedescitêsdzlaConpagniedcl'Est >(A
M 26novernbre Lf29.)el-rêgl?itainsi sapartdunefacturede 1842,30Fpourl'éclairagedescitésenhemai l929€tjuillet 1930soitun
remboursement de 614, lOF.( A M 15 octobre 1930) Dans ce cas, les deux partics, en bonne intelligence avaient æuvré pour I'intérêt
de l'usager.
l9G Onnerelèver4 parcequec'estnouveau, quel'épisodeduchoixd'wremachineàécrirepourlesecrétariatdelamairie. Unrepré-
sentantde famaisonJapyavait déposéenmairieàtitred'essaisunemachineàécrire. [,emairereconnaissait<quc cette n adùnc se-
raiturtbpourlcsbureauxdclamairie >...maissouhaitaitprendredesrenseignementscomplémentaircsàlapéfecine<ausujetdz
la résistance a des Etalités de cette rtuûquc 

" 
(A lvl I juiltet 1922).

Finalement, le conseil municipal autorisa le maire àacheter une machine à écrire systèrneUnderwood et à traiteravec lv{.Flacon,
conmerçant à Jamy <aa mieux de ses inérêts lfr)O F environ 

" 
(A M 5 août 192à

L97 eJI98- AD M&M WO 1861.
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plus tard la proposition d'installer I'eau courante, ce qui fut fait en 1930.le

Il fallut aussi agrandir le cimetière communal. Dans un chapitre précédent, nous avons dé-

critcomment,l'anciencimetièreprochedel'église, avaitétédéplacéverslecimetièremilitairedela

guerre de 1870. Après la guerre de I9l4d'autres aménagements s'imposèrent ; réparation des murs

de clôture puis des portes d'entrée. 2m En effet, la présence de I'occupant avait entraîné des dégrada-

tions importante s: <L'autorité allemande avait fait ériger dans le cimertère an monument très mas-

sif contennnt des inscriptions allemandes etfaitprocéderàlademolitiond'une partie d'unmurfor-

m.antclôture...leconseilmunicipalestimequ'ilyauraitlieudeprocéderàladénnlitionde cenn-

nument . . .et à Ia reconstruction du mur de clôture n20l D'autres questions plus délicates se posaient

:au cours de la guerre I'armée occupante avait fait inhumer dans le cimetière de Jamy 132 corps de

soldats allemands, Orces tombes occupaientune grande partie, environlamoitié, dunouveau cime-

tière crée par la ville en l9l4.l-e conseil municipal envisagea le transfert de ces corps dans un cime-

tière commun afin de ménager les finances de la ville car l'agrandissement serait très onéreux. Fina-

lement il fut décidé que <</es corps des soldats allemands morts à l'hôpital qu'ils avaient crée à Jar-

ny...seront exhumés.. .et seront regroupés dans un cimetière spécial allemand... tt42 Cette mesure

était vraisemblablement destinée non seulement à retarder l'extension du cimetière, mais aussi à sa-

tisfaire une opinion encore sous l'émotion des années d'épreuve. Par contre, on ramena au cimetière

les corps des trois aviaûeurs français tombés sur le territoire de la commune en septembre 1918 dont

lesrestesavaientétéinhumés dans uncimetièreannexecréeparlesAllemands.Iæconseildécidaqu-
'ils seraient réinhumés dans une concession offerte gratuitement par la ville et se trouvant près de cel-

les des enfants de Jarny "morts au champ d'honneur o.43

Lafréquentationducimetièreétaitrèglementée;il étaittraditionnellementouvertau public

les jeudi et dimanche de chaque semaine.

En novembre IVIT ,le conseil municipal mit à l'étude un nouveau projet de règlement. [-es

56 articles du nouveau règlement relatifs aux conoessions, aux tarifs, à la fréquentation et à I'entre-

tien des tombes, furent approuvés le 14 avril lg?A.FÂOutre, le conseil fit dresser Par un géomètre le

plandetoutlecimetière,etconfial'entretiendesalléesàM.Thomas,lefossoyeur.& Enlinoninstal-

la une pompedans le cimetière afin queles familles puissentdisposerd'eau au momentde refleurir

les tombes.(92q)

Dans le même esprit, on décida l'ériger un monument aux morts de la Grande Guerre. Dès

l'étÉ,1920 des pourparlers furent engagés avec M.Blandin résidant à Paris, pour lachat d\rn terrain

l99- A M l6rrreily29.I-a.proposition étaitaccompagnéed'unedemande soumiseàl'approbationduConseil Geérat. L'année gui-

vante le corueil mrmicipal reformulait sa denrande <d\nstaller l'eat auxlrais du dQartement dans les bgenznts dc Ia æserrc dc
gendarmerie dc Jtny .> (AM 16 avril 1%O).
Endéfinitive I'installationdel'eaupotableaétéconfiéeàM. JeanBeunier, enûepreneuràJarny sondevisde 1660FétaitsemHe+-il
le plus avantageux parmi ceux de tous les fftitionnaires.( A M 7 aoOt 1930)
20G A M 10 juillet 1920.
201- A Ml4avil l9?4.
242- AMl4avljll9Z-
2G-AML4avilL9Z-
2W AM 16novembre l!123.
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susceptiblede I'accueillir. L'acte futpasséle 10 septembrelg2},pourle prixde3OO0Ofrancs.26Iæ

vendeur posa toutefois quelques conditions : le square et la place devraient porter le nom de nTous-

saint-Bertrand" ; et la rue à créer dans le " Grand Colmier" devrait comporter une sortie à voiture sur la

place. [æ conseil accepta toutes ces conditions, dans sa séance du 10 septembre L92o.l-acnnstruc-

tion du monument ftt l'æuvre conjointe de la commune et d'une association dont M.Leicknam, di-

recteur des Mines de Droitaumont, était le président. En tant que représentant du "comité d'érection

du monumentaux morts pourlapatrie" celui-ci fitsavoiràlamairie quesonassociation possédaitun

reliquat s'élevant à 836,70F et proposa <<d'enfaire don à la commune pour l'entretien du monu-

ment >>M Par la suite, I'entretien de cet emplacement devenu, pour tous les Jarnysiens,le square

"Toussaint", allait incomber à la commune.

Enfin, il fallut restaurer l'église, qui avait été incendiée au cours des premiers jours de Ia

guerre : le clocher nécessitait une totale réfection comme le montrent les photographies de l'époque.

Sa restauration avait été prévue au cours del'été de I92l . A cet effet la municipalité s'était raPprc'

chée de la Coopérative diocésaine de reçonstruction des églises dévastées (dans laquelle fabbé

Thouvenin ajoué un rôle essentiel); mais cette association ne pouvait prendre en charge des travaux

aussi cotteux, et la réalisation ne fut pas aussi rapide que les élus I'avaient espéré. Dans un premier

temps,le conseil municipal approuvales plans etdevis deréfectiondu clocher, qui allaitcotterenvi-

ron 157 500F . 47 Sur cette base, M.Dupéroux, enfiepreneur à Montauville s'engagea à exécuter les

travaux de reconstruction du clocher de Jarny conformément aux plans et devis dressés par

M.Vial.2ot Pourtant l'opération prit du retard. Læ conseil dut autoriser <M. Dupéroux de sous-trai'

ter tous les travaux de couverture et de zinguerie à MM Fernbach et Mandleur... r2w Puis, devant

la détaillance de I'entreprise, il décida que le marché passé avec M.Dupéroux serait dorénavant

confié à MM. Da Rin frères domiciliés à Novéant . 2r0 Lr travaux ne furent terminés qu'à la finde

I'année IgA.Entre temps, la réfection des fenêtres de l'église avaitétê effectuée par M.Daumail

pour un montant de 669,L6 F.2lr

Avant la guene s'était déjà posé le problème du remplacement des cloches. Un emprunt par

émission de bons de 25 F, sans intérêt, et remboursables sur les dommages de guene, fut lancé. Ces

bons, non négociables étaient remboursables dans un délai de 2 ans.2l2 Comme les fonds recueillis

ne suffirent pas à couvrir la dépense, la ville dut compléter par un emprunt de 430 000 F < rernbour-

201 Cest ce que rappelle la lettre de Ctrarles Génot à son conseil ; <comme suire à rrr.s récents entretiens et à la anesPondance
éclnngéeavecMM.BtandinMrirtersde MadanæToussaint, j'ail'lonneurdcvowcordvmerqueMM.Blandinsontdisposésàvcn-
dre àbconuntrc dc tarnytc jailindit "GrandColmier'dontunt surlagrande rucaveclcparcboisé quiseftoweufonddufut-
diaunebandedeBmdclargerr srtoute sabngueurausuddelapièceabotissantswlcditjarûn..bprenièrcpÎèceétantdestÎ-
née à la créarton d'unc place pow le monuments attx morts de la guerre et pour I'organisaion d.\rt nquare... ) (AD M&M \tO
1161)
Nousévoqueronsles squa.res un peuplusloin. Pourl'aménagementdecesquare,lavilleavaitdécidélaplantationd'arbresenoctôre
1tI22 et s'était adressée à la maison Simon à Metz pour d'aclat dcs fournitures en phntes et arbustes 

" 
(A M 12 septcnbre 1922)

20GAM 22æOt1922.
2O- AM9 juinL9?2
2BAM 5aoitl922.
209 A M 16 novernb're 1923.
21G A M l6févtiqL9?A.
211- A M Z7 janviet 1922.
2L2- AM9 juinl9ZZ
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sable sans intérêts pour Ie paiement de I'achnt des 4 cloches qui sont installées >.Elle demanda aussi

une avance sur les dommages de guerre. 213 Il semble qu'elle ait été entendue, puisque la question du

financement des cloches n'est plus évoquée dans les conseils suivants. Enfin, il faut signaler, les tra-

vaux de réfection à l'école des filles servant encore de presbytère pour lesquels elle demanda à I'ad-

ministration une avance de?3 41O,48F pour réparer ces dégâts.2la

Avant de clore ce chapitre, rappelons que, la commune devait payer des sommes importan-

tes pour I'assurance des biens communaux. [.e décompte annuel de ces frais d'assurance, nous donne

I'occasion de dresser un état succinct du patrimoine communal au début des années vingt :21s

I sur bâtiments de l'église, sacristie, vitraux, tribune 200 000,00F
2 sur la maison du brueau de poste 100 000'00F
3 sur un bâtiment servant de fournil 4 500'00F
4 sur un bâtiment à usage d'habitatim avec écurie 100 000,00F
5 sur un bâtiment à usage de presbytère 100 000,00F
6 sur un bâtiment servant d'atelier de menuiserie 5 000,00F
7 sur un bâtiment servant de remise de pompes 5 000'00F
8 sur un bâtment à usage dhabitation 20 000'00F
9 sur un bâtiment servant d'écurie 2 500,00F
1O sur un bâtiment à usage de caserne de gendarmerie 70 000,00F
ll sur deux pompes à incendie 12 000'00F
12 sur le maltre d'autel et autres 18 000'mF
13 surles orgues etcâge 15000'00F
14 sur le mobilier de l'église et ornements 50 000,00F
15 surleclocher 200000,00F
16 sur les cloches et accessoires 45 m0'0OF
l? sur lhorloge 10 000'00F
18 sur le mobilier de la mairie 25 000'0OF
19 recours des voisins 40000'00F
20 recours des voisins 8000'00F
2l recoursdesvoisins 4O000'0OF
22 recours des voisins 15000'00F
23 recorns des voisins 20 000'0ffi

Total I 105 000,00F

Ces assurances avaient été souscrites auprès de trois compagnies, nSoleiln, nUnion" et

"Phénixn, qui offraient une gilrantie spéciale pour le risque de foudre et une bonification de 2'0 7o arc-

cordée aux établissements publics et religieux.2r6 Au début des années trente, à l'assurance des Mti-

mentscommunauc,desécolesetdesautresbienscommunau(,commel'égliseetsonmobilier,allait

s'ajouter I'assurance de l'école d'apprentissage qui accueillait une trentaine d'élèves.2u

Les écoles publiques.

Avecl'augmentationmassivedelapopulationjarnysienne,lavilledevaitaccueillirdes élè-

ves ennombre toujourscroissant" Il fallutdonc, metfteenchantierdesconstructionsnouvelles,élar-

gir les bâtiments exishnts et loger un personnel enseignant, lui aussi plus nombreux. Ce fut, pour les

élus, une préoccupation constante, presque obsessionnelle, tant les projets de construction ou d'en-

213 -Entrevue héfet à Jarny le A M 14 juillet 1923.
2 l+AM12ao t t1920
215û216- AMTmai 1924.
2t7- AD M&MWO 1866.
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tretien, leur financement, leur report, ont suscité, de façon quasi permanente, des débats, des cour-

riers et des visites auprès de I'administration académique et des services de la préfecture.

En voici deux exemples aussitôt après la guerre : [-e conseil municipal décida dès le 14 mai

l9}O,de louer une maison de 4 pièces avec rez-de-chaussée, grenier et cave, buanderie, et deux car-

rés dejardin ,21E moyennant un loyer mensuel s'élevait à 5O F, pour loger les deux institutrices qui al-

laient diriger les deux classes enfantines en passe d'être installées à la gare. Toujours dans I'urgence,

une cantine scolaire fut établie à l'école. I-e conseil fixa à 1,50F le prix du repas (sans pain).2re

De même, constatant que l'âge d'admission des élèves dans les écoles de la ville avait été

fixé à 5 ans et estimant <<.. .que le nombre d'enfants âgés de 3 à 5 ans est très élevé à Jarny et que la

plupart de ces jeunes enfants qui s'amusent dans les rues sont exposés à beaucoup de dangers . . . >> le

conseil décida de mettre en place une garderie d'enfants. 220 911" 1u1 installée dans une salle du grou-

pe scolaire de la ville, là où étaient rangés autrefois les appareils de gymnastique servant à la prépara-

tion militaire. . . Mme Solnon percevrait 150 F par mois et Mme Chantrein 120 F, <pour traitement

de suneillantes de Ia garderie .rr22rMelleFournier serait nommée <<adjointe àl.adireurtce clnr-

gée de Ia surveillance des enfants fréquentant la garderie. ,1222 Quelques années plus tard, la classe

enfantine installée au groupe scolaire nJules Ferry" atteignant son maximum d'effectif.I-acommune

demanda la création d'une deuxième classe enfantine.223

Commeonl'avudans lapartieprécédenûe,le groupe scolaireconstruitàlaveilledelaguer-

re derrière la nouvelle mairie avaitété inauguréjuste avantl'occupation. Il servitensuite den lazarctn

pour les soldats allemands et le chauffage central , abîmé pendant la guerre, nécessitait des travaux de

réparation importants. Une première série de réparations a été menée au cours de I'année L92L 2a

Ces premiers travaux seront suivis, quelques années plus tard 22s ,del'installation de deux chaudiè-

2l& A M l4mal l9f20 .
219- 25 septembre 1920.
2?i-l-amulrucipalitéajoutait signedestemps, quedenombreusesmèresdefamillepourraientainsi<s'occaperàdesîavauxluoa-
rtfs si ces enfants étaient gardés pendant quelques heures parjour > A M 10 septenrbrel9?A.
221- A M 5 nov errbre LV).4.
222- AM6 novembre 1925.
28- AM 13 juin 1929. -UnpremierdevisdeM.lVillemain, entrepreneurdemeurant32rueCharleslll àNancy, estimaitlesEavaux
préparatcires du chauffage cental du grorpe scol aire <au prixfortaimire de 3 000 F > (A M E awil 1920). L'enhepeneur ajoutait
que<aussitôt quc I'a'ancemenl des travutxleperm.ettra, undevis dcseiptif et estinutifdcs trcnauxcompUmennires ainsiqte lcs
fottdsnéæssairesàlarépouionintégraledudispositif seraétabli * (iQ Hnalernentledevis deéfections'élevaità28892Fqræle
cqrseilmunicipatdécidaitdepréleversurles200000Finscritsàl'articlel15du<<budgetprimiffr' (A.M16juinl920)Toutn'allait
paseterefait. Ainsi les tuyauxd'alimentatiqrduchauffagecentral desécolesneserontpascalqifugésparla SociéÉVillernain, <le
prixémnabsolumentopélevé > auxyeuxdelamairie, (AM9novembre 1920)Parcontrelercnouvellementpéwdeschaudiàes
était maintenu. I-e 1 1 féwier 1921, le remplacement des chaudières pour une puissance de 194fin cabries à foumir était æcepté.
(AD M&M WO lE54)tæ problème de la réfection de la première chaudière s'éait posé assez viæ puisqu'elle avait été détériorée
gar suiædcl'eautropcalcdireemployéepour sonalimenmtion >. Oetteréparationd'urgenceavaitétéestiméeà3294,80F> (AM7
féwier 1923)
22* AD M&M WO 1E54
22A AM?Snovembre 1925. Fourrcsterdanscedomainenotons, qu'àlafindesannéesvingt, lacunmuneasoumis àadjudicatiqr
publiquelafournituredecombustibledechauffagepoursesécoles. Danssadélibération,lacommuneprécisaitquelegroupescolai-
re Jules Ferry et le groupe Alfred Mézières comm anderut <<dcs grains dz chofun maigre de 15120 et proviendra des mines dc TM-
venselNordoudcminesfrançaisesproduisantduchubonsimihire >(LNIl3Juin1929)Onnoteralaclausedeprfférencenationa-
ledel'adjudication, tnès caractéristiquedecettepériodeoù laguerrecommercialetrouveaussi sonexpressiondanslesmarchéspubti-
ques (cf plus haut pow I'abattoir) . Ces commandes avaient été ensuite rfuété€s chaque année. En 1980, la ville passait encore com-
mandede@ tonnes decharbon, précisantquel'adjudicatairedevaitprévenirle mairede I'arrivage avantledéchargement alinqu'un
agentse rendre engue<pourvérifierque ce clarfunest arrtvédansdc bonnes conditiow,vérifier saprovenanceet b tonnage...r
(AM 16 avril 1930). Pour le groupe scolaire Jules Ferry la commande s'élevait pour sa part à 40 Tonnes du même charbon.
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res pour le <<chauffage de l'école de larny ville >> selon la proposition arrêtée auparavant. Pourtant

plusieurs travauxde réfectionprévus dans le groupe scolairedelavilleallaientconnaftreun fâcheux

contretemps avec la disparition de I'entreprise Richard. Finalement, le conseil municipal avait auto-

risé le maire à passer un traité de gré à gré avec M. Sinturel, entrepreneur à Jarny, pour I'achèvement

des travaux.2ft Un peu plus tard viendront les travaux de remise en état de la terrasse du grouPe sco-

laire Alfred Mézières, dont le montant avutétéestimé à2I3W,l5F.2n

Enffe temps le conseil municipal avait décidé que la lumière électrique serait installée dans

le groupe scolaire,2Æ et qu'il faudrait procéder au déplacement des WC de l'école des garçons Pour
les mettre à I'extrémité orientale du bâtimen1.22e 11précisait que I'accès se ferait par le couloir. Un

peu plus tard, on apprend que le maire a demandé <<à M.Benrand de procéder à la démolition du pi-

geonnier qu'il a fait construire sans autorisation sur la terrasse du groupe scolaire, côté gar-

gons . nm Enfin au cours de la même séance, le conseil municipal proposait d'aménager une buande-

rie dans le groupe scolaire à I'emplacement <des bains douches installés par les Allemar6t. r23r

Enfin, pour I'entretien courant des bâtiments, la commune avait nommé M.Anatole Petit-

jean. Né à Cramant (51) te 8 novembre 1873, domicilié à Jarny, il allait occuPer le poste d'aide-

manæuvre au groupe scolaire Alfred Mézières pendant plusieurs t66"t.232

[-es capacités d'accueil de I'ancienne école du centre ville, se sontassez vitarévél&s insuf-

fisantes. h,lng,ondécidad'aménagerdeuxclasses dans I'extrémité des préauxdu groupe scolaire

Alfred Mézières. 233 pourLtt ces travaux ne furent entrepris que tardivement, puisqu'encore le 11

mars lsl3l,denouvellesadjudicationsétaientencoreétéenvisagéespourlaconstructiondecesdeux

classes dans les préaux d'Alfred Mézières.

Outre I'aménagement de classes dans les préaux, il fallut envisager d'agrandir le groupe

scolaire du centre ville et donc d'acheter des terrains. Des contacts furent pris avec Mme Goupil prro-

priétaire d'un terrain en bordure de ce groupe scolaire.2s [.ors de I'enquête sur le projet d'agrandis-

sement de l'école Alfred Mézières un seul avis contraire se manifeste : celui d'un propriétaire rive-

rain. Onne s'yalrêtapas: après avoir rappelé lasituatondifficiledu groupe scolaire, etcomPte tenu

que <farny, panie cenlrale où est installé le groupe scolaire, prend une extension de plus enplus

grande,qucles classes sontdeplus enplus surchargées, certairæsavaientuneffectifde 80à85 élè-

ves . . .>, le conseil municipal déclara qu'il y avait nécessité urgente d'agrandir l'école, 85 en préci-

22GC-estravauxsechiffraientàS600Fetcommeleconseilmunicipallesotrlignait,<cestrcvsuxtèsurgets létaient] nécessaires
àlaborne marclæ dcs éndcs. 

" 
(A M 2,6 septenbrc 1923)

2n- AM l juill€t 1S0.
229 AMl4rlnpil92O.
229 A M9 juinl972.
23O er23l- A M l6novembre 11123.
232- AM 16septembre 1929.
233- En effeq le conseil municipal avait fait remarquer que le nombre de classes était insuffisant par suite de I'augnenAtion de la po
pulation scolaire et il qioutait çe<toutes ces casses sont surclurgées r et qu'àlarentt&<unnombte éIevédcieurcs enfantsvottt-être 

présentéspour[réquentcrces cbsses.., > Or il semblaitpossiblede transformerune partiedespréauxensalles declasses <saff
ruiie au bn jonctionttcnænt dcs sewices. > [æ conseil municipal a demandé qu'rm projet soit étudie, il en a ensuite approuvé les
plans avantdbutoris€f lemaire ùprocéderàurc adjudicationpublique pouruncdéperrsetotalcdc 3M50f > (AM lTiuillet 1929)
23+ AMzsjanvier l!}30.
235AM7aot t1930.



-774-

sant que cet agmndissement ne pourrait se faire que du côté nord sur des terrains de culture, car au sud

et à I'ouest le groupe était bordé par des propriétés bâties et à lEst par une voie publique.

Sur le plan pédagogique, signalons une lettre de I'inspecteur d'académie datée du 14 juin

Igz1,et relative à une demande de concession: <gremièrement d'outillnge pour I'organisation de

l'enseignementdutrqvailmnnuel(bois etfer) àl'école des garçons de Jarny; d.euxièmernentde mf,t'

térielpourl'enseigncmcntménageràl'école defilles... >; de même,ent922,vnerequête plutôtmo-

derne: la municipatité fait (vainement) la demande d'un appareil cinématographique pour les éçoles,

appareil <<rendantdcnombreuxservicesauxmaîtresetattxélèves.rr& Unenouvelledemandefor-

mulée cinq ans plus tard semble avoirabouti puisqu'on apprend que le ministère de I'InstructionPu-

blique a mis à la disposition de la ville une somme de mille francs, <participation dc l'Etat dnns

l,achat d'un appareil cinénutographique au groupe scolnire Alfred Mézières.ttry Toujours sur le

plan de l'équipement scolaire, la ville demanda un devis à M.Bouriquet entrepreneur à Jamy, pour

des travaux d'aménageme nt <<d'un atelier pour le bois et de Ia garderie dans l'ancienne salle de gyn-

nastique, ainsi que la réfecrton d.e h marquise d.u couloir qui sépare Ie préau dcs classes. ttÆ

Malgré les aménagements et les travaux d'entretien ou d'extension de I'ancienne école, il

était rapidement devenu évident que sa capacité d'accueil allait vite devenir insuffisante. Dès la séan-

ce du 9 janvier 1920,Ie conseil municipal s'adresse

donc à I'administration pour doter la ville de nou-

veaux locaux susceptibles d'accueillir tous les en-

fants d'âge scolaire. I-e tableau ci-contre montre que

dans cequartierle nombre élevé desenfants scolari-

sables selon l'âge légal, n'allait pas cesser d'aug-

menter, passant de ?Â2 (ly2l) ù 6l (193 1).

Et, fauûe de locaux capables d'accueillir aussitôt ces enfants, la ville demanda dans un pre-

mier temps N defaire ériger <<auxfrais des Régioræ Libérées les baraqucs nécessaires pour l'in-

23ÇAM l6juin 1925.
237- A\tl 16 avril 1930.
23&AM 10scscmbrc l!}2{.
239-Propositiood'a1onte,quin'€opechaitpaslesélusdetravailletauprojetdpcm*nætiond\rnnouvcaugrcnrpe^scolaire. Fo|trce-
la"lavilliallaitcngpgcrdesdisorsti--"a"nilcbutd'achetcrdcsærrainsd"'*lcqtrarticrdelagare.Iæ 13févricr l920,mapp'ttndpar
rmcomierqgcU-né-".U, ptopria"itrdans ce cccteurdclacité,dcman<taitàlavilledcrepctcrau l0mars sarftrosoay_rujctd$

uircles éoolcs dcla garc. l,c cmrcil mrmicipal avaitc'acffaauori-
chcrlestcrrains néccssaircsàlacostructiondesfiaurcsécol€sfu-
æiétéFoncièrcdcCmflans-Jamy( Sociéé dont nous avo[s en
l). CeslotsdTrccontsoascodÊ 35 a40aree étaicotcrtinés utptix
itiæ" <la cunmnc dcvÎadrait propriéuire dc noirté ùt unain

des rucs avoisbuntes et n'otraîtrienàranbourserpwlzs nuvwde voiric (empicnements, caniv?Æ4 borùpes & ftottoirs,

égoas)quiontétéputieycncntexécwés, (AMtlril ly20) lvtaislcsterrainsquelamrmicipalitévoulaitacbcbràlaSociâéFoa-
aiere n;eiaicnt pas assez 6e,udus. Iæ c@scil àuûicipal a dll autoriser le naire à acqrÉrir deux lots de terrains q]Feqg€nl$s 

ryts
de la Soci&é Fmcière; ces dcrnicrs couvraient envirm 8 ares et é.taient siûrés à l'qr€st dcs prc'miers (A M lOrullkÛ lJ!O) Feu dc

t€,npsavant,lellawitlg0,llnspectionprimaircs'6aitrcnduesurplacepourjugctdelasituatimctporndonersonavis$rcc_pro-
j"td,ecoleai'"le quarticrdela gar";..."1i"*"uaitadmisle principe,àtaconditiondlnterdire orr établisse'neotbruyanl Ealsain-ordangereuxdansunvoisinagede2(X)m 

aumoins;l'inspccæurajoutaitdlls sanote:.<sowcefrerésemci'estime qu'ilyalieud'ap'
prowir Iz projer , (AD M&M WO ft55 b) I.es projets nc règlent touæfcis pas les qucsios immqlfs-€t la ryi4c lqttT^lF'c""rt"r"tô" 

aË classes p,rovisoircs daos lc qrurtier-dcla gare avec le concqrs du scrvice des Régions tibérées. (A M 16iûitr ly2lt)

Ce ftt le prqiet évoqué plus har4 dÏostalluion de baraquements en bois recraperés dans ce serr"ice dcs Régions Libérécs.
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stallation de 4 classes au quartier de la gare .>> Il s'agissait de baraquements en planches dont plu-

sieurs témoins se souviennent encore. I-a municipalité ajoutait qu'en raison de sa mauvaise situation

financière,le mobilier scolaire devraitlui êue fourni gratuitement Ces constuctions allaientlaisser

un souvenir plutôt tragicomique dans la mémoire des gens. læur édification tarda, et elles se révélè-

rentbientôtinsuffrsantes. Ilfallutprendre, en attendant, des mesures transitoires comme celle d'allé-

ger les effectifs des ôlasses provisoires...Ainsi, le 20 octobre lyzl,il fut décidé que 15 élèves qui

sont actuellement à l'école de Jarny-Gare pourront fréquenter l'école de Jarny ville à partir du ven-

dredi 21 octobre. Parlasuiteondutchercherd'autes solutions defortune. Quelquesannéesplus tard,

selon la commission municipale, les baraques en bois étaient dans un tel état de vétusté qu'elles cons-

tituaient pour les élèves et les maltres un sériegx danger. En attendant que le groupe scolairc de la ga-

re ftt érigé définitivement, il fallut chercher des bâtiments capables d'héberger des salles de cours

dans le quartier de la gare, <4cs locaux affectés aw salles de cl.asse de la gare ne répondant plus aux

besoins pour lesquels ils étaient desrtnés ,rA M.Frot, de Fresnes-çn-WcËvre demandait, pour la lo'

cation de l'irrmeuble qu'il possédait rue des cités, un loyer de 10 00O F par an. ta municipalité trou'

vantce prixexcessif etles recherchesdemeurantinfnrctueuses,la décisionfutprise deréparerlesba-

raquements en bois et d'y installer deux pcËtes.zl

Trois ans plus tard, la coilrmune cherchait à acquérir lhôtel Cordier e,lr face dela garew

pour y installer des classes provisoires. On en étudia les plans avec soin. Iæs vendeurs hésitaientce-

pendantetil afallu attendrele 12novembreL92S,pourla signature d'une promessedeventedel'hG

tel soit signéelz3 C'était trop tard, le projet ne dépassera pas ce stade.

Ainsi lacommune setrouvaitdans une situation difficile. l.anécessité d'ungroupe scolaire

supplémentaire sefaisaitdeplusenplus cruellementsentir. L'idéedeconstruireunautre groupe sco-

laireremontaitàlaveillede la guene, ceprojetreformulé etargumenté,fittrepris dansune délibéra-

tionde lY23.I-e26septembredeceffeannée,lemairesoumitauconseilmunicipallesplansetdevis

du futur groupe scolaire de la gare; qui avaient, une fois de plus, été dressés par M.Viat. Iæ maire rap

pela au conseil que dès 1913, I'assemblée municipale avait reconnu I'urgence d'une construction

d'école dans le quartier de la gare. On en avait déjà dressé plans et devis, et seule la grærre en avait

empêché la réalisation. I-e maire rappela ensuiæ que: ùamwicipalité avaitfait iwtalbr provisoi-

rementdeuxbaraqtæs enbois oùsontréunis uttc centainc d'élbes(lesplusieurcs duqmrticrde la

gare) quc cesbaraques,malgré toutes lesréparations quiontétéfaites,tornbent envéttuté, quece

quartierprendwæexterciontrèsforte(l.eCompagniedel'EstfaisantbâtiractuellementS0maisotts

d'habintions et dc nontbreuxpropriétairesfont égalemcnt procéder à dcs travaux de constnrctions

nouvelles), quc les autres quarticrs dc lavill.e se développent dans la mêmc proportion, quc toutes

Ies clasgres du groupe scolaire de Jarrry-ville sont surclwrgées , qu'actucllcment ily a afflrcrrce sur

tout.le terrinire de la commwæ, qu'il y a dorrc urgerrce à faire procédcr à I'édification du groupe

?Æ AM 13 aoe 1925.
2A:l- AII{Z.seryûffibre1925.
24z-ADM&MWO 1866.
243-ADlvt&MWO 1855a
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scolaireprojeté,quecegroupedoitcomprendre4classesgarçonset4classesfitles..'rr4Cepen-

dant; le conseil devait tenir compte des charges financières de Ia ville; celle-ci avait engagé de nom-

breuses dépenses urgentes (construction d'une amenée d'eau etd'un abattoir) , etle budget cummuûal

étaitdéjàtrès chargé. Aussi,leconseil considérantquela populationallaitdéjàsupporterpendantde

nombreuses années <<165 centimes additionnelsr> a dêÆidé, <afin de ne pas trop Srever les contri-

bunbles> de ne réalis'erqu'unepartieduprojet, soit2 classes de garçons et2classes defilleset Zloge-

ments pour les instituteurs . L-a municipalité sollicita de I'administration la subvention à laquelle la

villeavaitdroitconformémentau décretdu8juilletlg?3 etàlaloidelinancesdu2Ojuillet 1920. Elle

demanda au Conseil Général de classer la demande de la ville darts un rang qui lui permette de pou-

voir réaliser son projet en urgence.

L'idée d'acquérir un terrain près de la gare avait été retenue par le conseil municipal dès le I

avnl 191l.us tæ tsiui n [9?,l,les élus se sont penchés sur un plan du quartier % etleZT janvier

lT22,l,impl.antation des écoles de la gare avait été confirmée .47 Audébut de I'année suivante,les

élus, demandaient que I'on procède à la réalisation définitive des <plans et devis pour Ia construc-

tion d'une école. . .avec logements à Ia gare uÆ L.es plans furent approuvés par le conseil municipal

du 2 mai Ig?3,qui s'engagea pour la création à la gare d'un groupe scolaire de8 classes avec loge-

ments pour les maîtres etannexes nécessaires etconfia la réalisation de cette constquction àM. Vial.

|.esélusajoutaientdèslorsavecprudence que<l'étatdesfinancesneperunettantpasdefaireprocé'

der à I'exécution de tout ce projef> et ils décidaient <qu'une partie seulement sera réalisée immé-

diatement, soit 3 clttsses, I pavillonpour logementdupersonnelet armexes.Cette constructionsera

faite sur la parrte est du terrain , de façon que les baraques puissent être urthsées iusqu'à l'installa-

tionfinale des 3 classes. rA9

Restait à régler le problème de I'achat des terrains. Avant guene, I'achat des terrains du

quartier de la gare avait donné lieu à une spéculation limitée quant à I'ampleur des terrains, mais

acharnée quant au découpage et au renchérissement des lots. Ce fut encore à la Société Foncière que

la commune acheta après guerre des dnts supplémentaires comprenant 10 ares environ et contigus

à8NF I'are u250Onsentbienquelaspéculationdes années 1910-1913 étaitretombée. Jarnyn'était

plus la ville d'avenir que chacun se ptaisait à décrire avant guene. Pour diverses raisons, dont le re-

tour de la Moselle à la France n'était pas te moindre, l'élan était retombé et les vendeurs de terrains

avaientréduitleurs prétentions.I-es espoirs déçus, voire les difficultésde certains propriétaires nret-

taient la mairie en meilleure position, en particulier vis-à-vis de la Société Foncière ou plutôt de

M.BergeretliquidaæurdecetæSociété.I-esterrainsacquisnedevaientpasservirexclusivementàla

24 AM26 sepembre 1923.
Ut AD M&tvI WO 1855a-
2& AD M&M WO 1854.
2{l- AD M&I\,IlVO 1861.
Z& AM lSjanvier 1923 - Læchoixdes architectes s'était, nous l'avons vu, ànouveauporté surM.Vial. Cesten lisant lescomptes
rendusdel appel d,offrequenous découvrcnsque M.ToussaintdeNancy, architecæduprdetde 1913, éfaitdécédépendantlaguer-
re (A M 7 féwier 193).
24, AM2mai1923
25G A M 2mail923.
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construction de la nouvelle école. Il fallait en aménager les abords. La commune avait ajouté à ces

projets en cours la construction d'une place publique, et la pose d'une conduite de gaz. Elle vota les

crédits pour toutes ces dépenses; et ce fut I' agent voyer communal qui fut ensuite chargé de dresser

les plans et devis de la construction d'une rue aux abords du groupe scolaire de la gare. Cela corres-

pondait aux conditions du liquidateur de la Société Foncière: ce dernier consentait à abandonner à la

villeàtlre gratuit4lots dulotissementportantlesn" ffi,61,76et77, soitenviron20ares,àcondition

quelacommunefiùtexécuteràsesfraislatotalitédesrues,<<y comprisl.aconstructiond'unégoutcol-

lecteur et éventuellemcnt des conduites d'eant, gaz eî d'éIectricité; les lrais dc construction de trot-

toirs, demi caniveaux pavés ne seraient à la chnrge de ln ville que pour Ia partie bord.ant ses ter-

rains. . . n251 Dans un premier temps, seuls les travaux de fouilles et hérissages furent enûepris pour

la consfiuction d'une voie nouvelle, d'autant plus urgente que <</c seule voie à proximité ...est une

voie prtvée en très mauvais éut. . . 1162 L'ensemble des travaux représentait une charge élevée pour

la municipalité,qui, faute de moyens, dut couper son projet en tranches. Elle put le faire pour les bâti-

ments scolaires, mais c'était plus difficile de fractionner les arnénagements routiers et les diverses

conduitesàposer. Pourles riverains, ces aménagementsvalorisaientles lots, etles rues nouvelles al-

laient assez vite desservir de nouveaux bâtiments d'habitation.

Iæ premier devis des travaux se chiffrait à 511 1û7,19 F . h corlmune décida de faire un

nouvel emprunt au "Crédit Foncier de Fran-

cen surune duréede 3Oannées, cequiprodui-

rait "uneannuitéde 38077,4{l Fu. Pourlacou-

wir, elle avait sollicité de I'adminisftation une

<<subvention d,u trésor par annuités> , et

s'était engagée à voterle nombre de centimes

communau)K additionnels nécessaires pour

payer ces annuités .6 Outre le concouls ha-

bituel et légal de lEtat, la commune a cherché

à trouver des financements par I'achat désor-

mais classique de dommages de guerre. I-e

montant manimum des dommages pour cette

opération s'élevait à 106 586F. H L"annên

suivante,le conseil annula la deuxième partie

de la délibération du 16 novembre 1923

concernant le montage financier et vota finalement un crédit de 548 2m,65 F, conespondant au

monhntdes travaur, soldés avec les dommages de guerre.Æs Une première rcnconhe avec les ente-

251-AM l6juin l9!1.
252- AM 17 s€pt€rnbæ 1925 et A M 6 novernbrc 1925.
253- A|v.d26 ecgcobrc 193.
2544M 16rcvlmb,rc 193. -Acesujct,lacommuoefaisaitremarquerquedaoslebudgApérrunefrguraitpasleprixd'aclntduter-
rain, eoit 49û20 F déjà payés.
255- AM2l novembre 1924.

i:Éii:iil*.j+j:!Ra1t=iï4,:'l:i:"iJi:!iril't;ti:ïi-:1:sq;Fi:rr.?Èi!.::'ti*ltriirir'ejr41iùis

DU GROUPE SCOLAIRE Julcs FERRY
1" Dommages de guene JACQIJES
2o Dommages de guene COLLIGNON
3o Dommagesdeguene DURY
4o Dommages de guerre FRANCOIS

229 t69,t7F
191 170,00F
67906,00F
60662,00F

1' LOT WEYRICH 346405,681
2O I,CIT ANCELME 21488,04F
3' LOT JEANNOT 86NL,47F

r.oT SAND0Z 3931355F
4!RSIEJ4F

wE'rRrcI{ 18 000,00F
JEANNOT 15 sOO,OOF
SANDOZ 5 000,00F

38500,00F
Reste disponible f6 &lt'43F
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prises déboucha sur la signature d'un marché de gré à gré avec plusieurs d'entre elles.

Mais la procédure allait durer un certain temps. L'adjudication des travaux n'eut lieu à la

sous-préfecture de Briey qu'à I'automne de 7924. Elle fut divisé en quatre lots:

Lots
1/ terrassements, maçonnerie , béton armé, charpente bois et fer, cou-
verhre zinguerie, plomberie, installation sanitaire ...
2/ plâtrerie, marbrerie, ...
3/menuiserie, quincaillerie, semrerie. . .
4/ peinture et vitrerie...

montants

353 475,18F

2r8r5,26F
99736,10F
15 03,85F

Total 49006139F
(AMU septembre 1925)

On apprendra plus tard, en janvier 1930, que ces estimations avaient été bien optimistes. Læs comp

tes deM.Eugène Weyrich, entrepreneurdeTPàConflans, fontapparaîtreundépassementdelasom-

me initialement prévue, du fait de prestations et fournitures imprévus, de la hausse des matériaux et

appareils sanitaires, de la nécessité de drainer le terrain, etc.... Finalement, la facture atteignit454

834,68F....etle conseil municipal dutautoriserle maireàpayerle soldeàM.Weyrich. 2s6Ilenfutde

même pour les autres 1o6. 2s7

Cott initial

ler lot 353 475,18F
Ème lot 21 488,04F
3èmelot 86371,47F
4ème lot 12313,55F

Total 47364/i.,4F

Cott rÉel

4fl 834,68F
2562,t5F
94337,ffiF
t7 ffi,55F

% dépassement
28J
185
e2
a:7
25rO

différence

101 35950F
3n4JrF
796,13F
5 253,00F

5922Xn,9EF 118 552,74F

Comme on le constate,les dépassements, que lacommune réglaon ne saitcomment, représentèrent

presque un quart du devis initial. On peut se poser la question du sérieux de ces devis, qui n'avaient

pas pris en compte les surcotts occasionnés par des travaux annexes et inévitables.

Onpassaensuiûeàlaréalisation progressive des autres partiesde I'ensemble avec l'édifica-

tion d'un pavillon de concierge et d'une salle de dessin, constructions pour lesquelles <M.Bontemps

entreprencuràfarnypercevra39240,48F et M.Vial,architecte 1962F.n2$Danssadélibérationdu

26 septembrelg?3,onse souvientque lacommune avaitd'aborddécidé laconstructiond'un groupe

scolaire de huit classes, et qu'à cette époque des considérations budgétaires lavait contrainte à ne ré-

aliser qu'une partie du projet. [æs nouvelles classes avaient commené de fonctionner le I er octobre

lyn.Le,développement de la ville et en particulier du quartier de la gare avaient ensuite obligé la

commune à installer deux nouvelles classes dans des locaux de fortune. En 1930, le conseil munici-

25GAM25janvier1910.
257-l*,2" lotfut attribuéàMM. Dancelmeet Sieberqui avaienttraitépourunesommede21488, O4Fetlafachrreréelle s'estélevéà
25462, 15F... Desdépassements avaientétéégalementcqrstatés avecMMJannotdeThiaucortqui avaienttraitéle3P lotpour une
sommede8637l,47Fetdont lecott réel destravaux s'estélevéà943t7,6OF. Enfinles déte,nteurs du40 lot MM Sandozde Verdun
qui avaient traité pour une somme de 12313,55F avaient facturé à la cornmune wr cott réel de 17566,55F...Dans tous les cas, le
conseil municipal a soldé les dépenses engagées.(A M 25janvier 1930)
25& AM 25janvier 1930.
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pal, prenantconsciencequ'<<actuellementles six classes sont surclnrgées... >> décide alorsde <gro-

céder d'urgence à la réalisation complète du projet prévu par I'assemblée manicipale en 1923, avec

une classe en plus et une clnsse pour I'enseignement ménager... >>259

Il s'agissaitdoncdeconstruirecinqclasses supplémentaires, une salle d'enseignementmé-

nager, un logement pour directeur ou directrice et deux logements d'adjoints, un préau couvert et

communs. L-aréalisation se feraitsur un terrain apparrcnantàlaville, et I'on rechercherait<<une sub-

vention aussi élevée que possible. ,, ml,e,projet d'extension fut présenté à la commission sanitaire,

dontM. Fortin,ingénieurTP,rédigealerapport Onyprécisequeleprojetcomprendraitcinqclasses

dont quatre de 48 élèves et une de 40 élèves, une salle d'enseignement ménager, des vestiaires et la-

vabos. [æs logements de directrice et adjointes seraient groupés dans un pavillon à l'angle de deux

rues, au premier étage se trouveraitle logementde la directrice composé dequatre pièces et unecui-

sine...ll était prévu deux logements d'adjointes : I'un au deuxième étage avec quatre pièces et une

cuisine et un au rez-de-chaussée pour adjointe célibataire, comprenant deux pièces et une cuisine; il

était prévu un prâu couvert et des communs, l'éclairage et I'orientation avaient été indiqués sur les

plans; I'eau potable, fournie par la villeenprovenance de laminede Droitaumontavaitété reconnue

bonne par I'Institut d'Hygiène et de bactériologie. trl

Enattendant,pourassurerlarentrée 1!B0,denouveauxplansetdevisfurentdresséspourla

construction provisoire de bâtiments sommaires pour deux classes. En effet, les travaux d'agrandis-

sement de l'école Jules Ferry ne pouvaient être effectués avant que la ville n'ait obtenu de I'Etat la

subventionàlaquelleelleavaitdroit. Æ2Il futencons{uencedécidédeconstruireunpavillon<.rrès

simple qui pourrait servir à loger deux classes en attendant la réalisation complète du projet Julzs

Ferry . . .ce bâtiment pourrait servir plus tard de salle de réunion ou de salle de musique oude réunï

on... >rX3

l-a ville devait également équiper les salles de classes et acquérir du matÉriel pédagogique.

Les achats destinés à la nouvelle école de la gare portèrent sur <unc conuurnde de 8 tablcs, de 2 n-

bleaw noirs et d'une estTade à M.Thirion et, pour cette même classe d'unc commande d'un store

pourlagrandebaieàM.Barthélémy >MOnyajoutaunbouliercornpteur,unecart€deFranceenre-

lief, 5 tableaux murau( de leçons de choses, etc... Mme Boiteux, direcffice de l'école des filles au

groupe Jules Ferry, demanda pour son école un piano d'occasion. . . %s piano que la commune acheta

à M.Aria <contre la somme de 3600 F.-. >ffi

Troisièmepôlescolairedanslacommune,l'écoledeDroitaumontprésenteunehistoirespé-

cifique. Il s'agit du cas assez classique d'une école édifîée par un groupe industriel , (Schneider), dans

259e{26tu- AM l2juin 1930.
261- AM&MIZ 13230juin 1930.
262- AM7 aoft lq]O.
263- A M 26 aott 1!130.
2& AMZT fiévnq 1930.
265 AM 12 juin 1930.
26 AM I juiller 1930.
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I'esprit du début du siècle. Nous ne reviendrons p:rs sur les raisons qui avaient poussé la société à

construire un groupe scolaire à proximité des cités ouvrières de Droitaumont.26T Cette création avait

été un élément de la politique globale d'encadrement et d'accompagnement de la vie des familles des

mineurs à l'époque, sans distinction d'origine et de rang. [æs enfants scolarisables logeaie.nt princi-

palement dans les cités, mais aussi à Droitaumont village, à Moncel et au Breuillot. Tous les enfants

des employés ne fréquentaient pas les écoles de la mine, certains allant suivre les classes deJarny.

L-e groupe se partageait entre une école de garçons avec un directeur, deux institutrices

adjoinûes et 135 élèves. Certains s'en souviennent bien :<. ..f'allais à I'école à Droitaumont. Les

jeunes de MoncelallaientàDroitawnont. Etantfermiers delarnine nousailions àl'écoleàDroitau-

montquiétaitl'école privée, école de Iamine. Cewcdes cultivateurs deDroitaumont allnientàl'éco-

le à Jarny. .. . ,rffi Il y avait aussi une école de filles avec une directrice, deux institutrices adjointes

et 14O élèves environ. [.es classes étaient installées dans un bâtiment couvrant environ 700 m2 ave*

un logement de directeur de six pièces, une classe et un préau au rez-de-chaussée, et trois classes au

premier étage. <<En 1920 j'ai.4 ans, l'école mnternelle est dirigée par Mademoiseile foigrnt, sæur

sécularisée. A 6 ans . . ., grande école. . . Mademoiselle Cailbce adjotnte, Madame Robert directri-

ce...Certificat d'étuda n69 Une ancienne élève se souvient: <A l'école j'ai eu Melle Caillnsse et

MmeRobert.Melle Gavardestarrivée avantque jeneparte. Ondisaitlaprtère enentrantlematin.

On avait un christ dans les classes. Pourtant Mme Robert sortait de I'Ecole Normale. Celafaisait

trois Savoyardes comme maîtresses .1270

[.e groupe comptait aussi une école maternelle avec une directrice, une "femme de charge*

et 88 élèves de 4 à 6 ans . <<I-a dernière maison au bout de la cité semait de maternelle au dêbut. Pour

lesfournitures d'école, chnque enfantachetaitce dontilavaitbesoin: livres,cahiers, etc... cesfour-

nirures étaientretenues surlebonde paie des papas.Alafinde l'annéeilyavaitremise desprixpar

un "légumeu de la mine! Pas le directeur, mais un chef. ,27r

[-amaternelle se trouvaitdans unautre bâtiment, plus petit, couvrantenviron300 m2, avec

aurez-de-chaussée,deuxclasses, un préauetaupremieréageunlogementde5pièces pourladirec-

trice. Sur le plan, on note la présence de trois cours, assez grandes, séparées entre elles et protégées

par des clôtures le long des routes et chemins.

267- Pourassurercetenseigrremeo[ audépart, lesclassesavaientétéconfiéesàdesfràesmaristes, membresd'uneancienneongr,é-
gation religieuse fondée en 1816 à Bqdeaux et vouée à I'enseigrement. Mais cet encadrement allait changer dans les mnées
vingt<ÀtozlesinsrtnteursétaientlibresilyavuitMneRausch(?),MlIeBornier,MIlekuff...r (entretbnovecMJcuSchwartr
de Moncæl) Pendant la guene les Allemards s'en s€rvirqrt comme hôpital. Juste au lendemain de la guerre, les écoles des cités
avaientâéùansforméesenunréfectoire; il futinstallédescuisines pourtousoesouvrienvenusd'ailleurs, mamèneytravaillaitmais
cela n'a pas duré
26& Entretien avec M.Jean Schwartz & Moncel.
269-EnuetienavecM.ICdeJarny. Ilpoursuit <Enl92T,jemesouviensdel'arrivéedeMadcmoiselleGa,ard...,unerouvelkcl.as-
se s'ouvre. En I9i0, Madane Friès remplace Mme Gavail. Côté garçons, Mademoisellc Bornier &ait adjointe, Mowieur Rose û-
recteur... En l928ou 1929, Madane Knûest anivée...L-ecatéchismc avaitlieuaprèslaclasse daw bsalle dclVcolz ntaternelle
lz mardi et le vendredit (id)
27G Enbetien avec Mme D.
271- Entetien avec M.M. de L:bry.
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Ages des élèves en 1936
- ;-ç"* ,@ n,r""

l3 ans
12 ans
ll ans
l0 ans
9 ans
$ qns

7 ans
6 ans
5 ans
{ e n s

Ces écoles, dont I'effectif toal, à l'époque, oscillait ente 350 ct4{n élèvcs, accueillaient
presque tous les enfants des cités et du village de Droitaumont. Beaucoup d'enfants venaientde fa-
milles étrangères. Notons qu'à Droitaumont, à la différence de cornmunes voisines, coûlme Girau-
mont, il n'y aura pas d'école spécifiquement polonaise, avec des instituæurs polonais, pax exemple;
la politique scolaire demeurait dans la droite ligne des idées ex-
primées par M.CTL Dessez, Inspecteur dAcadémie, en septem-

bre 1908 : <. . .Sans doute, le plus grandrctnbre dc ces enfants,

dont nous voulons assurer l'instrtrction, sont des fils ou des

filles d'étrangers; ce sont dcs petits ltaliens, Belges, Itxetn-

bourgeois, etc. Mais, sans parler de nos obligartons interna-

tionales, n) a-t-il pas un intérêt national dc premier ordre à
pénétrer d'idéesfrançaises tous ces imtnigrés dnnt beaucoup

ne demandent qu'à se facr dcfinitivement au poys ? ,, fl2ll

semblait acquis que l'école, à côté des associations diverses,
sportives ou autres, pouvaitfaciliter ce que nous appelons au-
jourd'hui I'intégration. Beaucoup pensaient qu'avec I'appren-
tissage de la langue dès le plus jeune âge, dans le creusct de
l'école, mais aussi par les jeux, le sport il serait possible de ci-
menter durablement une conunrmauté très diversifiée. Et mal-
gré lbnvironnementfamilial encore prégnant, la vie dans la cité
se chargerait de consolider les liens noués dans le plus jeune

âge, dès l'école.

100

polonais ialieos fiançais

@lmes f gaç-t

Pour rester dans le strict domaine scolairc signalons tout de suite les difficultés de gestion
du groupe scolaire Schneider lors de la crise de 193 1. Nous expliquerons, en présentant cette crise,
comment face aux problèmes conjoncturels et locaux qu'clle renconfiait, la société Schneider déci-
da alors de louer ses écoles à la ville; en laissant celle-ci assurerl'accueil scolaire des enfans des ci-
tés.

-35 -30 -2s -20 -15 -10 -5 0 5 l0 t5 ?n 25

ffit
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{Jltime problème : allait-on construire une classe enfantine à Moulinelle dans le quartier de

la "VilleenBois"? Enl924leconseil municipal avaitengagédesdiscussions aveclaCompagniedes

chemins de ferde I'Estpourobtenirunlocal nécessaire àl'installationdans ce quartier <<d'une école à

une classe dont la création est décidée en principe. >>273 Comme on I'a vu, la Compagnie avait fait

construire, plusieurs cités en bois dans le quartier de Moulinelle, à environ 2 km du centre de Jarny.

De provisoires, ces cités étaient devenues permanentes, accueillant notamment de jeunes ménages.

D'autrepart,les mines deJarnypossédaientaussi dans cequartierplusieurs cités habitées pardesou-

vriers mineurs. [-amunicipalité, constatantque lapopulationenfantinedecette partiede laville, déjà

très forte ne fera que s'accroître, a sollicité de I'administration la création d'une école enfantine pour

la rentrée de 1925. Les élus se demandaient si cette classe ne pourrait être dirigée par une maltresse

détachée du groupe scolaire de Jarny-centre.274Dans une lettre du 18 avd.l l9A,le Directeur de la

Compagnie de I'Estrépondit: <4aCompagnie estdisposée àmenre àladisposirtonde laville2mai-

sons enbois dumême genre que celles des cités , une de ces maisons pourratt servir de logement et

l'autre d'école , . . . > Comme la ville possédait dans le quartier de Moulinelle un terrain pouvant ser-

vird'emplacementpourl'implanationdecetteclasseetdulogementdelamaftresse,leconseil muni-

cipal décida d'accepter I'offre de la Compagnie . n5[.rls frais d'aménagement et d'entretien seraient

supportés par la ville. A la rentrée de L925,il n'avait reçu <<aucune réponse de l'autorité académique

sur le projet de classe enfantine à Moulinelle

sation <de créer une classe enfantine à Moulinelle ...rr2n Les autorités académiques suggéraient

seulement d'installer une garderie municipale dans les locaux que la Compagnie de lEst acceptait de

mettre à la disposition de la ville : <<Ies enfants d'âge scolnire fcontinuantJde se rendre à Jarny cen-

tre où ils ont leur place. ,r27t 1*projet d'école à Moulinelle allait attendre plusieurs dizaines d'an-

nées avant de voir lejour.

Signalons enfin que I'idée de créer un cours complémentaire apparaît à la fin des années

vingt. Unedélibérationde l929,quidonneàceprojettoutson sens, soulignefortjustementque <<les

jeuncsftlles âgées de plus de l3 ans, très nnmbreuses et quiveulent continuer leurs études, sevoient

daw I'obligation de fréquenter les établissements de Pontà-Mousson, Nancy ou Metz> flg Ce

n'étaitpaspratiqueetcelacottaitcherauxfamilles. Donclesjeunesfilles <defamillespeufortunées

nc peuvent continuer leurs études ce qui est très regrettable. > [æ conseil municipal proposa d'an-

nexer ce cours complémentaire au groupe scolaire nAlfred Mézièresn ; mais ce projet allait aussi de-

voir attendre quelques années avant sa réalisation en 1937; nous y reviendrons.

I-es élus ont aussi donné leur accord pour la création d'un tir à la carabine scolaire dans les

préaux des groupes scolaires Alfred Mézières et Jules Ferry. Projet qui peut sembler surprenant au-

jourd'hui, mais qui s'inscrivait dans la tradition d'avant-guene. Seule réserve : <il est bien entendu

273 etZT+ A M 2l novernbre 11}24
nt AM l6juin 1925.
276 àn& A M 28 novembre 1V25.
279- AM 13 juin 1929..
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que toutes les précaations serontprises par les organisateurs pour éviterles accidents et que laville

ne sera pas responsable des accidents qui pourraient se produire. >> N

Avec ce demier exemple qui peut servir de transition, nous saisissons ainsi qu' au cours des

années vingt, le travail des élus s'est également orienté en direction des loisirs et des activités Paras-
colaires.

Les stades, les fiêtes, les sports: un nouveau visage de la ville.

Après la guerre de 1914-1918 , un discours neuf sur les loisirs, lejeu, le plein air et le sport,

commenceeneffetàfleurirdansles délibérations municipales. L'imrptiondes loisirsdans lasociété,

n'était pas un phénomène totalement nouveau .Æ1 Mais pendant longtemps, il n'y a pas eu distinction

franche entre le temps libre et le temps de travail passé dans la boutique, I'atelier d'artisan, ou les

champs.I-e temps n'y avait pas tout à fait les mêmes contraintes horaires et quotidiennes imposées

par la mine ou I'usine. Si le XX" siècle n'a pas inventé le temps libre, ni le jeu, ni la fête, il a différencié

de plus en plus ce partage du temps. Et ce qui peut sembler neuf c'est certainement I'idée que les col-

lectivités publiques se sont alors faiæs de leur rôle en la matière; en particulier I'idée qu'elles vont se

faire de leur responsabilité dans I'accès de tous au loisir et au sport. C'est l'époque où se multiplient

les projets de nsquares sportifs" etde n gymnases municipauxn dans les villes ouvrières duPays Haut

lorrain. On ne sera pas surpris de la politique des loisirs et de la fête que la cité va mener dans ces an-

nées; à Jarny propose aussi un développement qui n'a rien à envier à ce que la France entière connaft

dans le même temps.

A côtéd'initiatives venues dumonde industriel, d'autresen@uragements privés ontpoussé

à la création de paûonages. On a à Jarny I'exemple d'un patronage paroissial encadré par le curé lui

même. Tout en assurant l'éducation religieuse, ce fut lui qui mit sur pied la secton de gymnastique

(rattachée à la Fédération Gymnique et Sportive des Patronages de France), puis les premières équi-

pes de football. Quelques rares photos nous montrent ces petits gymniutes qu'encadre le curé de Jar-

ny. . . d'autres nous montrent les premiers rassemblements sportifs des années vingt. Æ Nous aurons

I'occasion de revenir sur ce développement des sports jamysiens par la suite, mais dans ce chapife

consacré à la politique municipale, nous voudrions seulement rappeler, qu'à côté de ces initiatives

privées que la ville de Jarny va souvent soutenir, se développe aussi une politique d'équipements

sportifs et de loisirs, gratuits, dont I'acês ne nécessitait pas I'adhésion à un club, du moins dans un

premier temps. Tous les citoyens devaient pouvoir pratiquer en ûotale liberté les actvités physiques

de leur choix. Cette pratique municipale n'était pas propre à Jarny. A cette époque elle tient une place

aumoins aussi importantedans ledéveloppementdes loisirsetdes sPorts quelapolitiqueinitiéepar

les entreprises. A Jarny, on ne trouve pas de stade bâti enlhonneur d'unSchneideroud'un directeur

de la Compagnie de I'Est par exemple; tout ce qui sera construit le sera sur I'initiative des élus sauf

quelques équipements bien modestes dans les cités.

28GA M 17 novembre l93O
281- Nous avions déjà signalé les séances de cinérnatographe donnéæs dans les premiers cinéma de MM. Rouy et Flacon.
282- Voir en annexes ces photographies
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Parallèlement aux initiatives privées limitées, c'est donc le conseil municipal qui va en

quelque sorte provoquer cette transformation de la vie locale en offrant les équipements nécessaires

à la pratique des sports et à la tenue des fêæs. Rappelons que le sport s'oppose au jeu à partir du mo-

mentoù il sepratique d'une manière organisée avec calendrieret, pource qui nous intéresse ici, avec

des espaces réservés. Chaque commune où la pratique sportive se développe, se sent tenue d'accom-

pagner le phénomène parlaconstruction d'aires dejeux, voire même, comme àJarny, de I'anticiper;

I'argument justifiantde telles dépenses nouvelles, puise ses souroes dans un discours où se rehou-

vent affichées les valeurs morales, éducatrices, hygiénistes, et patriotiques . . . nppelant par certains

aspects les accents chers à J. Ferry! P. de Coubertin etJ. Ferry n'étaient-ils pas amis? N'oublions pas

que dans chaquedélibérationmunicipale,lorsque laville veutimplanteruneaire dejeu nouvelle, el-

leassocie toujours l'écoleàlapratiquedu sportsoulignantque, grâce àl'activitéphysique,l'école ac-

complirait mieux sa mission globate d'éducation des enfants. I-es élus rappelaient que les activités

physiques et sportives avaient une vertu sur le développementdu corps mais aussi de I'esprit, souli-

gnantque ladiscipline,le respectde larègle dujeufavoriseraientla socialisation, etl'harmonisation

des populations regroupées par I'industrie et le commerce; ces poPulations que rien ne disposait à la

rencontre en dehors du travail, trouvaient sur le stade, à l'occasion des spectacles, des fêtes, les rai-

sons d'une identification , d'une cohésion, autour du fanion de l'harmonie, du maillot de l'fiuipe ou

de I'uniforme de la section gymnique. Certains ont voulu voir dans la promotion de ces valeurs une

dérive des pratiques strictement éducatives affichées au départ et un glissement plus ou moins

contrôlévers unprocessus d'embrigadementoudu moins decontrôledelajeunesse;àl'éducationci-

vique, s'ajouterait selon eux la prise en main sur le terrain, dans la salle de jeux ou de musique. En

cherchant à soustraire les adolescents à I'influence mal contrôlée des organisations jugées subversi-

ves...on glisserait vers de nouvelles pratiques où se mêlerait confusément le contrôle des corps et

des esprits.I-esoutiendelamunicipalitéauxactivités sportivesetdeloisirsrépondaitàunedemande

nouvelle mais s'appuierait sur un discours et une éthique anciens. Æ3

Orces regroupements, sportifs etmusicau(parexemple, firentnaftreaussi des solidarités

nouvelles, de nouveaux creusets alimentant fortement, encore aujourdhui la mémoire populaire.

Nous retrouvons ici le débattoujours controversé du rôle des Guvres sociales municipales ou d'en-

treprises. Comme pour les cités ouvrières, leurs écoles et leurs économats, on a le sentiment que pa-

raltèlement à une volonté affichée ( et même parfois théorisée comme chez Schneider), s'est déve-

loppe une réalité autre, complexe et finalement moins rigide et moins restrictive que ce que les dis-

cours annonçaient. Une réalité, en tous les cas vécue avec ferveur et qui n'est pas restée sans inciden-

ce sur la cohésion et I'intégraton des populations jarnysiennes.

Cette râlité, nous ne la retrouvons pas dans les documents municipaux de l'époque. [-a ville

a-tælle alors une claire conscience de la ftansformation de la société et de ses effets?Ne fait-elle

qu'accompagner un mouvement général en s'imprégnant d'une rhétorique venue d'ailleurs? Sans au-

2&!- L-emairenedéclaraifil pas enL922: <Ily alieudc doruær àbpopulationdcs distractions saincs et norales, d'oùlanécessité
pour la ville dc créer dcs aires dc je4 utæ salle des fêtes ... ,tA M 6 ma L92'.
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cun doute, comme la plupart des petites villes du bassin du fer, Jarny n'a en rien joué un quelconque

précurseur dans le domaine des loisirs et de la pratique sportive. Elle s'est contentée de participer à sa

mesure à la transformation profonde de la société d'après guerre; à côté des solidarités dc travail, se

sontnouéesd'autres solidaritésdansletemps libreetdans lafêtemoderne. Ce tempslibrequel'onoc-

cupe par des activités de divertissement individuel ou collectif, ouvertes à tous, va se transfonner en

spectacle. On a construit un stade pour tous avec une cendrée et du gazon, puis sont venus les gradins,

où les populations vont s'assembler pour assister aux évolutions sportives, musicales, mais aussi

pour se retrouver, pour s'agréger. Certes on pourraitdire que cette sociabilité existaitautrefois dans

les villages etque les ex-campagnards, citadins de fraîche date, n'ontfaitque renoueravec des prati-

ques anciennes, avec des comportements traditionnels enfouis,le folklore en moins! Ne pourrait-on

pas voir plutôt dans ces nouveaux espaces de fêtes et de jeux, l'éclosion de phénomènes résolument

modernes? En faisant passerle sportet lejeu, d'une pratique ouverte àtous, àun spectacle pourtous,

les années vingt n'ont-elles pas ac*élérélarupture avec I'avant guene? De I'identification du groupe

dans une pratique, n'a-t-on pas glissé vers une identification autour d'un groupe qui porte les couleurs

du quartier ( l'équipe de football de Droitaumont) ou de I'entreprise (l'harmonie des cheminots) par

exemple?.

Nous aurons I'occasion de revenir sur la naissance de ces équipes, sur les fêtes et sur les ré-

seaux rivaux qui se mettent en place à la fin des années vingt et surûout dans les années trente à Janry.

Mais on ne peut suivre la politique communale d'équipements sportifs ou de loisirs sans rappeler

combien elle participait à ce moment d'un volontarisme un peu naif et enthousiaste, tout impégné de

vertu moralisatrice et éducatrice. [-a municipalité de Jarny n'a pas été pas en reste d'ailleurs, pour jus-

tifierles investissementsqu'elleadtconsentirdanscedomaine. Phénomènerelativementneufetqui

augurait un bon demi-siècle de réalisations du même type, les premiers discours accompagnant les

réalisations s'infléchissent vers un propos plus neutre et plus banal. Si la justification auprès des ex-

propriés a pu leur paraftre extraordinaire au début, - car céder des terrains pour quejouent des en-

fants, pire des adulûes, était un phénomène nouveau dans la ville-, s'il a fallu plusieurs réunions d'ex-

plicationpourconvaincreles propriétaires,laprésentationdes projets,liantl'extensionde l'école,les

aires dejeux,le stade etlaconstructiond'habitations le long d'une nouvellevoie, allaitleverles der-

nières réticences. Et la question serait ensuiæ taitée comme n'imporûe quelle réalisation municipale.

Cefutaudu@ursconseildu2TjanvierL9?2,queCharlesGenot,adéfinilapolitiquemuni-

cipaledesloisirs.Aprèsavoirrappeléquelacitéétaitenpleineexpansion,ilajoutaitque(...laville

[avait] absolwncnt besoin de créer une salle de gyrnastique où seront organisés les cours de pré-

parationmilitaire > Nous sommes donc, toujours ici, dans la démarche ancienne où préparation mi-

litaireetpréparationsportiveseconjuguaientselonlesidéesdudébutdusiècle. Cettevisionquelque

peuarchaiquedu sport s'estpoursuivie pendantladécennie,comme lemontre encorelalocation par

bail emphytéotique des terrains nécessaires à I'Union Sportive pour la création d'un champ de tir ,

<terrains situcs sur Ia Côte d'Yron "a Mais déjà d'autres activités avaient été plus ou moins directe-

284 A M 26 aott 1930.
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ment encoungées par la ville. Dès l924,la municipalité autorise la construction d'un ûennis sur un

terrain communal au lieu dit "square Toussaint" et s'engage à participer dans la dépense <iusqu'à

conrurrence d'une somtne de I 000 F. ,r85 On apprend aussi que les cyclistes de la Société "Union

Cycliste du Jarnisy "recevront une subvention de 100F à I'occasion des courses organisées dans la

commune.Æ l-a démarche de la municipalité s'inscrit donc dès le départ dans une certaine continuité

mais aussi dans unetéalité nouvelle, marquée par I'imrption des activités de loisirs et de sports.

Pour permettre à la ville d'accueillir les sportifs, gymnastes surtout, mais pour que s'y tien-

nent aussi les fêtes municipales , le maire Charles Genot expose un projet de salle municipale dès

Igzz.Ildéclare que I'Etat dispose sur le territoire de la ville de Jarny <<d'un hangar couvert en ardoi-

ses enassezbon état... > qui pourraitjustement servirde salle de gymnastique pour la préparation

militaireetàl'occasiondesalledes fêtes. L'idéedesalledesfêteslui était+lle venueàcausedelapré-

sence de ce local inoccupé ou, à I'inverse était-ce en cherchant un bâtiment vide pour leur projet que

les élus avaientsongéàce hangar ?Toujours est-il que lacommune espéreraitbien enobtenirlaces-

sion sur ses dommages de guerre et qu'elle a demandé à l'Etat de lui abandonner ce hangar <<dans des

conditions tout àfait avantageuse* > En LV22,le maire réussit à convaincre son corneil d'en faire

I'acquisitiorr æ7 moyennant <</a so nune de I 000F.> procéder A h fin de I'année, la vitrle pouvait faire

procéder à la reconstruction du hangar, acheté au service des Régions Libérées. Un crédit de 3 2OO F

qui avait été voté pour son aménagement appamt vite très insuffisant au regard des devis présentés

pour le transformer en salle des fêtes. I-a commune ne pouvant, engager les 80825, 80 F nécessaires

décida d'ajourner i'opération.<<Seul le hangar [serait] remonté sur des dés en ciment sur l'empl,ace-

ment affecté > Il fallaitattendre presque deuxans pourquelaville puisseachever les travauxd'amé-

nagement de la nouvelle salle des fêtes. Æe Si le 15 janvier I9?3 ,Ieprincipe d'une salle devant servir

aussi de gymnase à partir des éléments du hangar récupéré pouvait être considérée comme acquise,

la question du choix de son implantation n'était pas encore totalement ré glén.Ml-emaire avait visité

plusieurs emplacements. I-e plus convenable lui semblait être la propriété de M.Charles Draux, dont

les ûerrains étaient situés en bordure dç la mairie et des écoles (section E n'14OB); dont le prix était

alorsestiméà3000OF. Cefutenjanviertg?3queladécisionfutprise,etque,pourlapremièrefois,le

conseil municipal évoqua I'idée de I'utiliseraussi comme salle de gymnastique. La recherche d'un

terrain pour la constnrcton d'un stade destiné à <la préparartonmilitaire des jeunes gerc de Ia viUe

æt A M L4avlilt9?A.
286 Alv{, 16février 1924. Le.s publicités de plus en plus nombreuses dans lapresse, montrentl'engouem€rit suscité par le sportcy-
cliste, en particulier avec le Tour de France qui r€ncontrait ici un écho original avec les sucoès d€s champiors italiens.
Nous en dorurons quelques exemples en annexes, tirés de la presse locale et régionale
z$t- AD M&ù{ WO 186l
28& AM9juin 1922.
289- Au départ le cott de la reconstruction du hangar-salle des fêtes, devait s'élever à 3500F envirou Mais, techniquernen( son im-
plantation a posé quelques difficultés en raison de la déctivité du terrain [.a consfuction des dés en ciment évoqués plus haut avait
été rendue *bessaire pour l'élévation et la solidité du bâtiment . Mais ces aménag€firents supplémentaires avaient augmenté ladê
pense à <<6 000F environ > (A M 15 Janvier 193) Finalement le devis relatif à I'aménagement de la salle de gymnastique dlait êfe
soumisàadjudicationpublique, lacommuneexigeantàcetteoocasiondesentepreneursdefourniruncautionnementde2000F. Elle
souhaitait égal emelrû sque tous lcs ta'aw dudevfs [devrcntl être terminés pour Ic I décembre prochain ... > (A M 3 roût 1923)
Læsélus ajoutaientquetous les frais s€raientàlachargedel'enæpreneur(qui seraresponsable dc tous les aæidcæs detraratlEti
pourraiew se produire an cotrs dc l'amérngemen > (iQ
29G ADM&MWO 1861.
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e/ [pour] les enfants dcs écoles >> fut aussi abordée au cours de cetûe séance.291

Iæ lerjanvier IV?A,le plan de lafuture salle de gymnastiquefutprésenté aux élus qui I'ap-

prouvèrent.D2l*s aménagements furent pris en charge par la corûnune qui y installa l'éclairage

électrique à ses frais. Par contre les agrès avaient été achetés par l'Amicale des anciens élèves de

l'école des garçons.Di Ia charpente de la salle des fêtes nefutmise en place que quelques mois plus

tard, en novembre I92/+. e Quant à la pose du plancher et à la construction de la scène, ellçs furent

décidées lors de la séance du 5 novembre ly?A.l-e, projet a donc un peu traîné. Ce ne fut qu'à la fin de

I'année suivante seulement qu'une scène installée dans les préaux du groupe scolaire des garçons, fut

déplacên <pour la réinstaller dans la sall.e desfêtes .n 29s Quelques années plus tard, il fallut songer

à réparer la toiture. I-a réfection des 360 m2 de toiture environ, fut confiée à la Société Charvoz, ex-

ploitant d'ardoises en Savoie et la pose réalisée par des ouwiers du pays.2%

I-a construction de la salle de gymnastique ne fut qu'une première étap. Un débat s'ouvrit

aussi autour de la construction d'un stade; ce débat assez long, allait s'accompagner à nouveau d'une

foule de considérations mêlant la croissance démogra-

phique de la ville, l'éducation, les loisirs. Lorsque la

question était abordée en conseil municipal, elle était im-

manquablement précédée d'un rappel du besoin d'enca-

drement scolaire, et de la verûr éducative du sport On dé-

couwe à cette occasion, que le sport se pratiquait de ma-

nière informellc et que le projet consiste, non pas tant à

développer qu'à encadrer une pratique antérieure et dés-

ordonnée: <<. . .les terrains dc sport où ln jewæsse de Jar-

ny prend ses ébats et sur lesquels la Société nl'Union

Sportive du farnisy" organise ses jeux de football, de

Baslet-Ball, ses excrcices de prépararton milinire et

d'éùrcation physiquc apparticwænt à dffirents pro-

priétaires. rN Or si quelques uns de ces propriétaircs

mettaient gracieusement leur tcrrain à la disposition de
nl{Jnion Sportive du Jarnisyo, ûout en rcftrsant de les

louer à cette Société ou à la ville, d'autnes propriétaircs ac-

ceptaient unc redevancc mais refirsaicnt de consentir un

bail. Dans lbptique municipale,ces terrains offraient surtout I'inconvénient majeur dc ne pas être

291-AM l5janvicr l!Zl.
292-ADl,i&MWO 1861.
293-AM30juill€t 194.
294-ADlvl&ÀdWO 1861.
295- AM 6nove,mbre 1925.
29G A\tI I juillet 1930.
297-AM22marsL9lO.
Crlasig3ifr€mit-ilquclcsélruavaicatbcrindec.larificrleurpooitionarxycrudclapqdation?Eparticulicrauyaxdespropriê
tairesbésitutscmme noru l'avons ditphu baut?Outcotaic,ûtils seulemcûtdc démorrcrlabanalcnécecsitédhocmpagncrl'eir-
gorcment dc I'Qoquc pour lcs sports atilAiqu€s ct lcs joux collectifs?
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contigus au groupe scolaire Alfred Mézières...et surtout, que la ville ne pouvait y entreprendre des

aménagements ayant un caractère durable. Comme on le voit, la municipalité cherchait plus à remé-

dieràla situation plutôtprécaire pourles associations, qu'à se poservéritablementen initiateurd'une

politique municipale des sports. Ses motivations , en particulier ses conceptions sur la place du sport

dans la ville, paraissent relever d'une justification passe-partout, qui rqoint les idées de l'époque.

M.Michel ,mairedelabryetrapporteurdu prqetdecréationde terrainsdejeuxetde sports ,déclare

aucours del'enquête publique des 4,5et6août 1930 : <<...farny possède uneffectif scol.aire ffès éle-

vé,> qu'llest<<dudevoird'unemunicipalitédedonneràlajeunesselesespaceslibresqu'ellerécla-

mÊ,>> etsuttoutque <<la création dans chaque commune de France de terrains de jeu.r accesstbles à

tous les jeunes gens et à tous les enfants des écoles est recomm.and.ée par M. Ie Ministre de l'Instruc-

tion Publique... r2e8

Finalement la construction du stade a été dê,clarée d'utilité publique à la fin de I'année

Ig3O3e Il restait alors à la commune à trouver les moyens d'acquérir les terrains proches de l'école

Alfred Mézières, etàenfeprendreensuiteles travaux. L-es propriétaires des terrains furenttous en-

tendus,et le conseil municipal leur offrit <<une indemnité de 400F I'are pour les terrains qui sont en

culture et 150 F I'are pour les terrains incultes ou ayant servi d'emplncement de carrière de sa'

ble >>N Or la plupart des propriétaires pressentis, ne voulaient pas céder leurs terrains à ce prix.

Quelques uns avaient déclaré qu'ils ne céderaient que contrainB et forcés. Finalement, une procédu-

re d'expropriation fut engagé à I'encontre des propriétaires récalcitrants <conformémenî à la l.oi du 3

mai 1841>> ...[,e 16avrit 1930, tous ces tenains situés aulieudit "AuColmié* etappartenantàMme

VeuveGoupil (habitantParis),MM.BlandinLéopoldetlucien(habitantsParis),M.MouzaEmilien

(habitant Jarny), MM. Schneider et Cie, M. L-epage Jean François époux de Mme Sacré Marie(habi-

tant Paris), M.Paindavoine Malcime(habitant Jarny), M.Cléret Marien (habitant Jarny), M.Solnon

Jean, (habitant Jarny), furent expropriés. La cession des douze parcelles fit par la suite, I'objet d'une

séparation, entre les tenains de jeux communaux proprement dits et les espaces réservés aux

sports.30r l*L}avt'ill93l,lacommuneélaboraunpremierrèglementpourl'utilisationdufutursta-

de. Ce règlement rédigé par la commission municipale des fêtes, flrxant I'usage des aires de jeu fut

adopté en juin 1933 ; nous aurons I'occasion de le pésenter dans un futur chapitre traduisait les rap

ports éhoits que la ville entendait créer entre vie sportive locale et éducation des adolescents fré-

quentant les écoles jarnysiennes. il2

La quatité du service postal préoccupe aussi la municipalité.

I-e service postal ( distribution du courrier et réseau téléphonique), ne relevait pas à propre-

ment parler de la gestion municipale, mais les équipements de la posæ contribuaient à I'aménage-

mentdelavilleetàl'équilibreentre les différentsquartiers, tous réclamentun service postalàproxi-

29& A MTaotr 1930.
299- AD M&MWO 1855a
30GAM 16avril 1910.
301- AM l juillet 1930.
302-AM16ju in1933.
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mité. l-a commune devait prendre en compte ces demandes : le conseil municipal se préoccupa plu-

sieurs fois d'améliorer ce service et tenta d'établir un certain équilibre entre le centre-ville et la gare

en particulier, il se fit devant I'administration , le porte parole de la communauté. Par exemple, en

lV2O,Ieconseil municipal, proteste contre la suppression du service postâl du dimanche. Il montre

que cette suppression lèse une population <<qui s'éIève actuellement à 5000 habitants > et prie I'admi-

nistration des postes de rétablir une distribution le dimanche à Jarny et dans touæ l'étendue de la

commune.s3 L'année suivante il demande I'ouverture du téléphone <<entre 12 et 14 h au bureau de

poste . . .donc de 7 h à 21 h sans interruption. >>fi4 [a ville intervient aussi pour demander une ligne

téléphonique directe avec Briey et Metz. ms Elle précise que les communications téléphoniques

avecces villes doiventêtre acheminées parle bureau de poste de Conflans ff, etquecetétatdechose

faisait perdre beaucoup de temps aux abonnés de Jarny, <<qui se plaignent des lenteurs avec lesquel-

les leurs communications sont données avec ces detpc villes et au-delà de ces villes ... rrs7

I-econseil municipal rappelle régulièrementquela ville avaitabandonnéà I'administration

des PTT , et pour une durée de 18 années, un local communal d'une valeur locative annuelle de

1800F, et qu'elle avait fait exécuter à ses frais tous les travaux nécessaires à son aménagement; qu'il

avaitété convenu que la ville serait desservie par un bureau télégraphique, alors que, dans le plan

dressé pour I'aménagement de ce bureau postal, un seul emplacement avait été réservé pour lTnstal-

lation d'un seul appareil télégraphique. Or, il ne répondait plus aux besoins d'une population de plus

de 5000 habitants, car <<Ia plupart des affaires commerciales et inlustrielles réclament des solu-

tions àtoute heure du jour et que dans I'irrtérêt général ilfaut lesfaciliter et les simplifier. ttffi l-es

élus demandaientenconséquencequele bureau deJarny soitconverti enune recett€ depleinexerci-

ce, comprenant I'installation de plusieurs appareils télégraphiques. 309 I-à-dessus, ils obtnrent sa-

tisfaction.

L'année suivante, en L971, la municipalité demande qu'une deuxième distribution des let-

tres soit effectuée dans le quartier de Moulinelle, quartier <gui renfermc une population très rnm-

breuse d'employés du chemin de fer u3101- *ois suivant, le receveur des postes annonce à la muni-

cipalité<qu'unedeuxièmedistriburtonpostale laurutllieudansleqrnnierde"lavilleenboltn,n3ll

Pendant longtemps, il revenait aux municipalités dbffrir et d'entretenir les locaux commu-

naux mis à la disposition de I'adminisration postale. Dès le lendemain de la guere, la ville de Jamy

avaitenvisagédedéplacerlebureaudeposteetdel'installerdansl'ancienpresbytère. Unpremierdé-

bat digne de Clochemerle, avait alors agité I'assemblée municipale. I-e problème était de savoir si ce

36- A M 23 juiltet 1920.
3@AM9juin192l .
305 à3ffi- A M 16 novembre 1923.
Læconseil municipal demandaitencons{uenceàltadministratiqrdes Fostes ettélégraphede relierparunfil directlebureaudeJar-
nyaux bureauxde Briey etde Mee.(A M 16 novembre 1923.) Outreles difficultés de communication et les lenteurs dues àlacom-
plexité des liaisons, ta ville faisait remarquer que, l'équipement téléphonique de la po$e érait lui aussi insullisant
3G er 309-A M 16 novemb're 1923.
31G A M 2Lnwembrel%A
311- A M 29d&enrbreL9Z..
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bureau devait être établi rue Jurue ou rue de Nancy. Finalement,ll avutétÉ, décidé que I'entrée don-

nerait sur la rue Jurue, à I'angle de la rue de Nancy! 312 Auparavant, I'aménagement de deux pièces

dans I'ancien bureaude poste pourcompléterle logementdelareceveusedes postes, avaitétéenvisa-

gé.313 Mais quand la décision fut prise de déplacer ce bureau, ces travaux furent abandonnés. Læ

coûtdel'aménagementdubureaudeposte dans I'ancienpresbytèreayantétéévaluéàzl}7zË,25,314

la ville couvrit en grande partie les frais d'installation par I'achat de dommages de guene .le26 dé-

cembre 1921 ,la municipali té decida d'installer I 'éclairage public dans ce nouveau bâtiment postal.

Après un an de travaux, le chantier fut enfin réceptionné; et les travaux réalisés par M.Charles Mar-

tin, entrepreneur à Jarny, soldés par un mandatementde2387,l3F. 3rs

I-es élus en déplaçant le burçu de poste en direction des mines avait donné I'impression de

léser les habitants du quartier de la gare, situé à I'autre extrémité de la ville. Ce quartier pouvait légit-

mement nourrir un sentiment d'abandon de la part de la municipalité et de I'administration postale;

et ces habitants ne cachaient guère leur amertume. Aussi, dès le 4 mars l92t,avait-11été, envisagé

d'établir une recette auxiliaire à la gare. 316 14uir cette idée de recetûe auxiliaire n'était pas très bien

perçue par les habitants ni surtout par les commerçants du quartier, qui auraient souhaiterdavantage

qu'un simple bureau auxiliaire.

I-a polémique allait durer ; comme on demandait aux habitants du quartier de se contenter,

dans un premiertemps, de lapromesse d'une modesteagencepostale, ils nedésarmèrentpas etcher-

chèrent des appuis extérieurs. l-a Fédération lorraine du commerce, expliqua aux élus de Jarny les

raisons et i'urgence de créer <<un bureau principal des Postes avec central téIéplwniquc à Ia ga-

re>> ...1-e conseil municipal nomma alors une commission pour dresser <un rapport sur les avan-

tages et les intonvénients qui résulteraient de I'adoption de ce væu. n 317 1.a commune, après exa-

men, donna une réponse équivoque:, <<La ville de larny s'étend sur une surface de plus de I5N

ln...dans toutes les parties de cette agglomérarton se sont installées des usines et des groupenænts

commerciaux très irnportants, le premier devoir d'une mwicipalité est de reclrcrcher à améliorer

les services publics dans tous les Enrtiers de laville sans qu'aucune nc puisse êtrefortorisée audé-

triment de l'autre...toutes les dffirentes agglomératiow de laville se développenttout aulantque

le quartier de h gare: 170 tnaisotu sont en constnrction route de Labry, 50 maisons doubles vont

être érigées entre famy etDroitawtnnt...l'agglnmérationde Jamy+ille avec les annçxes de Droi-

tawnont et Mines de lamy comptent plus de40ffilnbitants alors quefarny-gare n'encontientque

1800 environ...le bureau de poste de Jamy créé au centre du tenitoire afait au cours de I'année

312 - AD M&M WO 1861.
Elleprécisaitquelechcixdecenouvelemplacementcsisàl'angledzlaruedzNarcyetdcldrueJwue >doneraitsatidactionàltag-
glomération et aux mines, mais elle s'empressait toutefois dbjotrter que <l'eÛension du quartier de la gare néæssite b création
d\twrecateauxiliaire. >[æconseilmunicipalavaitsouhaitécedéplacenreatdepuislongtempscarellefaieaitremarquerque<...le
bureou actucllement situé darr.s Ie bâthænt de l'H6tel dc ville est utæ gèræ pour lc sewice nunicùpal , (A M 4 mars l92l)
3llA M l4mai 190.
3lzlAM17lrnaiLYzl.
315 A M le 16 mars 1923.
316ADM&MWO 1861.
317-A M 18 décembre 1!Z]
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192j unchffie d'affairesdépassant 16millions, etque,dans ce chffie ne sontpasprises lesaffaires

traitées au bureau de Conflans par les commerçants du quartier de la gare, il n'est guère logique de

supprimer un bureau qui afait de semblables affaires, supprimer ce bureau c'est obliger les hçbi-

tants de Droitaumant, Mines de Jarny àfaire 4 à 5 km et ceux de l'ancienne agglomérationà enfaire

2 pour traiter une affaire postale de quelques minutes... rr 3lE L-e conseil municipal acceptait donc

de soutenir les commèrçants du quartier de la gare, mais à condition que le bureau actuel de Jarny soit

maintenu dans son intégralité. I-es élus ajoutaient que la ville ne fournirait auçun subside àl'Etat dans

ladépensedecréationdecebureau. S'il seconstruisait,lesélusdeJarnydemandaientquelenouveau

bureau soit dénommé "bureau de Jarny Gare" rll 14.ç1uiche, représentant la municipalité de

Conflans, s'associa entièrement à la démarche des élus jarnysiens, à condition cette fois, que le bu-

reau de Conflans fût mainænu.

Finalement, faute de mieux, I'administration décida d'installer un simple relais de la posûe

dans le quartier. I-e 5 fév drer l924,ledirecûeur des postes écrivait au préfet que son service, << . . .faute

dedisponibilités, se [trouvait]dansl'obligationdesurseoiràtoutecréationauxfraisdutrésor. o3N

I-e conseil municipal pour sa part continuait de demander avec insistance que I'administration s'im-

plique davantage dans le quartier et continuait tout au long de I'année de solliciter la création immé-

diate d'une agence postale avec distribution du courrier et cabine téléphonique.32r Elle poursuivait

dans lemême sens dans lecourantdel'annéelgZl,enexpliquantque ladistributionducourrierdans

le quartier de la gare était toujours tardive. l-e conseil municipal ajoutait que <la Compagnie de l'Est

[venait] defaireérigeràJarnydanslapaniecompriseentrefarny-villeetJarny-Gareungroupede

cités où 80 ménages sont ou vont très prochninement s'instatler . .. >322 et lès élus insistaient pour la

création d'un nouveau poste de facteur au bureau postal. Ensuiûe, toujours forts de ce que la Compa-

gniedel'Estétaitentraind'érigerunenouvelle cité<oùplusdecentménagesysontlogés ...,n323 les

conseillers demandaient cette fois la création de nouveaux emplacements de boites aux leÉres.

l.aquestion n'étaittoujours pas tranchée et atralnéen longueurjusqu'auconseil municipal

duTjuillet 1928,qui autorisalemaireàacquérir,aumoyend'unernpruntde200000F,unimmeuble

où<<pourraitêtreinstalléunbureaude poste en gare !> 3zContrairementàceque leconseil munici-

pal espérait, I'implication financière de la commune sur le projet était devenue imporanæ. Devant

cet engagement signilîcatif de la cité, I'administration ne pouvait que suivre à son tour. I-e projet

d'aménagement du bureau de poste dans cet immeuble situé place de la gare et désormais propriété

delacommune,futdresséparM. Mienville, architectedésignéparl'administrationdesPTT. Sonde-

318 et 319- A M l9janvier 1924.
32& Réporse du directeur des Postes €f télégraphe à Nancy - AD M&I\4 WO 1861.
321- A M 25nalsl925.
322- AM 13 aott 1925.
323- A M6 novembre 1925. A cettequerelledequartieç va s'ajouterladifficultédenouveruneemployéeaccephntde gércrlefutur
bureauauxiliairedelagare.Dansunprerniertanps,touteslesdémarchesétaientrestéesinfructueuses, bienquelecuneilmunicipal
ait proposé<une sommede600Fannuel àlapenonræqui voudrait bien gérercebureau> A M L4mai19{20. Or, dans unendeô6
mai lg2,lemaireindiquaitque, malgrécesdânarches, il n'avaitpuuouverpersonnequi consenteàsechargerdelagérancedelare'
cette arx.iliaire des postes au quartier de la gare. [æ côté controversé et flou du projet expliquait sans doute les réticences.
324-AD M&I\,lWO 1861.
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vis se chiffraità58225,54F.32s Le conseil municipal donnasonapprobation. L'adjudication se fiten

plusieurs tranches, avec un premier lot pour la démolition, le terrassement, la maçonnerie,la char-

pente, la menuiserie, la plâtrerie, la serrurerie, la quincaillerie,la plomtrerie, les appareils sanitaires,

les carrelages, les peintures et la vitrerie. L'installation électrique fit I'objet d'un marché spécial.%

Cette affaire laborieusementtranchée, posaiten faitde manièretrès concrète laquestionde

l'éclatement de la ville en plusieurs centres. Uaménagement du quartier de la gare, petit pôle com-

mercial à lui seul, mais sans autre rôle local que le transitdes voyageurs, posait de multiples problè-

mes à des élus qui ne pouvaient le tenir à l'écart des aménagements globaux. Pour ûenter de redonner

un peu dedynamisme auxrues commerçantesqui convergeaientversla gare, ils se sontintéresséàla

fois au réseau ferroviaire lui-même ( en relation avec la Compagnie de I'Est soupçonnée de ne pas

toujoursjouerlejeu) etauxaménagements urbains qui relevaientdirecûementdescompétencesde la

commune.

L-a Compagnie de I'Est poursuivait en effet ses aménagements propres et ses extensions,

modifiant de temps à auhes son emprise sur le territoire communal et sur les voies publiques. Mais il

ne s'agissaitplus que de modifications secondaires et limitées. Plus fréquentes en revanche étaient

les inûerventions des élus auprès de la Compagnie de I'Est pour réclamerdes aménagements dans le

service des transports de voyageurs. [-e conseil municipal s'est ainsi élevé ainsi contre la suppression

del'express l.onguyon-Nancyde 18h30àpartirdu lerjuin L94?etllenademandélerétablissement,

sans obtenir satisfacton semble-t- ll.Sn La,même année, ils avaient réclamé, le raccordementdirect

en gare de Conflans-Jarny, des lignes de Briey et l-onguyon. Quelques années pus tard" ils rappe-

laient à la Compagnie de I'Est qu' aucun train de voyageurs n'offrait de liaison en matinée entre

Conflans -Jarny et Paris. Depuis longtemps, semble-t-il, quelques Jamysiens poussaient leurs élus à

demander qtJe <ceux qui ont affaire dans cene ville lPaislavant 14 h, heure d'arrivée du premier

trainvenantdel.arégionindustrielledubassindeBriey... Inesoientpaslobligésdepartirlaveille

vers 18h. n32t[æs élusavaientmêmeproposéàlaCompagniedel'Estde crênr <unsemicevoyageur

en3oclnsse autratndemessagerie 12-87,départde Conflans-famy ,à2h34 anivée àLonguyoni h

12 ce quipermettrait d'avoirlacorrespondance àl-onguyonavec leîain7-48départ 3h43 arrtvée

àParisàgh.,n32ecettefoisnonplus,ilsemblequ'ilsn'aientpasétéenûendus.Alafindelamêmean-

n&,L929,1e 15novembre,lesélusdemandentencoreàlaCompagniedel'Estd'étudierlapossibilité

d'une halæ pour les voyageurs au passage à niveau de la ligne Giraumont-MeE, Pour que les habi-

tants de ce secûeur de la ville puissent prendre le train en direction de la vallée de I'Ome sans avoir à

parcourir 2 km jusqu'à la gare.3s

I-amunicipalité demande aussi à la Compagnre de I'Est d'améliorer son service d'accueil

des voyageurs. Celle-ci n'avait en effet prévu qu'un seul guichet pour la distribution des billets, et

325- A M 26 novembre 1929.
326-AM25janvierl93O.
3n- A M9juin l%2.
3?8û.329 A M 17 juillet 1929.
33G AD M&M rtrO 1861.
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plusieurs voyageurs s'étaient plaints en mairie: <<que depuis quelque temps une ffès grande ffiuen-

ce de personnes se presse au.x heures de départ aw,c alentours de ce guichet! > que <<. . . pour se pro-

curer un billet, il faut se présenter longtemps à l'avance, d'où une perte de temps.. . >, que <<. - .très

souventdesvoyageurs sont obligés demonterdansles ffains sansbillet, ce qui leur cause des ennuis

très sérieux et parfois des pertes d'argent... >, enfin <<...que des bowculades dégénèrent ett pugi-

lats... > Il apparaissaitdonc de plus enplus nécessaire d'ouvrirundeuxième guichetpourladistribu-

tion des billets. 33r 1o Compagnie de I'Est fait à nouveau la sourde oreille et quaffe ans plus tard le

conseil municipal renouvelait sa demande d'ouverture d'un deuxième bureau au guichet de la ga-

1st332 Toujours sans succès semble-t-il!

Les élus tentaient aussi d'obtenir que la Compagnie de I'Est prenne toute sa part dans la ges-

tion d'un espace public qu'elle bouleversait par son activité même. Ainsi, elle s'était adressée à la

Compagnie pour remédier à l'écoulement des eaux de surface aux abords de "l'aqueduc particulier"

appartenant à la Compagnie de I'Es t et débouchant s ur la route déparûementale no 1 . 333 ç"6t fois , les

travaux seront réalisés. L-a ville aurait aimé également soulager sa trésorerie en impliquant davan-

tage la Compagnie dans les travaux d'assainissement du secteur.3il

Toutefois,l'aménagementde l'espace ne prend pas toujours une tournurecoercitive, etmal

perçue par les populations. L'action de la municipalité était multiforme. On apprend ainsi que le

conseil municipal est intervenu pour solliciter de I'adminisûation des contributions indirecÛes la

création d'un débit de tabac dans le quartier de la Rotonde, le plus près possible des nouvelles cites de

la Compagnie de I'Est ;335 6" même dans le quartier de "la Ville en Bois" .3s

Une voirie coûteuse.

Toutes les questions de voirie relevaientd'une activité municipale plus classique. En gran-

departieit s'agissaitde parfaireetsouventdeprolongerles travauxengagés audébutdusiècle. Onre-

trouveenbonne place,les questions déjàanciennesde I'hygiène publiqueetcelles plus nouvelles de

la circulation. L-a municipalité doit à la fois se préoccuper de relier les espaces nouveau( alrx qlu[-

tiers anciens et surveiller la qualité des revêûements routiers, leurcarrossabilité,I'éclairage suffisant

des rues ,etc. En même temps, à chaque percement, à chaque ouverture de voie, il fallait poser des

tuyaux de collecte et d'adduction des eaux.

331- A M 25 septembre 1920.
332-AM30juil let1924.
333et33zlAM 14mai 1920. Concrètement, elledemandaitàlaCompagnied'effectuerlestravauxnécesseires<Sndefairecesser
ce nu.mais état dc cluses qui nuit considlrablemeu àl'ltygiètæ pnblique. > A M 14 mai 1920'
Maiscen'estpasseulementilaCqnpagniedel'Est queleconseil municipal s'adressaitpourlesaménagementsurbains. Il aétéplu-

sieurgfcisamenéàdemanderdircctementauxpropriétaires riveraing enparticulierauxhatritantsdelaruedelaRotonde, & proc6

der, à leurs frais, aux travaux nécessaires àlarémiieenétatdela routecomme nous I'avions déjà indiquâ(A M 26janvier 195) La

ville devait en effet supporter des travaux de voirie de plus en plus lourds.
33i Argumentantdu faitque <cequartier dit "deIaRonnde" prend,uneîès grande extensrotquelaCompagnie del'Estfait pro-

cédcrdins cenepnteacùvttteàiaconstrctiondeS0naisottspourlogements d'emplayés,quelcsfuneursdzcequartier ncpeu-

vents,alimcnterZntabacqu'audébitdelagareouàceluidclanyvillequisotrelativemeuébigttés,sollicite> (AML6|2/L92A).'.

336Enprécisant qteulcsquutiersdits-dcMoulittclle'etdc'bVillcenBois'prewtcntwuîèsgrondzesensianetEælesfu-
meurs dc ce E artier rc peuien s'alimen er entabac qu'au débit dc la gue ou dc Jarny-ille qui sou reltivenent ébignés, sollicite

der, (AM l4awil 19X)
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Dans un premier temps la réparation des dégâts liés à la guerre et à I'occupation a été prise

en charge par la collectivité nationale. D'où I'accord avec I'Etat en mai l92O : <I+s voies de conunu-

nes de laville, chemins vicinayx, rurau)c et voies urbaines seront reconstitués awfrais de I'Etat, la

commune renonçant expressément àformuler toute réclamation ultérieure d'indemnité pour les

dommnges de guerre,subis par les voies publiqu.es lui appartenant >fi7

Par la suite, les travaux de voirie durent être inscrits dans un plan global d'aménagement du

territoirecommunal. C'estpourquoi,endécembre lglg,lamunicipalitédemandaàM. Brillet,archi-

tecte à Jarny, d'élaborer les plans d'alignement et d'embellissement de la ville.3s Ce plan d'aligne-

ment fut présenté aux élus le 14 avri I ImIet adopté quelques semaines plus tard. 33e 1*t *nséquen-

ces de cette décision, allaient apparaftre assez vite. Dès, le 5 novembre IVll,onnote des expropria-

tions pour cause d'utilité publique pour l'élargissement de la route 52 bis et I'ouverture d'une rue au

nord de l'église ainsi et l'élargissement de la rue de l'église.ffi

Voici un exemple significatif : enlg?3,Ia commune achète pour le supprimer, un immeu-

ble appartenant à M.Léon Barthelemy: l'état de vétusté et la mauvaise conformation du bâtiment

contrariaient ses projets. I-e conseil précisait que dans la perspective d'une mise àexécution du plan

d'embellissementdu quartierde l'église, cetimmeuble, incendié au débutde la guerre, devaitdispa-

raître, car il enlève ûoute esthétique à la place. . . ill et gêne la circulation automobile. C'était là un ar-

gument nouveau. M.Barthélemy n'étant pas disposé à céder, porta I'affaire en justice. Par jugement

rendu le 3 avi11l L923,la ville fut mise en possession de la propriété et putainsi poursuivre son projet

deconstructiond'uneplacepubliqu e<<conformémentaupland'alignement etdtembellissemcnt >92

l-a procédure de démolition fut ensuite engagée. il3cet exemple montre le souhait de la ville d'in-

scrire sa démarche dans une politique globale. En I9?3 ,elle avait reçu du ministère des Régions U'

bérées une somme de 68100 F, <qunte part de I'Etat dans la réalisarton du plan d'alignement de la

ville >>K A son tour, elle essaya de stimuler les habitants et les propriétaires par I'atribution d'un

prix d'ordre et de propreté, notamment les <gropriétaires d'Habintion à Bon Marché uAS Une dé-

marche qui traduit tout I'intérêt que portaient les élus j arnysiens à un souci plus général : on est même

3I / -AM14mai1920.
33& A M 2,d&x,trr,ùlrel9l9.
339 A M 17 mai 191.
340- Tableau des exp'ropriations pranoncées:

Noms domicile l.l" cadastre Lieux dits natrre surface

Barthélemy Léon Jamy 814 nrc de l'église bâtiment ?Æ nt2

Bartlrélemy Llon Jamy 819 nre de l'église cout 26 n2

Génot Henri Jarny 819 nre de l'église cour 12 rn2

Pillot Dominique Jarny 815 Nale 52 bis cour 36 n2

Pillot Dominique Jarny AL7 Nale 52 bis ruines 16l nO

Louis Jarny 818 Nale 52 bis ruines l%n0

Pillot Dominique Jarny 814 place de l'église bâtiment 61 1rr2

341- A M 16 mars 1923.

offre Indemnité Total
6000,0G
5000,00F 250æ,00F 36000,00F

3900,00F 25000,00F 28900,00F

a42à3,4+ AM3 ao{lt 1923. Descontactsavaientétéprisàcetteoccasionavecl'assurewcommunal pourgarantirlesouvriersqui tra

vailleraient srn te chantier de démolition. dans sa délibératior\ la municipalité avait indiçé que <bs nu,térianx dc peu de valeur

puisqu\ls proviernent d\næ maison brtlée, serttiront à b commuttc pour son usage petsonrcI >

34t A M Z.se47telmùrrel94.
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unpeuétonné de voirleconseilmunicipal voteràlafindela période, une subvention de200OFpour

que<,Jul.Labacye ingénieurprincipald.uservicevicinalparrtcipe aucongrès de laroute àWashing-

ton >>% Tous ces exemples, semblent indiquer, que Jarny s'intéresse aux débats qui agitent les ufba-

nistes de l'époque.Stimulés par les sous-préfectures et leurs associations, les maires sont tenus de

s'engager dans une politique de gestion de l'espace urbain concertée, rendue nécessaire par les pro-

grès de la circulation.

Au lendemainde la guerre,lapremière tâche étaitderemettre lavoirieen état, puis de gérer

son exûensions. Un état sommaire fut dressé par M. Jules Viardot , cantonnier des chemins vicinatx

et ruraux depuis le22 décembre 1919. On en trouvera le résumé ci-dessous:

De semblables tavaux d'entretien, la commune ne va pas cesser dren engager, soit en les prenant en

charge directement, soit en demandant aux riverains ou propriétaires d'en assumer la charge. g

L'élargissement de certaines rues, action déjà plus lourde, avait été discutée dès le I janvier

ly2l.?Æ\posait des problèmes, de cott et de relation avec l'adminisûation des Ponts et Chaussées

qui ne se montrait pas toujours conciliantes. Elle avait ainsi refusé d'affecter une partie des presta-

tions destinéespourl'entetien des cheminsnuauK à laconstntction d'une rue destinée àassurerune

communication facile enûe le groupe scolaire de la gare et les rues avoisinantes. s Ceta ne faisait

pas I'affaire de la trésorerie municipale déjà sérieusement obérée.

La question des terrains privés, de leur rachat, et des procédures nécessaire pour les expro-

3& AIt.{7 ao{tt 1930.
34?- Ccst ainsi qu'clle informait lcs pro,pri6aircs riverains du mauvais état de la næ privée dmoant accès à la coopérative des cho-

mins de fcr . . .et qublle les r;riari- <dc vouloir bien fabe procéfur à quel4ues trovaux dantélioration > A M 6 novcnbre 195.

3zl&ADM&MWO 1855a
349- A M 28 novcmbre 1925.
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prier préoccupait les élus. Ces procédures d'utilité publique, parfois pénibles, durent être engagées

pour faire aboutir plusieurs projets. Ce fut le cas, par exemple des travaux nécessaires au prolonge-

ment de la rue particulière Anatole France <jusqu'à la route départementale n"I sur unc longueur

d'environ 50 m ,r3fl I-es offres d'expropriation sur la base de 4SF I'are pour I'acquisition des terrains

nécessaires au prolongement de la rue n'avaient pas abouti. 351 Ce fut donc parjugement du tribunal

civil deBriey,rendulë24octobre 1929,qu'avuentétédéclarésexpropriéspourcaused'utilitépubli-

que <<lesterrains nécessaires àl,aréalisationimmédiate sur une longueur d,e 50 menvîrond'un che-

min vicirnl devant relier la rue Anatole France à Ia route départemcntale n"I . n352 Cefe voie fut

alors incorporée sur toute sa longueur (234m,35) au réseau des chemins vicinaux ordinaire de la

cornmune , avec une cession gratuite du sol par 7 propri614it"t1 353

Iæs artères créées jusûe avant guerre et les nouvelles créations, furent baptisées ou rebapi-

sées dans les années vingt Ces noms méritent quelque attenton car le choix n'est jamais tout à fait

neutre. A côté de noms banals comme ceux qui se rattachent au paysage local, les figures républicai-

nes sont particulièrement présentes, comme le montre le petit tableau ci-contre. On le voit la muni-

cipalité de Jarny, nous I'avons déjà dit, n'est pas une municipalité ouvrière comme il en existera après

la seconde guerre mondiale dans presque tout le Pays Haut Sa politique communale s'inscrit dâns

I'espritdelaIII" République. Ellechoisitpourlenomdesesruçsles gnndesfiguresduprogrès,dela

paix, de la larcité dans le

panthéon bien connu de la

République et cela n'est pas

franchement original. No-

tons au passage qu'on ne

trouve nulle part des noms

dlndustiels; dans les cités

ouwières, cheminotes ou

minières, la nature le di spute

à la banalité pour nolnmer

I RE.ZOLA I RMdçDOMBASLES
2 RL.GAMBEITA 2 R.M.BARRES
3 RJ.FERRY 3 RP.DEROULEDE
4RVHUGO 4RS.IVIACHEREZ
5 RA.TRANCE 5 RA.THIERS
6 RCARNOT 6 RALBERT IER
7 RCURIE
8 Ouvertrre WtrSON
9 AnTI'II,SION

l0 GroupeÀMEZIERES
ll Av.dcLAREPIiBLIQUE
12 Av.J.JAURES
13 Av.LAFAYETIT
14 RPASTETIR

I R de IÂT{.IILERIE
2 R deMET-Z
3 R de TRIBIELX
4 R des HAUTS des SIJREALX
5 R de.sORMES
6 R dtrBREtiIL
7 R duGLÆ
8 Rd€LEPINE
9 R dc I-4, RENAISSANCE

IO R NETIVE
11 R dcMOLILINELLE
12 Av. STEBARBE
13 Rortrc de lvIæs-La-TOLJR

lesrues: ruedesOrmes,des Surcaux,...rueA,rueB,rueC... àDroitaumont! C-en'estpasquelaville

tourne le dos à I'univers indusEiel bien au contraire, leurs rapports avaient toujours été directs, mais,

à Jarny, lc paternalisme ne sbst pas inscrit dans la toponymie.

A côté des grandes artères,le ænitoire communal est aussi parcouru par toutrm réseau de

chemins ruraux dont la municipalité doit aussi assurpr I'entretien. Pour en alléger sa part des chargcs,

35&AM lTjuillet 1929.
351- A M 2(i novcmbrc 1929.
352- AM25 janvier 1930.
3$- AVtnfévricr 1930-C.esdernieisavaientsemble-t-il mier.rxperçuqrrcd'autrestolrtl'intérêtdcviabiliserlcrns porccllcs. Apràs

cetedécisio,lacmmr.meavaitfaitpræédcràl'adjudicarioodestavarxdccmstnrctiodelarue AnaloleFræce;le8mars 1930 '
gne pr,curiè,rc adjudicatim avait éré i1frucûreuse, et finalcmcnt , MMoua ct Cie, ortncprc'ncur à labry, allait c'oportcr lc marché. ll

s'cogageait à lcs exécut€,î moycnant uac argmentatioo dc I 150 %. . .son ofhe était plus intéreseanÛe qrrc ccllec dcs autrcs postu-

l."t"t l,rfsio"tti p.opor.it *" 
"ugmentariur 

de lL7}%,lvLAgE zirndc 15 % et lvLCtér€t dæ'35 % ! (A M 22 mare 1930)
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la commune procède au classementde certains de ces chemins, en chemins vicinaux d'intérêt com-

munal. [æ 3Ojanvier 1920, elle demande ainsi le classement d'une partie du chemin Jarny-Friauville.

Plus tard ce sera le cas du classement du chemin de Tichémont à t-abry passant par le pont de l'Orne

(68Om environ) et du chemin de Jarny à Tichémont (75Om environ) . 3s4 Notons que la ville a pu,in-

versement se défaire de certains chemins. C'est ainsi qu'elle aaliéné, en novembre l9?3,Ie chemin

rural Tichémont-Conflans, qui ne rendait plus aucun service puisqu'il avait été coupe par la ligne de

cheminde fer. [.econseil précisait <<que le défruitement des propriétés Schmit etThononpeut sefai-

re par d'autres voies dont l'accès était plusfacile >> et que <<l'assiette de ce chemin était encombrée

par les chantiers de M.Schmit... 1355

En matière de circulation locale, d'autres obligations s'imposaient, comme la réfection des

passerelles et des ponts sur les chemins ruraux. C'était le cas du chemin menant de Droitaumont à

Friauville, qui futl'objetdetravauxrépétés. Maisleconseil municipal songeaitaussi àaméliorerles

abordsdes ponts ducheminruralde DroitaumontàDoncourt, aulieu dit nsous le bois",lacommune

demanda donc à I'administration des Ponts et Chaussées de <<vouloir bien faire procéder à un re-

chargement de laitier aux abords de ces pnts ,r3s6

I-es inûerventions les plus fiéquentes des élus, concernaient l'élargissement et I'améliora-

tiondeces chemins anciens, mal adaptés àlacirculationdesengins modernes.Elle aainsi demandéà

I'entreprise Ballot d' employer des crasses pour améliorer le chemin des ânes.3s7 Elle est ensuite in-

tervenue pour demander l'élargissemçnt et la réfection du <<clr eminvicinnl ordinnire n"3 de Jarny à

Friauville > entre I'ouverture du chemin et la rivière Yron sur une longueur de 2320 m, notant à cette

occasion que <</a largeur de ce chemin, sffisante autrefois ne permet plus Ie croisementfacile de

nombretnvéhicules et machines agricoles qui circulent sur ce chemin, la Société Dawey Biclcford,

la Société Pétrolessence et les culrtvarcurs réclament... ,t358

I-a municipalité cherchait des aides extérieures, en particulier celle des industriels. Pour

I'entretien des ponts de Droitaumont, elle avait sollicité <une participarton de Ia mine de Droitau-

rrwnb, De même pour les travaux de réhatilitation des chemins endommagés ou inachevés par I'oc-

cupant. Ainsi , dès le 19 mars lT2L,lacomlnune avait posé la question de la voie d'évitement cons-

truite par les Allemands du côté de Giraumong3se 1- maire avait présenté aux conseillers un projet

de rectification du chemin vicinal ordinaire no6 de Jarny à Tichemont sur une lon guevr de223 m 50.

Après laguerre,leconseil municipal considérantque le changementapportéparlarectification<ne

présentait auÊun inconvénient pour maintenir la circulation ,> que le tronçon construit pendant la

354AMl7juil let1929.
354 A M 16 novembre 1923.

3t- A M 28 novembre 1925.
35&A M 12septembre 1929-C-estravauxderéfectiondelaroutedelaCartoucheries'étiraientdepuislaplaceHenri Genotjusqu'aux

établissements dela'pétrotessence". [adéparsegtobaledevant s'éleverà3(XXX)Fenviron,lacqnmune avait pro@qu'unepartie

puisseêtrecowerteparles sociétésdesserviescomme"Dauæy-Bickfordn. Enparticulierlavilleinsistaiq pourlese(*eurcqrcernant

la réfection du chemin des ânes en bordure des établissernents de la nPétrolessence'. (A M 7 aott 1930)

359- AD M&M lVO 1861.
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guerre pouvait être considéré comme meilleur à beaucoup de points de vue; décida en conséquence

que cette rectification serait maintenue définitivement.ffi Comme il fallait payer I'achat des terrains

concernés, I'entretien de ce chemin et en particulier les travaux nécessaires pour assurer l'écoule-

ment des eaux de surface, la commune prit à sa charge les frais d'acquisition des terrains <<formant

I'assiette de la rectification, soit 3 000 F dont 2620 F pour I'acquisition et 380 F pour I'occupation

de terrain depuis l,aimistic€ >r,Kr mais en demandant à I'administration d'allouer à la ville une sub-

vention d'un montant égal pour assurer I'entretien futur. %2[-.epréfet accorda à la ville une indemnité

pour travaux exécutés par les Allemands au cours de la guerre <<sur des parcelles de terrain commu-

nal endommngées par un raccordement àvoie normale, un cheminhérissonné incomplètement ter-

miné et une plateforme de voie de 0,60 m .r, s3 Cette indemnité av aitétÉ,fixéeà 548 F seulement par

les services de la préfecture, mais finalement, le ministère des Travaux Publics s'engagea à vener

une indemnité de 10 550 F en "compensation de dommages".K

On notera encore comme autre aménagement de voirie, I'acquisition d'un pont bascule par

le syndicat agricole local.ss

Même pour I'entretien des routes reliant les nationales traversant la ville, la municipalité a

dt parfois ap,porter sa contribution. Ce ftt le cas pour le goudronnage du chemin d'intérêt commun

n" 13 entre Auboué et la nationale 52 bis. Il s'agissait là d'une des voies les plus fréquentées de la ré-

gion assurant les communications ente les centres les plus importants de Jarny-Auboué-Homécourt

et Jceuf,la commune dut y participer, pour un montant de six mille francs. ffi

Autre préoccupation nouvelle: I'insertion de places publiques dans I'espace urbain. Elles

étaient peu nombreuses dans la commune : places à caractère fonctionnel comme la place de la gare

déjà construite ou symbolique comme celle de la mairie, mais aussi places implantées dans des lieux

où on ne les atændrait pas et qui n'avaient pas de vie particulièrement animée. Celles+i surprennent

davantage.

Ladécision la plus imporhnæ pour la ville a été d'aménager une place devant I'Hôtel de

Ville. I-es destructions de la guerre, les alignements et les démolitions, les rachats et les expropria-

tionsdiversesavaientdonnéàlaville I'occasiondedégagerunpérimètreass€zvastepourétablirune

placedédiéeàlamémoiredel'ancienmaire,justedevantlamairie. Pourréaliserceprojet,lamunici-

palité amené une action classique, cette foisbiencomprise dans sonensemble parles propriétaires.

Elte acheta d'abord les terrains de M. Draux pour lesquels <<4 MF seront alloués pour les six ares

soixante de terrains en ruture de jardin, situés sur Ia bordure de la route nationale 52 bis enface de

la mairte actuclle o36.I læ 17 mai ll2L,elleacquit quelques terrains voisins, et le 3 mars 1922, une

36G A M 26 septembre 1923.
361 à363- A M 16 novernbre 1923.
3&- AM 24septembrcl94.
36a Celui-ci en a fait presqu, immédiatement don à la commune... et le conseil municipal a décidé que oe pont bascule serait placé

pês du ctocher de t'église.Ce qui fOt fait (A M 6 mù gn\-

366 A M 13 aott 1925.
36/- A M 25 septernbre 1920.
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autre partie de la propriété de M. Draux pourélargir la place .36 Le?Aseptembre 1923,Ie maire an-

nonça que la nouvelle place serait nommée " place Henri Génot " en souvenir de son frère I'ancien

mairefusill éle26aofitlgl{.Ke onfitdémolirunimmeublecommunal situéauxabords delamairie

afin d' élargir encore la future place Henri Genot ( 16 février l9VI.); puis on décida d'étendre la place

jusqu,à l'ancienne <<propriété de M.Barthétémy , exproprié par jugement Ie 3 avril 1922 
"370 

14 5

mars l9?A.,la commùhe acheta encore pour 32 000 F un terrain de79 ares nécessaire à l'élargisse-

ment de la place publique. 371 Uuru16s suivante la place put être solennellement inaugurée.

Une autre place semble avoir beaucoup occupé les élus :la place publique nHaut de Pauro-

sen. [-echoixdesonemplacementétonneencoreaujourd'hui. Charles Genotexposaiten 1923 quela

ville manquait d'une place publique <<répondant auxbesoins d'une commune prerurnt une très Sran-

de extension >>. Acela rien d'étonnant. Peut€tre songeaient-ils à ce moment à créer, un peu artificiel-

lement, un centre situé entre la gare et la mairie, une sorte de cæur neuf pour unifier toutes les parties

de la ville? Il est difficile de comprendre le choix de cet emplacement. Certes le maire déclarait que la

plupart des terrains communaux avoisinant Jarny-Ville et Jarny-Gare étaient situés dans un périmè-

tre relativement éloigné des nouvelles habitations et des nouvelles rues et que Jarny ne disposait Pas

d'une place suffisamment vaste pour les réunions de la population lesjours de fêtes et marchés. Il in-

formait son conseil qu'il s'était mis en rapport avec les propriétaires des terrains situés lieu dit "Haut

de paurose,, , qui avaient déjà créé une place à leur frais. Il ajoutait qu'en l'état, elle ne remplissait pas

les conditions pour lesquelles elle était destinée et que les propriétaires consentaient à céder à la ville

<<à des conditions très avantageuses les terrains nécessaires pour créer cette place, soit 40

ares... 1372 1*r6lus avalisèrentcechoix. Ensuite,les procédures suivirentleurcours.3T3Quel serait

I'usage de cette place publique? Interrogé, le maire répondait à nouveau que la place publique des

nHautde paurose,' devaitservirà<l'organisationdes marchés, desfêtes,festivals et réjouissarces

publiques,> I-e conseil municipal en demanda ensuite le classement au nombre des places publi-

ques>> 3T4Le,ZljwnLry21,laplacePauroseétaitachevée.frSMaisellen'ajamaisjouélerôleattendu;

elle n'apas su susciterl'attractionimmobilière etcommercialequi auraitpuen faire uncentre vivant

à mi-chemin des pôles existants.376

A ces places avaient parfois été adjoints des parcs, comme le square du monument aux

36&AD M&M WO 1861
369- AD M&tvt lVO 1861.
37G AM L61évliqL9?A.
371-ADM&I\,tWO 18554
372- AM3 ao{it 1923.
373- Il fallaitachererd,autresparoeltes, enparticulierteterraind'unecontenancedeTsafesenvirur, appartenantàM.Draux' Oeder-

nieraprès plusieurs rencontresavaitconsenti àleéder pour une sqnmede320(X)Fàconditionquele paiementintewienneau plus

tard le 1 er avril 1925. I-e conseil municipal acceptait et à la majorité, autorisait le maire à I'acquérir également A M 26 septembre

Lv23.
37+ AIlll6févliqL9Z..
375.ADM&MwO 18554
37é A M 12 septembre 1929.
Lacommune décidaplus taddecréerun poste d'aide-maneuvrechargéàlafois del'entretien des places publiques etduchauffage

du groupe scolaire Alfred Mézièrcs.
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Morts, déjà évoqué. Il corrstituait dans la ville un ilôt de verdure, mais il n'ajamais été véritablement

un centre de promenade du fait d'un emplacement en "cul de sac" et de plus mal situé dans la ville'

Poursatisfaire auxnécessités d'unecirculationtoujours plus active, poursupprimerles obs-

tacles et rectifier les rues, les élargir et augmenter la capacité des voies principales, la commune mit

en place une commission municipale spéciale. [-es conclusions qu'elle a présentées au conseil mon-

trent comment, progressivement, la ville de Jarny s'est trouvée confrontée à des questions tout à fait

neuves de circulation, de sécurité, tant des véhicules que des personnes.

Première préoccupation: la circulation sur les tottoirs. [æ conseil municipal a dt intervenir

auprès des hôteliers etcafetiers qui avaientinstalléuneterrassedevantchezeux, sur letrottoir. Espa-

ce en principe destinés au passage des piétons, leur utilisation avait été règlementée par un artêté

<<autorisantles terrasses àconditionqu'unpassage d'unmètre soitrésené auxpiétons etqu'une re-

devance annuelle de trois francs par mèffe courant sera payé à Ia commune ,rfl1

Autre souci: la sécurité dans la ville; elle passait notamment par la proæction des chantiers.

Plusieurs arrêtés stipulaient que <</es chantiers , sans antcune exception , devront être entourés de

banières jointives de deux mètres de hauteur au mnins, éclairées pendant ln nuit... > La ville exi-

geait que l'éclairage des chantiers et des dépôts de matériaux soit fait par; <<une lanterne pour un dé-

pôtaudessous dedixmètres d'étendue, deuxlanternespour undépôt devingt àtrentemètres etainsi

de suite, en ajoutant une lanterne pour clnque longueur de dix mèffes au plus . tt37E Dans ce même

ordre idée, on s'occupe de l'éclairage public. On apprend ainsi par exemple que l'éclairage <se fera à

panir du ler dimanchc d'octobre ,rf,9 ou encore que <I'éclairage public à Droitaumont se fera à

parrtr du l er décembre prochain ns Chaque année, les dates sontainsi fixées. Un peu plus tard, une

nouvelle commission fut chargée <d'examiner l'installation de l'éclairage élecîique communnl et

de dresser un rapport sur les nudifications qu'il y aurait tieu d) apporter >> ær

Toujours dans ce domaine de la sécurité, la gestion des passages à niveau préoccupait parti-

culièrement la municipalité. Elte aurait voulu supprimer les deux passages à niveau coupant respec-

tivement la route de Nancy et la route de Metz ; elle demanda la création de passages supérieurs ou in-

férieurs à ces endroits, faisant remarquer que le passage de la route nationale 52 bis était extrême-

ment dangereux, rappelant qu'à cet endroit le passage avait causé de nombreux accidents (notam-

ment le I juin 1923 où un camion transportant cinq personnes avait été tamponné par l"express ve-

nant de Nancy vers lStr:iO). La solution dépendait aussi de I'importance des sommes à engager. I-a

Compagnie faisait remarquer que les dépenses à faire seraient très élevées <en raison du prix actuel

desowragesetdel'importancedestefiassetnents> Ellelesestmaità<environ7S00ffiFpource-

3n- AM 16juin 1920.
37& A M 23 novemb're 11)29.
379- A M 10 septembre 194.
3&)" A M 2{ septernbre 194.
381- A M 12 septembre 1929.



-801-

Iui de ta départementale et 5 50000 F pour celui de la nationale .. . tt382 Mats elle offrait, en raison des

économies que la suppression des passages lui procurerait, une subvention de 150 0OO F pour chacun

des deux pinsages, <<le surplus pouvant être gagé au moyen de surtaxes locales temporaires à ap-

pliquer sur Ie tafic voyageurs etm.archandises de Ia gare de Conflans-Jarny... tt 3E3 [-e conseil mu-

nicipal répondit, qu'il ne serait pas logique de farre supporter à la ville des dépenses <<qui ne seraient

profitables qu'à la Càmpagnie de I'Est... >, faisant remarquer que la Cie <bénéficierait de la sup-

pressionde deuxemployésmais aussi des indemnités àpayer auxparents desvictimes encas d'acci-

dent... ,g [-aquestion allaitresterplusieurs années en suspens. Un nouveaurapportdu service vici-

nal <<rehrtf à Ia suppression du passage à niveau no3 sur Ia route 52 bis, à la sortie de Jarny vers

Pont-à-Mousson >, puis unsecondrapportconcernant<<Ia suppressiondupassage àniveauno4 al-

lant de la route natiornle 52 bis à la hnlte de Droitaumont, passage rnn gardé >>seront discuté au dé-

but de la décennie suivanûe. Finalement, seul le premier passage allait être supprimé et remplacé par

un pont au début des années trente.

I-e problème de la circulation et du stationnement des automobiles ne tarda pas à se poser.

Jarny, comme toute la France, s'ouvrait à la circulation modeme. les voitures automobiles étaient de

plus en plus nombreuses. On le remarque à la présence des garages et distributeurs d'essence, à I'in-

stallationd'undépôtdecarburantimportant,la "Pétrolessencen,etauxarrêtés pris dès le4 juinl9Zt

par la municipalité, pour règlementer la circulation et le stationnement dans la ville. $s

Pour assurer la sécurité automobile, il fut décidé de placer aux frais de la commune quatre

plaques indicatrices limitant la vitesse des automobiles à I'entrée des principales artères de la

ville.M Un peu plus tard, le conseil municipal autorisa le maire à prendre un arrêté fixant la vitesse

danslesdifférentsquartiersdeJarny.Illimita<à I0lmlhlavitessepourlescamionsautosetpoids

lourds et à I S tan lavitesse pour les voitures de touristes., s7 [a circulation automobile transiant

parlaville necessantd'augmenûer,leconseil municipal décidaen outrede faireposerune plaque in-

dicatrice au croisement des routes Nancy et Metz <<pour peftnettre auxvoitures venant de Ia direc-

rtonde Conflans,derecontwître irunédiatementladirectionde Metzoude Nancy suivantleuritiné-

raire >ffi

Notons que dans ce domaine de I'auûomobile, une bataille de clocher continuait dbpposer

Conflans, chef lieu du canton et Jarny, limihophe et plus importanæ. Les élus jarnysiens pensaient

que le classement des automobiles exécuté par I'autorité militaire ne devait plus se faire à Conflans,

parcequeJarnycomptait<glus decinquante autontobiles àclasser alors que Conflans etle reste du

canton n'en comptent que quelques unes uNEt ils demandaient que ce classement se lit à Jarny .

382 à 3&L A M16 juin 1!I?:1.
3B5. AD M&I\,I WO 1866. Nors donnons en anneres, plusieurs "réclares 

n des établissements jamysiens, marchands de cycles'

d'autoo et motos.
3eGAM14mai1920.
3&-AM29dére,mhel9?A.
38&AMrju i l le t1922.
389A M 19décembrc 1920.
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Parmiles premiers adeptes del'automobile, onapprendque, M.Christophe Bonu, avaitété autoriséà

staûonner avec sa voiture dans la cour de la gare.3s De même M.Edouard Selle. Enfin un peu plus

tard, M.Chrétien Geiger reçut lui aussi cette autorisation. Enfin, la municipalité règlementa le prix

des courses <<en eutomobiles de place >>, dont le tarif variait en fonction du moment de la journée et

du nombre de passagers:

Nombre de passagels I j 3 Minimum statronnernent

de joun 6h du matin à 10 h du soir l50F 150F l50F 5,00F 5,00F

tarif de nuit 10 h du soir à 6h du matin L35F tSsF LJsE 8,00F 8,00F
du km du km du km

L'anêté municipal inærdisait de transporter dans les voitures des individus en état d'ivresse. Chaque

automobile devait être pourvue d'un compteur-contrôleur horo-kilométrique, dûment poinçonné, et

cet appareil devait être installé de ælle façon à ce quen les indications de saface vitrée (tarif applï

qué,prixàpayer)soientvisiblesàI'intérieurdelavoiture... tt3e1 Onestdavantageétonnédeconsta-

ûerqueparleurarrêtédu2ljuillet LVZTlesélus,aprèsavoirrappeléleprixdescoursesenautomobi-

les de place, se soient préoccupés d'affaires qui en principe relevaient du domaine privé: <chaque

voiture aura son cluuffeur particulier. Toute voiture en stationnernent devra être dans un état de

propreté parfaite,. > [-e transport des animaux,sera tout simplement interdit. 3e2

C'est sur ces transformations liées àla modernisation de la vie, et sur les adaptations que la

ville a dt mener que nous arrêterons provisoirement la présentation de la politique municipale. Elle

ne s'interrompent pas, bien évidemment avec les années 30. Elle continuera en effet d'æuvrer pour le

bien commun, dans la continuité de ce qui a été sa règle dans tous les dossiers que nous avons volon-

tairement regroupés, mais qui se menaient souventde front persévérance et gestion au plus près des

intérêts de lacommunecontnuerontd'animerles élus jarnysiens. L'équipe municipale agirade ma-

nière bien différente apÈs la crise de 1931 et après les changements que la situation politique impo-

sera à partir de Lg3S.93 [-a commune limiæra ses investissements à des exûensions ou des améliora-

tions du patrimoine municipal existant ( aménagement des routes, achèvement du stade et des éco-

les),dégageantainsiunepartiedesatrésoreriepourdesactionsplusenrapportaveclapériode: bien-

faisance, encouragement aux familles, etc, comme nous aurons I'occasion de I'indiquer plus loin.

390- A M15 janvier 1930
391- A Ml5janvier 1930.
392-A ce sqljeg gtr peut noter que la commune avait pris ptusieurs arrêts interdisant la circulation des chiens dans la ville Rappelons

arssiqu'à1,èpoque,rmetaxeétaitperçueeurleschienq commeleprécisaitl'arretédu lTmars f90.(ADM&IvtWO 18'66)Quaneans

plustardlesprop,riétairesdevaientdietinguerlarsanimaux: <leschiensde lèrecaféguieporterontunemédailleblanche zèmeune

nrédailleroseet3ème unemédaille rougo (A M 21 novenrbre 1g2A)E .lataxemunicipalesurleschiens était ànoweau redéfinie à

partirdu ljanvier1926 chiensdhgrémens20F, chiqrs servantàlachasse 10F, chiensservantàlagardedestnoupeaux, habitations,
'^agæinr, 

"tetiers 
et d'une manière gérÉrale chiens non cunpris dans les catégories précédentes, 5 F> (A M 6 novembre 1925) Le I

o"tàUt" 1931, les tarifs de oette taxe zur les chiens étaient à nouveau redéflrnis. (AD M&lvI WO 1866) .

3g3- Bien sûr il y aura toujons des amélioations à apporter aux premiàes constructions, mais la manne des dommages de guene

n'estplus làetd'autesactious, notamment sociales accapareronten partielescrédits delavillq Heureusernent leplus grosdes inves-

tiæements avait été réalisé dans ta pâiode qui s'achève.
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2- DE LA REPRISE A LA CRISE

L'ensemble des transformations urbaines décrites dans le chapite précédent trouvait son

origine dans le développement de la populationjarnysienne. Bien que la ville se nourrisse de plus en

plus de son propre développement, le nombre de ses habitants augmentait au rythme des affaires et

épousait d'assez près les atéas de la production du minerai de fer. I-es trois mines entralnaient ûoutes

les autres activités dans leur essor; la gare de Conflans-Jarny tirait une grande partie de son activité

de triage et de réparation des marchés passés par les mines de Jarny, Droitaumont et Giraumont. Ce-

pendant, gare de transit pour tout le secteur sud de la zone ferrifère de Briey, son activité dépendait

deplusenplus des commandes dubassin,etlaCiedel'Estamortissaitplus facilementlesdifficultés

passagères de l'un ou I'autre des centres miniers locaux. A ces deux pôles principaux, s'ajoutait une

intense activité de construction et de reconstruction, donnant aux métiers du bâtiment une impor-

tance sans égale jusqu'à présent, mais loin du sentiment euphorique et quelque peu utopiste de

I'avant guene. On note ainsi qu'en févier lV22,les ouvriers du bâtiment étaient presque aussi nom-

breux(543) quelesemployésdesdeuxminesjarnysiennes(582).Il fautdirequePourcesdernières,

le lendemain de la guerre a été plus laborieux qu'on ne pourrait I'imaginer à première vue. [æs rai-

sons en sont multiples, et elles ne sont pas identiques dans les deux cas: tandis que Schneider menait

unepolitiqued'élargissementdesaprésencerégionale,Senelle-Maubeugesedébattaitdansuneba-

taillejuridico-financière de stahrt, de séquestres etde dommages de guerre, qui allait brider son ac'

tivité pendant toute la décennie.
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A. LA DEMAI\DE EN FER S'ACCELERE

La conjoncture, difÏrcile au lendemain de la guerre, se redresse lentement.

La situation locale dépend alors à la fois de la marche générale des affaires dans le Pays et

des situations propres aux différentes entreprises jarnysiennes. [.a situation générale n'est pa.s bon-

ne; c'est ce que les économistes comme Maurice Niveau ont appelé la période de la crise de recon-

versiondes économies de guerreenéconomiede paix.l Alamorositénationale, s'ajoutelecontexte

particulier de cette zone occupée, dont les industries lourdes ont souffert. Faut-il à ce sujet adhérer

totalement à ce que les industriels lorrains écrivaient dans un de leurs bulletins d'après guerre? Ils y

déploraient <l'étatpitoyabledanslequellzsexpl.oitantsfrarqaisontreffouvéleursmines,aumois

de novembre 1918, aussitôt que Ie départ des troupes allemandes leur a permis d'y pénétrer de

nouveau après qtafire ans et demi d'absence. >2 Faut-il suivre M.[éon Guillet déclarant, deux ans

après la fin du conflit, que < l'effort de recorurttutionfait par nos usines sidérurgiques a été extrê-

mement remarquable; >, etpriant les obsen'ateurs de bien se rendre compte des conditions dans

lesquelles cette reconstitution avait dt être entreprise. Il ajoutait <Après I'armisrtce, il ne fallnit

pas compter pouvoir se procurer quoi que ce soit sur plnce, tottt ayant été systémartquement dé-

truit ou volé : plus de machines, plus de matières premières et une main d'æuvre insuffisante; ceu.x

qui restaient des arrciens ouvriers énient dispersés un peu partout. >>3I-e tableau est assez noir!

Faut-il au contraire se fier au rapport établi par I'ingénieur en chef des mines, M.F.I-eprince-Rin-

guet, qui, s'étant rendu sur place, écrit au sujet de la mine de Droitaumont?<<. ..mine rebrtvement

peu abimée, capable de revenir dans le délai d'une année environ à sa capacité de producrton

d'avant guerre. Toutes les voies dufond ont été enlevées. In groupe convertisseur est pafti à Arr'

derny-Chevillon.IJnerurbineetdetnmachinesàvapeurontétéexpédiéesailleurs... tt4Commeon

levoitle tableauestnettementmoins sombre. Eait-il plusjusæ? Ilsemblequel'ingénieuraitsous-

estimé dans un rapport établi à chaud, non pas tant les dégâts subis par lbutil industriel, que ceux

que l'ensemble du domaine a éprouvés et par conséquent les handicaps quTls allaient générer au

1- Marnice Niveau, "Histdredes faitsécononriquecontenrpor'ains', p202. M lvtléonGuilletnedéclarait-il pasàcesujel:<D\ttt
anre côté, b nanyuc de charbon a dc noyerc dc transport tæ pemænait gttère de compter sur bs régiotts éprgnées; d'aîIlcurs,
sslfus-1i, obligées dcpasserbrusquencrrtdcsfabrtcado4s de gwrre a utravauxdcPaix aneçfus.moYns tl-èsircomPlets. ræPon-
vaient srfrred'icilongtemps,anxinnonbrabtes denwtdcsquilcur éuientfaitesetryure sifinrionpodoxale,lcsttsbæsquau'
iairrtpilourniràcesindustries dcl'iaérteur les matières métalliEæs et le charbonquilcur étaientnécessaires étaieil celle-squll
s'agissait précisénet dc reænstruire >
(2- M.Guillain, in Revue de Méallurgie, 1921, p 66,0.
3- in Mémoire de tr,{.[,éoo Guillet au Congrès de llron &Steel Instihrte, Paris les S6 septembre 1921
4- Eûait du iRapport sur llndustrie minière en Meurthe-et-Moselle pendant las années de 1914 à l9l& M.F. F.Læprirce-Ringuet
Bergerlævrautt iitS. epês avoirrappeléquelamine de Droitâumont, avaitééexploit&du22janvierau 30aoOt 1917, <avecun
perionnel nayende i(Nouwiersdottt2N)prisomiersrwses et I(Ncivils, sousladirectiondeBlnmd'abor{ de PieAdans lcsdcr'
niers mois. ..Le totut ge qtrait a été et7édié en naieure putie en Haute- Silésie>
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moment de la première phase de la reprise. Néanmoins, la conviction générale était que les mines

n'avaient pu reprendre pleinement leurs activités en raison de tavauxlourds et cotteux de remise en

état. On comprend que I'on ait eu tendance, à mettre en avant I'argument de la ncassen de I'outil in-

dustriel pour expliquer le décollage laborieux des affaires ; mais il existait d'autres freins à la reprise.

Nous allons les présenter rapidement après avoir évoque la remise en état des lieux.

- Les handicaps de laprès guerre:

La remise en état des mines:

Il ne peut être question de nier le handicap créé par les années d'occupation. Avant toute re-

prise des affaires, il fut urgent de reconstruire, de remette en état les mines, les carreaux, les loge-

ments,les bureaux.

A la mine de Droitaumont, plusieurs ouvriers furent envoyés des différents centres du

groupe Schneider pour remettre sur pied I'ensemble des installations du fond et du carreau, ainsi que

le domaine dans son ensemble.

I-e directeur, M.læicknam , consûatait pour sa partqu' < à l'armistice, Ie détachement de

personnelallcmandrestéàl.amine assurantltexhaure,partitpourI'Allemagne,tu)nsans emmcner

avec lui, sur wagons, toutes les machines outils de I'atelier ainsi qu'un groupe nffbo'alternateur

avarié. Les installntions industrielles et les cités étaient lnissées dans un état de dépouillemcnt et

de délabrement indescrtptibles. ns Quelques jours après la cessation des combats,la mission fran-

çaise conduite dans le bassin par M.F.I-eprince-Ringuet, avait constaté avec un certain soulage-

ment que les quelques ouvriers présents à la mine de Droitaumont avaient poursuivi I'exhaure. Se-

lonledirecteur,lepire avutétéévité<grôce,ilfautbienledire,aumaintienparlechefdusemice

allemandintéressé,del'alimentartonenénergie êlectrique ,61*travailderestaurationcommença

rapidement et se développa au fur et à mesure des retours des ouvriers et employés. L'exhaction put

reprendre àpetite allureennovembre 1919,I'effectif ouvrieratteignantàcette dateenviron 120em-

ployés. Le travail avait repris, notarnment grâce aux équipes dépêchées sur place pour tout remetfe

en état. Plusieurs spécialistes avaient été envoyés en mission par la maison du Creusot I-e rapport

de cettemission nous permetde mesurer tês concrètementl'ampleurdes dégâts; si lamine n'était

pas franchement en très mauvais état, le matériel avait disparu ou était en panne ! Surtout tous les lo-

caux nécessitaient une remise en peinture, le changement des menuiseries, des vitres, des lavabos,

pourpouvoiraccueillirànouveaudupersonnel. C'étaituneenteprisehautementprioritairecomme

on I'imagine. M.Leicknam a pris un soin particulier à suivre cette remise en état; il était aidé par un

contrôleur, M. I-evert, tout spécialement déaché pour suivre la marche des travaux. 7I-e tableau

suivant montre les tiiches des 42 ouvriers en mission, dont I I menuisiers, 3 semtriers, I zingueur, 2

5 et G note de M.Læiclgram-Espace Archives Usinor Sacilor.
7- Undesesrapports, établientrele22€*le30juillel 1919, nousafoumi deprécieusee indicationssurliavieqtwiàeàl'époque. Nous
les citerons dans un chapitre présentant les conditions de travail et la vie chère, en particulier.
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plombiers, gmaçons-couvreurs, 11 peintreset5manæuvres. AucunneresteraàDroitaumontparla

suite. On ne peut présenter le détail des travaux de réparation tant ils étaient nombreux: I'aile gauche

du Châteaude Moncel,les logemenb de gardeetdejardinierduChâteau,lescouvertures, peintures

des maisons d'ouvriers et d'employés,les cités italiennes, tout était pratiquement à reprendre.

Etat de la mission envoyée à la mine de Droitaumont.

I-aremiseen étatdelamine deJarny aété toutaussi difficile.Iâaussi I'année 1919etl'an-

n& l92O y seront consacrées . Comme partout, I'ampleur des travaux a largement dépassé les pre-

miers constats. C'est du moins ce qubn lit dans le procès verbal du Conseil d'Adminisûation tenu le

30 avril 1920: < Nous devons avouer en effet que lorsqu'il y a un an, noua vous avions signaU les

manqucments et avartes qui avaient été corctatés à l'artnistice, nous étions loin de nous retdre un

compte emct des difficultés de toute ruture que nous alliorc avoir àvaincre au cours de larecon'

stirution de I'affaire. . .Le matériel et les bôtirnents sont dans un ént dc délabrement profond et sou'

vent incurable, d'oùrésultent des avaries quc le manque de nwind'ewre qwlifiée, aggravé par la

mise en applîcarton de ta toi des I heures, rend encore plus fréEtcnes encore. . . tt t Au cours de ce

même Conseil d'Administration, les administrateurs ont fait le point des travaux: au printemps

remiese en état des pompes

remise en état des machines

remise en état du matériel

remise en état des machtnes
d'exradion

& Espæe Arctrives-Usinor Sacilor, boîte n"5.
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Ig20,8 chaudières surdixétaienten ordrede marcheainsi que deuxturbines de750KW.9Comme

on peutle constater,la situationde la station centrale électrique de lamine étaitplutôtpréoccupan-

te. r0 A côté de cela, les ateliers étaient pratiquement réorganisés; ne manquaient que quelques ma-

chines outils. Trois des sept locomotives électriques avaient été remises en état etles autres étaient

encore en cours de réparation. Enfin, les pompes devaient faire I'objet de réparations importantes.lr

Pour conclure, et dans un autre domaine, les administrateurs rappellent que les deux tiers des habi-

tations étaient inhabitables.

Qui allaitprendre en charge cette remiseenétat?Uentreprise,les actionnaires,le gouver-

nement?

I-aprocédure d'évaluationdes dommages a été relativementrapide; plusieurs commissions

sont à pied d'æuvre assez tôt pour chiffrer au plus près les destructions ainsi que les versements des

premièresavancesàeffectuerdèsledébutde lg2}.r2MilsauxsommcsrelevantstictementdesrÉ-

parations, s'ajoutaient les autres pertes d'exploitation. B

Mme de Jamy
Etat au 23fêwier ll2l Tofat

ranoes
actonnair€s

fiançais

ffidë$ ev,tËt'æta ffiipiÈtod$,',r:::i',.,..,,:irrlrl
Dommages déclarés, valeur 1920
Avances r€çues

fonds dc roulem'ent 144 000,00F
réparatiotu | 152747,O5F
au comptoir central d'achats 2 530 000,00F
cessions pow Ie magasin d'Homécourt 77 3(b,85F
cessians diverses 10 000,00F
matêrielrêcupéré ouracheté 248 050,00F
(Nonces sur dépenses d'exlutre 6?A62A,3ZF

total des avanosl
restc ù toucher

E tl4 934r59F

478672l,22r
4tx2637r

: : i :  : r  j . , : . ' t  i i : : ' : : : . i , , r t l : : l l : .

2m3T3,65F

nihgobal,,:
543w
417q,

:de co dee'ri$pt r1;r:ri.lrl,i
Dommages dnclatés, valeur 1920
Avances r€çues

déperces d'exhaure iusqu'au 3IIIllnI I 1?4 7m,00F
total des avanoes
reste ù tonchen

i : i : j i ; , t ,  . , t : r : ' i : : , : j i i . : : : l

3 352 045,00F

I 174700,00F
2rTI145(nF

35,O%
6{-O'4r

49,0%
5l 0q)

9- Elles étaicnt encorc incomplètcmeot réparÉcs. Ia ûnbinc de 2500 KW a été ra1nfiiê, mgi s avec eos cylindres félés" tr.s adminis-
trateurs craipaic, t dc devcir la rc,oplaccr. Iâ turbinc dc 350 l(trr nbvait tu$cry gas dc condenrcur.
lG L station foumicsait au$i du courant à la minc dc Giraumont, par t'intcnnédiairc dlroc assæiation diæ tla Forac'.
l1-Répæafionsallaotjusqu'auranplacemc, tducorpsdcsporpcsroog6pæruitcôrnaoqrcd'cnûutien lrflrrrgredcpanieacs
piOccsdct'rmcde.slocmotivesavoicnormalcnousafaitrptour,maisl'autnolocomotivcdciteEecoosidé!éemcdéfraitive,ncat
pcrdrr. (Espaæ Archivcs-Usinm Sacila, boitc no5)
12- Aucuoe des dcru. mines n'a, à notre coouaissanc,e c@testé lcs smmcs pt'oposéGs porr les dmmages.
13-CcstccquesipalaitledirectcrndclamincdeJamyenl9l9: <AtbilonlcsÎttttttobilisUiowfiguren,cedefoiscncore,powlc
prîr auqtcl èllcs émicn portées à b veillc de s lpstilités, abstractîonfain dc rcuæ dépréciation nory b. muge dz gærre, cprtxsi-devantêteréparésintéimlcnent 

r (EspoccArtlives.tldnorSscihrrV 142-boften'Okbclo6iuismcaffichédanrladernière
p6rase,ledircctarrncscdo*aitpasatmsquïatlaitdev<irletcmpéreretbataillerdurjusçr'aumilieudesænéertrcnûe(iln'c'uvcrrait
pasUnntoi-mêmc;porno,btcnirompaslepaieoentintégaldc'sréparatios,maispoursimplenc'atsauvcrlcspunicrsvcrscmeûts
acquis.
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Unepremièreévaluationapproximativedes dommages delaguerre pourlamine deJarny, surlaba-

se des cours pratiqués en 1914, avut été établie par le commissaire au compte de I'enûeprise,

M.L-ambert, le 30 mai 1919; elle figure au bilan préparatoire de I'Assemblée Générale du 19 juin

1919, dans une colonne spéciale; le ûotal se chiffrait à 2.4M.213,29F.1{[-a,somme sera corrigée à

la hausse par la suite pour atteindre un chiffre nettement plus élevé de 12.166.979,59F. Mais le rè-

glement des indemnités, allait poser une question particulière pour cette mine aux trois quarts alle-

mande à la veille de la guerre. [.es actionnaires français allaient-ils percevoir la totalité des domma-

ges ou seulement une part proportionnelle à leur investissement d'avant guerre? En fait, au mois de

février lgzl,les paiements des dommages ne couvraient pas la moitié des réparations estimées par

les diverses commissions. C'est ce que montre le tableau de la page préc;édente.

Presque deux ans après la fin des hostilités, le handicap était encore lourd pour la mine de

Jarny. Bienquelesdélais d'indemnisationaientétéengénéral plus rapides quepourles particuliers,

les lenteurs de la procédure, expliquent en grande partie les difficultés de la mine de Jarny dans I'im-

médiat après guerre. Ajoutons que la société n'avait pas I'envergure du groupe Schneider, et certai-

nement moins de facilités de trésorerie pour attendre les paiements. I-eur latitude dans ces années

vingtn'étaientpasdutoutcomparables: lapolitiquec,ommercialeetindustrielledesdeuxminesjar-

nysiennes dépendait non seulement de la situation des groupes qui les dirigeaient, mais aussi des

tracasseriesadministratives, d'autantplus durementressenties que lasituationéconomique généra-

le était médiocre.

Un marasme général passager mais inquiétant:

[.a reprise après la guerre ne s'est pas effectuée de manière aussi rapide et encourageante

pour les industriels qu'ils auraient pu I'espérer. Pourquoi ces années n'ont-elles pas été euphoriques

pour les mines de fer et pourquoi le marasme s'est-il installé?

Nous ne traiterons pas de lacrise de 1921, untous premiers signes de lamévente des mine-

rais et aciers fut avec I'arrêt des expéditions vers la Belgique, dès le 16 décembre 1919, malgré les

besoinsimportantsdelareconstructondanscepaysvoisinetancienclientdesmines. Cettestagn -

tion des anciens marchés allait durer deux années. Elle fera place, vers 192>-1929, à des < années

folles où l'industrie sidérurgique lrançaise reconstruite aura retrowé un nowel équilibre et où

les courants d'approvisiormcmcnt en minerai auront creusé de twuveaux lits. "r5 En effet, la crise

de reconversion se caractérise par une rédéfinition des productions et surtout des réseaux commer-

ciaux. L-a producton lorraine de minerais de fer et des demi-produits était tournée avant guerre vers

le matériel ferroviaire et (de plus en plus) vers les équipements militaires, surtout pour Schneider.

Elledevaitdésormais en partie serecycler, alors que lesautres centres miniers, comme laNorman-

die, la Saône-et-l.oire et la Haute-l.oire, fortement stmulés pendant la guerre lui faisaient dure-

14 Nous en donnons le tableau ésumé en annnexe.
lS Oollectif, "[æs Mines de fer de l.qraine' par Andé Montagne, Blouard Tincelin, Jacques Astier et Jean Arthur Varoquaur
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ment concurrence ; alors que la désorganisation des marchés européens freinait la reprise. Iæ retour

de la Moselle tant désiré, obligeait à revoir les projets industriels; localement il fit abandonner au

groupe Schneider le projet d'établir un complexe métallurgique à Droitaumont.(cf supra lère Par-

tie) En outre, à la lecture des tableau et graphique ci-dessous présentânt l'évolution de I'extraction

mensuelle, on remarque que la reprise a bien été longue à se dessiner dans les mines du Pays Haut.

Extraction mensuelle des mines de fer du Bassin de Longwy-Briey à
mesure de leur remise en route enhe 1919 et1920
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Evolution sur les 24 mois

I-es premièrss annf,es ont même été plutôt laborieuses et le démarrage cornmence seule-

ment à la fin de I'année 1919; si I'on passe maintenant à l'analyse annuelle (cidessous) on voit que,

plus de quatre ans après la guerre, le bassin lorrain n'avait pas refiouvé sa productionde l9l3,à38%

près. (La mine de Jarny, quant à elle, ne retrouvera sa production d'avant guelre qu'en 19371)

C'est que les mines lorraines, celles de la Moselle retrouvée comme cclles de Meurthe-et-Moselle,

ont souffert pendant plusieurs mois d'une crise des débouchés en raison non plus des dommages di-

Production des mines de fer du Bassin de Inngwy-Briey
entre 1910 et 1!123
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rects (les installations, relativementpeuabîmées sontalorsréparées), mais deceuxdesnombreuses

usines sidérurgiques, avec lesquelles les mines étaient organiquement liées. Pour celles-ci, la phase

deremise enétataêtépluslongue,commelecraignaitM.F.Iæprince-Ringuetenévoquantcesdes-

tructions d'usines, dans son rapport sur le bassin en 1919: <<Ily a un gros obstacle à la reprise du

bassindeBriey,c'estlasuppressiondcsondébouchénormaldnnslnmétallurgierégionale... t 16

Comme on peut d'ailleurs le constater sur les tableaux et graphiques suivants, la reprise des

activités dans les deux mines n'a pas été immédiate. A Droitaumont au début de I'année 1919, on ne

compûe que 4 mineurs au fond pour 63 employés au jour par exemple. l7

MfnaÂ f0txl rot i lOIl ,  tol , rorS tolÈ Îrûtç t9lr r9l1 ,,,-ri;
Ieniv 4163 t tnn zq.+ | 3103ft 3472tr,n30u t 0 g(fi 0 rt574 rr4769
Dmif*nmrurf c 2055C 3501(85942 Âtt^aoa L5flnç t 0 !n00c 0 624l r231.a1

ê 100'cr
,,Ll::,1 ..':19lli 1e09 u'l{ $u J91t ,,,.Itli, 19x.4riir 19r( DN 1918 r91t

Inrlrrù 4 98 213 274 303 238 ( ( I c ( 10(
nr;t C t1 a 232 329 203 t ( 80 C 10(
Tonnages (Revuc de Métallureie B M Narcy)

Nous I'avions déjà monté pour le bassin, on peut voir que pour le Jarnisy, la reprise a été longue à

venir; notons d'ailleurs que la mine de Jamy redémarre un peu plus tôt que cellc de Droitaumont;

mais cela ne durera pÉrs.

Il faut y ajouter la situation d'aftentc dans laquclle certaines usines métallurgiques, autrcfois alle-

mandes, se trouvaient du point de vue de leur nouveau statut, plus particulièrement pour la partie

mosellane de la région: <. . . [e minerail devra trormer en Lonafue dcs débouchés lorsquc lqs wi-

lGlvl F.F-trprincc-Ringuer op.cité.
17- AD M&ù{ 9lrl29.

La guerre casse l'élan de Ia prnduction miniène locale"

! uine de Jamy W ur*&Droitaumont
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nes)) seront devenuesfrançaises. nlENous verrons que cette question concemaittoutparticulière-

ment les industriels de Jamv.

Certains auteurs ont mis I'accent sur la séparaton brutale des usines de Moselle du matché

du "Zollverein" 19, séparation qui auraitfortement ralenti I'activité sidérurgique etamené lesAlle-

mands à chercherd'autres sources d'approvisionnement:<<A /'exceptiond.es Sarrois,les Nlemands

sonttotalemcnt éIimines de leursprincipales sources d'approvisionnementenmineraidefer.Fau-

te de ressources sffisantes sur leur territoire (Siegerland, Salzgitter), ils sont obligés dc se tour-

ner vers d'autres bassins et d.eviennent ainsi les principaux clients de In SuèdÊ. Ainsi se crée la cé'

lebre "route du fer" . lz Traité de Versailles est ainsi à l'origiræ d.e la prospértté des mines dz fer

suédoises. ,rD Encore faudrait-il nuancer ces demières remarques, car les mines n'ont pas été tota-

lement coupées de leur lien avec I'Allemagne; les deux mines de Jarny, aussi bien Senclle-Maubeu-

ge que Schneider, ont retrouvé assez vite leurs clients de la Sarre et de la Ruhr. C'est plutôt la

conclurenced'uneAllemagneen reconstruction eten positiondefairebaisserles prixsurle marché

de I'acier qui a gêné véritablement les producteurs de minerai français.

I-es industrielsfrançais éprouvaientenouEe, une difficulté particulière à seprocuerduco'

ke à des prix avantageaux. Selon M. Monbrun, commissaire spécial de B riey :<Tous les ind.ustriels

dc ce pays se plaignent et prétendent que la situarton actuelle est due en mnjeure partie à ce que les

triels du bassin de Briey reçoivent du col<c du gouvernement fran-

çais qui coûte I [0francs In tonne, pris à Sierk. ...dc ce fait les in-

dustriels dc Ia ré gion sont lnndicapés par l'ind.ustrie si.dérur gique

allemande. L'exporturton ayant unc très forte proportion danu la

production, ils sont dcpuis quelques mois et surtout depuis quel-

qucs semaincs, dans l'itnpossibilité de lutter contre l'industrie aI-

temande à t'étranger parnut où ils la rencontrent. > 2l F-n outre , les

prix n'ont cessé d'augmenter. (voir tableau ci-contre). De plus, il

55,33F
81,90F
t3,34F
75,01F
76,83F
E8,1lF
E2:73F

105,81F
ll2,00F
100,04F
110,00F

135
138
159

l& lvt. F.F.I-epdnce-Ringuet- op.cité.
Snr cc sujet vcrici cc quc déclarait lc commissaire sffcial <Les cotttttuttdcs sont tcllêrrwnt rarcs, qu'clles atteigwn le mÎninutt cc
les stocbtellsncntconsidérablcs enfonte etrtncrai,quelesmircsctusincs sontobligéesdc srqprimerdes chanticrsoud'arrêta
dcs lwntsfowneaax.r (C.ommissoirc spécial Briey AIt M&M 9 M25 )
l9 Voici cmmc,otllRicbcnprÉsentcraplustardlcpr,oblème: dl importcd'évitcrpar-dessustout,disaic,ot-ils, qæledéplaccncd
dcs frmtièrcs politiçcs n'entraine ltntemrptiondes couants drécbange traditiomels. Cefaitess€ûtiel auraitles coaséqucæes eui-
vantc* D\rncpar!lesmaitrcsdcforgcslorrainschcrcheraic, tàécoulcrlcrnprodrrctimsurlomchéfrançaisdéjàfctc'nentsollici-
té par les 'qines intéricrres dévctoppécs durant la grrcrre, Dautre part lcs harls formrn lorraim sépaée des aci&ics cmplémcn-
tairs.s alt€mardesdcnraicatêtrcinægrésdaosdcscourflexesDouycaut(, soitquelesAllcmaads.popriâaireedcbautsfoumcauxcn
Lorraine y costruiscnt dcs acieries pou transformer la fmæ cn acier à l'aki de la barrièrc d$raûièrc, scit çre la repia€ dÊs baulg
foumearxparlcsFrançaisælccobligeàagirdcm&ne.Dehrrernanière,laprcoièrcE€,oaccpcsantculcmacùéFraoçistFposr-
raitehequprcnforcée. trccclairgrrcccttcévolrrimauraitiomédiatemcntincitélcsaciéricsctusincsrtéoo-wcsçhliennce àcoos-
truircsurplacelcshausfourncauxlorrainsperdus. Elleauraitparconteoupconduitl€sAll€maadsàrcvcoircoforccsurlemarcbé
international de I'acieretàyaccenhrcrdaogereuscmentlernpressimetcc,aum@€ûtm€meollesFrançais auraiantétéobligésd!
reclrc,rcher cux{ncrncs un crut(ire à la produ,aion dc leurs aciéries recup€,îéos. r (Hc'nri Riebcn- 'Des c'ntentes dc }vlaûrres de Fages
auPlanSchuman- 1954)
2G Coltcaif, '[æs Mnes de fcr de [-sraine' , op. cité.
2 l- Commissaire spécial de Briey lvf Mobnro - 17 juillet lyzI - AD M&M 9 lvl25.
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fallait compter avec la concurrence anglaise, heureusement retardée par I'interminable grève des

mineurs de 1921?2 Aussi, déboucha-t-on en L92L sur une véritable crise, que le commissaire de

Briey décrit ainsi: : <<. . . Depuis le I er janvier de cette année ll9Zlf , Ies grandes usines et mines de

monsecteur ont perdule quartdeleurs effectifs.Dans lesmines secondaires, elles ontarrêté les ef-

fectifs depuis trois mois. Dans les entreprises privées de Ia reconsffuction, si elles n'ont pas perdu

Ia totalité de leurs"ouvriers, elles ont tout au mnins perdu les quatre cinquièmes de leurs ou-

vriers .. . ,r23 Ces chiffres étaient certainement exagérés, si I'on se reporte à l'évolution des effectifs

déclarés à l'époque par les deux mines de Jamy et surtout aux statisûques du BTP, chiffres qu€ ce

même commissaire va communiquer en préfecture pour les années I92O etIgzL.ll n'empêche, le

commissaire spécial semble se faire là, l'écho des inquiétudes des industriels cherchant à obtenir

des pouvoirs publics I'accélération des indemnisations.

Le manque dteffectifs explique't-il la crise d'après guerre?

En pleine période de reconstruction, n'était-il pas inquiétant de déplorer la pénurie de main

d'æuvre et de s'alarmer devant l'exode des étrangerc, <considérable dans la région minière >. Fal-

lait-il vraiment agiter I'idée d'un déficit inéluctable de main d'Guvre, comme le faisait le commis-

saire Monbru n? < IJne forte émigration de la classe ouvrière est à prévoir sous peu de temps dans

mon secteur ,rz [-aloi des Sheures votéeetappliquée dès 1919, allaitajouterune diificulté supplé-

mentaire à ce moment délicat. C'est du moins ce qu'en pensent les industriels, selon le commissaire

spécial en poste à Briey: <<Comme point de départ de cette crise ils désignent Ia loi des I heures,

qu'ils considèrent comme une loimortelle parce qu'elle arestreint Ie travail, dérèglé les prtxde re-

vient etprovoqué la grève...IIsajoutent que pourallégerlacrise actuelle, ilfaudraitaioumerlaloi

de t heures pendant 4 ans au moins... ,25

Cependant,laloi des Sheures nesemblepas avoirétérespectéeparles entreprenelus,com-

Z1-F;1tly2l,lvLTannery, représentantdelaSociétédesMineraisl.orrainscomptoirdeventeauquel adhéraientlesdeùxminesdeJar-
ny,nedéclarait-ilpas: "...iiunzpa.niedclanétallurgieanglaiseærenætenactiviémaintenatûquchgùedlarbomièrecstter'
iinée, ta production mctatlurgigue en Europe va devenir enære plus considérable et il sera nccessaire que dz ruwcllcs usitæs

s'éteignctttaillcurs, sil'onncvétiplusvoiraugmcnterlcs stocksrrrlnvendusdansbsusittzs... > (Espece AreùtvesUdnorSacllor
Yr42)
Et ponr insister sur I'irquiétude qu'un tel sénario pouvait suciter dans les milieux industriels, I'enquêteur ajolait <ilfa.udrait re'

mrrûer trente arnées en trière-pour retrouver dzs déborchés utssifaibles quc cew qri eisteû aûuellenænt.. t (lbid ).
23-ADM&M9M25.
24ADM&M9M25)MaisM. Mqrbrunrt'estpasleseulàavoirinsistésurlapénur{edemeind'euvrq danslespremiersmoisde
paix, àla suitedesdépartsdesprieonniersrussesetdesouwiers achenrinés parlesAllernands, ilyavaitunvide; c'esrcequ'évoquaitla
iotr-ir** a'"ptgr 

'gu"rt" 
* infiq uant:<b remise en état dcs autres mines, qui n'ont pas été inondées, pouna s'efætttzr daw un

temps relativenLnt iou7t, à condiion toutefois qu'après lc rétablissemen dc h sination ùr tenps dc paia ces erybiutions puis'

,ri r" prnur"rl6;s ouvriers etles emplayéi,quiferôntenponiedéfaut >(Lrindustrieen hance occupéei, ouvngeétabli parle

Crand QuartierGénéral allemand en l91G Parb Imprimerie nationrle' l9Zl).
Cest aussi ce que disait le directeur de la mine de Jarny en l9l) lonqu'il évoquait le manque de main d'æuvre qr.ralifiée (c{ supra).
2' AD M&M 9 M25.
C-ertains observateurs, çgmme lvtAxel Sômme, ont fait remarquer en 1929, que la lci des 8 heures, n'avait grÈre modifié les effectifs
dansfesmines <Avecl'introdaaiondelajournéedefuitheures,onauraitdts'altendreàunaccroissenændel'efreafowriertun
tiers , les deux équipes étant remplacées par trois . . . lOrlDans les miræs où on ne tavaillait déià plus que huit hcwes æant b guer'

re, I'efeaif est resté sensibbment le même > (Axel Sômme, op.cité)
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me le note un ingénieur TPE à I'occasion d'un "coup d'eau " à la mine de DoitaumonL tr Pour la mine

de Jarny, on connaît de façon précise l'évolution des effectifs:

Minede
, l : l ' r

,r,f AiPNV

Effectil
totâl

Doht

aaârq

1Décembrb 1918 4
1 Janvier t9i9 54 7
I Ëévrier'l0l8 58 I

I Mârs l9l9 n I
I Airil r0lq 86 l4

l,Iidei 1919 94 15
li ilrii' r q1 Q 105 t4

l;Jùillet 1919 109 l 6
l 'Aàl i r  lS l ( 12l

t ScDts,Ebre t9i9 126 l 6
(ldôltê tql! r28 t5

I Novoubre [91.9 r24 t ?
l,Décemûre 1919 14l

Retenons que la questionde lapénuriedelamaind'æuvre aété régulièrementmise avantparles in-

dustriels, y compds en phase de forte production. I-e défaut de main d'æuwe après la gerre tient-il à

la situationdu moment, àlaconjoncture? Ou aussi auxconditions de travail etde salaires, ou encorc

à lacomposition même de lamain d'æuwe, souventéfrangère etmobile? C'est àces questions que

nous nous efforcerons de répondre pour la période étudiée.

I-es raisons invoquées parlesindustriels pourexpliquerleretarddelareprise ne selimitent

d'ailleun pas à la pénurie de la main d'æuvre; elles sont multiples : aux prix de revient, aux salaires,

ils ajoutaient la suppression des commandes, constatant que n'ayant pas suffisament d'argent, les

commerçants et les particuliers n'investissaient plus. 27 Certains incriminaient en oufie la situation

financière du pays, les impôts, et surtout le prix des transports qui représentaient alors pour la sidé-

rurge une charge de 4 à 6 fois supérieure à ce qu'elle était avant la guerre. Ils demandaient que les

compagnies de chemins deferabaissentleurstarifs. C'estcepointqu'avaientsouligné les adminis-

trateurs de Jarny le 30 awil 1920, ajoutant à la question des tarifs, le mauvais fonctionnement et les

lenteurs des trains: << I-a crise sans cesse renaissante dcs trarcports et les retards ircut's dans la li-

vraisondzsconnantdes dc toute nature,paralysenld'autreparttousles efforts,tandisquclaluw-

se de toutes cltoses fait ressortir la remise en état à un taux quc I'on aurait pû prévoir >8

Le moral des enfrepreneurs locaux ne sraccorde donc guère avec l'idée généralement répan-

due d'une rcprise immédiaûe etlucrative! Cetc morosité se lit dans les propos pessimistes du direp-

teur de la mine de Jarny écrivant, le 24 juin ly2l tM.Dondelinger, directeur du groupe Senelle-

26 <lrlous remarqtorc toutefoisdans notrerégionque dc nombreuxentrqreturnsde larcconstîntion n'appliqten nullzntat b
loidcEluures,etnoustEvoJtonspasalorsqrcpourDroitoumontoùils'agitd\ne meswede séwitéetdtunbénéfrcepotnl'état,on
nepounaitfairebmêmcclose D (Notedu26janvietl9A,FrMFortiaingénicurT.P.E pourappuycrladcmandedudhocteurdc
la minc de Drcitaurnont d'allmger la joumée de travail des ouwiers porn hncr cotre 'rm cop d'cau'.AD M 1403W - 88 83)
C-crtainsindnstriclsavaic,otmêmeagitélamenacedelarestrictimdutravail,cardisaicat-ils,<Iacn'sc tæpdtpscvoiraneintson
point le ptus aigr. r (AD M&M t M25 ).
2& Espace Archives Usinor Sacilq- V 142- boite no5.

Iæ rrctour des employés et ouvriers à la mine de Jarny
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Maubeuge. <<Pour ne pas compromÊttre ln situation, ilfaud.rait, en rognant sur toutes choses et ù

cottdition que les cours du minerai ne baissent pas, pouvoir porter la production à I60N tonnes

par mois... "29 Oblectif bien modeste comme on le soulignera plus loin!

Autre explication: l'effondr,ement des cours du minerai

I-e s industriels dénonçaientaussi, àjuste titre semble-t-il, le manque à gagnerrésultantde la

faiblesse du marché. [æs possibilités d'exfraction dépendaient de la capacité à touver des marchés.

C'était le cas des mines "marchandes " comme celle de Giraumont. De leur côté, les mines intégrées

à des groupes sidérurgiques, comme Jarny,liée à Senelle-Maubeuge ou Droitaumont à Schneider,

dépendaient de la bonne santé des usines des groupes méallurgiques dont elles faisaient partie. Le

maître de forges lorrain était à la fois un exploitant de mine et un corrmerçant de minerai. Pour les

mines jarnysiennes, les fluctuations brutales du marché ont pu être en partie amorties par la

consommation interne et par les éventuelles politiques d'attente. Mais en ly2l,la faiblesse du mar-

ché de I'acier a fait tomber les prix à un point tel que le prix de revient du minerai était très sensible-

ment supérieur à celui du prix de vente:

Exemples du prix à la tonne
( AD M&M 9M 25)

lw#i ls,ooF
[-*&i;i:"'',.# occupation de la Ruhr, transactions faibles

Èiliiilffi.,il:; i l er semeste 14,00F
xÏEffi 2ème semestre 22.Mr

C'est à cause de cet effondrement des prix sur le marché que la Mine de Droitaumont a diffêré I'ex-

ploitation de sa concession de Bruville toute proche :<. . .le prix mtili du tninerai nous conduit à re-

pousser l'otmerture de Bruville rrs Du moins, pour Jarny et Droitaumon! les usines du groupe

continuaient-elles de oonsornmerune partie des minerais exnaits;3r mais cette situation étaitpré-

caire car une mine ne pouvait esperer devenir rentable en réduisant sa production ; un seuil mini-

mum s'imposaiÇ compte tenu des amortissements et des frais généraux incompressibles. Or si les

prixdumineraibaissaient,lesprixderevienteux,necessaientd'augmenteçcarlahaussedcsauûes

marchandises se poursuivait; n'oublions pas la période inflationiste ni les désordres dufranc au sor-

tir de la guerre. Inquièæs, les enteprises alertent les autorités, leur demandent dTntervenir. Il dcve-

nait en effet urgent pour les industriels de recueillir rapidement des commandes, sinon, comme le

commissaire spécial I'indiquait, il faudrait réduire le nombre de leurs employés et les salaires de

29 Espacc Archivcs Usinor Sacilq.
3G hæàs Vc;rbal du Conseil dâdministratioo pour l'année 1921.
Quandlesaffafucs rcpartircnt,la grandedégressimne pousserapasnonpluslesdilectÊrrs des annécc trotcàselanoerdanse,uc
nouvelle aventurc. On ne mèrsra quc des traçagos dans cctlp cmaession- (cf ci après).
3l- On I'apprcûd incidemme,r* dans unc lethc de M.Dondclinger adréessê 6 mars 192 à MJÂguilloo, avocat de la minc ct admi-
nistrarcurdéléguédelaeoci6édcsminesdeGiraumong <...bsociétédeScælb-Maubeuge,quidireaaæûanfutdirectatunaété
depuis l92Opowaûsidirelaseulzconsownanicedesmfuæraisenraitsparlasociétédcjanry,adts'imposerdcgrandsnnifices
pourassureràcettcdernièrcwrepdttctionquipennild'équilibrerlcsrcntréesd'ogenetbsfrais r EspaccArchivcsUsinorSaci-
lor-Y 142.
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ceuxquirestent,cequipermettraitdediminuerleprixderevient... Cetûesituation,ajoutait-il,pour-

rait avoir des effets négatifs sur les commerces et I'activité indirecte des villes de tout le bassin. En-

fin, nous I'avons évoqué enprésentantlemouvementsyndical,les autorités craignentquecetûe crise

industrielle ne se traduise par des licenciements et ne débouche sur une crise sociale comparable à

celle des années agitées de I'après guene.

Il n'en serad'ailleurs rienetlaplupartdes mines vont s'adapter, attendrelesjours meilleurs,

se replier, limiter leur production, cherchant à vendre à I'intérieur de leur réseau ou à I'extérieur par

I'entremise de comptoirs de vente. En fait I'alarme ne sera que passagère, mais elle avait inquiété

une administration à l'écoute.

Quelles réponses ont été apportées à cette situation de crise?

[.es industriels n'ont pas atûendu la reprise pour ûenter de réagir comme on I'imagine. Déjà

regroupés en comptoirs avant guerre, ils ont ré,acivéces unions dès la fin des hostilités.32

D'une part, ils avaient adhéré, au moment de la reconstruction, un cartel des entreprises du

Nord et de I'Est chargé de défendre les intérêts des sociétés sinistrées. Ils avaient aussi formé un

comptoir d'achat pour le matériel nécessaire à la remise en état des mines et des usines.

D'autre part, ces industriels, toujours concurrents mais sachant s'unir pour défendre leurs

intérêts communs, avaient repris la politique des comptoirs poru négocier la commercialisation de

leurs minerais. Ils préféraient négocier à court terme collectivement, par offices inûerposés, que de

si gner au coup par coup de longs contrats aléatoires qui les auraient liés quant aux tarifs. On apprend

ainsi que les deux mines de Jarny adhéraient à "[a Société des Minerais l-orrains" représentée par

M.Tannery. C'est par son intermédiaire qu'elles placeront leurs minerais sur les places étrangères,

belges, anglaises et allemandes quand les affaires reprendront.

On retrouve à cette occasion la tentation d'une npolitique malthusienne" que certains

n'avaient pas craint de proposer en l9I2 et 19t3 : limiær momentanément la production afin de

mieux soutenir les cours des minerais. <.. .Il a paru à cenains membres de la Société des Mincrais

Lorraiw qu'il serait bon d'étud,ier une solution qui, ut premier abord, paraît Etclque peu auda-

cieuse,maisqu'ilfautcependantenvisagerétantdonnéelasituationactuelle;...,oSElleconsistait

à concentrer toute l'exploitation des mines du bassin de Briey sur quelques mines seulement pour

abaisserleprixde revientconvenableenabandonnantles autres. On<znrttrait encommuntous lcs

bénéfices que l'on pourrait réaliser par cette opérarton de façon à ce que, d'une part ks usines dont
-dépendent certaincs mincs puissent trouver le minerai qui leur est nécessaire et d'autre part, de

manière à ce qu'il soit constitué une cagnotte qui permette autmines quc l'on laisserait se noyer

32- En particulier dans lâgence de Vente des Minerais de Briey. , mais aussi dans des comptoirs de vente, cornme le consortium au-
quel Droitaumont adhérait cf J.lvl"Mcine, in nlæs Barons du Rr". chap &, p 203.
33- Espace Archives Usinor Sacilor.
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. . .de trouver les fonds nécessaires à leur dénoyage lorsque le moment en serait venz >s Cette opé-

ration qui aurait pu avoir un sens dans I'immédiat après guelre, au moment où quelques mines

étaient encore noyées, s'inscrivait dans une perspective de crise, qui heureusement n'allait pas se

prolongertroplongtemps. D'ailleurs cette proposition seheurtaitauxintérêts particuliers desentre-

prises adhérentes commele soulignaitle rappofteuren indiquantqueni Jæuf ( c'est-àdire de Wen-

del) ni Droitaumont (c'est-à-dire Schneider) ne rentreraient dans une telle stratégie. Cette attitude

restrictive, "malthusienne" en quelque sorte, heurtait également les petits industriels, déjà inquiets

de la politique de quota 3s, pratiquée depuis le début du siècle . On sent bien cetûe réticence dans une

lettreécriteparMQuantin,trdirecteurdelaminedeJamy,le23juillet l92l <...àfarnyparexem-

ple, nous pourrions nous y perdre enversant au comptoir I0 F par tonne (ce qui correspond au

montant de nos frais indépendants du tonnage extrait) qui nous serait allouée en sus du quanrum

régulier de 140000 tonnes ; ceci en supposant que Ie cours duminerai se maintienne ...et en pre-

tlant pour base les prix actuels de toutes choses. Je suis persundé que certaines mines qui n'ont à

peu près rien àfaire, consentiraient à arrêter leur extaction pour beaucoup moins que cela, ,r37

L'harmonisation des ventes et la politique de limiation de la production se heurtaient directement à

I'intérêt particulier de chaque mine; d'une part parce que la cotisation (0J0F par tonne) paraissait

tropélevéeen périodedemaftNme,etd'autrepart,parceque vendreàbas prixleminerai àl'étranger

comportaitdes dangers! [.es usines allemandes, pour ne prendre qu'elles, renforceraienteiûsi aisé-

ment leurs positions en vendant moins cher leurs produits finis. I-e directeur de la mine de Jarny

écrivaitfortjudicieusement: <Ilme paraîttoutàfait anormalque des usines{rançaises perdentde

I'argent pourfournir à des concurrents étrangers des matières premières tès endessous de leur

prix de revient; ce serait s'exposer à arrêter quelques usines de plus pour se donner tes moyens de

maintenir enmarche quelquesmines.Mieuxvaudraitensomme, selonmoi, jeter sonmineraidans

Ia rivière n$ Dès le?A jwn l92!,ledirecteur s'était plaint des charges collectives supportées par

I'entreprise:<IlmerevientEtcl'hôpitaldesMines est endéficitd'une somtne de l'ordrede 840000

F ; laliquidationde laCorporativevalaisser aussi une queue importante pour la dévalorisationdu

charbon en stock...toute\ ces affaires en comrnun sont de,s goufnes: à la caisse syndicale par

exemple, nouE avons payé depuis l'armistice 84 00OF, alors que la caisse syndicale n'a eu pour

nous que 7 mF de charge... n:p D'ailleurs plusieurs comptoirs de vente altaient se dissoudre à

I'occasion de la crise de Iy2I-Igzz,avant de renaftre et de disparaltre à nouveau 4 après la grande

34 Espace Archives Usinor Sacilor.
33 cf J.M.Moine, in "[æs Barons du Fer". chap 8.p 201-2@.
3C M. Quantin,directeur de la mine avant guerre, est décédé en septembre 1934.
37- Espace Archives Usinor Sacilor.
3& Espace Archives Usinor Sacila.
39 Sigré M.Quantin - Espace Archives Usinor Sacilq.
4(} <<Comment lïnsnument de luffe conte les fluctuations cycliques les a-t-il supportées? Nous disposons de deu p<ints de repère :
lacrisede 1921 etlagrandedépression. Dans le.s deuxcas, lesC-omptoirs, victimesdelaconjoncture, sontqrtraînésdansuræplusor
moins pronptedissolution Voyonslacrise &192L. [.escommandesmétallurgiques eefontraresdèoctobrc 1920. I.eCotnptdrde
l-ongwy et le Comptoir d'exportation des fontes de Meurthe-et-Mæelle sont diæous en févri€r 1921 ; le Comptoit eidérurgique de
Francecesse la venteàl'exportation€n mara l!21 etlaventedes demi-produits enjuin 1921 ; il est dissow endécembrc L922Ln
Comptoir des fontes lrématites le suit en aott L922 etleComptoir des tôles et des larges-plats en décembre 1!)22 > ( Henri Rieben)
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dépression. En dépit de quelques espoirs de reprise 41, le directeur de la mine de Jarny écrivait enco-

re,le2ljuin l9?3:<<Insituntiondesmarchésdesmineraisestmauvaiseetl'existenceducomptoir

des ventes ne paraît plus assurée >r42

- La reprise s'accélèrrc à partir de 19222

Les prrcmiers signes:

Pourtant, dès la fin de I'année 1921, quelques signes de reprise sont relevés par plusieurs

observateurs. Vers la mi-octobre, selon le directeur de la mine de Droitaurnont par exemple, la re-

prise semble s'amorcer. C'est également ce que signale le commissaire de Briey dans son rapport du

13 octobre l92l : << depuis quelques jours seulement la sttuation minière et métallurgique du

bassinde Brieyparaît être sensiblement améIiorée. . . C'est ainsi que dans les mines,l'etnbauchnge

a repris suivant l'importance des commandes faîtes et des stocl<nges duminerai agglomÉrés..A ln

minedeDroitaumontparexemple(régiondeJarny)plusdeS|mineursontétéembauchés. rra2ll

ajoute que, dans les milieux industriels, on considèrait ce changement comme étant le point de dé-

part de la reprise normale de la production minière.

A la mine de Jarny, le ton est donné dans un passage plutôt optimisûe d'une lettre de M.Don-

delinger à son avocat, le 6 mars lT22: <Toujours est-il que lamine de Jarny se trouve dans unc si-

tuationbeaucoup plusfavorable qu'ily adeux ans et que les exercicesfuturs bénéficieront de cette

situntion... n43 Pour Droitaumont, une note rédigée par M.Munier, des usines du Creusot, en no-

vembre 1921 , nous apprend qu'il s'est rendu de Paris à Droitaumont, puis en Allemagne du L7 au27

octobre I92I.ll y explique que les envois ont repris vers I'Allemagne, et que la mine Schneider de

Droitaumont livre son minerai à plusieurs usines allemandes du rayon d'Essen. C'est bien le signe

d'une santé retrouvée. Ajoutons que cette vente de minerais à I'Allemagne allait se poursuivre, soit

direcûement par I'intermédiaire de la Société des Minerais l-orrains, soit indirecûement par les filia-

les de la Maison Schneider.4

41- Audébutdel'awÉnL922,1'optimismesemblaitrevenirdansles propoed'undes administrateugdelaminedeJarny <ilesrôcs-
pérerquelescapitanxquiexisten sonirontnjouroul'autreetconuneksbesoins dcproduitsmêtalhrgiques, Etandcelanc serail
que pour rc@nstruire rcs régions dévastées et pour remcttre en vabur nos ælonies, sorû considérables, il y a lieu de pen&er que
I\ndustrien{mllurgiquerepreadra >(PrrocèsverbalduConseild'A&ninistration-EqnccArchlvesUdnorSacilor-V142)Mais
cet enthousiasrne demeurait eocore bien fragile.
42- Ledirecteurdelamineposaitalors unpeubrutalement laquestiurdereprendreealibertédecqnmerce! CequelaminedeJamy
ne ferajamais, malgé ses nombreux soucis.
4? Commissaire spécial M.Monbnm AD M&À,t 9M25.
43- Espace Archives Usinq Sacilor - V 142.
44Acetteoccasiur, onapprenddemanièreassezprécisecommentlesteneurtenferdesmineraissqtttestéese'trtrevendeursetache-
teurs;I'AllenrandTæschner, représentantlesimportateursavaithouvédestenews€nferplusbassesquecdlesdesanciermeslivrai-
sons;depluselles variaientenEelesdiffér€ntesusines. CemarchéayaitététraitéparledépartementdesMinesdu grotpe Sclneider.
Cestparl'intermediairedelvfTannery, directeurdelaSocietédesMinerais l.orrains qwles minerais avaientété plaés. On suiten-
suitelamissionsurplaceàDroitaumontpourunpremieréchantilonnagg etensuiteenAllemagne, àEssenàl'usine n Gutehoffnungs-
chutte' à Oberhausen... puis à Mulheim, en présence de lv{.Tannery.. Enfirn la mission se rend à l'usine "Friedrich Wilhem'. læs
conclusionsdeM.Muniersontplutôtrassurantespourlhvenirdumarché <Onestobligédeconclwe,sil'onexaninelesrésultats
tant à Droitaurnnt qu'aux usitæs allcttundcs, Ere bs allégations de M.Tesdner coneruæs daw sa bnre du 25 septenùre l92I
tonteilièrementfottdées...onne pen ébverlamoindrecritiquesurle modeopératoire, maisilfautoùnettelaprobitéabsoluedes
usines, T tavembre > ( Acrdémie F. Bourdon Læ Creusot - OIG{X}7O A226
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Le tableau ci-contre montre

qu'en l92l etl9L2,l'activité re-

prend avec une augmentation

sensible des effectifs et de la

productivité. On note que les

deux mines, après une période

de remise en état et d'attente,

étaient reparties presqu'au mê-

me rythme. Par la suite, Ia mine de Jarny allait marquer le pas ; sans doute parce que sa politique

d'avant guerre, essentiellement commerciale et tournée vers I'Allemagne, était impossible à repren-

dre comme cela, dès la fin du conflit. En effet, I'ancienne ouverture aux capitaux allemands allait se

retoumer contre elle à I'occasion du règlement des litiges franco-allemands.s Et même si la mine

de Jarny allait mettre à profit cette période conflictuelle pour parfaire sa remise en ordre,trelle se se-

rait sans doute passé de ce contretemps.

Les politiques des entreprises minières locales dans les années vingt:

La Société Schneider élargit sa présence régionale.

I-es deux mines n'abordent pas la période de I'après guerre dans les mêmes condition s.q I-a

politique de la maison Schneider va changer. Elle est désormais assez ambitieuse dans la région. La

stratégie lonaine de lamaison duCreusots'inscritdans une diversification assez large de sesinves-

tissements aulendemaindelaguerre. Assezvite,la Société comprend qu'ellepeuttireravantage de

la prise de participation dans des entreprises allemandes liquidées. Elle en a les moycns et I'arnbi-

tion. Cette politique apparaît, quelques années plus tard, dans une note inteme :<41a senùlé confor-

45-Touæslesconcessions accordées, soitavant 1871, sous lerégimedelaloi minièrefiznçaisede lSl0,soitsouscclui dclaloi locale
d'Alsaæ-Lorrainede 18i/3,resæntsoumises àleurégim€jwidiqueinsti$tifctsootdoncpro'priété perpétuellcdcsnowelles socié-
tés. Elles sont libér,ées de touæ servitude ou responsabilité engeodrée par la gestion et I'cxploitatiqr allernande. Or le 9 eeÉcmk€
1919, le Parlement français vote rmc nouvcllc loi minièrc modifrant profmdé. nent le régime de 1810. Restant sul'imagc d'avant-
guerredebénéfices minicrs substantiels ctnc p'révoyantni crise écmomique, ni dévdrurion de la moonaie,les autcursdc ladit€loi
instaur€ûturégime miniq|!l6,si41x1isé,n'accordant lesconcessioos que pornueduréelinitée à99ans avecrctqrde lamiæà
lEtatc,nfindecmcessicn,etpartageantles "superbénéficcs"entrelFlat,lepersonnelctlescmccssionnaires. Cecaloilde'supcrbé
néfices',assissuruoeompanismcntrecbiffred'affafu€setcapitalinvesi'nevadehr",saosnotimdcrééval'.tion,deplus-valuo,
nidemoins-valuc,devie,nttrès viæinapplicable. Lanotimde "sr4lerténéfices" perdd'ailleursbcaucoupd'intérrêtapràs 1933,dateà
laquclle lc égime fiscal d€s miæs cst profmdémc.nt modifié. A cctte date, lhncicnnc redevance p'ro'pctionnellc cst stlpPriméo Pour
êtrerc, placéeparllmpôtsurlcsBénéficcstndustrielsetComme,rciarxdcdroitcmmrmdcpuis l9l9. Lesminesrescatcxonérées
delapatenûe,maisdoiveotvcrscrunimpôtlocalspécial substituéàlavieillcrcdcvame fixe: CestlaRcdevancecommtmaleetd@r-
tementale dcs mines, assise sur la profuaion. C-c égime très particulier cst €,Dcq€ c'n vigræur de noe jors.
4GCcstcequenoùsapprendunpassagedelalenredclvfDmdclingcràlvlJâguilloofu6mars 1!}22:, <aadétrinentûtseulprixde
revient, on supprinuit àpeu près lcs chantiers, on étendait lcs traçoges, onpoussait lcs galzries d'aqlorationdc laminc et divers
travaux au stérilc, on anéliorait I'outillage r Espace Archives Usinor Sacilor- V 142
47- Avant gucrrc les deux mines étaient impliqrÉes dans des réseauxindustriels dc naurc différcnæ et saos cûûrnunc mesurc; les
dcuxgrorryesn'étaicntdéjàguèrccmparablesdèsledémarrage,tantsurleplandclttttégratioctdesdébqrchésindustrielsquedaos
lapolitiqucpatronale de gcstimetdel'accucil dupcrsonnel,desloge,rncnts,etc.Iæ groupe Scbneidsravaittoutfaitporudonneràson
établisse,aent lorrain dc Drcitaumont, tes cmditms d'rm décollagc réussi. L'objcctif 6ait de ne pas désertcr ccttc partie fragile du
Norrd-Est du pays. La mine de Jarny, tout en étant intégr6e dans un groupc irduskiel phu modesæ, avait aussi gagné cn dimcasim par
I'ouverore de soû capital à des participations dlc,nandcs; ceûe ouvcrture lui offrait avant guerrc lbssurance dc déboucbés oure-
Rhin
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me àl'intérêt générald'investir les capitauxdans des affaires déjà existantes, possédnnt enI-orrai-

ne, en Sarre et au ltxem.bourg des usines modernes et bien ouf.llées et que les conséquences de Ia

victoire peftnettaient d.efaire entrer d.ans I'économie française tt$ Dès lors la Société Schneider

négocie, soit seule, soit avec d'autres sociétés métallurgiques françaises, dans le but d'acquérir des

parts importantes dans les groupes liquidés. Cette politique conquérante de rachat s'est toujours

opérée avec I'approËation du gouvernement, notamment à I'occasion de la prise d'une particpation

importante dans IARBED, dont la Société Schneider est devenue le plus gros actionnaire. a9

Toujours dans la région, la Société Schneider a constitué dès 1919, avec diverses sociétés

métallurgiques françaises, le syndicat de lAlzette; dans le but d'acquérir les biens en France de la

Société Gelsenkirchen.s Parallèlemen! ce syndicaq négocia directement grâce à I'intennédiaire

deIARBED,l'acquisitiondes biensdecette Société [Gelsenkirchen] auLuxembourgetenAllema-

gne. L'ensemble forma le domaine de la Société Métallurgique des Tenes Rouges. I-es deux opéra-

tions étaient d,ailleurs intimementliées, puisque les mines situées en lorraine étaientindispensa-

bles pour I'alimentation des usines au Luxembourg.

Enfaitcetûe stratégie allaitrapidementfaciliterl'écoulementdes mineraisjarnysiens, com-

me I'aftestentles tableaux des ventes, les débouchés et les échanges commerciaux d'après-guene. Il

s,agit donc d'un changement complet des orientations du gloupe Schneider en l.orraine. Faute

d'avoir pu consû-uire un complexe métallurgique autour de sa seule mine , dont le minerai était abon-

dant et de bonne qualité ( jusqu'à 39 et{O%ode fer),le groupe a choisi de s'impliquer davantage dans

des sociétés métallurgiques proches de lui, et capables de suppléer cette ancienne stratégie régiona-

le. Mieux même, Schneider a profité de la situaton créée par la Suerre pour se développer.

Voici sur le tableausuivant" l'état de ses participations dans les mines régionales après guer-

re de 1914-1918 ( d cartes en annexes):

4& Espacc Archives Usinor Sacilç- 44.144
4g A là favegr de ceue prisc de participation" il lui a été possible de se rapprocbcr dc lSndusaie ct, par la suite, le groupc a pu réaliser
des fusions iûtércssætcs.
LcsparticipatioosdcschocidcrdaosI'ARBEDetlamincdes'TerrcsRougcs" sTnscrivaicntdansunepolitiqued'extcnsionaffichê
.pui l" *iio, f"n f.Scbrcid€r & Gc rachctèrcnt la part dcs société I fraretscs 1ûtércsséæs avec dans lcs deux sociÉé e dcs Tcrree

Éoggcs', ct coclgrcnt uæ caçamuoauté d'intérêts cntre cÊs sociâés Gt crllc de l'Arbc4 réalisant aiosi rm cnscmble d'qérations dc

rad&fiâdm parriculiù€mcnt étcoô;; paralldcmcot à cettc politique métatlrrgiquc, la Société *hn{qçr chcrchait à dévclopper

ses ngssonrsÊs minièrcs, tant dans lErt qu'ca Numandic, en vrrc dc rcoforcer leur positim dans_lcs affaires mérallurgirpes o) ils

avaicnt des intérêts, affahs dmt les UeiUns Ac mincrai smt énormes...r ( Archivcs Françcis Bqlrdm- Iæ Cr'Êusd)
I-esminsursd€Dritaunmtontétéreclasséspouruncgrandcparticd'cntrçouxàlafindcsamêsquatr,e-vingd"nrlcsusincsctmi-
ocs dc I'ARBED, à Ecch-snr-Atzcme (hrxp,obourg ) ou à ArdrmJe-Ticbc (Donainc des Tencs Rwgps).
jglr-tSu..t ,Gcts€Dkirçh€,oavat-aespartiapariosdanslaminedestPiermoÇàCnrsnes(Aubrivcs-Villcn4t)ctàVill6ttÉ(
L'indu*iJcnFrarccoccupéc',cnrvrageCirUti puttcCrtaoaQuarticrGénéral alcmandcn lglGParislnpincdc natioetc- 193)

En Megrthe-ct-lviose[e, t,Svictim Oee-Allelnando frrtmoins spectaculairc qu'c,n Moccllc. Lcs sculcs conccssios dircctcoeat sê
qgestr'éesfrrentBarilty-Jogaville(àSkmdeJarny) appartcnantenprryre àTh-ysscnethrlvc'dcux àRæhliûg- Irs deux P,rGûièr€s
firn*t dé"ol*s à lU.Cp.lvLl cr la ûdsiènc à noe sæieæ mioière créée pour la circmstance. Qlrant aux participations allemaodes

ellesfi11eotsaisicsctadjugêsauxnouvellcs sæiélés sidénrrgiqu€smocellancs, cucccsscursdesancienractimmircs. Parexeinple:
lesactionsRrJcbliogd"*i"L-y(à l0kmdcJamy) rqrtcédécsàlaSæiétélvfinièrectMétallurgiqucdeLqraineCfhioville);les
acrionsFricde-ApmerzltaSocigætvfetalqrgiqucdelfuutangc(S.lvlK),eæ. Cop€ûdaff,les Sarrcisgad€otdcs intérrêlsdansles so-

ciétésminièrcsfrangisesporletiaisdcssæigæsmixæ'sfrancosarUsescmstiuÉessouslerégimcspécialdccctcrritoire résultalt

du Traité de Vqsailles.
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' . Part dt !!{. Schræider & Cie ffi

I 170 ha 37 500 000 LN% 37 500 00(

* En raison du d4nger des eaux, I'ex-
ploitation par dépilage est impossible à

Droitaurnont et lbn ne peut oompter
avec certitude sur un cæffrcient

d'eploiation su$rieur à 50%

1(D3 ha 409mm0 4t9 18 2(n ffr
'ËffiiÏll+:ii,,,,;.'.2188 ha 29 600 000 TT.6% 15 000 00(

g74ha 10 300 000 ro0% 10 300 m0

*+ laconcession de Bruville est md
connue; mais la partie Sud en est cer-

tainement inexploitable et le chiffre de
10 300 (XX) tonnes exploitables paraît

plutftoptimiste,

A cela s'ajoutaient les participations ou rachats de sociétés métallurgiques ouûe-Rhin. On assiste

alors localement à un renversement des situations, toutes proportions gardées: avant guerre,

c'étaient les industriels de la Ruhr qui prenaient des participations dans la mine de Jarny; cette fois,

détait Schneider qui s'engageait au delà des frontières de I'Est.

Jamy se débat dans des questions de statut : Iaffaire des séquestrcs.

Si, pour le groupe du Creusof la période semblait s'ouwir sous les meilleures auspices,

pour la mine de Jarny, la situation était à I'inverse totalement bloquée, tant pour elle-même directe-

ment que pour la maison mère, le groupe Senelle-lvlaubeuge.

Ia question des séquestres est une sérieuse préoccupation de I'après-guere en lonaine.

Certes la question se posait surtout dans I'ancienne partie annexée, mais dans le cas de Jamy (en

Iorraine restée française), elle se compliquait de celle des réparations. A Droitaumont, la Société
pouvaitfaire valoir des droits à réparation au titre des dommages ( en raison des destnrctions, des

enlèvements de minerai et des divers préjudices subis), au même tiûe que toutes les enfieprises

françaises lésées dans ce conflit Mais pour une mine cornme celle de Janry, occupée pendantplus

de cinquante mois, dont le siège social était en France, et dont les trois quarts des capiaux étaicut aI-

lemands (et toujours en 1919!), le cas était plus compliqué: la Société pouvait prétendre à répara-

tions, mais elle se trouvait dans une situation juridique transitoire, voire floue, du fait des séques-

tres. Elle fonctionnait, elle extrayai! elle livrait ses minerais, mais une partie de ses avoirs était blo-
quéeautimedesséquestresdesbiensétrangersennemis. Pendantdixans,lamine deJarrydutenga-
ger une bataille de procédure sur ces deux plans. Elle percevra dans un premier tcmps des domma-
gespourlasociétéentière,maisonsoutiendraparlasuitequ'elleavaituopperçuenregardde sesin-

vestissements proprement français.

Cene affaire, on I'imagine, allait perturber la reprise jusqu'auK années trente. I-a rnise en

cause des participations allemandes allait mettre direcûeurent en cause le sort même de la Société.

La loi de 1919 sur les séquesfies, prévoyait la liquidation, après inventaire des concessions cx-alle-
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mandes en territoire français. Plusieurs commissions se mettent alors en place, décident, évaluent;

théoriquement les concessions devaient ensuite être vendues par I'Etat à un tarif et selon des condi-

tions établis par la loi. Prenons un exe mple d'école, le cas de la Société Minière et Métallurgique de

I-orraine (aciérie de I-ongwy, [-a Chiers, Raty), qui, dès 1919, s'était portée acquéreur du domaine

de Rô,chling, avec les mines de Tressange, d'Angevillers et I'usine de Thionville. C-e cas fut réglé

sans difficulté. Maid'plus tard, les autres concessions, non directement rattachées à des usines, n'ont

pas trouvé facilement d'acquéreurs. Il faut dire que ta période n'était plus aussi favorable et que

I'Etat ne voulait pas vendre à n'importe quel prix; aussi quelques-unes d'enhé elles, tout en restant

propriété de l'Etat, durent être louées, moyennant un cahier des charges calqué sur les dispositions

de la nouvelle loi minière.

Dans une petite notice historique interne écrite après la deuxième guelre mondiale,

M.Bourquin, directeur de la mine de Jamy (en poste après la mort de M.Quantin, le 10 novembre

1934), soutient que les difficultés de la mine reposaient principalement sur la sinration difficile

créée par la liquidation des séquestre s.<<Après 1918, ln Société ne put reprendre son activité nor'

malc, car la mine fut mise sous séqueste et marcha à une allure très réduite jusqu'en 1930, date à

laquelle Senelle-Maubeugerachetalapartdes sociétésallemandcs.Dansces conditions,Iarnyne

put participer à In période d'expansion qui dura jusqu'à 1929 et pennit le développement des au-

tres siège s>r 51 C'est pourquoi la mine de Jarny n'a pas connu le même développement que celle de

Droitaumont ou même celle de Giraumont, çornme le montrent tableaux et graphique cidessous.

Rappelons brièvement quelle était la siftration de la mine de Jarny. < Janry [dépend] d'un groupe

ilrdtgrtct où la prépondérarce dc l'élement étranger apparaît presquc absolttc > écrivait un au-

teuiren l9l4.S2 <Complètementlrançaiseenapparerce.cettcsocietéest,nousapprerdlcHand-

bttch dcr Deutschen AldicnGesellschsten (II, p. 367), uru participæionfomée entre Sencllc-

Maubeuge et troisfirtnes mênlturgiqucs allcmandcs. . . nslA I'origine, ces quatre sociétés partici-

5l- lvlG.Borquin- Elûrait d€ "lvlaitrisc- I-orraine - Escar[', nol2,avnl 19)-6.
52d,53- t qriJ gnmeaq "l'Allearagne c,n Frucq enqrÊtc éconmrique, mines, mâall-urgie...' ql4. L€s tnois firmct alleamodcs
étaienL Phænix , 4.4. fitr Bcrgbau u Huneoberrieb, de Ho€rdc, tlaspcr, Eisen-u Stahlwcrlq dc tlasPo, et Hoe.scb, Eiecn-u Stahl-
wcrlq dÊ husd. Voir c,n anncxe de la lère Partie, lc rnontage financicr cmPlct de l$61910.
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paient à part égales dans I'entreprise: le capital fourni par chacune d'elles était le même et elles

avaient droit à la même quote-part de la production de minerai.

L'undes derniers Conseils d'Administration s'étaittenuàDûsseldorf le30avril à lOhdans

les salonsde I'hôtel du Stahlverband;àquelques semainesduconflit. Cetteprépondérancealleman-

de ne pouvait que choquer après la Grande Guerre, pour des raisons essentiellement politiques.

Mais c'estsurtoutsurleplanéconomique, que laquestiondurèglementallaitsetrouverdoublement

compliquée.

D'une part parce que le statut de la mine n'était pas clair aux yeux de tout le monde. Beau-

coup considéraientlamine commeallemandeetque soncas relevaitde larègle commune àtous les

biens allemands en France. D'ailleurs, les sociétés allemandes débitrices de dommages de guerre,

déclaraient la mine de Jarny comme succursale, espérant échapper ainsi au règlement de leurs det-

tes. C'estceque soutientexplicitementl'Office allemanddans unenotedu22 janvier IW: <Dans

Iafeuille de déclaration établie par Ia mine de Jarny le 3 novembre 1920, celle-ci a expressément

déclaré que 75Vo de son capital était allemand et qu'elle était actuellement sous séquestre. Au sur-

plus Lafeuille de déclaration est signée par le séquestre. . Anendu que 75Vo du capital de la maison

créancière appartenait auxtroisfirmes allemandes intéressées, et que cette participationexistait

encore sans clnngementau l}janvier 1920,lamaisoncréancière doitêtreconsidérée comnrc sttÊ-

cursale des troisfirmes allemandes >. Mais le faitque les actionnaires allemands étaientmajoritai-

res, changeait-il la nationalité de la societé? Oui, selon certains membres de la commission des Ré-

gions libérées, qui pensaient que cette participation à7 57o impliquait de placer la totalité de ilenue-

prise sous s{uestreetde laliquiderle plus viæ possible. Non, répondaientlesactionnaires français

dans une note du 9 mars 1925 : <.. Notre société comportait une part très importante d'intérêts

français aupointqu'elle aété reconnue noncontrôlée parles Allemands, par décisions successives

duTribunnl de Briey, de la Cour d'Appel de Nancy et de Ia Cour de Cassarton, au point qu'elle n'a

jamais été mise sous séqueste. .. >.Dans un premier temps, les actionnaires français allaientobænir

que seules les parts allemandes du capital soient placées sous séquestre (décision de février 1919,

remiseenquestionparuneordonnancedu 12novembre 1920). S'étantfaitreconnaltnecommeseuls

lésés par la guerre, ils perçurent à ce titre, les premières avances sur dommages,s4

5zt- Læ différerd avec les sociétés allemandes actionnaires surgit à l'occasion du règlement des créances ertrc les parties. Se touve
alors poséelaquestiondustatutdelbntreprise, lesdéfinitionsdesOfficesFrangiselAllemands,ler6ledesdiversaguriemeschar-
gés de ces litiges.
I-edossi€restentrelesmainsdel'OBIdèsle3 novembre L9?fr.1*L4juin M21, lamineaégléeesdébiteursallemandsetattend" I-ott-
gue procédure ensuiæ;...
... enseptembre l9l2,lOffiæ&compensation allemand qiourneledossier souspébxteque lescréances formentunensemblenon
divisible- ... enoctobre l!124|'officeallemandn'apas encorefaitconrulhe sadécision... menacedeporterl'affairedevantleTribunal
Artitrat Mixte.Contestation dela passation au crédit de la mine de Jamy des sommes réclamées en verhr des accords froac+allo
mands des 9 décembre l9t2 et I février L9A... ...le22janvier 1927. I'Office allemand cqrfirme sa positior de coneidérer Jamy
comme une succursale allemande, ajoutant que< b quesrton du règkmcnt dcs créances entre les sociétés mères et ks sttccutsales
n'est pas encore éclaircie >l
Uhistorique complet de cette alTairc et des controverse compliquées entre les Régiors Ubéréec les mines, les actionnaires alle-
mands, l'Office des Biens Privés, le Gouvernement Rarçais, etc €st retraé €n annexes. Cest un cas origirul, à noûe cornaissanae
sans équivalent
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Or, c'estlàle deuxièmeélémentde complication, il s'esttrouvéqueles commissions des ré-

parations avaient versé ces avances sur la base d'un calcul des dommages de la totalité de I'entrepri-

se (soit24O6 2l3,29Fpuis 12I66V79,59D. ss D'oùlitige. N'aurait-il pas convenude ne verseraux

actionnaires français que la part des dommages proportionnelle à leur participation d'avant guerre?

Etdans ce cas, qui paierait le reste des réparations nécessaires pour que I'entreprise puisse repartir?

Cette question compliquée des rapports entre la liquidation et le paiement des dommages

de guerre perçus se trouve illustrée parun note envoyée le 22févierl921 par M.Quantin, directeur

à la mine de Jarny à M.Dondelinger président du Conseil d'Administration . Il lui faisait part des ar-

guments de M. F.t-eprince-Ringuet représentant du gouvernement proposa de règler la question du

gouvernement comme à Aubrives-Villerupc. les avances faites à ce jour resteraient acquises à la

Société de Jarny qui devrait parcontre s'engager à ne plus rien revendiquerdésormais. L-a différen-

ce entre les sommes déjà touchées et le quart des dommages (soit 12 L6979,59F - 5 961 d)$,)/p =

6205 55137n56 ,représentant la part de Senelle-Maubeuge, serait retenue par I'Etat sur le montant

de la liquidation des actions allemandes, mais il faudrait que Senelle abandonne à la Société ses

droits aux dommages de guerre et srengage à couvrir le montant de la mise à prix. M.Quantin direc-

teur de Jarny, fait alors remarquer à M F.Læprince-Ringuet que << cene solution était inique en ce

sens que les actionnniresfrançais devaient renoncer àundroitincontesté. >v Finalement,l'avocat

de la Société, M. Aguillon, a rencontré M. F.Læprince-Ringuet, mais I'accord n' a pu se faire sur le

prix de cession des actions:M.F.Læprince-Ringuet proposait 950F, M Aguillon déclarart<que per-

sonne ne saurait aller au delà de 500F r, 5t En fait M.F.Læprince-Ringuet dut bientôt abandonner

ses bases de discussion. Selon une lettre de M Quantin à M Aguillon en date duù|dénembre I92O,

<<l'insuccès subi dans I'adjudicarton d'Aubrives-Villerupt >> aéTé, un avertissement salutaire, puis-

que M.F.I-eprince-Ringuet lui a déclaré <que I'Etatfrançais rtsque de devenir déficitaire, dufait

du cours auxquel se font les réparartons de dommages,.. . [et craindref ...que jamais on ne puisse

faire admettre qu'en définitive la liquidation se solde par un débit pour les ressortissants alle-

mands.. ns9 M.quantin déclare lui avoir répondu i <que vraiment les acheteurs français ne peu-

vent, pour tirer l'Ent d'une situarton embarrassante payer une affaire plus qu'elle ne vaut...le

temps est passé où onaclwtait n'intpone quoi à n'importe quel prk! >s Dans la même lettre, il écrit

que M.F.Læprince-Ringuet reconnaissait maintenant tout cela et il concluf <Amon avis, on paraît

evanêlcr deux choses bien disrtnctes: la répararton de l'ourtilage national par le débit de l'Allenn-

gnc et la tiquidation des biew ennernis faite pour le compte des ressortissants allemands... ,161

I-e Èglement des dommages traînaiû dans une lettne du ?ll juin 1921 le directeur déplorait

déjà:<<Mons nc touclwtlsplus rienpourlaréparationdes donanages ,alors que cependantily aen-

core des dépenses appréciables àfaire de ce chef:des charges imprévues qui tombent à nut in-

5l cf tableaux supra en tête de chapitre et en annexes.
5G cf tableaux sqpra en tête de ctrapitrc et €n annexes.
5/- Espace Archives Usinor Sacilor V142 boite no5.
59 à 6l- Espace Archives Usinor Sacilor V142 boite no5.



- EU-

stant. ,>62l-e,26 décembre I92l,tl ne voyait toujours pas d'issue à cette affaire.

Encequi concernarttrès concrètementle séquestre,la premièredécision du gouvernement

avaitétéde placerlatotalitéde lamine sous séquestre. Mais lasociétéavaitfaitappel, soutenuepar

ledéputéFrançois deWendel (lettreàMauricedeWendeldu?Adécembre 1920). FinalementT5%o

de la société furent placés sous séquestre parjugement du tribunal de Briey le lV2I. [æ gouverne-

mentfitappel.ll souhaitaitrécupérerdes fonds surlaventeetmieuxamortirles paiementsdesdom-

mages. Entre temps, pour prouver sa bonne foi la société avait payé ses dettes aux sociétés alleman-

des, déclarant qu'elle attendait d'elles qu'elles règlent les leurs; mais les Allemands refusèrent, dé-

clarant que Jamy étzrfi de fait leur succursale. On aboutit à un blocage.

Iæ plan Young, allait permettre d'en sortir, en décidant la restitution des biens allemands.

Læs sociétés allemandes acceptèrent alors de revendre leurs parts au prix d'avant guelre, comme

I'attesûe le procès verbal d'une réunion du Conseil d'Administration en I93O'. <<I* planYoung pré-

voit le retour à leurs propriétaires des biens privés allemnnds non errcore liquidés. Toutefois des

dispositions spéciales excluent de I'accord ceux de ces biens qui présentent un intérù nartonnl et

règlent rntamment Ie raclwt des concessions minières. ..en conséquence une entente est Wrvenue

avec Ie concours de I'ffice des Biens et Intérêts Privés (OBIP), entre les anciens actionnaires aI-

Iemands etla société de Senelle-Maubeuge. I*s trois sociétés allemandes intéressées ont, à clwr-

ge pour ladite société de leur verser Ia somme convenue, donné leur acquiescement sans réserve

au jugement rendu par le tribunal de Briey Ie 14 mars 1929 et impliciement reconnu à la société

métallurgique de Senelle-Maubeugelapropriété,depuisle2août 1914, des l5000actionsqu'elles

possédaient avant guerre dans Ia société des Mines de Jarny. n63 [-a commission consultative des

séquestre approuva le2l décnmbre ll}9l'acccord inûervenu, accord qui a ensuite reçu I'agrément

de I'OBIP avec I'autorisation de son conseil de direction. I-a Chambre I'a approuvé à son tour. fl

A lafaveurdu règlementdes séquestres etdelacessionàlasociétéjarnysienne deûoutes les

parts étrangères (15000 actions), la direction de la mine va tenter de faire jouer I'effet rétroactif de

ces acquisitions pour conserver les premiers versements des dommages et réclamer la totalité des

sommes dues. Or, I e gouvernement n'entendait pas céder sur la question. Ce trop-perçu des dom-

mages,l'Etatvoulaitle récupérer...I-s société adoptaalors une stratégie d'attente... attendre que le

ministère des Régions Libérées transmette au ministère des Travaux Publics la geston des domma-

ges... atûendreque,lagrandedépression venue,laquestion soitenterrée. Mais en 1932,ellenel'était

pas encore <<Il ne me sentble pas que nous puissions accepter la communication du Crédit National

sans protester; cette lettre rc parle pas de reversements, mais le fait que nous nous contentorrs,

cornme crédit, du qunrt des chffies qui nous ont été alloués implique ln reconnaissance tacite, par

nous, que note droit aux donunages de guerre se limite au quan dumontant ntal de ceux-ci et en'

traîneraunjouroul'autre ladema ndede reversement des sommes soit-disanttouchéesentrop.. je

62 à * Espace Archives Usinor Sacilc V 142 boite no5.
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crois que cetle lettre ne tientpas compte de ladécisionduComité Directeur d.e I'OBIP...l'affaire a

été soumise au comité Ie 23 ianvier... ,165

En suivant ce dossier, on est à la fois surpris de la lenteur des procédures, et de l'orientation

nouvelle du règlementde I'affaire. Auboutducompte lasociété deJarny aréalisé une opération in-

téressante; cependant, si elle a touché des dommages dans des conditions contestables, la lenteur

des procédures I'a manifestement handicapée (cf tableau et graphique précedents). Une quinzaine

d'années plus tard le nouveau directeur de la société remarquait amèrement, dans une lettre du 1l

octobre 1935: <<iùos ressources se sont augmÊntées par l'achat des ffois qwrtde Jarny, rnais àun

prix élevé, pour répondre aud.ésir de I'Administrationet éliminzrles compérttions allemnndes ,16

La production des années YingÉ,I'embellie?

Pour suivre les évolutons de la production d'une mine, il faut retrouver des séries complè-

tes, ce qui n'estpas ici le cas.fl Parexemple, pourétudierl'évolutionde laproduction, il fautdispo-

ser des registres indiquant les tonnages, jour, quinzaine, mois et année; ce travail était en principe

effectuéparles servicesdelarecetteaufond,puis aujour, puisreprisparles comptables,les servi-

ces des expéditions, et enfin les procès verbaux lors de la présentation annuelle du rapport au

Conseil dAdministration et à I'assemblée des actionnaires. Cela se traduit par une massc énorrne de

documents où les chiffres sont présentés, parfois avec des récapitulatifs, parfois avec des notes ex-

plicatives, parfois non. Iæ chercheur se heurte alors àune double difficulté: les lacunes,les écarts

d'un senrice àl'autre.Il nous a doncfallureconsttuerles séries, éliminercertains chiffres aberrants,

résultantd'eneurs de copie dans les procès verbaux etcomptes rendus.Iorsque nous avons Eotrvé

deux chiffres plausibles mais différents, nous les avons cités tous les deux.

Une autle difficulté vientdufaitque les tonnages varientparfoisfortementd'unmois àl'au-

tre sans que I'on sache si cela tient à la

conjoncture saisonnière ou à une eneur.

Iæs sérics mensuelles sont souvent lacu-

naires, et d'rm registre à I'aufre nous trou-

vons des écarts importants; ainsi, pour la

mine de Jarny, en mars 1Y29, nous Eou-

vons 58 730 tonnes sur le registne du jour

etTl 5?-0 sur celui du fond; différence

énorme! Poru I'exercice de L932,le rap

portdu Conseil d'Administationde la So-

SCHNEIDER BERVILLEPS
D.ÈtË$rn':,.È,,, i': trlr LEICKNAM OUANTIN

ârirtiùiiÉc i .riti:'..''r,ii irjr,i,:: ;i
5S/30Tomcs 212fi)Tmes

titmn*fid*:l:iiiirli:i':::'iii ii'' i insrffsantes
l(jCk,,,,r.i jt i,,r,,r, .., '.ii l i:,i:r; 11560Tonnes 5845 Tonnes

i iiotisi,',,i 0 o
3E 22

Allf0nô , ,:''', .' ,i, ,i'ri..,,r':,,u' 52n 250
Ail,iffi:,,r,":,,-i:i::!' i, '1. ji,.':.,Ï 145 75

70:l y7
(AM&rU9M25)

65- Iæur€ de lvt Melinger àItd.Qrnntin du I I février 1932
6G klrr€ M.Dmdclinger à lv{.Borquin- Espaoe Archives Usinm Sacilq.
67-Oonedirajamaisassczlctmvailcssmtielm€réparlegoupeUsinorSacilorctlcsarchivcsdelaMosellc,dansletravaildesaw€-
gardectdlnvcntairedetouslccdocumcntsécritspronrisàladisparitiourmomcntdclafermehrcdê.snioÊs€tdcstlsitrÊssidérwBi-
queE.
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ciété de Jarny indique une moyenne mensuelle de 37 50Otonnes alors que les chiffresportés surles

registes sont de 30179 en mars et de 20 942pow décembre 1932, par exemple!A Jarny toujours,

pour le mois de févier 1925 on trouve dans un regisre 19 930 tonnes et dans un autre 23 044, en oc-

tobre 1926. 18 9m tonnes dans I'un et26 520 tonnes dans I'aute! Très souvent, nous devons nous

contenter de ces états, et de séries discontinues en particulier dans les années vingt! L'examen des

délibérations des conseils d'administration, dont la conservation dans les archives est presque cour-

plète pour les années trente, apporte des renseignements complémentaires, surtout dans les rapports

présentés aux Assemblées Générales annuelles. C'est là que nous rctrouvons les remarques som-

maires expliquant les variations des tonnages et des ventes par les divers évènements rencontrés:

venues d'eau par exemple. Néanmoins, malgré ces difficultés, nous avons tenté de reconstiûrerles

séries.

Iæ redémarrage de la production des mines jarnysiennes est à I'image de tout le bassin.s

Globalement, on peut diviser la période en trois phases, une première jusqu'en 1923 qui est surtout

marquée par I'attente de la reprise et la crise de Il2l;une seconde marquée par une croissancç im-

portante qui rappelle les meilleures années d'avant guerre puis une pause avant l'effondrement des

années l93I et1932.

Dans le détail, ce schéma est plus ou moins valable selon les mines. Droitaumont suit cette

évolution, coûrme un cas d'école. Uintégration de la mine à I'ensembleSchneider, groupe industriel

puissant et diversifié, déterminait sa marche, bien que, à côté des commandes internes,la mine ait

eu aussi une activité nmarchanden beaucoup plus sensible aux fluctuations du marché. En période

d'euphorie, la production a son débouché naturel dans le groupe du Creusot dynamisé par I'embellic

générale, et elle place ses ef,cédents sur les marchés extérieurs par lbnEremise de la soci6é dcs Mi-

nerais l.orrains. Quand les affaires se contractenq ce sont d'abord les ventes à I'extérieurqui bais-

6& Onrcmarqu€ç'cnl9l3,l'coscnbledugisemcotproduisaitenviron4Omillionsdetmnesdcmincraiparas€tqurilfautafi€ûdrc
1926porrenoucravecdetelsvohmes. En l9l9laproductionétaittmbéeà9millimsdetonncs:l'année 1922alaisséespÉrer""c
repise, vite freinée par les conséquenccs de l'occupatim de la Ruhr en 1923. Irs éclunges oot alms été perûrùés pc le ralenisse-
meat dcs livraissrs dc colce allcmand ct le fléchisscmeat de la demanle e,n mincrai dcs wines sidénrgiqucr lorraincs. Ceûc crisc a
été passagère et la courbc sbst ralidemc,nt rpdressée. On atteint uo total de 43 millios dc tmnes cn 1!27, de 46 millions ct dcmi ea
t97A, ei e 47 I millions en 1!1291 L'afiée 1930 rnarquc le déhn dc la décnre.
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sen! pui s les commandes internes au groupe. Sur les tableaux et graphiques

ci-contre présentant les tonnages mensuçls et annuels extraits, on voit que la

mine de Droitaumont suit, de ce point de vue, les mouvements bien connus

de la conjoncture nationale et internationale.o

Ce n'est pas le cas de Jarny: la mine ne suit pas du tout l'évolution

générale de ses voisines. Nous I'avons déjà constaté pour I'immédiat après-

guene. Ce marasme s'est prolongé tout au long de la décennie : pas véritable-

ment de décollage, une production moyenne très en deça des capacités re-

connues avant guelre, période où les quatre gros actionnaires se parta-

geaient la production. C'est que la mine de Jarny, comme son directeur I'in-

diquait à la fin des années trente, a longtemps dépendu des achats de I'usine

de Senelle .70 Jarny a donc cherché à commercialiser à I'extérieur du groupe

une partie de sa production, tout en cherchant à renouer avec ses anciens

clients, belges et allemands. Cependan! I'essentiel de sa production est restéç absotbéÆ par les usi-

nes du groupe. Senelle-Maubeuge. On peut même se demander pourquoi le groupe Senelle-Mau-

beuge a poursuivi cette politique d'achaf car ses directeurs elx-mêmes estimaient la production à la

limite de la rentabilité, dans les années vingt Même apÈs le rachat (cotteux) des parts allemandes,

certainscontinuaientàse demandersi lejeuen valaitlachandelle, d'autantque laqualitédes minc-

69 Il cn est dc même pour la mine de Giraummt, mine voisinc, principalcmc,nt narchandc, qui aneint co 1929 dee tmmges rccqds
porr lc Jamisy avcc plus d'rm mitlim dc tonncs, avant la chute des anÉs ucnte.
VAA po* Oùoo un peu dc consistaoce à ces remarques gÉnérales, qrælqrrcs dmdc.s tL6es des rappcts ocotnrls inærres a qui

ittpstrenttaprioOcAapree gwrrc. ADrdtaunoq aaproarctio,particrb l50tmcsparjorcnnovcmbre l9l9,augmonadcfa-

çoplgsorncins"o"tin rcioran"mtcàpeuprès2600tonnesparjoncn 199,l'effcctiforryner!épassmtalcs600.r(EcpaoeAr-
Ëtir.rUrio-S"rita-V lzl4)Enjanrricr tS25,3gZ+St@nccdcmhcf,aioût6éGxtraitcs: lcsadminisÎratflrcjugpttlactiYiténormrF
le ct le minerai a étéprincipatcûr€ût envoyé en Lorrainc; les stæks re,pré rrlnrtziûT Tl6tmncs. En févri q l9)5 ,les &qrwiqs on-
ployés,g,ntcxtrait+i OZSimncs,lcmineraiaétécxpédiéànanveaueal.ortaine;mrclèvo6T29tonncsdestækIrsa&trinittratÊuls
l*ai"11g.lnroitagmont4l 000tonncssontproCuiæsmensucllc,oenÇ srry&icuràlanomalectlcscmmandessolttlssut'6€s,pas
deetockage...pasdechômago (ADlvI&M-gM ?Sltuly2d,ùDrcritaummtlaFodtrctionaltrint4dOfi)tomesmengucllcocnt:en
mars, hdineextnitrmpcu[lusde43 000tmncs;enmai I'extractimfléchitautourdc33 369tomes mcnsuell€$avcc un stoctdc I

645 tomcs. (AD M&M: 9 M 25) En ocrobre l'cxtractiqr æcint 45 2fi) tmcs et les stoc{cs ont arcilrt I m0 bnoes. Qsclques moées
plus tard, à la frn du mois de mars l929,le prodrrction avait attÊint 58 730 tmnes, on avait I I 560 tmnes do minerai cu stræk-
ZOI-foioOrS"oUe-Maubcugcnm-recookruiteaprèslagucnedoitabsoôcrlap'rodrrctimdcMunilleetSaocy,autresmins!in-
tégrées.
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rais sortis n'étaient plus aussi bonne ni adaptée à la production des usines du

groupe! En résumé: une prduction quasi stationnaire, oscillant autou de

20 à 25000 tonnes par mois (tableau ci-contre) et toujours inférieure à 300

000 tonnes annuellement, sans glands à-coups (tableau et graphique ci-des-

sus). On remarque que la production ne n'a pas décollé avant 1930; mais ne

s'est pas effondrée après, alors que celles de Droitaumont et Giraumont ont

connu un ralentissement spectaculaire. C)n notera qu'il a fallu attendre I'an-

née 1937 pour que la mine retrouve une production voisine de celle de

lgl3tTr

Rappelons I'adage bien connu : produire n'est rien, et vendre est

tout. I-a production de minerai dépendait donc de l'évolution des carnets de

commande et celle-ci des cours. Toute une série de contraintes entraient

dans le prix de revient, véritable obsession des directeurs de mine. < II est

généralement admis qu'une mine profonde dubassin de Briey, ayant àfaire

face à la charge d'unc exhaure importante, est obligée dcfaire une extrac-

tionmeruuell,e de I'ord.re dc 35A00 nnncs aumoins > écrivaitle directeurde lamine, MQuantinT2

I-e tableau précédent montre que les tonnages mensucls sont toujours restés en dessous de cc chif-

fre,aucours des nnées 1919-1936.73l-afaiblessedesmoyennesmensuelles,de23665ù?5250ton-

nes, continuait donc de poser des interrogations quand à la rentabilité de I'exploitation. Et cela avant

7 l- <La mine & Jarny n'ovait pû, pendurt une cermîrc périodc ù mise at point dcs qæstiorc lirt_sreuses coyla{wes à la guare,

augrlsûersonrt*tio"i*q't'àdcschifrresdcSS(ÛOà.tNn0tonnes,maissesefonsaacowsdcl'amée I93T,luiavaicntpermis
d'aneinùc ce niveau-.. r( M. Bourquin, l9ilt, Eslncc Arùives Usinor Srcilor )
72- Espace Arcbives Usins Sacilor.
?3- Anssi,a+-ondumalàsuivrçl'observatcrndeBricyquidéclaraitte23 mai 1925,aucmmissaircepécid,quh lamy,daproduc-
tion nuwuzllc cst de 20680 npps, inlériewe à la tmnule : bs comnandcs sont régulières e, satrsanbs! : et lcs stocks s'élbent à

3ilN tomcs... r AD M&M-9M 25.
Uannée suivantc, les tomagcs n'ot pas été meitlcurs ; en janvier I 96, la productim à la mine de Jarny âait toujoursinférieure à la

nsmaleavec lS860tmnesctunstoclragequi aneignaitSS00tonnes:cnmai l!126lapoductionétaitr€tdnbé€à 16763tmnesetl'm
stockait6l85 tonnes surlo carrcau; lcp-ces""tUt a.hérmiouduC-onseild'Adninistntion 1930,auquel participaitsous_laprési-
dcncc dc6 A.Dodelingcr , MtvlJacqucs Bervciller ct le Baron Charles dtlurt, nous aryrc'nd qu' <il a été enrait 709)5 tonnes
pendan lc quatrième t ir*ttre ac Di9; 287033 toruæs pendan l'anÉe 1929 et 7E751 tonrus pendant Ie premiet îhæste dc

1930... >(Eryacc Arthivcs Usinor Sacilor)
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même que les cours ne s'effondrentcornme nous allons le voir. Ces fluctuations mensuelles étaient-

elles liées auxfluctuations mal maîtisées des effectifs comme s'enplaignaientencore les directeurs

au milieu des années vingt? Ou plus simplemenl la mine de Jarny, manquant de débouchés exté-

rieurs produit peu; mais produisant peu, elle produit cher, et c'est un cercle vicieux.

Toujours est-il qu'au dessous d'un certain cours, la mine risquait de produire à perte, situa-

tion déjà évoquée par le responsable de la Sté des Minerais l.orrains dans I'après-guerre. En l'absen-

cededébouchésréguliersetrémunérateurs,plutôtquedevendreàl'extérieuraperte,laminedeJar-

ny va livrer ses modestes tonnages extraits à prix fort, à l'intérieur du groupe Senelle-Maubeuge.

Essai d'analyse des ventes et des circuits commerciaux.

L'étude des ventes estune des plus délicateàmener, comptetenude ladifficultéàretrouver

dans les archives les circuits, les tonnages, les clients. [æs pièces ont souvent disparu et nous

n'avons reûouvé que quelques documents épars, surtout pour la mine de Droitaumont. Pour Jarny,

les circuits de la commercialisation sont encore moins clairs, faute de documents explicites: si nous

n'avonsquetrès peuderenseignements surlacommercialisationdes minerais deJanry,pourles an-

nées vingl, période de repli sur le groupe de Senelle-Maubeuge. Ce groupe qui était sorti affaibli de

la guerre avait pu reconstituer son appareil industriel, et même l'étendre. Il avait ainsi acquis en

lff22unedes plus anciennes houillères du Nord, celle de Douchy. Des ventes préférentielles au

groupe sont attestées assez souvent; on note aussi , une volonté de trouver des narchés extérieurs.

Parexemple,le?Sfévlierl%22M.Quantinfurit: <4eviens de téléplnrcruncfois dcplus aucolo-

nel Spitman (Spitbaum? ); il croit pouvoir placer en Allemagne l'éxcédent de notre production dz

février et ce que nous avons en stock au prix dc 22F , prtme de pénalité de I F par unité de fer au des-

sus ouendessous de 35Vo; prisesfaites àlamine . je le presse dc conclure etinsiste pour qu'iltraite

égalemcnt pour rnors...il partira lund.i pour Cologræ... ,r74

L'exemple caracûéristique de Droitaumont

NoussommesunpeumieuxrenseignéssurlapolitiquecommercialedelaminedeDroitau-

mont Grâce à quelques séries, nous p,ouvons

saisir quelle place cette mine occupait dans

le dispositif Schneider et, sur une duÉe

d'une quinzaine d'années, la statégie du

Broupe, à travers ses investissements et ses

résulats financiers. I-a Société Générale de

Mnes, est impliquée dans le groupe Scbnei-

der, comme on le voit sur le tableau des ac-

tionnai res en lV25 et 1932. l-a lmrne de Droi-

inecr.
11o. ,m..bô6 '31!s +.r1.;,r,;...1,;.1.;.r ,.,,'11

29Juinl975 I Août 1932

Gonard ,,Il BerdClâude 2
IæbraudSvlvatn Bassal Inuis
læictoam i  i l ( Boitier Henri IrS!
lvL des Abbaves 31 ImuelinArmand .il

Mineot rr'i2l l-arrcrenon Paul Jl

Morel fl( læbraud SYlYain 29
Parmentier :"I31RebourJean kDtistr t lÂ

Rebour Jean Baotistr t6t Saffrev Alfted -i

Rouer rlf Schneidcr& Cte T)

Sclneider& Cie '7il

r 2M 2N
74 Espace Archives Usinor Sacilor.
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taumont lui est rattaché e enl922 et plus tard la concession voisine de Bruville.Ts Dans un document

de la maison du Creusot, on peut lire cefie remarque assez étonnante:<<... les réserves actuelles,

dans le bassin de Briey, représentent environ 80 0M 000 de tonnes; ce chffie, qui peut apparaître

assezélevé envaleur absolue est, enréalité, très m,odeste si onle compare a uxbesoins des sociétés

métallurgiques dans lesquelles I.a Société Schncider a des intérêts prépondérants... ,>76

Le marché interieur et extérieur

DROITÂUMOlÏi',i. l;: : ,  , '  

' ,  
i  I

Année lgD : 'l'onnes ri ,,,.6,,ti..:
Minerai eùrltrc,
derni.nrrdnlfsr. L25720 16,l%

3515864497o
Allemasm , 305165 39IVa

78Wrl T0['OVO

W
n
I

Minerai contre demi-produits

livraisons internes

Allemagne

Selon un observateur de l'époqrre, <<la moitié du mi-

ncrai de fer est taitée dans Ia région, à proximité des sièges

d'extraction,I'aute enmoitié est expéd.iée, dans le NordetIe

Centre et 40Vo à I'étranger. ttTTPour I'anrrêe l929,par exem-

ple,les expéditions totales ont été deTS2Mltonnes etse sont

réparties ainsi: 125 720 tonnes de minerai ont été échangées

contre des demi-produits, 351 586 tonnes ont été livrées aux

sociétés du groupe Schneider (ARBED 7E, Aubrives-Ville-

rupt). Iæ reste, soit un volume de 305 165 tonnes a été presque

entièrement vendu en Allemagne.T9 Ce qui correspond en

gros à 4OVo soitun peu moins que ce que F.Mattenet notaiL

Or, les ventes à l'étanger nbnt pas connu à la fin de la perio-

de, la même évolution que les débouchés sur le marché inté-

rieur. Si I'on examine les expéditions présentées sur le tableau

cidessous,etqu'onlecompare auprécédent(année 1929),il estévidentquel'onadumal àtrancher

surles chiffres;on suitles ventes versl'Allemagne,autourde 30O00tonnes,mais onnepeutsefaire

une idée précise de la teneurdes

autes échanges.

Par contre, on voit à I'aide du

graphique (page suivante), tiré

de ce deuxième tableau que les

liens avec la Sarre sont les plus

forts et qu'ils ont mieux résisté

au temps de la crise!

?51Notonsrapidpment,queMPautLanqcnmestadministralÊuràAubrivcs-Villcrupt-pré.sidentdirccteurgéoéraldcs TerresRou-
ges" , quil cst cn I 932 représcntant de la Société Générale Raoçisc de Mncs, qui va frrsimncr avcc la miac dc flroitaumont ; çæ
Urutea Safrey cst aussi administrateru dcs "Terres Rouges", tout commc de la sæiété Générale de Mnps.
7G Académic Françcis Bourdm
7/- F.lvlatteæt, article cité, in " [æ Pays [-srain" améc 1931.
?&LtsinedeBurôachdel,ARBEDàlaquclleétaientdestinéslesenvcisdemioerai dÊDroitaummtn'apasétéenmesurederccevoir
plusdc250û)tcnnnesparmoisparvcrieferrée,àcause del'insrt'fieancedesessilosàmincrai('apPdnJdÊminerainécessaire étailre-

çuparvoie d'eau.opù-ro*-dubassinde Nancy). De.s travauxconsidérables entr,episàBurtacb,avaicntpourobjectifs dc faire

àis-p"t"ito" ce go{rlot d'etrarylernent et de permettrre de rcryyoir par voie ferrÉe tous te mincrai aclpté.
79 F.lt/tatmct, article cité, in'[æ Fays f.orrain' année 1931.



Par ailleurs. les usines de

I'ARBED et des "Terres Rouges",

ont acheté sans difficulté, au cours

des années vingt, des tonnages im-

portants de minerais provenances

diverses. Pour Schneider, il conve-

nait de faire un arbitrage avantageux

entre ces minerais de provenance di-

verse et celui de Droitaumont, qui,

par saforte teneur (35 à39Vo de fer),

était particulièrement appprécié à

I'exportation. Les fournitures de mi-

nerai de Droitaumont en Allemagne
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permettaient d'approvisionner en charbon et coke métallurgique de V/estphalie plusieurs des usi-

nes métallurgiques du groupe de la Société Schneider. La Société avait maintenu à son usine du

Creusotunefaiblefabricatond'aciers communs qui lui servaitdevolantrégulateurpourleurfabri-

cation d'acier de qualité. Celle-ci se limitait d'ailleurs à transforme r en aciers marchands ou en tôles,

desdemi-produits enacierThomas qu'ils se procuraientdansles usineslorraines ea6çfoangedumi-

nerai de Droitaumont. C'est pour cette raison, et en vue d'assurer la régularité de leurs approvision-

nements en aciers Thomas, qu'ils ont été conduits à mener une politique d'échange de minerai de

Droitaumontcontre des demi-produits:, comme I'explicite un documentinterûe : <Ilvade soiqu'à

mesure que In diminution progressive des réserves de minerai dans Ie bassin de Brtey rendra plus

d.fficile pour I'ARBED etla société métallurgique desTenes Rouges, l'achat dc tonnages de minc-

raid'appoint,laprod.uctionde Droitaumontleur seradc plus enplus exclusivemcntrésert'ée.IIest

possible égalemcnt que IaSociété

Schncid.er qui, en 1928-1929,

ovait acheté dans l'Est 36235 ton'

rus par an dc dcrni-Produiæ en

acicr Thomas, dont 7800 tonnes

seulemerû avaient fait I'obiet de

marchés d'éclnnge dc minerai

contre demi-produits, soient anæ-

nés à augmenter l'importance dc

ce genre de marchés pour donner

plus de sécurité à lcurs apProvi-

sionncmcnts en métal Thonas. Il

faut donc prévoir d'ici Peu dc
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temps la totalité de la production de Droitaumnnt sera absorbée par les deux genres de débou-

chés .r>ffi

Le problème des prix et des profits:

L,e prix de la tonne n'avait cessé

de monterjusqu'en tglO. trrtait ce futalors

lacrise, et la mévente provoqua I'effon-

drement des prix. Un effondrement sensi-

ble et durable, malgré la reprise du milieu

des années trente. On touche le fond pour

la production par exemple au cours de

I'année 1932; mais les prix chuænt en

1933, et, malgré, une production un peu

plus forte, le produit baisse encore ; de

même en 1934 et 1!135 et aussi en 19J6, malgré une hausse des prix à la tonne! [-a reprise des cours

redonneunemargesubstantielleàl'entrepriseàpartirde 1937;ave*,2ÛO.000tonnesdemoinsqu'en

l929,lerevenu est quasiment le même! On peut conclure de ces remarques que la courbe de pro-

duction n'estqu'un indicaæur grossierde la santé de I'entreprise puisque l'évolution du produitdes

ventes estendéfinitiveessentiel. Se greffenten effetsurlarentabilitédelamine,lesquestions de sa-

laires 81, d'investissements, de modernisation et d'entretien de I'outil productif. A I'examen des

courbes, on note d'abord une évolution parallèle des tonnages et des produits de la vente, puis un dé-

ficitentre 1932et1937;enfinlesdernièresannées,avecuntonnageenbaisse maisdesprixenhaus-

se très nette, le produit évolue plus favorablement.. [-a marche de I'entreprise ne se résumait donc

Evolution (base lfi) en 1929) des tonnes vendues, des prlx à la tonne et du produit des ventes.

'G Tonnages

-G Prix

@vra.t

1!B0 lBl Lv37 1938

8& Espace Archives Usinor Sacilor 44- 144.
81- A partir de 1936, les prestations salariales et sæiale augmentent fortement, ce qui a grevé les pris de revient!

Prix de la tonne
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Bilanrd'exol,oitafron de la mine de DROITAUMONT

Périodes

Investissements
nécéssités par
llexploitaton.
En milliers

Profits

r909 l91C 2024.008 -2024.Wr
r9t0 l9t r 2343.0p.r -2343.00r
l9l I r9'' 2 M5.00[ 40.50F -2 004.50r
r9r2 - r9L3 I 1!)Z-00F 230,00F -962.00F

1913 - 1914 611.00F -611.00F

1914. l9l l 476,008 476,Nr
t9l5 . l9:l( 45.00F 45.00F
1916 - 191; 0,00r
1917 - 1918 0.00F
l9t8 - t9l9 0,00F
I9l9 , 1920 22,00F -22.Wr
naa - l92l 62.00F -62,00F
r92r -gn r257.00F | 257.Wr

-833 -

1922 - lgn 509.00F 434.00F -75.00r

t923 - L9U æ5,00F 32.00r -25J-|'X,l

LgA -$2: 491,00F r 761.00t rzffi.Nr
1925 - ly2( 943.00F 3 482.00F 2 539.00r
1926 " rgn 975.00F 5 775.00F 4 800.00F
lgn . t%E l202.mr 8 230,00F 7 02E.00r
1928'.:'tEZg 1810.00[ l0 779.00F 8 969.00r
1929 t;,'19,1{ 503,00r 12 955,00f 12452-OOI
1930,i.jl9Jl 1 166.00I 10153.00[8 !)87.00r
1931 ,i193' 5fiZ.WI 4U4).w't 4263;0Al
rnz "'933 45.00F 20?1{l0f , zo3z.ru0r
|I93I,|..I93A 29-00F I544:00I :,;I,5,15-(X)I
1934rr' [935 '60-00F 2,541.00ï,i:2,{8,1.OOF

,,,,il,535.00F19351. r93( r5-3s.00[
1936,,; '193' 1'176-AOrti,ltlT76,gtF
1937.193t 1:I,JZIOUF 17 791llIJl 16,665,00r
1938.'1931 1076,tXrF 15 355;00.r14,279.00F

TOTAI, 2gU.NÎ 53 470.00r50 546.00F

pas simplement à I'extraction, mais aussi à des ajustements de la production, prenant en compte des

paramètres extérieurs à la mine, comme les prix et les débouchés.

Pourles profits (différence entre les bénéfices bruts etles divers investisements etamortis-

sements), on peut noter une évolution elle aussi complexe, comme les tableaux et les graphiques

graphiques suivants le montrent . [a mine ne dégage pas de bénéfices à la veille de la guerre, les in-

vestsments nécéssités pourl'exploitation sonttrèslourds. Les années d'après guerre sontensuiteas-

sezlentes àdégagerdes gains substantiels; ce nrestqu'enlg4quelamine acornmencé àgagnerde

I'argent. Noûons qu'il fallaitune bonne dose d'optimismepourinsisteralors que les conditions d'ex-

traction (en particulierle cottde I'exhaure des eauxde mine) renchérissaientle prixde revientde la

tonne de minerai. L'embellie des années vingt a étÉ de courte durée comme on le constate avec la

rupture due à la crise des années 1931-1933; et elle ne reprend brièvement qu'à la fin de la période

cornme le graphique ci-dessous le montre. 
*p;ffi"
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Le personnel des mines

I^a difficulté de recrutement dans les mines a déjà été dênrite pour les premières années

d'exploitation. Ce recrutement avait été assez anarchique à cause de la faiblesse du potentiel local et

de la grande insabiiite des ouvriers venus de divers horizons.

Iæ manque de bras a été tout aussi criant au lendemain de guerre. Dès 1919, la question de

I'embauche d'ouwiers qualifiés, puis de manæuvres s'est immédiatement posée. Chacun se sou-

vient de surenchères et de débauchages sur les quais de gare à Mefz ou encore à Conflans, de

contrats signés et dévoyés, de services d'accueil ou encore d'envoi d'émissaires sur les lieux de re-

crutement. Comment éviter ces conflits entre usines, entre mines, comment organiser et reprendre

les courants d'immigration? Nous avons en partie répondu à ces questions en présentant la société

jarnysienne dans le début des années vingt, en évoquant le rôle de la SociéæGénérale dlmmigra-

tion et les accords signés entre gouvernements français, italien et polonais. Nous avons évoqué le

cenfie de tri de Toul pour les ouwiers polonais, les réseaux familiaux qui se renouaient; et surtout la

faiblesse des retours en France puisqu' en lV2l,à part les familles implantées dans les métiers du

petitcommerce etde I'artisana! onneûouvefinalementqu'assez peudepatronymes connusparrni

les éfrangers présents avant guerre. Nous ne reviendrons donc pas sur ces remarques, sinon pour

nuancerl'appréciation de la mobilité ouvrière des années ving! sans doute différente des premiers

mouvements d'avant guerre touchant une classe ouwière fraîchement déracinée.

Les statistiques du personnel:

I-e nombre d'employés dans les mines constitue au premier abord un bon thermomètre de

I'activité; mais, comme lestableauxde laproduction, c'estunindicateurdélicatàintermréter, carles

données sont souvent variables d'une source à I'auûe.

Sur ce tableau et les deux gra-

phiques de la page suivante, nous

avons repris les effectifs consignés

dans les rapports des directeurs de mi-

nes en début d'année. Nous avons on-

suiæ compté pour chaque mine et

pour chaque période annuelle, le

nombre des entrants et des sortants,

d'apês les registres officiels. En prin-

cipe, I'effectif réel devrait correspon-

dre à I'effectif de I'année précédente
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augmenté du solde, entrants-sortants.

Or, on constate un decalage assez net

qui pose d'emblée la question de la

fiabilité des données! L'écart serait

encore plus grand si I'on cumulait les

données annuelles. Ceci est particu-

lièrement net dans le cas de la mine de

Jarny où les données fluctuent forte-

ment entre l9?3 et 192'7,sans que I'on

puisse savoir s'il s'agit d'un défaut

d'enregistrement des données ou d'un

réel mouvement de flux d'un mois à

I'autre. Ces séries fragiles, nepeuvent

que difficilement être rapprochées de

celles de la production. [a relation en-

tre effectifs et production pourrait

sembler a priori évidente, elle n'a rien

d'automatique. D'autres éléments en-

trent en effet en jeu, comme le temps

de travail, I'innovation, le temps d'aÇ-

cès aux fronts et aux galeries, donc la

productivité. Ce rapport entre effec-

tifs et ûonnages est censés donner le

rapport de pnrductivité mais les res-

ponsables de la mine prélèraient cal-

culer la producton au fond par équipe de mineurs En aucun cas, le rapport entre effectif et produc-

tion ne peut donc être pris pour indice net de productivité surtout lors des crises. Alors, I'effectif di-

minuait beaucoup moins viæ que la production; les entreprises fermaient partiellemenL (un ou

deux jours par semaine), mais ne licenciaient pas systématiquement leur personnel; elles I'utili-

saient à des travaux d'entretien des installations et ne le renvoyaient qu'à la dernière extrémité. Pour

mesurer les variations des activités de la mine, il nous a donc semblé plus pertinent de suivre les

mouvements d'entrées et la durée d'embauche du personnel, donnée très sensible à la conjoncture.

De quelles données disposons-nous pour suivre ces mouvements? I-es mines établissaient

chaque mois un état sommaire des entrants, et des sortants; avec des tableaux récapitulatifs chaque

quinzaine, chaque mois et chaque année. Il y a aussi les registres des caisses de retraiûe ou des salai-

res,etc...I-aplupartontétéconservéspourlesdeuxmines;nouslesavonsconsultéstous,étatsnu-

mériques, aussi bienqu'étatsnominatifs. Autotal, nousavorutrelevé, de 191Eà 1940'E5filindi-

-o- Effectif + solde @-S)
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vidus qui vont et viennenÇ partent et repartent des deux mines de Jarny. I-a plupart des indivi-

dus sont assez mobiles, certains sont même de véritables comètes, mais quelques uns , assez stables

figurent seulement sur les états nominatifs non sur les livres d'embauche, puisqu'ils ont effecfué

toute leur carrière sur place.

Que faire de tous ces chiffres?

Après avoir calculé les variations annuelles des effectifs, nous analyserons aussi les varia-

tons mensuelles, les durées d'embauche, et leurs variations selon les années, les hommes et la pro-

duction.

Les effectifs:

On constate qu'à I'instar de tout le bassin, les deux mines de Jarny sont longues à retrouver

leurs effectifsde 1914. Dixansaprès I'annistce, onEouve, pourl'ensemble de larégionunpeuplus

de40000employésdemines,soitengrosl'effectf d'avant-guerre. Onestdoncloind'unerepriseex-

pansive. t-es effectifs sont assez fluctuants et varient d'une source à I'autre. Les ordres de grandeur

que nous avons retenus sont ceux des statstiques officielles de la préfecture de Meurthe-et-Mosel-

le. Ils sont assez proches de ceux de la chambre syndicale.

Seule une étude nominative, siège par siège permettrait de saisir plus concrètement les ef-

fectifs et les flux.e Comme pour les mines de Jamy, ce sont les personnels occupant des postes peu

qualifiés au fond qui paraissent les plus difficiles à cerner et qui mériteraient une éhrde suivie. A

I'inverse,onconstaûeuneassezgrande stabilitédunombredesemployés(stabilitédel'effectifetdes

individus eux-mêmes) et aussi des ouwiers du jour occupant les emplois qualifiés notamment Par

conte, uranæuwes du carreau cornme ma[æuvres du fond sont mobiles.

Voici sur le tableau suivant ce que nous avons trouvé pour les trois mines locales. On note

que, jusqu'en 1931, la mine de Jarny a toujours un effectif nettement moins important que celle de

82- Iâ diftlfllté à recnrter ôr persmnel toujours aussi préoccupante apês la guerrc, serait plus finement mcsurée si I'on powait esti-
mer le "resewoir" potentiel dc main d'æwre tournatt dans le bassn

Effectif ouwier fond et jour dans les mines de fer
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Droitaumont. Onrelèveaussi queles niveauxde 1913-1914n'ontété quetardivementégalésoudé-

passés. Au total, la mine de JamY

paraît nettement moins dynamique

pour I'embauche que celles de Droi-

taumont ou de Giraumont. Mais le

dynamisme de celles-ci a eu son re-

vers, puisque, dans les années de

crise,les oscillations y ont été plus

fortement senties. Sur ce graPhi-

que, nous avons portéles variations

des effectifs de la mine de Girau-

mont, pour montrer la singularité de

la mine de Janry. Au contraire les

mines de Giraumont et de Droitau-

mont ont évolué pratiquement en

phase, cornme pour les tonnages

exfaits.

EFT'ECTIF TOTAL

@ wrnar oot I rtov

Les rythmes drentr{e et de sortie.

Nous avons observé I'cnsemble des entrants dans les deux mines ente 1918 et 1939 et exa-

miné ptus en détail quelques années particulières. Nous avons relevé pour chaque mine et pour cha-

que mois de la périodc les entants, puis les sortants. Iæs registres donnent leur pahonyme, un curri-

culumsuccin!ladatedbntréeetde sortiedelamine,l'ancienlieudetravail,etparfoisladestination

ou la cause du départ

ËËËËËËÈËeE$ËËË88ÈË8tEgE$tËEËtE

Toutes les mines connaissaient un va et vient important de personnel. Puisque certains té-
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moins ont parfois évoqué des conditions différentes d'accueil, d'ambiance de travail, pour expliquer

ce "turn-over", on peut se demander si I'rme des deux mines était plus "poreuse" que I'autre? Le rap-

portentreentréeseteffectifmoyensurlapériode 1918-lg30donneunquotientde l1,26pourDroi-

taumontetd elù,TlpourJarny ; pourles sorties,le quotientestrespectivementde 9,5 pourDroitau-

mont et de 9J6 pour Jarny . Ces écats ne sont pas significatifs : on reste dans le même ordre de Sran-

deur, avec environ i 1 entrées et 10 sorties pour un poste occupé. B On ne peut donc incriminer I'am-

biance *déæstable" ou la sévérité d'un encadrement "tâtillon" dans une mine, ni I'idée d'un accueil

plusouvert. L,avariationdeI'effectifne dépendait, ànofieavis, quedelamarchedeI'entreprise etde

I'offre d'emplois. g

Les rythmes annuels:

La reprise de I'embauche après la guerre a été régulière et vigoureuse à Droitaumont plus

chaotique à la mine de Jarny du moins si I'on considère le rythme des entrées. Cependant, on note

base
45,98

100
146
2AO

314,9
247,1
232,8
253,4
193,7
246

233,9
236,2

219

EntÉes à la,,mine
base
10,38
Iæ

1m,7
91,8

189,6
176,5
156,3
l3I,l
90,16
77,05
72,68
m,7l
85,79

83-Il nbnseraplus dem€mcd"rsles améostr€lrieavecdcsfluxd'e,ntrréæplusfort, 1,4et lJ respcctivementmais surtoutdes sorties
plus inportentes à fhoitaumont, avoc 3,16 cmtre 229 pour la minp dc Jamy.
8uf- C-cla n'empêche pas rm dc noc témoins de soutc,nir qu'à <h mirc dc Jany, c'énit pfus 'bon enfant'. Il y avait un directeur et

M.Botnt,etuclufd'eryloimtbaMDqreAchefprion.C'cstlaiqtienbarcluÎt,ilfaircittottt..-A.Droitanon,ilyavaitundi-
recte,t, w ingénieur ûtfod, un hgénîcur dtt jour, .-À Droiuwnon, c'était pbs encaùé, plus swveilU. t ( M. J. de Jarny)
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dans les deux mines que I'ampleur

des mouvements n'estpas directe-

ment calquée sur celle de la pro-

duction : c'est en periode de dé-

marrage , de 1921à 1926 que les

flux sont les plus importants . Les

entrées se stabilisent par la suite ,

alors que la hausse de la produc-

ton s'accélère et culmi ne en L929 .

I-e rapport entrées/production se

trouve même déprimé, puique les

entrées demeurent assez équiva-

lentes en volume de 1926à1930. On note ensuite une relative stabilisation, avec un rythme d'entrée

qui va en diminuant de 1923 à ly29.L'écartentre les entrées et les sorties dewait théoriquement

correspondre aux variations d'effectif. Or les entrées ne compensent pas systématiquement les sor-

ties!

Sur les tableauq on peut constater qu'après les premières années de démarrage, les effectifs

des deux mines ont varié annuellement de manière assez parallèle, malgré la différence de produc-

tion; sauf pour une ou deux années accidentelles, comme 1921 pour Jarny ou lV26 pour Droitau-

mont. C'estque, aprèsuneambaucheintensivejusqu'en lV22,lesdeuxminesontdemoinsenmoins

recrutéjusqu'en 1930. Enfait si I'onmesure le rapportente entrées annuelles eteffectifs, onconsta-
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Flux entr{es et sorties à la mine de Dr.oitaumont
1918-1940

Flux entÉes et sorties à la mine de Jarny
191&19,1{l
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te qu'après le recrutement massif correspondant à la reprise des années l9l9-19A, ce rapport sréta-

blit dans les deux mines autour d'une valeur moyenne de 0,5 (il a donc fallu en moyenne dans la

deuxième moitié des années vingt, recruter chaque année |équivalent de la moitié de I'effectif pour

maintenir I'activité).8s Nous reviendrons par la suite surcette question. Mais il faut aussi prendre en

compte le volume des sorties en liaison avec celui des entrées. I-es graphiques ci-dessus et suivants

montrentquelacorrélation nrestpuls dutoutévidenteentreces deuxflux. A la mine deDroitaumont

par exemple, on note jusqu'en I922,un rapport à peu près constant entre entrées (plus fortes) et sor-

ties. Ensuiæ, pourquelques années, les flux se compensent, puis redeviennent très inégaux lors de

la reprise intensive de I'activité vers IEn-Lyz9. Puis, les départs ont été nettement plus massifs; on

ne recrutait plus. Pour la mine de Jarny, les flux ont été plus complexes: ils semblent traduire les dif-

ficultés de la mine en l92l,ll23 etl:VA,maryuées par de nombreux départs. Les autres années

évoluentde manière relativementidentique avec une tendance àl'embaucheasseznette aulourdes

années l9n-1929.

En faitlamesure, de la stabilité peutêtredonnée parlecalcul de laduréed'embauche.læs

graphiquescidessous indiquent,pourchaqueannéedbbservationlenombremoyendejoursd'em-

bauche d'après les déclarations d'entrée et de sorties dans I'année. C'est un calcul assez grossier qui

aboutitnânmoinsàuneconclusion: enpériodededémarrageoudecriseletempsmoyendeprésen-

8S Encalculantlerapportentreentré€seteffectif, nousavonsconstatéquq plus letauestélevé, plns I'instabilitéestgrandeetlamo

bilité importante.
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ce s'allonge, tous personnels confondus. Inversement, la durée de présence est brève enÎ.re 1922 et

1930. E7

MINE DE DROITAUMOM

1939
1v38
1937
tv36
t'Bs
[84
[n3
rcil
1930
1929
lvn
rwl
tn6
rns
l9A
rvz3
r92.
tc2l
rgn
1919
1918

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Nombre de jours tnoyen par année

MINEDEJARNY

1939
1938
Lv37
t9J6
t9t5
tgu
tvt3
19]32
tvSl
lqx)
tns)
tga
tvn
1926
tns
tytA
tvB
9n
l92r
tgm
t9t9
1918

5m 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Nombre de jours nwryenpar année

Les flux mensuels d'entrées et de sorties.

Autre rythme intéressantà suivre,les variations desenEées etsorties au cours d'une année.

Pourmieux comparerlesfluxde personnel, nous les avons observés envaleurbrute ; mais cornme

ces flux, sont toujours moins importants à Jamy qu'à Droitaumont, nous les avons étudiés aussi

dans leurs variations mensuelles, en pourc€ntage du total des flux sur toute la période 1918-1940.

8i/- Saos anticiper sur lcs aonês dc crisc notons qu'elles eot percæptibles sur tous les graphiques: lcs entrées s'fffodrent pendant

cinqanscntre l-931et lg35.IlestparcontrcétmoantdcvoirquclaminedcJamyn'cmegistrcpasautantdedépartcn l931et 1932çc

la mine de Dr,oitaumml Une cnrbellie, mais de courtc durÉe se produit à I'automne 1936, surtout à Janry, mei s 16s cntrées chutent à

nogveau en 1939. Il nous fardra voir alors si cc[a sipifie quc lcs embarrclrés sont restés flus longternps dans lcs mincs alors (Ille l'on

constatc rmc diminution de l'effectif oette année là

Ftux mensuels des enrées et sorties à la mine de Flux mensuels des enhées et sorties ù la mine de
Droitaumont l!)l&194{lJarny Df&194{l
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[æs entrées sontplus fortes dans les deux mines au printemps et moins nombreuses en hiver et en

été, et à nouveau plus importantes à I'automne. Pour les employeurs, il s'agissait de compenser les

départs extrêmement forts au début de l'été comme les gfaphiques les montrent et comme le rappe-

lait à l'époque Axel Sômme:<<.I-e recrutement est toujours le plus dfficile durant labelle saison et

Iamarchedesmincsse ralentitenétéetenautomneparledcfautdemaind'euwe.Cesontprinci-

palementles ouvriers entbauchésàcette époque del'année quirompentleurcontrat.Lcnombre dc

ruptures de contrat est égalementplas élevé parmiles Polonais que parmiles Inliens, nrais cefait

s'expliqueprobablementparlnduréepluslongue ducontrat.Iæffavaildesminesn'estpasffès dif-

ficile; un terrassier s'en accomode assezvite et beaucoup d'Inliens s'embauchent durant lc chô-

mage d'hiver pour repartir aussitôt k prtfiemps arrivé et chercher ailleurs un ffavail mieux rému-

néré et qui leur plaise davantage... >>
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Pour illustrer ces mou-

vements du personnel et entrer

un peu plus dans le détail, nous

avons examiné quelques années

particulières. Iétude de I'année

1923 à Droitaumont, permet de

montrer les différentes comPo-

santes des variations mensuelles

de I'effectif d'une mine. Surle ca-

hier des marques (registre dé-

taillant les effectifs) on portait, le

nombre d'employés par quinzai-

ne, les ouvriers inscrits, cerDK qui

travaillaient, les blessés et les

malades, les pennissionnaires et

les absents sans permission Sur

une période d'une année, comme

I'année1923 à Droitaumont" on

se rend compte que I'effectif dé-

claré est un effectif moyen aveg

des amplitudes parfois fortes.

Ajoutons que feffectif inscrit

n'étatpas ûoujours égal à lbffec-

tif travaillant réellement On

peut meme se demander sTl faut

accorder un crédit aveugle aux
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-û Aufond -|l- Inscrits

effectifs enregistrés chaque quinzaine, tant le nombre d'ouvriers au tavail, augmenté des absents

s'écarte parfois de I'effectif inscrit Toutefois I'effectif moyen de 423 inscrits ( pour les mois que

nous présentons ) esttrès proche de celui annonc é(421,3);on peutdonc raisonnablementretenircet

ordre de grandeur. Uétude de cetûe ann êe 1923 , nols permet de revenir sur les sources et la fiabilité

des chiffres, mais aussi sur quelques uns des constats faits plus haut, comme le fort mouvement de

sortie dès que les beauxjours arrivent ct des entrées plus nombreuses en novembre et septembre. On

est cependant étonné de constater que les sorties et les enûées massives du printemps ne se tradui-

sentpasimmédiatementsurlacourbedesinscrits,confirmanticiqueladuréed'embaucheestunpa-

ramètre essentiel: on peut trouver sur les livres d'embauche de véritables "météores":347o des en-

trants sont repartis avant un mois d'embauche. On remarque ensuite, sur le tableau comme sur les

graphiques suivants, que les évolutions mensuelles des effectifs oscillent de manière parallèle pour

les employés et, ceux qui travailleng

au jour comme au fond.

Autre exemple pour Droitau-

mont et Jarny, l'année LYZ6.I-o, tA-

bleau ci conte nous permetd'étudier

la stabilité des effectifs selon la nature

des emplois occupés.. Dans les deux

mines on constate une fortÊ stabilité

du personnel des bureaux, français

d'origine ou naturalisé à plus de 95 %.

Onremarque aussi la grande stabilité

des ouvriers travaillant sur le careau,

parmi lesquels la proportion des

Français est également tnès forte

(66Vo).Onne sera pas surpris de cons-

\o
ôt
o\

\oô|
o\

à

\o
$
(.1

\o
ôlo\

r
\o
ôl
o\

rô

\o
ôlo\

È

\o
ôlo\

È

\os
a

JÀRNY
F,moIovés 2 l 21 2l nl 2l 2 l 23 2l
Àu,fond 285 225 2ffi 18f r79 184 r92 r94
Ârr'iour 79 78 8'7 8? 85 85 8t 75

,.îotrl 385 324 3{X 4n ?at xn 3{X 29n
ffinÀultorr
Emolovés 35 33 n 39 3ç 39 4 3S
Ârr'frnrd 338 38t 370 33( 330 323 318 3fi
Â.rr irnrr 1t( r23 tx2 119 19 r2n l l ( t2l

Totxl 483 gl stx 4!r4l 4EEl 82 &41 &
Base lil) en janvier 1926



-M5 -

tater que les variations d'effectifs

sontnettement plus marquées parmi

les ouvriers dufond. Les amplitudes

mensuelles oscillent entre 4 et20 Vo

chez les employés, 13 Vo chez les

employés du jour et32Vo Parmi les

ouvriers du fond. On va en trouver

confirmation avec le suivi des en-

trants dans lamine selon la nature du

travail déclaré à I'embauche. On no-

te sur le graphique ci-contre que la

majorité des emplois à pourvoir sont

des emplois peu qualifiés de char-

geurs et surtout de manæuvres; on

remarque aussi que le renouvellement des mineurs et aide-mineurs n'est pas très important . Aussi,

lorsque l'on parle d'ouwiers des mines, il faut prendre soin de distinguer le mineur proprement dit

des autres ouvriers du fond.

Ia mobilité des uns et des autres n'était pas du tout identique, comme le graphique ci-des-

sous , présentant les entrées annuelles à la mine de Jarny selon la qualification professionnelle. Le

flux d'embauche des mineurs a été notable dans les premières années, mais s'estensuite ralenti puis

s'est arrêté au cours de la période prospère de 1928 à 1930. Par conhe les emplois peu qualifiés de

manæuvres ont fait l'objet d'embauches et de départs nombreux en période de démarrage' un peu

moins ensuite et à nouveau forts, à la fin des années vingt

Entrées des ouwiers à la mine de Jamy 1918-1939

@ ui**s I M-*,tw.t

POMPIER

APPRENTI ATEUER
BASCULEUR

CHAADRONNIER

TOURNEUR
WATTMAN
NUSTEUR

CHAUFFEUR
EMPLOYE

Ff,dPPEUR

MACHIMSTE
POSEUR

NDE POSEUR

AIDE CHAUDRONNIER
ACCROCHEUR

ELECTNCIEN
NDEMINEUR

CHARGEUR
MNEAR

MANGTNRE

EMBAUCHE (7o) MINE DE JARNY 1918-1939

0  5  1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0  5 5 6 0 6 5
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Le nouveau mineur d'après la guerrt, qui est-il ?

- Qui vient travailler dans les mines:

Nous avons abordé la question des effectifs et des flux uniquement dans leurs différents

rythmes d'après guene depuis le moment où les employeurs se plaignaient des difficultés à recruter

et à tenir leur persoiinel jusqu'au moment où la crise les a confaints à s'en séparer partiellement ou

totalement. Nous venons de montrer comment les effectifs ont varié en fonction de la conjoncture et

des conditions particulières à chaque mine jarnysienne. Il fautaussi décrire le visage de ces nou-

veaux venus après la guelTe, en tracer le profil.

- Répartition par origines:

Après la guerre, les mines ont dt reprendre leur politique de recrutement à l'étranger. A

nouveau, les ltaliens v constituent le gros de la main d'æuvre dans les deux mines. Mais ils ne sont

plus les seuls étrangers àvenirs'embaucherdans les mines lorraines, comme nous I'avons déjàévo-

qué. Des Polonais ont été aussi recrutés dès 1919 et l920,mais surtout au cours des années L926à

lV27: <<Ce ne sont pas des mineurs venus de la Ruhr comme dans les houillères du Nord et du Pas-

de-Calnis, mais ils arrivent pour la plupart directement de Pologne et le plus souvent n'amènent

pas defamille avec eux. ,$Dans une note datée du 19 janvierl922,M.Lebl, chef du service de la

main d'æuvre étrangère pour le 
@g ccrld & Trrnl prr (l-i.r pdili d.l

uiEcnon 0u rr v|l.
groupe Schneider, pose sans dé-'#;";#;-"' Konhaktpmcydlarobohikôwpo
tours la question du recrutement a'gry1grr-t

-t!#t'

des étrangers : <<Nous ne refu-

sons pas de recruter de Iamain $on*r**-o.r.?dD-EiF Fm i
d'euvre française et de pren"dre'Jg'T#::iffi-rrrôrr çc r* F+,

' 
I d rqrda qoc ldiù 16l rh Cod. tauf rd

t  :  - , - -  -  - , - ' - - :  . . - . :  dG 15 id t l6 ro ldc  fâ rùËooa

inùrwidualny A

des ouvriers parmi ceux qui ffJlfr.l'Si-er@' 
r-* q 

ffifi l#ë ËËo-ffitffi - -

tlOUS SOnt pfOpOSéS paf l'OffiCe gcFd." atlaMa.@t 0'i'.riù'*æ)--- A

de placement, mais nous demandons à être autorisés à ffictuer, parallèIement à ce recrutement

d'ouvriersfrançais, un recrutenrcnt d'ouvriers étrangers. Pour le momcnt nous demandons à être

autorisés à recruter un premier conrtngent de lM owriers polorwis et, parallèlentcnt, nou's pour-

rtons embauclwr IM ouvriers français, par l'intermédiaire de I'Ofice du Placernent Nous signa-

Iotu que, pour conserner à demeure 1A0 owriers frarryais recrutés par l'ffice, il sera nécessaire

quc cette instinrton now ofire auminimwnT00 ouvriers ,s

Pour saisir lbrigine de ce personnel étranger, nous avons analysé les flux d'embauche à la

mine de Droitaumont au cours de I'année Lyn -1928. Sur le tableau suivant, nous constatons que le

8&AxelSômme,op.cité-I-€sltaliensn'étaientdoncphslessanlsétrangers <Vers1926sontanivéslcsPolorwis.C'éuitdifféren.
M.Depreuxott M.Chantrinalhienles "triero lsiclàToul etles ænduisaient àlacantirc. L'anbianee êtaitdifiérente. L'ambiance
est tombée. >(M.J. Jamy).
Voir à ce sujet ce que I'qr notait au Luxembourg à fa fin de la décennig in Serge Bonnet, I'Homme du fer-Tome 2)
89- Académie F.Borudon - Iæ Creusot -0 lGO 877.
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flux d'embauche des Polonais est

alors supérieur à celui des Français

(?J7,37o contre 23Vo) ce qui est assez

nouveau. Nous avons aussi examiné

le registre d'embauche pour la pério-

de de jwn IW à féwier 1929, avec

l'état nominatif de tous les employés

de la mine dressé au lerjanvier IV28.

Que constatons-nous? Sur I'ensemble

des entrants et sortants, plusieurs ap-

paraissent au moins deux fois comme

entants; c'est même le cas de 79Vo

d'entre eux. Nous avons aussi remar-

qué que 92Vo desprésents au lerjan-

vier 1928 sont cités au moins une fois

conrrne entrant ou sortant dans les

sept mois précèdents et plus au cours

des treize mois suivants. Il est possible d'ençonclure que les états nominatifs présententessentielle-

mentdesfluxde manceuwes etchargeursetque iesemployés etles mineurs n'apparaissentpas sou-

vent dans les registres. Nous sommes loin, très loin de I'affinnation d'Axel Sômme: <<Une rnine du

plateau de Briey, occupant 7M ouvrters comptait au cours de 1923, 1400 embauclng€s, - . -mais

parmices ouvriers nouveau.x, iln'enrestaitle lermai 1924 que40.>: àDroitaumonten 1927, nous

avons 411 embauchages pour un effectif de 6Aen 1928. Manifestement certaines mines devaient

être plus poreuses encore que les mines de Jarny. En outre, nous noterons qu'au cours de ces deux
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Mouvements mensuels des entrées à Droitaumont de juin Dn àféwier 1929

années de fortes arrivées d'étrangers, c'est en automne que les flux sont les plus forts (notamment

pour les Polonais); le recrutement est faible en hiver et reprend au printemps avec de forts contin-

gents d'Italiens en particulier.

Surletabteau ci-dessousnous avonstotalisél'ensembledesfluxde personnel dans les deux

mines. Peut-on en tirer quelques conclusions? A la mine de Jarny, pour I372lltaliens, 4O0 Polonais,

et 848 Français, entrés, on a un solde positif final de 105 Italiens, 213 Polonais, et 173 Français. A

Droitaumont, pour 2508 Italiens, 870 Polonais, et I 172 Français entrés, le solde est respectivement

de 130 Italiens, de 80 Polonais, et de 82 Français. On remarque que les flux d'Italiens sont les plus

importants.n

Tout au long de la période 1918-1931, à la mine de Droitaumont comme à la mine de Jar-

ny: plus d'un entrant sur deux est italie n,(52,4%o des entrées à Jarny et 55, I 7o à Droitaumont). Jamais

les Polonais ne les dépasseront, même enlW-1128.

9G Beanconpsesonviennentdcl'arrivéedeceslAticasdanslcsannécsvingE <Izsétrangersvenaientd.eNancy.IlséuienrépartLt

ensuitc pow lcs trobmûæs. Ily ovaitwrresponsablcdanslc trainquilcs appelait et ils descendaicnt.Ik artaientancontrat dc fta-

vaildc i mois déliwé po lamirc.Ils étaient enrelaionavec dcs recrttæurs. Beaucottpfuient kfasciste .r (l[.11. de Droitau-

mout) Unagtreté,moin,hls d'Italien, àune qucstionsurl'aoqrcil enRancc, prend pourpreuvedc sa boone intégratioo"laconfiance
qu'onluiacco,rdaitàlamine <C'estnêncmoiquialtnisclerchcrlcsouwicrsarrivantèIagarc,pourlescondtireàlamincdetar'

ry. >Qtil.L de Jarny)

Autres nationalités
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Les flux de sortants dans les deux mines Les flux des entranb dans les deux mines
(19l&r93r)(D$-r931)

15,3% Polonais
77,6%Frmçais 28,2VoFrançus

57,1% Ialiens 54,1% Italiens
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Sur les tableaux et graphiques établis pour toute la période à partir des livres d'embauche,

nous remarquons que les mouvements d'entrées et sorties sont asses chaotiques. En observant les

rythmes d'entrées par nationalité après la guerre, on note des décalages analogues à ceux de la pério-

de de création des mines: les Français

arrivent les premiers, pour occupar

les emplois qualifiés; la seconde va-

gue est italienne: il s'agit de

maneuwes, Gs instables. Vient la

relayer cotte fois un flux de Polonais.

Pour I'ensemble des mouvements

observ-és dans les mines jarnysiennes,

les gnphiques ci-confie montrent que

l' arrivée des Transalpins est croissan-

te jusqu'en lT22;elle se stabilise puis

diminue ensuite, reprend légèrement

jusqu'en 1930 avantde s'éffondrer en

193 1. Iæs sorties d'Italiens culmi

enIT23 et se ralentissent ensuitc, re-

prennent en 1930 et s'effondrent aussi

en 1931. Pour les Rançais,les ryh-

mes sont moins bien marqués: plus

forts au début de la période, le.s flux

diminuent fortemcnt au moment de la

dépression. Quant à I' anivée des Po'

lonais, cllc est progessive et culmine

enlW. Par confre on est surpris de

voir les Polonais quitær les nrines Jar-

nysiennes en 1923 etl928, soitpeu de

temps apÈs deux périodes d'entrées

Entrées dans les deux mines

l9l8 l9t9 l9m lyLl llrz2 lgzt lgu lv5 lc26 lun lg?a rcD lqn lcll

[| TTALIENS Ë FRANcAIS I porcNAIS

Représentation oempiléendes flux d'entées et sorties

Sorties dans les deux mines

lgrt t9t9 E m lq lrL rlrB lvn ryrs lgx rwl 19â lux, 1930 l9!ll
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assez fortes. 91 Sur le tableau présentant le mouvement global des personnels, on note que pour I'en-

semble de ces 13 années, le "turn over" défini comme le total des entrées et des sorties par rapport au

solde final, atteint l7 ,3: 16,9 à la mine de Jarny etlT ,5 à Droitaumont. Il atteint 14,8 chezles Fran-

çais; 32,0 chez les Italiens; mais seulementT J chez les Polonais.

SOLDES ENTREES-SORTIES Droitaumont SOIDES ENTREES-SORTIES Jarny

FrancaisItaliens Polonais Solde FrancaisItaliens Polonais Solde
19r€ 61 C C 7I t91I l ( 3 0 t9
t9,1f 32 43 ( 75 191! 73 57 I 1 t
r92( 35 l4 22 92 rvz( 3( 29 4l 5l
Is21 3l 43 31 r23 Ig21 A 2 l - l ts
Iv22 -7) 12l I 98 l9tt 23 1 1 6 4 l l 9
ry23 Li -22 -?Â l 1 r92i 23 -71 -21 -&
r9?4 -1 I 0 Ly21 -3i 40 -8
LgzJ I 5 l 8 8 1 tyz: l ( -:t( t9 12
lg2( -1( --lt 4 4I rvzl -5i -J t 22 -73
t9T:i: t( 34 61 r58 rw 13 18 l5 52
192[ 63 34 101 tvzi n -1 -5 24
rgx -1 I -3 L9/.; -8 l 3 20 I
193{ 4: -zl 4 - 1 5 193{ -35 4 -3 42
I931 - l t -9( 18 -124 1911 t2 4 2

So,ldes t-t: lu, 2r3 60J Soldes a2 I3t EO u'l

Revenons plus en détail

sur I'arrivée des Polonais à la mine

de Jarny.

Iæ rythme en est assez va-

riable, avec une moyenne de 30 en-

trées annuelemenl On note trois

maxima: 1920, IY26 er 1929. n

I-es rythmes mensuels sont

très variables avec de fortes ani-

vées en mai. Ils s'agissait générale-

ment d'arrivées de groupes d'un peu

plus d'une quinzaine de personnes,

le plus souvent originaires de la mê-

me région. (en particulier en mai

lY2O, 1Y26, en féwier et sept€mbre

LV26, enmai 1930 et en juin lY29)

Rythme mensuel de lcotrée dcs Polonais à la mine dc Jarry 191&1930

75

50

25

0

9l- Nous donnons en anncxe, les tablearx et graphiques d'entrées et sortics dans chaque mine, selqr les diverses natioalités, entre
1918 et 1939.
9- Nous donons en arnexe, rm graphique tiré du taHeaux annuel des e,ntrée s à la mine de Jarny. . .l'entnée moyenræ annuclle était
dbnvirm 'nc treatainc de Potonais, mais les maxima, voyaient prsquc doubler ce chiffre.
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- Instabilité des ouvriers mineurs selon leur origine:

Jusqu'au milieu des années vingt, dans leur rapports annuels,les directeurs de mine se plai-

gnent du nombre insuffisant d'ouvriers mineurs, notamment en periode d'hiver ( janvier et février

surtout). Pourtantce sont des années de recrutementmassif, correspondantàune reprise vigoureuse

de la production. On est un peu surpris que la question soit posée, en termes purement numériques

et rarement en termes de qualité professionnelle. On ne distingue pas les plus stables des autres et Ie

débat ne porte généralement que sur la mobilité des personnels en général . Fn outre, on considère

pparfois la mobilité en période de plein emploi, le " turn over" des mineurs, comme un reflet de la li-

berté un peu anarchique des ouvriers, surtout des peu qualifiés. l-orsque les directeurs se plaignent

dumanqued'ouvriers mineurs, ilsne fontpas ladistinctionaveclesmanæuvres; orles mineurs sont

en général les moins mobiles.

Ne pourrait-on plutôt considérer ce va-et-vient incessant d'un personnel embauché aujour

lejourcommel'effetd'uneprécaritéacceptée,liéeàla faiblessedes salaires, puisquetrès peudema-

noeuvres pouvaient bénéficier de primes d'ancienneté, compte ûenu de la brièveté de leur emploi.

Du côtépatonal,le nturnover" encoreparfois présenté parcertains historiens commeune résistan-

ce informelle et individuelle à un travail pénible, a peut-être été un élément drune statégie: mainte-

nir la masse salariale à un faible niveau pour les catégories les moins qualifiées, tout en assurant des

salaires plus élevés au personnel compétent, formé sur le tas dans ces années d'entre deux guerres;

personnel moins mobile aussi parce que fidélisé par des avantages notoires et jalousement défen-

dus. Comme les moins qualifiés étaient majoritairement Italiens ou Polonais, il a été tentant plus

tard, d'élaborer un discours idéologique sur la mobilité résistante. Or cette " flexibilité" , fortement

tintée d'individualisme, allaitcontre lacohésion nécessaire à toute volonté d'organiser unquelcon-

que refus des bas salaires par exemple; la faiblesse du mouvement ouvrier mineur en est le corollai-

re, à la différence des cheminots par exemple. Et finalement, on peut se demander si le patronat ne

se s'est pas accomodé de cetûe mobilité, en réservant ses faveurs aux éléments stables et qualiliés qui

constituaientlacharpenteouvrièredelamine. Entoutétatdecause,cettemobilitéaétéperçuecom-

me un trait majeur de l'époque. A la question, nEtes-vous toujours resté à Jarny? o, la réponse est

presquetoujours: non <Ensuite, j'aiété àlamincdeMumille,premièremine mécaniséearyc char-

geurs. C'était Ia m"êne société, Senclle-Maubeuge. Ensuite je suis revenu à Droitawtnnt et itai
joue aufoot à Droitawrcnt. M. Maire était directeur. J'ai suivirnafenane, qui était instirutice. A

I-andres, puis ici. fefaisais le parcours àvélo.,ns On relève parfois dans les registres I'annotation
n ayantfaitmarEærleur haitainc n; qui ne correspond pas exactementà la mention sortiesur lere-

gistre d'embauche, où figure en principe le lieu de destination des ouvriers sortants. Ce dernier re-

gistre est plus ou moins bien ûenu, mais on y relève les motifs de départ; exemple au cours de l'année

ll22:'vaàHomécourtn,nvatravailleràfamyn,nsalaireinsffisantn,'retourneenltalien,'va

93- M.J. de Jamy.
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dans Ie Nord ","va travailler cotnfir.e mnçon ","voudrait changer de travail " r"ne gagne pas c$'

sez" etc.

Sur les causes de départ, on a aussi quelques témoignages oraux:<<Nous sommcs du Pie^

mont, Ie pays de Platini. . .Exactement d'Agrate. Monpère est d'ailleurs venu avec Ie vieux Platini,

ovant 1914. Ma mèye est ltalienne, de Gallio, province de Vicence). Quand. il s'est mnrié, iI était

domicitié à Esch, au Luxembourg. Mon père venait pour la mine de Jarny, après Homêcourt.

Avant il était en Suisse . Pour traverser

les frontières, il suffisait d'un papier.

Mon père aimait nous rappeler qu'il

était payé en or. Lui qui était unpetit

paysan pauvre! Il nous disait aussi

que, dans une mine, si ça n'allait pas,

Ie lendemain il travaillait pour un au-

ffe.,r% Comme on le constate, dans ce

bref témoignage, le "turn-overn révèle

le faible attachement à la fois à I'entre-

prise et à la région. Une étude plus pré-

cise de lamobilité,permetdevérifiersi,l'instabilité des Italiens etdes Polonais étaitdifférente àcet-

te époque. A.Sômmeécrivait à ce sujefi <Les otmriers introduits d'Italie arrivenl Ie plus souvent

munis d'un contrat de quatre mois,les Polonais d'uncontrat d'unan; siles patrons paientlesfrais

de voyage, ceux-ci sontretenu.s sur Ie salaire et il est donc naturel que les Polonais soient liés pour

plus longtemps, maisbeaucoup d'ouvriers, sans distirrcrtondenntionalité,partentavantl'expira-

Durée
d'embauche

o
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oÊ
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Cumul( 0.t 43 4J 20.946.5 69.I t3.? 93.{ 7-1,
Polonais 0.0 4:i 0.t 16.325.6 23-3 14.( 9.3 7.( 1m

Cumulé 3-0 6.{ 15.0n.t 52.072.n79.n9r.0 9.(
Francais 3.0 3.0 9.( 12.( 25.4 20.( 7.0 t2-Q 9.( 100

Cumul( 2-6 5.8 9.1 t6s 53-974i El"E901 9i
Italiens 2-6 32 3.2 7.8 37 _r 20-t 7^l 8.4 9: 100

Cumul( 5 1 26i 2rf3l52.Â6E.4 785 t42 9+7 t-l

Divers 5.32t . l 0.0126.3
rt,4/'22Â

r5.8 101 5.3 10J 5.: 100
Cumul( , 1 7.1 53J 73.4 ElJ 9l^t tJ

Total 2,5 4A 4,t 11.430.420.3 7.9 9,8 8,9 100

Ilurée d'embauche, en % du total, non cumulé. Durée d'embauche, en 9o du totat cumulé.

>5ans

çJ ens

çt ans

<=l an

<5mois

<=l mois

<=2 se,maiocs

<=l semaine

<=ljour

>5ans

gJ ans

e2 ans

+l an

<dmois

<=l mois
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<=l semaine

<=ljor

5  1 0 1 5 m 2 5  3 0 3 5 4 0 /

I noto*ir @ wurg,n n It ti"*' ! nor-,"ir W rt"""a" f] It"ti"*

94- M. B. dc Jarny.
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tion dc leur contrat. >>95 On ne peut donc voir dans le "turn-over" une simple prédisposition natio-

nale à la mobilité : plusieurs paramètres se combinent, tels que I'emploi occuF, la nature du premier

contra! la nation d'origine, l'âge, la situation familiale, la résidence et la situation générale du pays

de départ, plus ou moins susceptible d'offrir les conditions favorables à un retour des émigrés.

D'ailleurs sur ce tableau et les graphiques ci-dessus, on constate qu'il n'y a pas de franche disparité

entre les groupes, au delà de 6 mois de présence. Avant cette durée, c'est plus complexe, mais assez

peu significatif. I-es Français quittent le plus vite les mines, dans le premier mois; ensuite les plus

mobiles sont les ltaliens: ils partent en majorité dans les 6 premiers mois et la première année. En-

fin, des trois principau( Foupes observés, ce sont les Polonais qui ont le plus massivement quiÉé

les mines dans les deux premières années.

Répartition par âges:

Uâge des mineurs e à I'embauche, est-il caractéristique d'un recrutement spécifique? On

remarque d'après l'étude des différents dénombrements nominatifs, que l'âge moyen a évolué à la

fois selon les nationalités et selon les qualifica-

tons. Tous les groupes ontvieilli, signe sans dou-

te d'un plus grand enraçinement.s Cæ vi,eillisse-

ment est particulièrement net pour les employés

d'origine italienne, dont le vieillisscment est

deux fois ptus fort que chez les Français et les Po-

lonais; mais il est , pour les mineurs et les

rnanæuvres, tnès proche de I'ordre de 3 ans envi-

ron.

Entre 1921 et 1931, nous pouvons suivre à I'aide des états d'effectifs, ce relatif vieillisse-

mentdes employés de mines, selon les qualifications corrme selon les nationalités.r Pour les mi-

neurs, nous avons remarqué que le recrutement était ptus homogène qu'avant guene selon les natio-

nalités, et avaient tendance à se concentrer autour d'un âge moyen de 3540 ans! Ainsi, le mineu,

rnl mmeu$ [ranæuvrcsmrneurs ITATXEuVT€S

4T t1 o.9q 15-6%
*T' 19 T' fl-oq 24.8q
30-3!f & 3( 4t r% ns%
4|MJ9 4L 2i K6% 2t.t%
50-59 4 3S% 6-4%
>5{t I o97{ 4.6q

Total tt2 109 100,0% 100,0%

1931 mineurs fttrxEuvret minenrs mân(Drwres
4fr ( o.091 43%
*t ti 41 7iq 16-t9"
30-9 99 l l ( tU-68 4+4%
M9 69 62 3t.t% 25.O%
gr-59 u n É3q 8-9ç,
>60 L4q o8%

Total n2 ?Æ 100,0% 100,0%

95-Axcl Somme, op.cité.
9G Cest le cas dc tous lcs co'rpe fcrmés.
g/- t-c rcccnscmcat dc 1936 dormc des âge.s moycns plus élevés, et ccla cstbicn logiquc comptc t€tu dcs évolutios ùr rccnrcmeat '
pnrisquclasélibarairesetlesmanæuvrcssontpartis,sclitparsuiæàdcs lice,ncicmcntsoudenoo-recnleme'ntagèodépartNotsy

reviendrons ca examinant les coséqucnces de la crise de 1931, sur la moblité et la gabilisation du pcrsooncl.
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Jamysiens dans les mines en 1931
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Employés des mines 1931
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(un employé sur trois environ), le plus souventfrançais et perçu cornme nl'aristocraten du milieu ,

apparaît cornme plus âgé que le manæuwe qui, lui, est plus instable et souvent étranger . Cet âge

moyen, déjà élevé, ne va cesser de croltre, au fur et à mesure que se stabilise le personnel, notam-

ment après la crise de 1931.

La question de l'âge des entrants est plus complexe. Sur le graphique suivanf, présÊntant la

distribution de tous les personnels embauchés dans la mine de Jarny entre 1918 et 1939, on peut

constater un grand étalement des âges. Mais ce gnphique confond toutes les embauches. Il ett été

préférable de se limircr aux premièrcs embauches, mais les sources ne s'y prêtaient pas. Comme

nous l'avons dit, nous n'avons pas affaire à des vagues successives d'anivants, mais à un rnowe-

ment désordonné d'entrées et de sorties, ce qui fait que I'observation des individus est assez peu si-

gnificative. I-e nturn overn des manoeuvres en particulier, se traduit par une rotation dans les divers

chantiers du bassin du fer. Ainsi le calcul de l'âge moyen à I'entrée n'a guère de sigaification. Iæs
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plus stables entrentjeunes et vieillissent, sur place, les plus

instables entrent à tous les âges.

On retiendra que, comme avant guerre et dans I'en-

semble, les mineurs sont entrés surtout à l'âge adulte; une

majorité d'enfie evx.(4|%o) entrait autour de 35 ans; on no-

tait peu dejeunes et peu de vieux parmi eux, malgré une ten-

dance au vieillissement au fil des années ( de 3,6 à 15 ,3Vo de

mineurs avaient de 50 à 59 ans). I-es manæuvres s'embau-

chaient, eux, àdes âges neftementplus étalés enmoyenne;

et cette distribution plus hétérogène des âges à I'entrée, s'est

poursuivie pendantla période, malgré une tendance nette à

à la baisse des jeunes et vieux manæuwes ( de 15,6 à4,8Vo

de moins de 20 ans et de 4,6 à O,8Vo de plus de 60 ans par

exemple) L'âge des entrants variait selon la natonalité

d'origine. Globalement les étrangers enûent à des âges plus

élevés. Comment I'expliquer? Dans les graphiques cides-

sous présentantles âges d'entrée selon les origines, on peut

remarquer que les Français entraient plus jeunes, sans dout

parce qu'une fois entrés, ils sortaient peu et faisaient leur

carrière sur place? Ou bien s'ils quittaient les mines Jarny-

siennes, ils ne revenaient plus dans les années suivantes. A

I'inverse, les étrangers entraient en moyenne plus âgés; c'est probablement que, plus mobiles, ils

passaient d'une mine du bassin à I'autre, donnant lieu à des enregistrements successifs. Globale-

ment, on constate un vieillissement général, tant à l'embauche et que dans les états d'effectifs. Ia

part des plus de 60 ans passe de 7 à 9 Vo pow les Français, de 2,8 à8,llo pour les Italiens et de 0 à

2,lVo pov les Polonais.

Ages d'entrée des ouwiers à la mine de
Jarny 1918-1939
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Répartition par état matrimonial et instabilité selon l'étât matrimonial:

On ne sera guère surpris de retrouver après la guerre, beaucoup d'hommes mariés, vivant

seuls, ayant laissé leur famille en Italie ou en Pologne; et

aussi beaucoup de célibataires. I-e tableau ci-contre pré-

sente leur répartition (pour mille) selon l'état matrimo-

nial, dess Français, Italiens et Polonais aw( recensements

de l92I et de 193 l.On note que, ches les Français la part

des célibataires baisse de 19 àl3%o,celle des veufs reste

stable et celle des mariés augmente légèrement. Peu

d'évolution sensible donc. Chez les Italiens, la proportion

de célibataires baisse de4I,6à17,7Vo. Celle des veufs

augmente mais nettement moins que celle des mariés.

Chez les Polonais,les nombres sonttropfaibles en 1921

pour pennetfte une comparaison, mais l'évolution sem-

ble la même que chez les Italiens.

Tout ceci traduit un enracinement familial pro-

gessif et une modification de la structure des ménages des

employés des mines qui va encore se renforcer avec la

crise.

Francais Italiens Polonais

Si I'on observe maintenant l'état maûimonial déclaré à l'embauche,les Polonais fraîche-

ment arrivés, sont encore célibataires pour les fiois quarts. Mais, on constate sans surprise que la

part des célibataires est plus élevée chez les Français que chez les ltaliens, car ils sont plusjeunes

comme on I'a w. Iæs Italiens vont et viennent, ils s'embauchent en moyenne à des âges plus élevés ;

beaucoup se sont mariés entre ternps. s

9&lvtaispeutétrefaut-ilvoiraussidansceconstat,une meillcurepriseencomptelorsdelbmbauchedclasituationmatrimmialerÉ
ellc dc ltommc seul, étranger, parfois marié en Italic par exemple ct qui n'oubliait pas de signaler la péseoce de femme Gt €ûfants,
pour les primes familiales; ce qui n'était pas toujours aussi nette dans les dénombrements ou les états vcrsés cn préfecture!
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Etat matrimonial des entrants à la mine de Jarny

@ cenvatarcs I uaries

80

0

Italiens Frangis Polonais

Les lieux de résidence des mineurs:

Nous avons déjàprésenté le cadre de vie dans les cités minièresjarnysiennes de Moulinelle

etdeDroitaumonl I-a gandemajoritédesmineurshabitentJarny etDroitaumont lci,nous aborde-

rons rapidement l'étude de la répartition géographique des résidences extérieures des employés des

deux mines deJarny. Uneminoritédupersonnel,STo pourDroitaumontetllVo pourJarny.Ilsgé-

néralement français et souvent originaires des villages où ils résident

:l€:

,$. Ér,o\
Itlll
(?j
:q\

c?l
<ôo\

ii.+.;,
. .c î . ,
. .0\ : ,

::€l
: j t  ) .. 'q:

, e
, Ë

Abbevilie,: I I 1.( 2.6
Allamont 1.t 2.6
Brainville z a I 2.( 52
Briwille I 1.0 2.6
conflân*""- 

""" 
; I 2 2 1.5 3.9

Ikncourt e 4 4 2 2 32 8.4
Friauvillor t 6 ( 5 4 t I 5.8 $.r
llârnoûvillër.,:r:,,: : r 2 I 2 2 3.0 7A
Iarilv s6g 610 & 261 n2 42i 22C 429:i

dbiûDrolta ùl 480 421
rlottùIoncel, 7

leandelizej 
'.Ï',r,,,:.i:, I 2 I 1.3 3-4

2 I I I t2 3.t
Mâr3-lâifô1;1i,:::i,.ii.,, : ', 2 I 2.( 52
OUêV 

r ,.r, :,.iiii.ii.:iil:::ii:,' I I l. l 3.9
Stitrnvillê' :,,, r::,ri I I I 22 51
Ville|Yros irnr'i;.iil'ii i x 2( n lt t4 2( 15 192 50.1

t(sIA r64I 4& :;fiÂ ,i(lâl ,x1 ,',,.;ri:468:Ù :.iii.rii:ijiji l

Pour la mine de Droitaumont ce sont surtout Ville-sur-Yron (la moitié des effectifs extérieurs) et

Friauville, deux villages siftés près de la mine où l'on va à pieds. I-es ouvriers d\rsine, désignés

cornme tels sur les lisûes nominatives de Ville-sur-Yron, quitent de bonne heure le village pour se

rendre, par le chemin qui longe la rivière jusqu'au carreau de la minc. En tout 26 villagcois tra-

vaillent ainsi dans les mines: 6 mineurs, des maçons, des charpentiers, des élécniciens, des ma-

noeuvrcs....parrni eux,5 ou6au moinscontinuentd'entretenirunlopindeterreetd'éleverun p€u de

bétail. Iæs liens qui les unissent à la terre ne sont pas complètement rompus et les difficultés de
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I'enfie-deux guerres n'ont fait que les renforcer, du moins pour un temps. I

Il y a peu de villages dans ce cas : seulement ceux qui sont situés à proximité. Il e n est de mêrne pour

lamine deJarny qui recrutait,dans les villagesproches delaroutedeMetz, surtoutBruville etDon-

court. I-es intéressés sont relativement âgés, souvent mariés, et d'origine éffangère, (sauf à Don-

court qui accueillait quelques familles italiennes).

99Eneffct,lcsaorÉcs quiotsuivilagrandecrisede l99etquimtvulesminesraleirtirlcurproduaimdÀsdéooobr€ l98l,orcca-
trainé le chômagc partiel ct le départ dc quelqrrs 'ns sur divcrs chantiç6, mais puu lc villaç, lcs difficultés se,oblent surmontées
puisqubnocdénomb'rcalorsqucdcuxcbômeursetquelcnombredcsonployésdesmiocsestplusfortqu'enl93l,alcrquclapopu-
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Résidences extérieures des employés de
la mine de JARNY-AMM&M-8s-162

On ne peut donc guère parler dans les années vingt, de dispersion du personnel dans les

villages du plateau, comme c'était le cas au début du siècle. [a construction des cités, lç tassement

des effectifs à la fin de la période observée, expliquent peut€te ce changement. On noûe aussi que,

pas plus qu'avant guerre, les petites villes voisines de l-abry et Conflans, n'accueillent beaucoup de

travailleurs des deux mines.
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"- La vie du mineur a changé.

Aujourd'hui, toutes les mines sont fermées, mais de nombreux auteurs s'intéressent à leur

histoire ; la plupart sont d'anciens ingénieurs qui décrivent plus particulièrement I'aspect technique

de I'exploitation ne saurions les présenter tous. Nous nous limiterons à signaler les évolutions tech-

nologiques dans les mines de Jarny, ainsi que les changements survenus dans les conditions de tra-

vail. Ni la mine de Jarny, ni celle de Droitaumont nront, à notre connaissance, joué un rôle pilote en

matière d'exploitation; les changements survenus dans les mines jarnysiennes résultent de I'intro-

duction de technologies expérimentées ailleurs. Si ces innovations ne sont jamais originales, elles

marquent néanmoins le passage du travail à main au travail mécanique. Selon un document concer-

nantlaminedeDroitaumont,<<les prtncipales innovationstechniques aucours de cette Birlgleheu-

reusefurent, en 1923,|'introductionde latraction électrique aufond et l'adoption généralisée de la

foration pneumatique. (Jn poste de tansformntion modernefut constntit au "iour" en 1926... t 1o

Le passage de la mine à main à Ia mine mécanique.

L,es deux mines jarnysiennes, qui avaient débuté leur exploitation quelques années seule-

ment avant la guerre, ont exffrimenté assez peu de transformations ûechniques depuis leur mise en

marche. [æs deux encadrés cidessous, présentent l'état de chacune des deux mines vers les années

1920. On peut constater bien des similitudes. Toutefois, on note un usage moins précoce de l'électi-

cité à Droitaumont, et une capacité un peu moindre des wagonnets de la mine de Jarny...

MINEDEJAR}[Y:
Etendue: 812 hectres , I siège d'extraction à 2 puits d'extraction, distmts de 70 nètres.
Carecténbdqucs dcs pults:
Profmdeur: 2UIn'SO
Dimètreutile:nol:h,7Setno2:5m,lO;Capacitédedébithaaire: l80tonnesTypedelamachine élec-
uique:Ilgrer
Câble rond, acier

,ar étages 2; txie utile par cordê: 3 000 Kg
Ks &-mincld: Voie soutcrraine de 0 mJO; rails de
re,-350volts continu; Train d'échelles dans le puis no
l de 5 mètres cubes clacune à la mimrte, triphasé, 50
ton;
læt culbuærn de 8 berlines, & 2 ffi tonnes;
,,. sur lequel mverse pr le pont rulmt de I'accumu-
àlamainl

Superfrcie: caneau 12 heætses 62 cnt.;emb'rmchement I ha et 6() cent.; cités 20 hâ er 40 centiares'

10G Espace archives Ueinor-Sacilor - Cette note inteme datê des années quatre-vingt retarde un peu I'introduction de la foration
pneumatiqueprésentedès 1922; ellen'entraduitpasmoinsl'idêàpésentidéaliséedutempsdelamineprospàeetenmarcheversun
progr,ès que beaucoup imaginaient sans limites.
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MINE DE DROITAI]MONT:
Etendue: 1170 hectares. I siège d'extraction à 2 puits égaux, distants de 70 mètres;
Caractéristiques des puits:
Profondeur: Zi tm,OO; biamatre utile: 5m,4O; Capacité de débit par poste: 2.000 tonnes; type de la ma-
chine: àvapeur.
Câble rond, acier.
C.g", oomb'r" d'étages: 1; nomb're de wagonnets ,par_étage'.2; poids utile par cordée: 5000 Kg
Wigonnet métallique pesant 1000 Kg, porant 2500 Kg de minerai;
Voie souterraine de 0 m,85; rails de 20 Kg;
Traction: locomotives à b€Nuol et locomotives électriçrcs;
Train d'échelles dans le puits n"l:
Epuisemenc 3 pompes cêntrifuges électriques souterraines de 5 mètres cubes chacune à la minute ; 2000
volts trifrasé;
Ventilateur au fond;
Accumulateur en maçonnerie de 15.000 tmnes;
Enbranchement de 1.000 mètres;
Superficie: carreau 5 hectares, embranchement 5 hectares, Cités 8 hectares.

[-eseulvraichangementaété,lagénéralisationentre lg2Oetlg3O,delatechniquedesfrontsdedépi-

lage. Cette méthode d'exploitation , que nous avions évoquée en première partie, est apparue pour la

première fois en Meurthe-et-Moselle en 1893, et elle a été conservée jusqurà la fin de I'exploitation

des mines. Dans unpremiertemps,lazoneàexploiterest pafiagéeenquartiers. On quadrille chaque

quartier d'un réseau de galeries parallèIes.lol Dans un deuxième temps, on récupère le minerai de ces

pilierslongssituésentrecesgaleriesparl'opérationde"dépilagen. rotetætechniqueoffraitl'avan-

tage de procurer des quantités de minerai plus importanr"s. 103 Cependant elle présentait plusieurs

inconvénients. D'abord, c'est lecas dela concession deJarny en grandepartie ellen'est guère utilisa-

ble sous les zones bâties; et d'autre part elle entralne des désordres géologiques imprévus et en tout

cas très mal maltrisés! En effet, le "foudroyagerr provoque des affaissements de surface et aussi des

venues d'eau dans les travaux du fond. (cf notes annexe I)

Voici, par exemple, la description des conséquences du premier foudroyage réalisé à la mi-

ne de Droitaumont, en 1923. Au delà du caractère anecdotique et local, cet épisode illustre le problè-

medelafrontièreentrelimiûestechniquesetseuilsderentabilité. Commelerapportéabli parM.For-

tin, ingénieur des Travaux Public d'Etat. à Briey I'indiquait, ce Premier essai a été catastrophique:

<Le2Savrit 1923, coupd'eauaudépilage,àl'extrémité dela galerte C; le23 mars, ce dépilage, qui

est Ie premier fficrué à rwtre mine, avait atteint les éboulernents anciens qui se sont Produits pen-

dantlaguerre etse touvaient ain^siterminés.Lesvoiesfurent retirées puis le déboisagefweffectuc

en rabattant. Iz 26 mars ,137 clwndelles avaient été enlevées et seules restaient encore debout

quelques wtesprèsdulront; àmîdi,l'éboulementconutençadelui-mêmc ense propageantde l'F.st

versl'Ouest, c'est-à-dire dansle sens dudéboisage.Lelendemainle toitétaittornbé surtoutel.asur-

IOL-<Ce sontles anciewæs galeries de circulationEte l'onappelk naintenantlzs "traçages n,creusées dans Ie minerai encore en
placz et qui délimite dcs piliers longs enre les galcries > Collectif, 'Les Mines de fer de brraine' par Andé Montagnq Edouard
Tincelin, Jacques Astier et Jean Arthur Varoquaux.
lV2- <Cene opéruioncomportel'obandondc piliers résidtels. Dans undernier temps,ontorpillc bs piliers résidttels afindc pro-

vquer aussitat qte possible Iochute dr toit immédiat, puis du lutt nit, c'est le foudroyage'. "(id)
lB- <Cette méttnde permetde délruiter 85 à9O% dc lacouche (lc tauxdcdélruitenentestlepourcentage dc mherai extraitrap-
porté aumircrai enpbce), abrs quebs méthodes anciennes par chambres et piliers abandowtés rc perm*taient d'obenir qu\n

dé[ruitement dc 50 % à ffi % environ. > (id1
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l.Machined'oxtraction-2,Chevalement-3. Cmduiædbxhaure -4. Bassindedécantatioo -5. Pompesdereprise - 6. Vers leslrndicat
des eaux - 7. Calcaires perméables - 8. Pluies - 9. Nappe phréatique - 10. Bancimperméabt9 -1!. Ç\rvelage dlpq{ - 12. C-orche de
minerai -13. Salle de 

'pompage - 14. Albraque -15. Àccès à l-'albraque - 16. Coûduite de refouleme,nt - 17. Galerie principal-e--
l&Pmpe d'épuisernen:t - I9.Èarrage éranche - 20. Mveau des eaux intittrges - 21. Faille - 22. Eboulement de foudroyagc - 23.
Affaiseineirl

face déboisée et sur une hauteur dc lm à 1m,50. Lcs jours suivants de petits éboulements continuè-

rent et jusqu'au 4 avril rten d'anormal ne fut remarqué. Le 5 awil, se produisirent dcs suintements

puis utre vetue qui augmenta pour atteindre suivant les esttmations 6 à 7 m3 ; la lwuteur d'eau dans

les albraques (no 14 sur le schéma ci-dessus) atteignit 2m,48 alors que I4 lnuteur ordinaire ne dépasse

pas 1m.I-acontinunrtondudépilage auvoisindrge dc Inrégionéboulée etinondée éuntimpossible,

l'exlnure au taux d'environ 13nf lminute représentant plus de La moitié du dcbit possible de nos in-

snll.artons et de nouvellesvenues pouvant survenir d'autres part, nous nous trouvons dans l'obliga-

tion d'isoler Ie quanier éboulé par 4 seffemants rrlg Or ces premiers dispositifs se sont révélés ino-

pérants. I-es ingénieurs proposèrent alors d'autres solutions, notamment la constntction de barrages

,dont I'efficacité allait se révéler limi tée: <<Suite àvotre rapport du l er mai 1923 , nou.s avons invité la

mhe de Droinwnnt àfermer le banage . Actucllement, il a été donné I 5 tours à lavanne et I'eant est

à une lnuteur dc 8 m environ dcnière les barrages, . . .1116 Cela n'a pas suffi, car des venues d'eau

très importantes se sont aussi produites dans les cassures en arière, notartment au chantier?6etùla

galerie limite. Dans cetûe dernièrc, une cimentation a alors étêfattaen de nombreux endrcits, mais

cette o$rationnrapasdonnéde ésultats,etl'eauestpassée duparementdedroite àcelui de gauche.

I-a direction de la mine a alors décidé d'élargir le réservoir en construisant deux autres bar-

rages, l'un à [' intersection de la galerie C, l'autre dans la galerie B, à côté du barrage existant Or cela

n'apasdutoutégté laquestion:<<Iavenuc d}eaunbpas dilnhué, elle s'écoulepartrop plein, darc

les cassures autour du périmàtre circonscrtt. Les nouveaux barrages entrepris dowteront un pért-

mètre moirc cassuré, aussi ces ouvertures dnw ln galcrie B serontfonement cimcntées avant lafer-

meturedesbanages;lagalerte Ëmiteamoircd'importancepuisqu'ilnjapasd'exploitationau-dc-

b. 116Ilfallutalorsprendredesdispositionsplusimportantesetlaminedutdemanderàsesmaçons

in"Iæs Cbanters du Fern, Gérard Dalstein

r04 à roG AD M 1403 W 88 83
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Plan des galeries de la miæ de Droitaumont en l9?A avec les venues d'eau constatées. (AD M 1403 W tE 83)

d'augmenter leur présence au fond, comme I'indique un courrier daté du 7 janvier l9A , adréssé à

M.L-e Besnerais, ingénieur ordirtaire à Briey.107

l*,?AjanvierLg4,ledirecteurdelamine s'adresseànouveauàl'ingénieurdesTravauxPu-

blics d'Etat, à Briey pour lui confirmer I'achèvem ent <dans Ie plus court dél.ai possible >, des travaux

de barrage du coup d'eau ...M.I-eicknam ajoute: < La galerie C présente un intérêt considérable

pour notre mine et pour son personnel. Etant donné que, par ailleurs, ces travaux, très minurteux,

exigent, en clnque chantier, la présence continue d'un surveillant et que, pour cette raison, il ne

twus estpas possible djfaire plusde deuxpostes,nous avons demandé aux37 ouvriers spécialistes

(rnaçons, picoteurs, etc...) d'allonger leurs journées de th à9 h I/2 en se remplaçant au chnnrter

suiv ant l' lwrair e c i- apr è s :

descente remonte
6h  15h30

rs  h 0h30

Onnesaitpastnopdansquellescirconstancestouslesouvriersontaccepteécetallongement

de leurs honaires, maisladirectiondevaitobænir'pourlabonne règle',I'autorisationlégale. L'in-

génieur des Travaux hrblic d'Etat a d'abord donné son accord par téléphone acc eptaît <pour les ou-

vriers en qucsrton llwraire indiqué cïdessus pendan le temps nécessaire, soit jusqu'au 12 févrter

1924. 1116 hris une Éponse officielle est envoyée à la mine le 26janvier.l@ L'ingénieur rappelle

lG à 109- AD M 1408 W 89 83.
t4Duruy, ingénianr ordinaire y pécisait: <Par une lettrc en date ùt 24 janvier 1924, M; lc direaeur de la miæ de Droitaumont
trælus dcttundel'aunrisaiondefairetravaillerunhcureetdcniedcplusparposte,3T owriersoæupés àIétablissemendes bura-
ges aufottd. Nous en aww dorrté l'autorisæion par téUphotæ, et nous en rendons compte pour approbation. >(id)

ler poste
2ème poste
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alors que << la mine de Droitaumnnt lutte depuis I mois contre une venue d'eau de 6 m cubes à Ia mi-

nute proverutnt d'un dépilage effondré. Une première solution avait consisté à circonscrire unîlot

avec des banages, solution donnée dans notre rapport du 20 septembre 1923, mais ,ceux-ci mis

sous pression, les eaux ont passé par dessus à îavers les cassures de Information, et un autre îlot

plus grand a été défini, suivant note rapport du 7 janvier 1924. Il importe donc d'effectuer ce nou-

veau travail; et si |on réussit à diminuer la venue d'eau de moitié, ce sera toutautant de retrouvê

danslesredevances. nlloOr,laloiduZljuin1919,relativeàladuréedutravaildanslesmines,avait

supprimé toutes les dérogations prévues par I'article 12 de la loi du 31 décembre L9l3 pour le cas

d'accident ou pour motif de sécurité. 111 4t*16emandé à ses supérieurs de confirmer l'autorisation

donnée verbalement, il se voit répondre qu'il n'est pas possible à" Monsieur I'Ingénieur en Chef " de

produire la confirmation écrite de I'autorisation donnée. Or, ce dernier déclare, le 2Îévier 1924 ,

qu'il ne peut que fermer les yeux sur la situation ainsi créée <<qui va à I'encontre des prescriptions rè-

glementaires. D'ailleurs, il est disposé àfaire savoir àDroitaumontparvotre cannlqu'iI estaviséde

la situation et ,en cas d'incident ,produirait tou.s arguments favorables à la thèse de l'exploitant, la'

quelle se justifie au point de vue technique nrr2 1- 3 *ars commencent les travaux de cimentation.

Voici le tableau des injections fourni par la minelr3:

Matériaux injectés depuis la l'ermeture du IE
juilletjusquhu 20 aott 1924 inclus

u€,lrdres

m3
chantier 7 sw 52 Tl t6Em ?5,265

cassunes passant par les points:
vm.vtr. u. x)ctr, )oilv, rcilx, xxx

pont:r4perte vI
3950

chaûUer 5 enEe
52T1  &52T2 9750 3JS

Galerie Ouest

Ca.ssrne no5 sihrée à4O m de I'axe du beurtiat
Trou de smde en

direction de la eal€rie 14550 4:

GalerieEst

Cassurc nol siûrée à 39 m de I'axe du beurtiat
lrou de smde en

direction de la eal€rie 3850 0,15

Cassure no2 sitrée à43 m de I'axe dubeurtiat
Trou de sonde en

direction de la sal€rie 1500 I

Injection à la presse à mein
repère zlE,

cbantier B 22 150

DOITAIIMONT 5 SEPTEMBRE IY2A Totaur 50550 34,65

Comme on le constaûe, cette question de t'exploitation par dépilage et foudroyage posait de nom-

breux problèmes: d'une part un cott d'exploitaton de plus en plus élevé, (au point qu'en période de

mévente des minerais la question de la poursuiæ de I'exploitation s'est parfois posée) et d'autre part la

question de la maltrise des désordres géologiques que cetûe méthode enEalnait. On apprend ainsi, par

une note du 18 novembre l9?A,qu'un tarissement des puits ,n profonds de 80m n , a êté constaté à la

I lG ADM l4û3 W8983. CommeaucuneautorisationnepeutlégalementêheaccqdéeàlaminedeDpitaumong lïngénieurajou-
tesansb€aucoupdeprécautionspourunépésentantdesservicesdelEtat <...NowrenarEtonstoutefoisdanswfterégionquede
nombreux entreprercurs dc la reconsrttwion n'appliquen rullement laloi de 8læures et tu us rrc voyons pas, alors que pour Droi-
taumont où il s'agit d'uttc mcsure dc séanrtté et d'un Hnéfice pour I'Etat, on nc purraitfaÎre la même clwse. > (id\
112 id-Nancy - note àM.Fqtin-AD M lutæ W 89 83.
111ADM lz lû lW8983.
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caserne de labry et à la gare de Conflans-Jarny. Dans le fonçage des puits de mine, les ingénieurs

avaient détecté la présence de 3 niveaux d'aquifères, I'un vers 80 m correspondait aux puits de la ré-

gion, un autre vers 130metle derniervers 200 m se trouvanten gros <<autoit de laformationferriiè-

re >. Iæ foudroyage a entaîné un désordre dans les couches géologiques au point d'aspirer les eau(

circulant dans les différents niveaux, jusqu'au fond de la mine de Droitaumont. La mine de Jarny

avait aussi des problèmes, avec les venues d'eau consécutives au dépilage. Elles représentaient une

masse considérable, cotteuse et handicapant les travaux du fond.

koductiôt EllautÊ

x4Bport
ea-u /.t ë
de,minerai

Rapport eau (m3) /tonne de minerai
ItilINE DEJARIYY

t<Itù21 1657(# 2972 t7-3,
?/lI 16 3 668 000 152l

TYL 24o8913 86000 t6-
TM ?33 Lzt 4574W0 16 16, -il.- */ \--- / \ IHrz 255 531 5 982 m0 23-4r
tvh 24r97t 5 192000

4749û0
2l_41 rsï-cr -D- 

\J28626. 16.59
ry28f 2978v 4Tt3(m t6-:

zffi 03" 43U7 m 15.0r
19ilr
ffi

296(126 4919m0 t6:
n4?a 5 763 000 21.lJl

r 265 55! 4459 L6:7
2!n 3ft 4 138 000 13.8'

r ô t ( n ç r ô \ o F - æ o \ o ô l ( o v
$s$$sssssEEEEE

t È È È d Ê È Ê È É

'r1934t 319 35C 3 688 115:
Moyenne 16y/

De cete époque datent pour les corlmunes voisines les problèmes de I'approvionnernent

en eau.. On y ajoutera les désordres de surface, les effondrements routiers, les pertes des rivières,

etc. . .. Autant de questions anciennes, qui n'ont toujours p:ls trouvé de réponses à l'heurc actuelle. A

titre d'exemple, on peutciterles effondrements dudébutde I'année 1935: dans lanuitdu lerjanvier,

à la suite d'affaissements de surface, des glissements de terrains s'étaient produiS dans le quartier des

abattoirs ; des fissures étaient visibles sur une dizaine de maisons qui avaient dt être en partie éva-

cuées. Des faibles cassures Eaversaient le ruisseau au voisinage du petit pont sur le Rougewald- I-es

ærrains affaissés s'étcndaient dans la vallée enEe le village et la voie ferrée à peu près à la limite de la

concession de larny. lvl Bourquin, dirccteur de la mine de Jarny avait recueilli dans les nouvelles ci-

tés, un ménage de ses ouvriers et quatre auEes familles; niait la responsabilité dessa Société, préci-

sant que les terrains étaient situés sous la concession de Droitaumont. Iæ 7 janvier, la direction du

Soupe Senelle adoptait cc point devue:<Qui est resporcable? Il næ senble qrc Droitumnnt est

responsable,puisqucc'estsaconcession;naisonncplaisantepasaveclcpérimètre.. jenevoispas

d'irrcowénients à ce que vous cyez recueilli dcs fanilles dans nos maisoru vides ; c'est un geste hu-

,r-in ull4 91 le directeur de confirmer ses premièrcs constatations:< . . . Je vous fais cornaître que

les motnements de terrain ont bicn eu lieu sur la corrcession de Droitatntont, au-dcssus d'arrciens

I 14- Archives Usioc-Sacilor briæ 44.
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travattx et que, suivant moi, l.a responsabitité de Jarny ne peut en aucune foçon être mise en ieu.

Nous somm.es séparésde cette zoneparune inversion(?) importante delalimitede corrcessionetdu

chemindefer de l,Est. Il m,a été dit par te maire de Jarny que l'ingénieur des Mines devait sous peu

venir procéder à l'emmcn des lieux, et iI est vraisemblable qu'il ne viendra pas à Jarny. C'est parce

que notre responsabilité ne paraissait pas pouvoir être mise en cause que ie n'ai pas hésité à ac-

cueillir 4 familles satns abri dnns nos cités vides- Ce geste nc peut en aucune façon se retourner

contre nous... rrlÉ

Les métierc de la mine.

Nous donnons cidessous I'organigramme de la mine de Droitaumont dans les années 1920.

Les services de I'exploitation correspondent globalement aux travaux du fond, avec I'exploitation

proprement dite, confiée à des porions qui assurent la liaison entre les ingénieurs et les divers sur-

veillants sur le front de taille, ou les équipements souterrains, etc.

Organisation du service à la mine de Droitaumont
post€

tnacçurs ( perfomtices)
:,chefs boiseun ,'' chdsdép,ileurs,'

surveillants de

et(|tstrlouuollæs
explosifs etde

iç l4gl  
' i l , : .  : :  r ' l i :  '

Aujourd'hui, les témoins que nous avons rencontrés ont une tendance à se déclarer'mi-

neursn, avant de préciser leur spéciolité : maçon, pompier,ajusteur, etc. .. En fait" les ouvriers de la

et

115- note à tv{. Dondelingcr Archives Usinor-Sacilor briæ 4-
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mine sont loin d'avoir été tous à I'abauage. L-a distinction essentielle est celle du "fondn et du njourn.

On constate la grande permanence de la répartition des emplois entre les divers services; la

part des mineurs dans les deux mines, est d'environ un cinquième, de même celle des ouvriers au

jour.

Ouvriers au fond

[æ mineur n'est pas un simple ouvrier; il est de fait un chef de chantier organisant le travail

de son équipe et lixant aussi les gains des chargeurs et des aides travaillant avec lui. <Izs mineurs

travaillent à la tâche. Ils ont sous leurs ordres et à leur compte des aides-mineurs ou mnnæuvres

payés àIatâche également rrll64u fond,les mineurs étaientresponsables de leurchantier; particu-

lièrement en cas d'accident . Nous avons évoqué ces dangers en traitant du rôle des délégués à la sécu-

rité, nousreviendronsunpeuplusloinsurlaquestiondelafréquencedesaccidents,enliaisonavecla

productivité au fond.

L-ongtemps, le mineur a fourni ses outils. Un témoin précise : <A sa clnrge encore son cor'

donBiclcford, sapou.dre noire enpaquet.Iefaisais ladistribution; c'était le pompier quifaisait Ia

distriburton. Onallaitlachercheràlacartoucherte. Onn'était pas surveillé, sauf pourladyrnmite

et les détonateurs. IÀ c'énit yès règlementé. On ne donnait que la poudre nnire. Iæs bourres se faï

saient à Ia mine: une grande feuille de papier coupée en biais disÛibuee aux machinistes qui fai-

saieru les bourres roulées sttr unmanche àbalai et bourrées avec de la poussière de minerai. Un

clwuffeur de Droitauntont, c'était te Goffez, se rendait à la cartoucherie; il allait partout à Jæuf,

Vilterupt...etdistribyaitlescanouches.Ça,c'étaittrèssurveillé. rr117læsplusdouésdecesouvriers

mineurs parvenaient à devenir "premiers mineursn apÈs un apprentissage sur le tas de deux ans et

lbbtention du permis de tir. Certains étaient parfois admis à I'Ecole des mines de Thionville, d'où ils

sortaient porions. [-e premier mineur devait savoir lire et suivre les instructions de I'ingénieur et des

chefs du chantier, concernant les plans de la couche, le schéma de tir, la vitesse d'avançement, et aus-

siévaluerlatenuedutoitetdesparements.llEsurlechantier,ildevaitrespecûerleplantracéparl'in-

génieur et les consignes du porion. Mais il composait seul son équipe de foreurs et de chargeurs, en

tout une dizaine d'ouvriers. Cette prérogative due aux nouveltes méthodes d'exploitation lui redonne

un peu de I'autonomie de jadis.

A côté du mineur on trouvait donc des aides, des foreurs, des chargeurs. . . Statutairement,

on distinguait trois classes de chargeuns (qu'ils forment équipe ou non avec le mineur). C'était le mi-

neurqui les embauchait. <C'est pour çaqræ le miræur rechcrclait desborrs nutnæuvres.I-c mineur

était resporcable de son équipe et ils étaient payés au rendement, ant wagon r.ll9 Ces 'bota

116 ML mine de Droitaumont
l17- M.J. deJarny.
l1& Daprès ouvrage collectif, nlæs Mines de fer de Lorraine", op.cité.
l19 M. D. de Droitaumont
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maruEuvres ", ce sont ces instables, ces journaliers

mobiles que nous évoquions plus haut. Dans une

" Note concernant le travail des ftunuauvres à lami-

ne de Droitaumontn,rédigée par M L,eicknam, di-

recteur à Droitaumont, on y lit que le recrutement

des manæuvres pourle chargementdes produits de

"la perforarton anglaise ", est assez difficile: << le

trav ail e s t p é nib Ie, le man æuv r e e mp loy é là n' a p as

d'avenir; en restant là, il ne deviendra jamais mi-

neur, n'ayant aucune occasion d'apprettdre .>rLN

En outre, I'emploi des immigrés pose problème :<

Comme nnus n'avons pas près de ln mine...une po-

pulation agricole assez dense pour y puiser, nous

avons envisagé de puiser, par I'intermédiaire du

S evice de re crutement, dans la population c ampa-

gnnrde de l'Italie.Ilparaît enffitlogique que des

homme s n' ayant j anai s tavaillé dans une mine, v e -

nnntenéquipe dawunemine àl'étranger, s'engageafidtaûrepartày restersixmois, serontmoiru

exigeants, et que, si l'ambition de devenir mineurs doit les aneindre, elle ne les influencera que tès

lentement. Des lnmmes recrutés de cene façon, pourT ont vraisemblablement travailler en équipe et

se partager le salaire gagné en commun .>>l2l Or, ses services ont : << . . . en ce moment quelques bons

chnrgeurs, déjàanciens, qui travaillent généralement deux à dew. Nous avons essayé de les grou-

per comme salaires (sic);ils s'y sont refusés. >r22 I-e directeur déplorait de ne pouvoir proposer de

les mettre en équipe avec les chargeurs inûermittents < constituant les trois quarts de ce personnel -

et... qui gagnent la moirté. rrl23 po* lui, I'explication de ce faible gain était simple: <<...tont

mtrrruEuvre,tantsoitpeuacrtfetrecornnandable estengagé parunmineur. Quandunmineurneveut
pas d'un manæuvre,

celuïci ne vaut évi-

dernrnent pas grand

clnse.Il ne peut que

bricoler quclqucs

jours dans clnque

minc. Il faut danc

pour organiser ce service de clwrgeurs, cornpter sur les bonnes exceptions, très rares de ce milieu,

ous'adresser àdes gens de lacampagne, ne connttissantrienetn'ayant encore aucune ambirtonau-

tre quc celle de gagrcr leur vie. ,ra Comme le rappelle un ouvrage récent <Le métier de mincur

l2O Académie F.Bourdon, [æ Creusot
tzL à 12+ Académie F.Bourdon, [-e Creusot

inï-es Chmtiers duFerr, GérardDalstein
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abatteur est noble, celui de chargeur reste très pénible tant que le chargemcnt à tnainn'est pas rem-

placé par le clnrgemcnt mécanique. rrÆ

Sur ce travail manuel moins gratifiant, en particulier sur le cassage des blocs ct leur charge-

ment" nous avons un aute document adrcssé au service de la production du Creusot qui s'intenogeait

surl'opportunité d'introduire des marteauxpneumatiques dans laminedefer: <<Pourrépondre àvo-

tre désir, rwus avonsfaitrnter le tempspassépour le cassage dcsblocstrop gros.Iamoyenne,rel.e-

vée sur une soixantaine de berlincs, a été de 3 à4 minutes; le clnrgemcnt d'une berline a duré en

moyenne 35 minutes. Iz cassage se fait aisément à la masse car notre mincrai est relativemcnt ten-

dre. Darc ces conditions, nous ne pensons pas qu'un morteau spécial puisse nous rendre service.

Nous suivons néannoirc ce problème et recherclrcrons dcs renseignemcnts danu les autres Mi-

nes rl%

Effectivement" il faudra attendrc quelques années encorc pour que oes techniques de perfo-

ration soientintroduites. D'ailleurs àune question surles conditionsdetravail dans les annéesvingt,

un autre témoin, mineur à Jarny, préc ise'.< Avant I 929 , nut se faisait encore à la main. U nc pelle , un

picetonchugeaitàIamain.C'étaitlamhcàmain.Lesforages sefaisaicnlencoreautourniquct,le

gars avaiturcplanchc devantluiavecuntroupour leboutd.uvilcbrequinettournait etpoussait en

nrêrrætcrîrps,parfois aidépardcuxnanætwres. >HPourtantil se souvient :<qu'en 1930-1932 sont

arrivées les perfo étectriqucs, pour les forages. Elles énicnt belles en ahsniniwn ovec dcnx poi-

gnées.Ellesforctiowuierxsur220volts,Lccourantvenaitdplamine.Lamircdelanryfournissait

son propre couran cvec ses frtrbincs, et aussi à la mhc dc Giraunont. Il y ovait sit chaudières qui

tonnuient.Trois clwuffeurs contrôlaientchacun2 clwttdières.Ilséniewpostésetfaisaientles n3 x

8n .> rH

125 e*L26 - C-oltectif, 'LÆs mircs de fcr en Lsraine", oP. cité.
ln d, L?& lvlJ. minc de Jarny.

T *comPrblebielmes'onvrÛérs
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A côté de I'extraction du minerai, on trouvait tous les

métiers liés à I'installation, à l'équipement et à I'entretien des

galeries. Longtemps latechnique de soutènement des galeries

principales étzdttle boisage. I-es témoins, placés pour vérifier

les poussées de la roche, principalement du toit, étaient en sa-

pin: <c' est un bois qui crte avant de craquer, pns commc le chê-

nc quicasse d'uncoup sans prévenir > L€s boiseurs étaient

plus ou moins qualifiés. I-e

boiseur de première classe

devait se monûer capable

d'éxécuter avec ut ou

sieurs rnanæuwes un travail de boisage parfois difficile cornme

un passage d'éboulement, tandis que le boiseurde deuxième clas-

se boisait dans des conditions courantes, par exemple une enfrée

de chantier avec garnissage simple.'29I* Posw, de première

classe devait se montrer capable de poser parfaitement et rapide-

ment les voies de gnnd roulage, y compris les accessoires, ai-

guillages, cables, etc; le poseurde deuxième cla-sse étaitun ouvrier

de poser des petits rails, y compris les aiguillages et les

voies de grand roulage en ligne droirc.l3l) Les autres ouwiers

étaient les wattmans, les accrocheurs, les moulineurs de la recette du fond. Ensuiæ venaient les

simplesmanæuvres,les maçonsetles machinistesdufond. <<Surle travaili'aides souvenirs de gos'

se, par e1emple,les ouwiers s'éclniraient dc larnpe à carbure.Tow les iours ilsfaisaient leur larn-

pe. Nous les gosses allioru cherchcr nos 3 kg dc carbure au rnagasin dans unc boîte rond.e et Inute ;

le carbure était toujours retenu sur In paie .>Br

Dans les deux mines, le travail était divisé en deux posûes; le poste de jour commençait à 6

heures du matin et la remonte avait lieu à 14 heures. Iæ posûe de nuit commençait à 14 heures et la rp-

montc avait lieu à 22 heures. En fait cela faisait 8 heures de présence, mais 6 heures ll2 de travail ef-

fectif, tous les ouwiers étanttransportés à proximité des chantiers dans des berlines et ramenés à I'ac-

crochage en fin de poste.

Les ouwiers au jour.

Moins nnobles",les ouvriers aujour se répartissaientente machinistes d'extraction, au-

gps nmaçhinistesn et aides-machinistes. BzEnsuite, toujours sur le carreau on trouvait les nouwiers

129 d,132- D'après I'owrage collectif, 'Iæs Mnes de fer dc lprraine'', oP.cité.
l3l- lvtme M de Jamy.
|3}-<Ouiontovaillaitàlavapew ! Ouionavaitdeschaudièresàlaminc.rlvl.lC minede lamy. <Aveclavapew,delohrurwrc-

cowuissîonslesraontées:celbsdumincmictcellcsdcsowriers(brennnte)etsurtoutccllesdcsblessés,ilyenavsitsowcnt.>
lvlme lvf dc Jamy.

6ALERI E

in"tæs Cbantiersdu Fern, GérardDalstein

tIT ROULAGE



.  E7L .

spécialisés qualifiés", les " manæuvres spécialisés"

æuvraient à des petits travaux d'entretien.

Sans revenir sur la question des âges des

employés, notons qu'après la guerre comme avant,

et contrairement à une idée répandue, les jeunes

étaientassezpeu nombreux dans les mines. Pendant

lon gtemps, les apprenti s n'étaient pas formés de ma-

nière spécifique dans des centres d'apprentissage .

Par exemple, à Droitaumont, le travail des enfants

demeurait exceptionnel: <...le nombre des enfants

de I3 à 16ans occupés aufondestde dewacruelle-

ment. Il sera toujours trèsfaible, dixau grandmaxi-

mum. nl33l-estémoinsserappellentqueleurformationsefaisaitdirectementenentrantdanslebain,

au fond de la mine: < Il nj avait pas d'école d'apprenrtssage dans les mines avant la guene. A 14

ans, on allnit directem.ent à l'atelier comnrc mousse. C'était I'apprentissage sur le tas. Dans les an-

nées trente, les mines ont cornrnencé à envoyer des apprenrts à Homécourt passer le CAP. >rLA

Pre, ière page du registe des moins de 18 ans à la nine de Jrny au lendemain de la gueme.

Un autne témoin nous apprend qu'il a passé avec succès son CAP d'électromécanicien en

1935;<C'estlefils Bourquinquirn'aprévenudemonsuccès.Al'époqu'onpouvaitêtrefier.M.Bour-

quin était directeur de la minc. C'est lui qui a remplacé M.Qwntin qwnd il est décédé en 1932, je

crois . Sonfils était ingénieur à Ia minc en 1935-1936 rr35

133- .Académie F.Bourdon.
134.tvl-L mine de Jarny.
135 N4J. mine de Jamy- Rappel M.Quantin directeur de la mine de Jarny, e.st déoédé le 10 eeptembre 1934.

et enfin les "manæuvres non-spécialisés" qui
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Travail et productivité

Dans un cocument interne, la direction de la mine de Droitaumont, décrit ainsi l'évoluton

de I'activité dans les années :urrngt:<4l y eu d'abord une période de prospérité; la producrton, partie

de l50tonnespar jour ennovembre lglg,augmzntadefaçonplusoumoinscontinuepouratteindre

Rap,port tonnages/effectif
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à peu près 26AO tonnes par jour en 1929, I'effectif ouvrier dépassant alors 60O. ttls C'est I'impres-

sion de tous les témoins, même pour la mine de Jamy, dont on connaît pourtant les difficultés particu-

lières :< Oui, Ic tonnage augmentait mais je nc sais pas ce que la miræ fournissait. Le minerai dc

Jarrry allait à Senelle vers Longwy et en Belgique. C'était une mine intégrée au Sroupe Senelle-

Maubeuge. >w Effectivement, la

production dépendait des débouchés

et ces débouchés variaient en fonc-

tion de la conjoncture. Les moyennes

annuelles, ne refletaient que tès

grossièrement la réalité. On voit, sur

le tableau etles graphiques ci{essus,

querapporttonnages/effectifs,abeaucoupfluctuétoutaulongdelapériode,avecdescrisesquinront

rien à voir avec la technique mais tiennet à la politique de I'enEeprise en matière d'emploi.

On remarque, que les rendements à la mine de Jarny, étaient presque toujours inférieurs à

ceuxdelaminedeDroitaumontquisesituaientàpeuprèsdanslamoyennedubassin (tableauetgra-

13'G Espacc archives Usinor-Sacilq.
137- lr11vL, mine de Jamy.
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Plus précis sont les té-

moignages sur les

conditions réelles de la

production:<<A Jarny,

les wagonnets pesaient

I tonne ou I tonne et

demie, mais àDroitau-

mont les wagons

étaient un peu plus

gros.Onensortait Ij à
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Rendements à Ia mine de Jarny, féwier 1935
i * '  . - . . : , , r , .  . i '  :  :  

' '  ' . j , ' . 1 '

i . . . . . i i . i l i i . . : . . . i . . . . '

nombre de chantiers
contingent dans I'extraction totale
pourcentage de salaires payés aux ouvriers
journées de travail

mlneurs
aides-mineun

, à,Ià ;1,lii..it,

rendements journaliers moyerut
ouvriers du fond
ouvriers du fond et dujour

ê ,. ,frffitTffiÉ
7 3 4 4 1

219 78,r I
24J 75,3 I

wt 788,5 1035
,1865 1558,5 2U

,,.r',7. ;393,,'.,:.,rii:i ',,, g*

nombre de jours de uavail
produaion jonmalière moyenne
4a lndæWrePar tonne "  

: ' i ' '
' . , . , . . , , , t i . " - ' , i  

, , .  .  . ' ' '  
t . .  t  

. , , , ' ' . . , , ' ,

s16
4257

24
1033,33

.'à,t! iiii,ford &iq11q:;i ensenble
74t:t

15 par jour pourune équipe d.e 3 bonshommcs.Et seulementT à8dans unclwntierdélicat.Ily avait

unjeton sur lcwagonit énit pesé àlarecette jour etle jeton étaitrécupéré là, àlnbascule. ,H On

dispose aussi d'es éléments statistiques fournis par les entreprises elle-mêmes, qui indiquentnette-

Effectifs dans le bassin
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Sataires ouotidiens en L92l

Minimun

minerr 26-06,r

aide mineru 24.331

ouwier au fond 16.61I

ensemble au fonc 2r-4tr

ouvner âu lotl 15.80F

oersonnel ouvrier total 19-478
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ment les progrès. On constate un gain de productivité d'un bon tiers par rapport à I'avant guelre; par

rapport à I'ensemble du personnel, les gains sont eux, un peu moindres. C'est ce que montre le tableau

ci-confte pour la mine de Jarny:

On constate alors dans une progression dans I'ensemble des bassins lorrains, comme le

monfre le tableau suivant. On note que le rendement à I'abattage croît un peu plus viæ que le rende-

ment par unité de personnel; ce qui signifie un gonflement des effectifs non directement affectés à la

production(*)

Les salaires: une grande disparité selon les qualifications:

I-a question des rémunérations occupe une grande place dans les revendications ouvrières,

àcôtédelasécurité, desconditions de travail, de saduréejournalière ethebdomadaire. Avantguerre

le salaire journalier des mineurs dépendait surtout de I'habileté et

des qualités professionnelles de I'ouwier.l3g l-es garanties globales

de salaire étaient assez basses, si bien que les rémunérations pou-

vaient varier de 9 à 12 francs .EnlV22 elles allaient encore de 18 à

26F.I* salaire journalier des aides ou manæuwes occupés au char-

gement du minerai dans les berlines variait enûe 7 et 9 F et e n 1929

il est de 15 à22F.On payait les manæuvres à la berline de minerai

chargée et conduite au garage le plus rapproché des chantiers. Le

gain joumalier moyen du manæuwe représentait environ 65% de

celui du mineur. I-es boiseurs, poseurs et leurs aideqlgntÉ

riaient ente 14 et22F. <<In paie a lieu

tous les 15 jours, les I ers et 16 dc cha-

que nnis; cette mcsure permct la sup-

pression des avances; on n'en donne

presque pas, et seulemcnt pour des rai-

soræ sérieuses. Des primes d'assiduité

au tranil sont payées chaque mois à

tout ouvrier 6yant ses postes com-

plets. nr4voilà ce que pouvait écrire un

rcsponsable de la mine de Droitaumont

en l9?A. Nous avons quelques témoi-

gnagesd'ouwiersembauchésàlamêmeminepoursarcmiseenétataulendemaindelaguerre. Dans

unelettreadresséeàM.Iæicknam"directeur,legardiendecettemêmemine,M.Villette,rapporteque

des ouwiers se plaignaient dans les termes suivants:<<..Nous avorrs été envoyés du Creusot pour

139- < Pour atteindre dc tels sahires, illant travaillct femæ, qniquc I'fiort rwsadabe rc soit ps lc ptt tcipal; l'eryÉrierce

compte dovantage pour obtenir lc rendcment narùntmde chquc coup & mhe r.(Axel Sôrnme, op. citq
140 ct 141 -Académic F.Borndo- - SS0455 - Le Crcusot
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Droitaumont dans les conditions suivantes: frais de voyage payés, nourriture assurée, nous

croyonsfournir la quantité de travail qu'il est possible de donner. . .mais de notre côté nous avons à

nous plaindre de Ia nourriture, nus avons déjàfait quelques réclamations dont iI n'a pas été tenu

compte; pour ce motif aujourd'hui, nous demnndons non seulement l'amélioration de la pension,

mais rnsfrais de déplacementautitre des ouvriers enmissionetautarifdes régions libérées; etno-

tre liberté d'action p'our prendre pension où et comme bon nous semblera, ... r, 141 p" même, le 12

aott 1919, un ouvrier, M.Claude louis Péraud écrit directement à Monsieur Schneider: <<. . .Etant en

mission à Droitaumont depuis le 2 février, j'ai I'honneur de vous demander de vouloir bien donner

les ordresnécessaires pourque je touchemondéplacementpourpouvoirme soignercomme jevou-

drais . . . car depuis mon anivée c'est toujours lard et singe ; conùne j'en ai assez nurngé en campa-

gne, je trouve que pour un hnmme qui travaille on pourrait me nnurrir avec ce que I'on touche pour

moi.. j'admets que le ravitaillement ne fournit pas ce que l'on veut, toutefois, on pourrait mieux

nous nourrtr.. j'ai réclamé à Monsieur lævert lors de son dernier séjour.. je lui demandé (sic) que

l'on me donne suivant ce qu'il faut pour vivre dans ces régions libérées, soit une nnyenne de 20

francs par jour...car être mal soigné, mal couché, mal payé suivant les autes ouvriers ça ne peut

pas marcher, je ne demande pas I'impossible mais que l'on soit tous au même nrif.. je ne vois pas

pourquoi un ouvrier qui est pour un entepreneur gagnera 2F,40 ou 2F,50 de I'heure tandis que

nous, ouvrier de I'usine, onnous afla,ble 80 ou90 centimes de I'heure...enplus j'ai demandé de l'ou-

tillage à mon chef. . . > r42 Cefte notion de chère vie, si sensible au début de la période, on la retrouve

aussi dans le refus plus ou moins expliciæ de certains ouvriers du Creusot d'aller s'installer à Jarny.

C'est ainsi que M. Bouchet dans une lettre datée du 6 aott l9ZZ,refusele posæ de garde aux mines de

Droitaumont . . .:< parce que les constatations faites, lui ont prouvé que la vie y était beaucoup plus

chèrequ'auCreusotetrwnencorrcordanceavecletraitementquiluiaétéproposé rrl{3M.Boucheta

quitté Droitaumontle 22 août pour retourner au Creusot. C'est ensuiæ M. Vachey qui ne désire pas

habiter Droitaumont . Il a quitté Droitanmont le 7 juin 1y22. Voici ce qu'en pensait la direction: < az

cours de la quinzninc qu'il a passé ici, il nous a produit unc bonne impression et a déclaré que per-

sonnellement, il lui plairait de rester à rwtre serttice... ,lflI-es propositions d'appointement pour

Vacheyétaituntraitementmensuelde2O5F,avecunedérogationde50Fpourunejournéede 12heu-

resplusuneindemnitédechertédeviedeT5,50F,uneindemnitédechargedefamillede25F, soitau

totalunsalairede352F5auquel s'ajouterait<zne tenue develours paran ,rs Enfaitc'estsafemme,

Mme Vachey , venue passer 3 jours à Jarny, qui I'a fait revenir sur sa décision disant qu'elle ne pour-

raitpas s'habitueràlarégionetqu'une :<enquêtefaite surlesfacilités de lavie etlecours des denrées

lui avait dénnntré qu'elle serait obligée de dépenser ici beaucoup plus (soulignë) qu'au Creu-

sor... ur6Mais les salaires n'étaient pas fixes ni mêmes régis par des conventions. Ainsi à la même

époque, les ouvriers au premierjanvier I92l gagnaient en moyenne 20F,50 parjour etquelques mois

plus tard, 18F,50 et bientôt 17F,50 <. . . salaire minimwn disent-ils car les coopératives vendent au

142 à 16 - Académie F.Bourdon- - SS0455 - I-e Creurct.



prixfort,les stocl<s de mnrchandises étant

consi.dérables. ... tr147 Avec la reprise,

quelques années plus tard, les salaires

moyens avaient neftement augmenté...Ie

coût de la vie aussi.

* Sur le tableau ci-contre, on Peut

observer I'eventail des salaires en l9A.

Un tableau des salaires à Jamy en date du

23 mail9)S,confnme la progression gé-

nérale des salaires. A cece date, I'indemni-

té de vie chère était encore de 5 F par jour et

il y avaitune indemnité quotidiennerÆfa-

miliale de lF par femme et par enfant de

moins de 14 ans.

-876-

Eventail des salaires enLV24àIARNY (moyenne 2513n

Aide-géomère

Poudrier
Accrocheur

Frappeur
Mancuvre

Aide-moulineur
Wattman

Moulineur

Pompier
Aide-poseur

Boiseur
Poseur

Tuyauteur
Mineur

0  5  1 0 1 5 2 0 2 5

Sur les tableaux suivants, on remarque que le gain joumalier d'un mineur du fond, alloca-

tions familiales non comprises 149, s'élèvo à plus d'une tentaine de francs au printemps 1925; mais

les ouvriers qui travaillent au

jour, ( leur porportion est

d'un cinquième), gagnent 20

francs de moins parjour. Sur

ces mêmes tableaux, on

constate que tous les ouwiers

du fond n'atteignent pas cette

moyenne de 34 francs par

jour; les chargeurs ne

gagnent pas autant que les

wais mineurs; le tavail se

147- C-mmissaire sffcial Bricy lvLM@bnm - l7 juillct ly2l - AD M&M 9lvl25
14$ Fajordctravail.
Nous ne rcvicodrms pas surlcs allocatiosfamilialcsvcrsées aux famillcs des mincurs, sinonpo5qppclerb,rièvemcntles raisos
dclerncxtcnsimaprtstaprcmitrcgu€rrc. Erprcrnicrliculesoucidepermcttrcàchacrmd'assurcrl'cxiste,nced\mcfamillc,dercmé
dier à l inégalite deï coAitims sclon les cbargcs des famille, d'amélioær I'afiacb€m€tt de I'qnPloyé à l'€ffrePrisc et d'e'ncouager la
oatalitéautcndemaindclagucnc.lærc,lrclÉrisscmcntduco{ttdclavieposaitlcprotilè,medel'existcnccdcs famillesnmbrsuscs ct
lcvidccrcusépclagrrcrrcamnraitladépopulation; lcscbsfsd'entnc,prisc@tacc@pagnél'Gûicpriscnatimaledeluttecontrcla
déûatalitédaprèsgu€ne CcrtrnmâallurgisædeGrenohlc,l'tRomaocqquipitleprc' ierlfnitiativcfumorn'€m€ntcnnovcmbre
lg16.ndisgiûrait-rmebmificatimparjanretparcnfantdemoinsdc l3ansàsmpcrsmnel. Cetteinitiativefutimitêetétcnôrepow

àla lci du 11 mars l93Z Vdci, à tilre dbxcmple, les taux CN

Taux pratiqr.lés avant la loi du I I mars Taux mensæls pour les familles dc

I
enfanl

2
enfanu

3
cnfants

4
cnfantq

5
cnfants

6
enfants

Mine de fcr de Moselle et dc Mcurtbc-eç
Ùfmrlta

taux moyen 65 l r 0 155 205 ?55 325
terlr le, nlrr-c élevé 70 l-5 160 2r25 n5

les taux dcs allmtions disuibuée's clr Lorrainc du fer



' 877 '

fait aux pièces et I'ouvrier peu habile n'arrive guère à dépasser 20 francs.ls Inversement, le mineur

expérimentépeutgagnerjusqu'à50,60etmêmeT0francsparjour. rsrAjoutonsquelesouvriers,tra-

vaillant au jour n'avaient souvent que leur salaire fixe et ne bénéficiaient pas des diverses primes ré-

servées aux mineurs et à leurs aides.

Nous avonsdans unchapitreprécédent, montré que les salaires mensuelsàlaminede Droi-

taumont variaient entre I 13F,75 pour 23 de travail en ianvier et 999F,80 24jours en aott

1E29. I.a, salaire dépendait du

nombre de jours de présence, Ya-

riable selon les saisons, mais aussi

des primes. En fait les salaires

journaliers oscillaient entre

35F,38 et 41F,65. Quelques an-

nées plus tard, ils nravaient pas

beaucoup changé dans le Jarnisy,

si I'on se réfère aux grilles présen-

tées au C.A.de la mine de Jarny en

février 1935.(tableau ci-contre)

part dans I'exmcton totale
part de salaires des ouvriers
joumées de ravail

mineurs
aides-mineurs

I salaire.s joumaliers moyens
mineurs

aides-mineurs
ensemble

I salairas joumaliers moyens
I des autres ouvriers au fond
I

I salaires journaliers moyens
au fond
au jour

ensemble

4I
21,9
24,',l

34
78,1
75,3

799,50
I 55850

l 035
2

247
486,5

4/.rArc
35,r9F
38,r6F

2,/.ArF

33,04F
æf3F
3ll"82F

419s
33,56
36J8

Peut-on aborder ici le problème des transferts d'argent vers le pays d'origine?Tous les té-

moins que nous avons interrogésyfaisaientallusion, même ceuxqui avaientfini par sefixeren [or-

raine. On a déjà souligné (cf article de Didier Francfort) que I'Italie fasciste n'acceptait l'émigration

150-Oncmp're,nddanscescqrditionsquele cmmissaire spécial,apÈsavoirsignalé <qu'auomeaugmentationde salaires oud'in-
dcmnitésdivcrscsn'avaitétéacccdécdcrnièremenb,s'étonncmêmcquc.lesrevendicatioosactuclleséIaientnullesr (AlvI&MgM
25) tæ 13juiû 1925,lecornmissaireMonbrun,déclaraitquelasitrutionéconomiqrrcde,meuraitinchangéeetçcleprixdes denréas
alimcntairc.s étaitrcsté lomêmo.Il ajoutaitquclcporrcentagedhugmentatioop'réwpornles vêtemeots ctles cbaussures corDn€D-
çaitàsefakosentir....ilnotaitsurtout qrrc:<lcsconditionsdeviedencwentdfficilcspourlcs ouwiers etletrû,aildarrslzsmincset
lanûallwgicestconsidérablc... >(H)Læm€mequelquesmoisplustardinsistaitcnqesurlaviechùe;<...leprixdcpresqænu-
teslcs denrées nécessaires àI'olimentatb4 àl'habillcment, clwnssureaaugmcntédc I0 à 15%ainsiqælzchatffige...le prixda
laitquicstpssédc0,80FàI F14liteestsurle pohtd'êteatgmanté r(id). t-cspolvcirsprblicstcotaicatalcsdTntervcoircndrcs-
santd€sprccès vqbvx<contrelzsprwocateursde cetteluusseettonsmisauFrquetdcBriey.-.. r(il)Ccuefoisavecleshausscs
cmtinællcs,lescoditiqsdevicdcsouvricrsr@tdevc,nuesdcplusc,nplusdifficilcsetlccmmisssaireMoobnmncaitalcsçr'el-
les < entûncnt &s réclanutions dtaugrrnt torlîon dc mlaircs dans cet'taincs entreprtses... r (id)
Itfalgécclacnjanvicr 196lJamylcs salaircsdebasedcmcurai€otcncaciocbangé.s. ]vlaisunchaussc dessalaires dc 3 Fparjour
étaitàprÉscntrcvcndiquêàlaminedeJamycmmc àDrcitaumoni (iO. EnfévricràJamy,l'indcmnitédeviechèreaalcsétépor-
técdosFà6s0FparjoràcmEcrduprcmicrfévricr;lesmineursdeDrdtaun@tontofrfcnulamêrccbosaApparc, cntsdrsdro-
bilisationparticulière,mêmcsi,commenousl'avosdécrit,l'année l9liaété"rçamêd'agitatiqdanslesmincs.Toulxns àDroi-
taumd la dfuËctim a m€ne anrcocé cn 'nei 1926 à Droitaunmt, rmc augmentation gffizlc & l0% sur les salaircs a 6é annon-
&:,<ellcawairlieuaucoursdcbdcttxiàtuquhztinedvnois&rrcl'>(H)RicodescnnHableàJarny.hrcotrcauaoursdcl'été
l!)2,6. rme commissim mixte cst misc ca placc porn éviscr lcs salaires dans les derq mincs. Iæ oommissairc notait, lc 12 octobrc
196.$r,malgéccsajuscmc,nts,lasitr"tionâait <encorepéniblznulgrélcsaugrctotiorcconsenicsparlcspatrpns.... >(HDn
ajo*ait qrrc lcs minûtrs notr Batidtits chcrchaiclrt à organiscr cette fcis dc nmbrcuses réuaioos de p'r,otcstatioo
151- h propctim dcs mincurs à I'abanage prcprcNncnt dit n'est pas ûÈs élwé: m compte en général deru aidcs-mineurs pour rm
mio€ur Gt un milcur gaveillnnt au jorr porn rnc Quipe dc trcis travaillant au fond. Axel Smme notc quc dane ls bassin &,lllc'z-
Thiovillelcnmrbredemineursàl'abanagcsemmtait,en 19n,ù20,8%&l'effcctiftotaldcsmincs....I-esalaireçie,ltredansuoe
toonedemineraide Bdeyaàpeinetiplédcptis l9l3,lesprixdev€ntsayantmmtébic,ndavaoragc. ....Iæsactimairesn'ontpasda-
vattagc torcbé le surplus de béaéFrceo: lcs divideades distribués par les sociétés françaiscs n'ont générale,oent pas été quinnrplés,
commc la dépréciatim monétaire laurait indiqrÉ. Qlre sont dæ dcvenucs ocs nqn'clles richesscs que ltngéniocité de ltonrme a
créées ? Sont+lles toræs gaspillées par les innovatios qui srrcèdcnt avec la rapidité foudroyanrc d\,ne cocurrence inscoséc ? C-c
nbst pas à une mongraphic commc la nôre dc répodre à cctte qucstiq angoissanæ.(Axel Smmc, 'L-a L,qraine métalhugiquc')
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ouvrière que pour permettfe des envois réguliers d'argent aux familles. Cependant, il n'est pas com-

mode d'évaluer le nombre de ces ouvriers ni le montant de leurs économies. Pour les Polonais, plu-

sieurs témoins font allusion à des placements dans une banque polonaise, qui aurait disparu et avec

elle toutes leurs économies, et tous leurs espoirs de retour au pays. Une économie de 250 à 300 fancs

par mois, par exemple, représentait une somme importante pour I'ouvrier.ls2 Pour réaliser des éco-

nomies, lbuvrier élibataire cherche à louer, une chambre dans une cantine, souvent tenue par un

compatriote. Il y prenait ses repas. L-e système des cantines qui acceptait des pensionnaires pour 10

francs par jour (et au bout de quelque temps pour 9 francs), permettait ainsi à l'ouvrier de metttre de

côté 300 à 4O0 francs par mois. Mais c'était une discipline de vie difficile à tenir.

Les accidents

Nous avons déjàparlédes risques, commeune des revendications etundes enjeuxdu mou-

vement syndical dans les mines. Nous avons souligné combien la notion de risque ajoué etjoue en-

core dans la représentation du métier de mineur. Voici ce qu'en écrit E. Schneider en 1939: < I* tra-

vail souterrainémeutl'imaginntion...Les ténèbres etl'atmosphère delamine sffiraientàfairenaî-

tre de particulières résonatæes dans I'imagination... Aussi,lavie dumineur est-elle, pour quiveut

eveiller la sensibilité du lecteur, une ressource toujours disponible. La linérature naturaliste n'a

pasnunqué d'exploiterunthème aussi fficace, et7âlaenafait I'émouvant suietde Germinnl.Tous

les jours, encore,la polémique et I'éloEtenre électorale y trouvent des image d'un effet certain...

Cependant, le travail souterrain, vu d'un æil non pas insensible mais simplement obiectif, doit inté-

resser, par ses cottditions m.êmes, les esprits qu'attire le jeu d'une æuvre dfficile ... Celui qui les a

fréquentées quelque peu tire respectueusement son chapeau devant les anaclwntes et glorieuses "

gueulesnoires'...Izmineurestunspécialiste. nr53Onnepeutnierpourtant,l'atmosphèredecrainte

toujours présentedans les cités.l54Uneatmosphèred'appréhensionetdemenaceplanaittoujours sur

les cités minières. I-es journaux lorrains décrivent souventles accidents survenus dans les mines, et

même s'ils prennent une dimension exagérée par I'amplificatonjournalistique, on ne pouvait pas ne

pas y Penser.

I-eprincipal dangervenaitdesexplosions, etdeséboulements. Cesdangers, nous les avons

déjà présentés, dans le cadre des actions revendicatives et syndicales dans les mines jarnysiennes.

152- Voici ce qu'en dit I'observatzur suédois Axel StJrnme: <Si lafenme d\n ouvrier poloruis dispose d'un luctare de terre en

Pologræ, a peut ainsi tout juste subsister (n ec ses enfants, son mari peut, en qu.ûre ans, ,n'ettte de c6té I I 800 francs, sommc

stffisantepouracheterunhcctarcdcplusdansunpaysoùIeterrainn'estpaschcr; ovec2lwctuesurclanilkpeutviweenPobgne
assezcowelablcmen!, potrrtttt qîelle soit dans le voisùuge dfunc etploitaion agricole où lc drzf defamillz pourratower ùt tra-

vail... Al,ftcure actuellc, Ie mineur gagnant S?francs ou ptus par jour petfacilcmeufaire des économies; a,ec w salaire dc 900

fiarcsprmois,quiesbmoyrmrcpourlzs miæurs(f,ondetjourensenble),uncélibatairepeutécotomiserenwion jil)fancspar

mois, mais avec un salaire de 650 ftancs que tagnc par ,tu)is b grande nujorité, il n'arrive quc dans des cas exceprtonnels que

l'ouvrier puisse épargrcr >..(Axel Sômme, nla Lorraine métallurgique')
151 in J.LBeaucanrot, 'l,es Schneider, une dynasie" - P L23-
154-Commeferappellermetémein <llyavaitsouveadesblcssésgrièvemcntetmêmcdcsmofts,Jeme sotniensdcqueQues-uns.
Lcsentenetmentsétaientimpressionnonts,cartoutlemondcyassistaitetallaitàlarnyencortège,coiln)attaitps encoredecln'

pellc à Droitaaatonr. >(Mme. J. Droiteumont)
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Dans ces deuxmines,l'épaisseurde lacouche exploitéedépassaitparfois 6 mètres. Si unbloc se déta-

chait, même d'assez faible dimension, il pouvait tuer quelqu'un sur le coup. En ce qui conceme les

éboulements etlasurveillancedutoit, voici avecquels soins mineurs etauxiliaires cherchaientàpré-

venir le moindre accident. <<Le mineur devait purger avantde reprendre leforage oule chargement,

onsondaitle toit,Ieplafond,mnis aussilefrontdetaille etles parements;siunbloc tornbaitilfallnit

tout signaler ,1155 Un exemple: dans son rapport du 26 janvier l922,M.Duval, délégué mineur de la

mine de Droitaumont, signale des plafonds insuffisamment purgés. [æ I I février, M.t e Besnerais,

ingénieurordinaireT.P.E., visiteencompagniedudéléguéetduchefd'exploitation,les pointssigna-

lés; dans la galerie parallèle Nord. Il constate qu e: <<le toit a besoin, en effet, d'être purgé continuel-

lement. II existe bien des équipes de purgeurs, mais Ia limite entre ceux-ci et le mincur de l'avance-

ment n'a pas été indiquée, d'où un défaut de purge. Suivant nos indications, les ordres nécessaires

seront donnés pour que Ie mineur purge jusqu'à dix mètres de sonfront de taille et les purgeurs re-

prendront à ce point . ,1156 Dans cette affaire, une faute est signalée: <Dans les clnntiers spécialisés,

unouvrier àlaperforatrice éIectrique travaillait sous unblocmauvais etn'apasvoulul'abattre, sur

Ies indications dudélégué mineur, sous prétexte qu'iln'étaitpas mineur.Ilad'ailleurs été punid'une

amende de 5 F ... ,1157 Les enquêtes faites après chaque accident grave montrent qu'une très grande

partie d'entre eux étaient causés par le manque de précautions. Certains observateurs, notent que

dans la région de Nancy, il y a peu d'accidents, sans doute parce que les mineurs, français en grande

majorité, travaillaientaux mines depuis des années et avaientacquis une grande expérience . Dans les

nouvelles mines du plateaudeBriey, oùl'effectif changeaitsouvent,le nombred'accidents étaitpro'

portionnellement plus élevé. Ueffort devait donc porter sur I'information, et I'observation des consi-

gnes, traduites dans les diverses langues. Mais dans le cas de la mine de Droitaumont, il y a eu en ou-

tre, un défaut d'organisation au fond.D'où la conclusion du rap-

port de M Læ Besnerais :<... rtotts avons fait compléter l.a

consigne en vigueur en y aioutant que l'ouvrier chargé de I'a

perforatrice doit avant de commencer son ffwail, sonder et

purger si nécessaire, et en cas de purge importante appeler les

purgeurs. Ces derniers passent en effet, après I'explosiondes

coups de rnine, les clurgeurs suivent et eræuite la perforatrice.

Il peut dorrc aniver que des blocs sonnent après Ie charge-

rncnt, car le clanrter peut être abandonn'é plusieurs iours

avant que la perforatrice y pénètre >rsE

tæs éboulements n'étaient pas les seuls dangers. I-e

maniement des explosifs comportait des risques. Voici quel-

l5t lvLN. de Drtitaumqrt
156 et 157- Rapport de M.Læ Besnerais, ingénieur ordinaire- AD M lzlÛ3 W 89.
1$ - Rappot de M.Læ Besnerais, ingénieur ordinaire- AD M 14m W 89.

Drdrtlw

RÉg



ilAS$IilM DilI,E PR[sgNIilOil
RzuflN TUJ $PARO

drllo mlns c tll' oÎllnlutrlonr 0emnlc dcl hrom

Aparro Dcllc Ulnd
o Elcurcz:a Dcl Cantlcrt

+

l. Orccrvrrhrl Çrlrrull.
I rrinal.nri eaDi dei cnilllÉ?i Ê.rn.r ma-

rmrrraftili del l<rrO Cantierl. l}ntrtnn.t
i'idltrm lltenlnnr€nte illf, rk'rrtra rlrri
Irr-nr nrnuovnli, rlur rletotto {hh'dirr! fli
rnlnnl'rrl-

l i l i  {w.rtri *ona lFntrl i tr. ' .rhfirnllatrl
ellr' 1rn'-rrerizlQnl o ftnliei rhrt lir|rr sll'iFl-
rrl rhli rhl lreNrtrl l l  r l ir i ;r lr lt ' .

I' Cclrcn.tlota dcltr golvat.

l/, r{rltrcei,r rletarn(t g{rrlrfe ($É,'rlt
railt*,n'rl$ nèl t i l l t l . l f l  klta{i l lr(rihilr l
dê {rrlt inlmre cs0hrsivl. rrt ifr i l '  nrti lrr"
es}kxiloil n lrprirnte nltri .|tr(t i l t lnl i
(tlitriltrrili rl4l Eqillo|'trndo.

re par un condisciple. En fait, ce règlement

n'était pas toujours respecté, à cause du systè-

me des salaires à la tâche. Pour abattre un ton-

nage important et ainsi atteindre un gain jour-

nalier suffisant, le mineur et ses aides et

manceuvres,ne prenaientpas toujours le temPs

de respecter les consignes, d'attendre et de se

protéger. Axel Sômme le notait dès

19..:<Beaucoup d'ouvriers italiens sont

d'ailleurs venus en l-orraine pour gagner le

plus possible dans le moins de temps possible

-E80 -

ques témoignages sur les précautions prises :<< Izs cartou-

ches devaient être mises d.ans des tubes, ilfallait éloigner les

lnmpes des provisions de poudre rr.l59 ,.On n'avait pas le

droit de sortir plusieurs cartouches à lafois, ou de les poser

par terre ,r. 1@.. Ilfallait pousser les cartouches sansforcer

jusqu'au fond et bourrerr.l6LrrOn ne pouvait interrompre

laisser par exemple un coup de mine clnrgé sans le tirer ,162

<<O n pr év ennit le s aute s équipe s ; l' allumage était fait par lz

mineur et on utilisait des cordeaux Bickford; on éloignait les

aides et on laissait passer environ cinq minutes avant de ren-

trer au chnntier n.l63 Tous les règlements, insistaient sur

I'observation scrupuleuse des consignes. Voici le document

rEtt|| '! ct'' 
gtr|.t' lr tDEt!'!!'

B|;OIrrl[!{'.

'{rt-

!EI3' tr DF tltr ltÈFt"{ tll' triFrtcl' Ôn 'rtÉ ttLsl.tc

aô call tlt nntc tEtr i!.ur I Ft- rUHo rl toÊôo' s6tlc

rlctlt| ttEta r artrb o!' 
"L 

rrllr 'or'ltr d o'Dc o.rtllD

tl {|da ar[ r![tb la r!ùo.

Lrot| atc oD 1rælr lr ilrlrt' ù æt|!ÀD'r!' |Jt. r'rtl|'rl

f! h-a atrtc' cltrm t[dlÉa ll lurræ lt tr' llr''

Rèele,ment de la mine de Droitaumont, en ltslien, datant
dh6tt 1926.
On v retrouve la description de tous les métiers de la mine sur
6-i"go dacty.lograpliiées, règlement que chaque employé
rtalr€n (bavart |rne ou se larrc urc.

spécifique à la mine de Jarny. tl était traduit dans toutes les langues : les illéttrés devaient se le faire li-

et cet état d'esprit tuifait négliger les conseils de prudence .rril

Peut-on dès lors trouver une corrélation enfie les progrès de la productivité et la fréquence

desaccidents?AJarny,celapaxafttrèsdifficite,les accidents,fréquents,nesemblePasfonctiondela

productivité. D'ailleurs le nombre d'heures de présence a plutôt baissé au cours de la période. Com-

ment expliquer alors la stabilisation du nombre des accidents ? Côté paûonal, on met en avant l'évo-

lution des techni qrres: <Iamétlwde de traçage foudroyage accroît aussi la sécurité des mincurs, car

personne rc circule plus daw les vietntavaux. De plus lefoudroyage déclwrge les clnntiers voi-

siru d'une panie dc la pression des tenaiw et dimirurc k rtsquc d'éboulernents. ,n165 l-es mines de

159 -tvtF. de tâbry.
l@M.L. deDroitaummt.
161- M.K de Jarny .
162- M.J. de Jarny .
16& M.M. deJarny
164- Axel Sômme, op.cité, p161.
165- D'apès l'ouvrage collectif, nlæs Mines de fer de l-orraine' , op.cité.



-88r-

fer ne connaissaieût pas les terribles

catastophes collectives qui arivent

dans les houillères parce qu'il n'y a

pas de coups de grisou à redouter |tr,

mais le nombre d'accidents mortels

est cependant trois fois plus considé-

rable que dans les charbonnages, où

les petits accidents au contraire sont

plus fréquents. <<Szr I 000 mineurs

ffond et jour) en Meurthe-et-Mosel-

Ie, 3 sont voués à Ia mort au cours de

I'année, 18 ou 19 à devenir infinnes

pour l.avie (maispour les ouvriersde

fondles accidents mortels s'éIèvent à

4 ou 5 sur I 0OO ouvriers par an); en-

fin, I ouvrier sur 2 est, ant cours dc l'année, victime d'un léger accident et devient incapable de tra-

vailler pendant plus de quate iours.... ,rlfr Le ris-

que d'accident par chutc de blocs est resté tnès im-

portant tant qu'on n'aura pas adopté (après la secon-

de guerre mondiale), le soutiènement suspendu; et

le taux de mortalité annuel restera d'environ 2,8

pour 1 000 ouwiers dans les mines du bassin.

C'estle pointnoirdes mines defer, d'où I'ouverture

à Briey en 1912, d'une Clinique des Mines, pour

soigner les accidentés du travail. Nous avons précédemment présenté cette institution qui <<... dc-

vient unvéritablecentrehospinlier spécialementaffecté auxbesoins dc santé delnpopulationmi-

nière et métatlurgiquc d.tt. bassin. >16 Dans chaque mine, on enregistra dès lors l'état des accidents,

lqln'or,f e rPgs.Lriii iffi
ND d'accloents n'ayant pas occaslonn€

d'an€t de travail
Nb d'accidents ayant enûaineun(

inacaoacité temooraire 1 8
Nb d'accldents ayant entra.lineun(

inacapacité permanent(
',,.''' " "'t'r,Ib'câwtffitCil k

Total du moir 1 8
iii.ni ;lili ' i , ' , 8 ,ff

duplus banal à faccidentmortel.

lvlalheureusement, ûous les re-

gisûes n'ont pas été conservés,

ccrtains ne sont pas communi-

quables et une éfide exhaustive

paralt diffrcile à mener.

fmr Stmfir ltsÙtlllû'|tfth,lt m mûB D[ tltTtr milill l,È\ lffiDilIr Dri nl{ii'i.
ldeE socul .t !tt.À!^ltt: ?, B6 th ldt'd, ' F \a$ - |.n Lilithu : tllrr-'il2rLÎARls

Carrrct de dëclaratlons d'aêcldents
. (N'--ff(t---)

Sonclrcr-- .----t'4 ' 193- ---au--- -.!9J-tiii

Peut-on suivre Axel Sômme quand il note que les accidents étaient <plus nombreux dans

lesmoispluvieuxdcl'automnc etdc l'hiver, quandle solsefendillait, qu'auprintemps etenété oùla

l6G Un accidcnt collect'rf s'e* produit à la mine de Roclronvillers en 191$ 25 ouwiers ont été tués par rm ébouleocnl
167 à 16& Axcl Smme, op. cité.



Btéssés à la mine de Droitaumont année 1923
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Blessés et mafatles à l,a mine de Droitaumont de novembre
lY2zùdécembre 1923
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pluie s'évaporait sans pénétrer dans les profondeurs de la

terre .>> 169 p*t 1ss mines locales, on constate que la saison-

nalité n'est pas évidenæ.( Sur le tableau ci-dessus, on ne re-

marque pas véritablement de rythme saisonnier marqué).

Sur les registres (cf fac similés ci-contre), nous
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C.ur.r Gt clrooÛr|lc.t :

é. - - -t*to- -"*2.--/w-- -- -

NrtErG alcr bl.|rstar :

- i4ia:æ-----eEr!L3 Lr"*r2rL! =-.-A

o[ra.

lr.t d. lr d&l$.tlor:

Crluc Syodicole :,.

t*,a ar ---4. T:;;T:
vf#T-Wiiî

arE?..it rerrJt r n dw, Eyrdlolo

avons rclevé une quantité imporanæ

de déctarations d'absences au fravail;

toutesne sontpas de même nahre. On

relève même une part importanÛe d'ab-

sences nsans permissionn qui sont to-

talisées dans le décompte global des

anêts, mais qui ncrelèventpasde I'ac-

cident proprement dit

Sur le tableau cidessolls, on note que les déclarations d'accident concernaient principale-

ment des arrets d'invalidité courts, avec 61 arrêts de moins de 4joun (un tiers des cas);4 accidents

sur cinq ne donnaient lieu qu'à des anêts de moins de vingt jours.

169- Axel Strnme, op. cité.
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Fréquence

Nb de jours d'invalidiu Frq 7o Curnul

< 10 iours 65 32,3 32.3

r0à L9 iours 99 49.3 81,6

2 0 à 2 9 tours 18 9-0 e05

30à39 lours 6 3,0 93.5

4 0 à 4 9 rours 3 1.5 95,0

50à59 lours IJ e65

6 0 à 6 9 lours 2 1-0 y7.5

7 0 à 7 9 roursi 0 0,0 97,5

8 0 à 8 9 rours I 0,5 98.0

9 0 à 9 9 purs I 0,5 98,5

100 à ## tours I 05 99,C

It0 à ##: tours 2 1-0 100
201 100
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onnoteraquepourl'ensembledusecteurdeBriey,lenombredejournéesd'hospitalisationàl'hôpital

desminesdeBriey suitlaprogression générale delaproduction deminerai,plutôtque l'évolutiondes

effectifs.

plus que la productivité, ce serait directement I'anpleur de lactivité d'extaction qui déter-

minerait la fréquence des hospitalisations, puiqu'on ne constate pas d'augmentation des accidents

avec la généralisationdestechniques plus performantes d'exploitationaufond, ni aveclestonnages

exnai6 parmineur.I-estableauxetgraphiques suivants, montrentcommentlaprogressiondesjour-

nées dhospitalisation varie par comparaison à celle des tonnages et des effectifs.

I-a progression des accidents suivis d'hospitalisations a été plus forte que la progression des

des tonnages et surtout que celle des effectifs (base 100 en 1920); le rapport nombre d'accidenUton-

Jounrées d'hospitalisation à l'hôpital de Briey
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Itgônes ,,

acc1ûeots
t

rvm 4 598 13 084 16 500 1920 0.35 0.28 ,t920: r00 100 100

ryzr 7 985 234r5 220û rEzl 0.34 0.36 1q2 r133 179.0 r33.3
tE22 9 r25 28 581 24750 i922 o.32 o_37 r9n 1985 218.4 150.0
lq21 11 705 31 r63 26 t25 1923 0-38 0.45 tq23, 2ys 2382 1-58.3

1924' 12874 32455 268r3
' ty24.

0.40 0-48 n^ ' 280.0 2Æ-l 162.5

1925 r7 382 33746, n$0 192 o52 0.63 rg?s 378.0 257.9 1653

1926 21932 lCI869 31 000 ''.Tsnl 054 o:71 W{a, 4T7n 3t2.4 187.9

tEn 23181 44.431 32750 rqn : os2 olr tçz' 50/..2 339.6 198.5

t,928 22433 62r t 33 625 il(}?Ai 0.49 o-67 t9Æ 4a79 3532 203.8

#rw- 26479 nyn 34 500 ','lsr?') 055 on $n 5759 366.8 2W.1
teït: 27 5K1 46 059 33 E00 051 0.70 19!0 5125 352.0 20/..8

. IOTI 2430f, 38 190 29 3ffi à931 i 0.64 0.83 tg3t 5285 29r-9 rn.6
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jq1l , L9 629 32287 25v25 1933 0.61 036 i933: 4269 2Æ-8 157.r
rç34 11 3r3 30 3At A f f i 1934 0.57 0.70 l03 3765 23t l r50.3
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Tableau pour les deux départemeffs lonains

nage a augmenté moins fortement que le rapport accidenUeffectifs: cela confirme que le nombre

d'accidents n'est pas lié à la productivité croissante, mais au recrutement plus massif de personnel-

Reste à fraiter des accidents mortels, pour lesquels nous nravons pu établir de statistique complète-

Quelques stèles au cimetière de Jarny témoignent de ces accidents; de même les comptes rendus

dans la presse, heureusement rares, d'enterrements que I'on imagine chargés d'émotion ou de colè-

re.170 Certains témoins, dans les milieux syndicaux surtout , incriminent les cadences, I'embauchage

irrégulier de nouveaux ouvriers peu qualifiés; ou encore la maladie, la sidérose bien rsconnue au-

jourd'hui. Hélas, nous n avonspunousprocurerles statistiques Eaitantdecette questionetlesétudes

(thèses de médecine en particulier) sur la mortalité en milieu ouvder dans le bassin de Briey, font dé-

faut pour la période de I'entre-deux-guelres .

- accideirtdûonnage --o- accidents/effectifs

8EËËË888Ë8EEËËË

hoepltatisatbn -o- dfectlfs

tontra8e8

8EË$ËËEEESTEËËË

-r-

--a-

l7(! Nous n,avolrs pas retrouvé de photos de cortèges d'enterreme,lrt pour Jamy. Il en cxiste porrr drautrc^s mines'
parcontrs,sunlrmurextérieurduamaiereaclamy-,aétéinaugurée* tggt,*èttfteàlamémoircdes 1Ofi)mqtsdeslesmfuresdu

Junisy. ercsti@nant les auteurs de cetrc scnlpûn€ ct Oe ofæ dgaicac", à la cbarge symbolique évidoûte' il nous a été rÉpmdu ' çte
o"niifr"o,etritpasexagéréctqu,il avaitt'avùaged'êrrerondetdqrccomprisdetous. OnncsaitpascxætcEctrtcequi,aété-pns en

*U", tcs oeæ" par a"iia*t Ln 
"" ""r, 

le chiffê serait incroyablenre,nt éxag&é, ou si l'on a également comptabilisé les victimcs

des maladies dc lamine, notammcnt la silicæc-sidérose.
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Face à I'accident et à I'usure des corps, très tôt, s'était posée la question de la protection ou-

vrière. Nous avons signalé le caractère ancien de la législation sur la protection ouvrière dans les mi-

nes, avec les lois de 1887 et du 5 avril 1910.

Les retraites et assurances ouvrières .

Comme toûs les mineurs de France, les ouvriers de s mines de Jarny étaient, selon la loi, as-

surés contre la vieillesse, la maladie et I'invalidité; ces caisses locales existaient avant la première

guerre,mais,selonlevæu patronal, elles avaientéchappéauconftôledel'Etatlorsdesdébats des an-

nées vingt. Elles étaient gérées encommun parpatrons etouvriers. Læ débat surl'autonomie, surl'in-

dépendance de la gestion a donc concerné directement les mineurs, attachés à la notion de mutualité

(c'est-à-dire de la solidarité librement acceptée), plutôt qu'à la notion de gestion publique. I-es syndi-

cats ouvriers français se sont d'ailleurs longûemps méfiés de ces diverses structures: aussi bien de

I'Etat que de la munralité. 171 [æs employeurs, de leur côté, ne voulaient pas d'un quelconque contrôle

étatique: yarticle M de la loi du 30 avril 1930, a d'ailleurs permis à la caisse syndicale de la métallur-

gie de continuer ses opérations de gestion des risques de vieillesse et d'invalidité, sans modifier ni sa

forme, ni la composition de son onseil d'administration. On retrouve cette même orientation à la

Chambre syndicale de Nancy.u2 Finalement,le compromis de 1!130laissaitla mutualité libre de sa

gestion, avec des caisses de secours autonomes, la loi se limitant à rendre obligatoire I'affiliation de

tous les salariés.

Conformément à cette loi, les ouvriers des mines de Droitaumont et de Jarny étaient, sans

distinction de nationalité, obligés de s'inscrire à la Caisse de Secours. Ces caisses de secours étaient

alimentées par un prélèvement qui variait de I à I,fi%o du salaire de I'ouvrier et par un versement

égal effectué par la mine. Cette caisse assurait en cas de maladie, les soins médicaux et les médica-

ments gratuits pour tous les ouvriers, leurs femmes et leurs enfants de moins de 13 ans. De plus une

indemnité journalière était versée à tout ouvrier immobilisé. l-a caisse autonome des Pensions était

alimentée paruneretenue de{,S%osurle salairedel'ouvrieretd'unversementégal des mines. Elleas-

surait une pension à chaque ouvrier à partir de 55 ans.173 Le montant de la retraiæ dépendait des

annéesdeserviceetonestimequ'unmineurayanttravaillétenteansdansles minespouvaitrecevoir

l7l- cf les travaux déjà cités de Henri Hatdeld "Du paup&isme à la sécurité sociale'
172- annonce de la coiférencg in bulletin mensuel dei'Union des Chambres syndicales de I'Est de janvier 1935. Iæ lundi I I féwier

1SOS, NA. RogerCatin, SecrétaireGÉréral delUniondes Syndicats Patnonauxdes IndustriesTextilesdeFranceydonnaitrmeconfê

rence pour dffendre le principe dïndépendance dans la gestior des assurances sociales: <Lcs Assurances Sociales imposent à l'éco-

wnnie rutiorulc une trèslowdccotnibutiondc plusianrs milliatds par a4 et nc cesset de soulncr crirtEtes et protestûiotu. Att

momen où pour soulager l'économie twionale, il serait indispensabte de diminuer les chuges fiscalcs et les clarges socialcs, iI

faudraprocéderrésolu,ment àurcrefontede IaLoides y'tssurances Sociales,etilfotùait,toutenmointemnt auxsalafiés lcs prtn-
-cipaux-avantages 

établis par lalégistationde 1930, trouver wcformule permenatx de diminucr bs impôts quipèsen sur lcs pro-

ducteurs : parrons,employés et ouvrters. LarecherchcdeceneformulenteEtpas uncutopie. Ilsenblcbienqu'enrendanûauxSocié'

tés deSecàurs Munelsla gestiondesrisEæs naladieet maternité, ensupprinantlesassurancesvieillesse etirwalidité tellesqu'el'

Ies sontactucllemcnt ærùues et entzsrenptaçant pr unsystème d'allocations,basé sur lc principederéFrtitionil seraitpossible

d'unéliorerlaloi dawunctrèslargemesureet debrendre plus popubirevisà-vis dcs assurésqui, jusqu'àprésent, enonr nesuré

Ics inconvénients encore plus que les avatxages. >
173- D'après "Notice sul miniere di ferro" - 1925.
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environ175o francs p:y an; soitl'équivalentde3 à4 mois de salaire. Ce n'est qu'après avoir travaillé

quarante-quarreans sous terrequ'il atæignaitledroitàuneretraitede4000 francs paransoitde 5à6

mois de salaire. I-es caisses autonomes, devaientassurer les mineurs contre I'invalidité par suite de

maladies; mais comme la retraite était basée d'après les années de service, on ne pouvait guère vivre

sur ces pensions. Si le mineur devenait incapable de travailler après quinze ans de labeur, sa retraite

était de 1 125 francs, ôe qui représentait une baisse très sensible du gain annuel d'environ 9000 francs;

si la maladie le frappait avant sa dixième année de service il ne recevait rien. r7a

17z1- d'aprà Axel Sômme, La Lorraine m6allurgique, p175.
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Nous avions rappelé comment les sociétés fenoviaires et sidérurgiques étaient liées fi-

nancièrement avant guerre, par le jeu des participations et de la présence dans les conseils d'ad-

ministration. Ces liens nous rappellent le rôle capital des chemins de fer pour la sidérurgie lor-

raine. Une vision certainement trop mécanique imbriquant histoire politique et histoire économi-

que, a associé abusivement la région et ses industriels à la question des armements et des nmar-

chands de canons"! Certes, les minerais expédiés au delà du secteur lorrain ont grandement

contribué à I'effort d'équipement en matériel militaire, armements,lignes de défense et navires 1;

mais le premier débouché de la minette en lorraine, c'est longtemps le matériel ferroviaire et le

transport; et par un effet retour, le chemin de fer n'existe principalement en l.orraine que par le

commerce des minerais et de I'acier. [a voie Tenép est en l.orraine un des instruments essentiels

de la prospérité économique. De ce point de vue, l'étude globale de la Compagnie de I'Est anend

encore son historien 2. D'autant qu'en plus des aspects purernent économiques et financiers, il

serait intéressant de voir comment les cheminots, au moins autant que les mineurs, ont structuré

les réseaux associatifs des villes lorraines, par leur présence active dans les sociétés, partis, syn-

dicats et municipalités.

Au lendemain du conflit, si I'on suit le bilan officiel de la Compagnie, la situation du

réseau ne paraissait guère resplendissante. Aux dégâts causés par les combats et I'occupation,les

administrateurs ajoutaient un triste bilan financier 3. Ce discours mitigé, prononcé à I'occasion

de I'entrée au Conseil d,Administration de M.Guy de V/endel, n'était guère stimulant. Pourtant,

1- Cf article du "Réveil Owrier" du 15 avril 1936
nie du Nord
rives de la Cie, nous avons constaté qu'actuellernent, uae partie
al de Conseil d'Administation et les mouvements du pereonnel
été reversées au CelEe des Archives du Monde du Travail à
ur le réseau Alsace-l,orraine (Nous noterons en abrégé f3 AQ.'

CAMT-Roubaix ou 86 AQ,CAMT-Roubaix ...mais pour cette série il n! a là que quelques prooès verbal impinés des

Conseil dAdminisfation por les amrées d'entredeux-grenes).
Dantres documents, nonr-breux, sqrt conservés mais non encore inventoriés et ouv€f,ts à lacqrsultatio au servic€ regional des

archives SNCF, I rue lllvlaret à Metz Il y a là, sous la direction d'une eeule persoilre, des dizaines de milliers de carteq dc-

siers, corrcemant le réseag Esq classés a"t s ao greniers et dans des caves en atterdant d'être reversés aux Archives Nationales

de la SNCF en cours d'édiFrcation au Mans.
[æ rcste est ecit perdu, soit diss&niné dans ce qui reste d€s bureaux des gares, des dépôtsou des atelien.'..

3- <dcpuis b dbut dc la guerre, la sitwtionfimncière dc notre Cie... au lieu dêtre brillutte ænme en I9I3 est dcveruæ sin-

gulièràmeæ préæire. DVlæ par-t lalnusse tâns 
"os" 

ctoissante du charboa dcs métaux tlcs huilcs, dcs bois et de tuwes ks

iwtières quà rous 
"owo^roà*, 

ainsi quc lcs relèvenents dc salaires et lcs ittdcnnités dites dc cllerté dc vie Ere now avon:t

consentis'en faveur dc rurtre personrrel, ont augmenté nos dépenses dans lls proportiow ûtsmes. !-.)autre part nos recettes

conunerciales ont beancoup tliminué et lzs somnes quc nous recewns dz l'Etaf pour lzs fiansPorrs nillt9les nc nous co.Nrenl

même pas bslrais qtg ces trarrsports tar,w causent... > Ils n'en demeuraient pas mcins optimietes en déclarant< lvozs ,1c tuu'

rtons'adnættre qr"i", pouuoiri pubtics nc feron rien pour obvier à la ruinc des compagnies dc clwnin dc fer..-a rcvs dg-

vons esrtrer qulnioui viendra où seront augmentés là tarifs dc voyageurs et de narchandises et seront r&isés ks prb dcs

transports militaires... n G3 AQ. CAMT'Roubaix)
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on ne peut s'empêcher de rapprocher symboliquement 4 ceûe entrée du maître de forges lorrain

au Conseil d'Administration de la Compagnie et les ac-

tivités que cette dernière mène dans la l.orraine du fer'

Ici, le train, agent de livraison des mines du Pays Haut,

va plus que jamais continuer de vivre au rythme du fer' 
iô

Bien au delà du Pays Haut, la carte ci-contre montre 0ulc00

combien la frontière du Nord-Est participe de ce

maillage dense et actif entre Belgique-l,uxembourg-re

Allemagne et l-orraine. [-a vision un Peu franco-cen-

triste du réseau national hypercentralisé fait parfois ou-

blier combien cette frontière retrouvée - quoique ja-

mais totalement fermée s-, constitue I'interface vivante

de la sidérurgie française de la l-onaine jusqu'à la Mer

du Nord. Ajoutons qu'au lendemain de la guerre,la si-

dérurgie est repartie grâce à la reconstructon, en s'ap

puyant notamment sur les chantiers du chemin de fer,

avec les rails et les ponts, les gares et les dépôts qui doivent être remis en état. Par la suiÛe, les

transports dans les régions à reconstruire, ont soutenu I'activité fenoviaire des années vingt au

rythme des reprises et des crises. En ce sens, les activités jarnysiennes de triage, les réparations

et I'entretien dans les ateliers et le dépôt lui-même ont à nouveau joué leur rôle de plaque tour-

nante régionale. En élargissant ses activités de triage à plusieurs sites miniers du plateau et de la

vallée de I'Orne, la gare a pu amortir les fluctuations chaotiques des deux mines jarnysiennes.

Ces activités se sont de fait de plus en plus inscrites dans une dimension régionale, dépassant le

seul fait jarnysien.6 Mais les activités fenoviaires se ressentaient des aleas de la conjoncture po-

litique et économique. On pense aux crises et à la concurence, auxquelles il faut ajouter la nou-

velle donne du traité de Versailles. En effet, à la suite des nouvelles frontières politiques et

douanières, le trafic a changé ses orientations. 7 On peut ajouter à propos des frontières que [e

retour de la Sarre à I'Allemagne en !y35,va à nouveau perturber le trafic, et qu'aux causes éco-

nomiques de la crise mondiale des années 30 s'est alors ajouté la fermeture des transits du char-

bon sarrois... nous y reviendrons.

longuyon

4- L,examen des commandes de la Compagnie aux industriels du fer ne mentionne pas plus les de Wendel que Schneider, ou la

Marine d'Homécourt, ou Auberives-Villerupt, Pont-à-Mousson, etc"'
5- A ce sujet vcir M. F.Roû La Lonaine annexê (1$G1918)' Nancy 19-6 '-,

r* n polÉo'ir\ tæs reratiml economiques et fmanààes enre la Franô et I'Allemagne de 1898 à 1914' Pais 1969.

lvlMarkns Nievelsæin ,Drorzn|nach âer Mnetten, Deutsche unternehmen in l,othringen 18i/l-1918. Boctrum 193'Bochu-

mer Historische Studieq Neuere Geschichte N' 13.
G < C,esr en efia ou 

"tn 
ii * f"r que b Lonainz doit d'awir pu deænir un dcs prtrcipaux centres industriels dc France:

l,exploitation dcs mincs de Briey rlc commcnçdwaiment ryc tori dc la mise en serttice dcs ligræs ùr bassitt- r(Andé t,tbae

te, opcité)
7- <IcJ eryéditioru de minzrai dc fer et d'acier de lonaine antæxée et du lttetnbourg vers t" 4"\ se sonr trowées forte'

ment réùûtes. par conrre, Ies e:eirtations dc minzrai en Betgique, les envois dc clwrbon et fu colcc dtr Linbowg Lollandlis:

i ta cantpitæ belge et dtr o*sù a'xr-to-Chqelle se sont aiqus d'amée en awtée; et$n les eryéditiotu des prodaiæ nétaï-

lurgiques par Anvers on, afreint des cffies bearcoup plus considérablcs, tous tes bassiw lanains énnt beaucoup p&,s orien-

teslàrs I'exportation Et'avant la guerre .> (ÀSômmg opciÛé)

É t' i. r\i"rlrsrnr*i\:j
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Travaux de reconstruction et aménagements d'apÊs guerrrc.E

Comme pour les particuliers ou les entreprises minières, la Compagnie de lEst pouvait

prétendre à une réparation au titre des dommages de guere. Ces dédommagements ont été négo-

ciés au plus haut niveau et on sait que I'article 67 du traité de Versailles avait en partie téglé ce

pornt par la fourniture des locomotives "armistices". Nous y reviendrons en présentant les loco-

motives allemandes du dépôt. Ajoutons que jusqu'à la loi du 23 octobre 1920 qui mettait fin au

régime de réquisition des chemins de fer en temps de guerre, vont subsister quelques temPs en-

core les dispositions du décret apportant dans I'intérêt des régions libérées quelques restrictions

au rétablissement complet de la situation d'avant guene; Inspiré par I'article 56 de la loi du 17

avril 1919 sur la réparation des dommages de guelre, ce décret a imposé aux çompagnies jus-

qu'au 21 décembre 1920 I'observation de règles de priorité pour les transports destinés aux ré-

gions libérées...notamment les convois militaires gonflant le trafic et gênant la circulation des

convois de matériel et de denrées.

-Les réparations à la garrc de Conflans-Jarny.e

Au lendemain de la guerre, Emile Hinzelin, posait la question de l'état des réseaux

après plus de quatre années de guerre. uQue deviennent nos chemins de fer? > Pour I'ensemble

des réseaux du Nord et de lEst, la longueur des lignes détruites ou endommagées par lbnnemi

était impressionnanûe. C'est donc dans un contexte général défavorable où il faut d'abord songer

à la remise en état du réseau, à la réparation des infrastructures et du matériel ablméro que la

Compagnie de I'Est doit faire face à une demande immédiaûe et un peu anarchique compte Ûenu

des mouvements de l'armée déjà citésll. Malgré la demande de l'après guere, la Compagnie ne

& cf lvlpeilarin " les destltctions sur le réseau Est' ; Gaston Griolet " les dommagee de grærre et lee chemins de fer'; lvtParde
'la restauration des chemins de fer français depuis l;armisticen paris 198; M.Reverand" nlæs chemins de fer français deptis la

guerre" tlÈse 1931
i- po* 

".tæ 
partie, nous avons utilisé des liasses disparates d'archives venant de la gare de Conflans- Jrny (de 1891 à tlX5)'

in*;;t iÀ et s*""garae"s p.r n* soins. Nous les avons épertoriês sous la cote À C' Connans.Jarny pour Archives de la

Gare de C-ottllans-Jarny.
lG Avec 2901 kilomètnes, sans cqnpt€r les voies simples abîmées sur 5 600 km: cela conespondait presqu'autiere *-Flgf
grr* tot l" exploitée.tr igtg par tes deux réseaux- A cela s'ajoutait la destruction de 1510 P-tt' t 12 htnnels, de 590 bâti-

irents, Oe 150 réservoin d'alimlntation Dans ces chiffres n'étaient pas compris, lee locornotives, voitures et waFm aP'parte-

n*t 
"u" 

compagnies minières, ou à des particuliers Læur prise par lbnnemin'avait pas étéprécisé-ment chiffrée nlEis dc na-

tériel appartànan au Wc des grands iét"o*, capnré par l'èrncmi s-e -dénonbrait aiwi : 9l locomortves, I A06 winres,

I0$ fâurgons ,t ,rrotàt"t dz gr;ndc vitesse, 47519 wagon"s et nntériel de petite vitesse. On sait, d'aûre paû, yg-les,cytdi--
rtons}Uilisarton du matériel,-au cours dz la guene, 

"iort 
*nu l'usure ou causé la fusmrctiott. > (Aott l9?n, nL^ Marche

de Franæ', Emile Hinze[n)
ll- Retour des hommes, du matériel, intervention du génie...Dans les premiers mois, les militaires s'étaient portés en avant

p".r.,ÀÀr * service le réseau, notamrnent avec le iqrcours du gâie américain, conrne nous I'avqts préédernment évo

qué.
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pouvait pas organiser avant plusieurs mois

des transports normaux, pas même assurer

la priorité complexe du transport de mine-

rai vers les aciéries qui fourniraient à leur

tour de quoi réparer les infrastructures fer-

roviaires.P

A la gare de Conflans-JarnY, quel-

ques réparations ont été nécessaires suite

aux bombardemçnts et à I'occupation, com-

me nous avons eu I'occasion de les présen-

ter (cf Photo ci contre prise par les Améri-

cains en novembre 1918) Pour refaire

pont ente Conflans et Jarny, la commune

dt céder, leA octobre 1919,6 ares et74 cade terrains. Mais les mvalDl ne sont pas immédiate-

ment engagés. pour la réfection des ponts, il fallait à nouveau dévier la rivière Ome sur le nou-

veau domaine de ta Compagnie de I'Est (décision de janvier 9n). Quelques mois plus tard, le

10 juin ly2z,un nouveau projet d'agrandissement de la gare était présenté et une première phase

d'exécution des travaux incluant I'utilisation des nouveaux ponts était proposéelil. I-es modifica-

tions se feront donc dans le cadre des extensions préwes par le ministère avant guerre.l4 Pour-

tant la réparation n'a pas êtÉ réglée simplement puisque le 3 aott 1922 tn conflit s'est ouvert

avec la *Société de consûuction de Levallois-Perretn6. Finalement les travaux de démolition et

de réfection pouvaient commencer après signature d'un nouvel arrangement. 16 Malgfé un ta-

bleau apparemment ditficile et plutôt noir, on apprend pourtant, à la lech[e d'une lettre datée du

16 sepæmbre IV22 et adressée à lvll-ux inspecteur principal des travaux, que les bombarde-

ments de septembre 1918 étaient loin d'avoir beaucoup ablmé la gare. En tout cas bien moins

détruit que ce que I'armée allemande avait ajouté aux infrastnrctures de la gare u.Iæ C-onseil

l2-<La répantion des wics dc cotn flûticottion est assurée fu façon prioritairc pow pen E trc le rétab-Iissenænt des cowants

"orr 
o"îho. Critiqc pendant ture I'awée 1919, ta sitwtioi aÀs it *ri^ a" fer s'ottéIiore vers lc milieu de 1920. r (Colhc-

dt "Le lorrainc de 1900 à nosfoors' ft79)
li;- Le ttaé d€s voies gur le p-tir 

"ont" 
dc 60 m d'ouv€rture otr béton avait été éttdié cNr t€'oeil cûmptc du racccdcncot pa-

raboliqrr....er la dÉivaim L rcrn", étlit final€,o€rt @b par t"î.C.arol ingéoicur tlo'cllrlf -.-:<i'acccprc b solatiut indi-

quéc ;ais il doit ête *r*Ay C* i" ræ petu nrdifier ta picision UinUe*ile itu 4 nui I9I I . t(A C- Codam'Jarny ' let-

treù2Snovembce 1912)
l+ L p@t prÉseotarait ,'.6O ̂  dc déboueV, en 5 uclus fu t2 m sur I'Orne, au poittt il6 hn 5æ de la ligu dc Rci'w ù

Mctz.>
b l\sinagp du tablic,r au. omditions dc l'appel ùt 2 féwicr et cn
r tor sinré au km 3165Û2 de la ligæ Reirns-Metz' pèÊGrait 325
L
c les travaux de déocilitioo dc l'estacadc omstruiæ per lcs AIle-
: Coflans-Iaray, ct do rcoptlrrc qâatle lit dc la riviarç l0ræ'
rit so chargir dccc cbanticr évalué à 420.0mF y cæpris la em-
rMT-Rouboix li}AQ255t
tive aux i$tallati@s rÉalis6ee par les Allemands à Cmflans-Jar-

trHii"iffiHffi ,*rfi '#,re.ii,:##tr#-
w Ed n'est pas à rétabtir dans la sittmtion d'ovant gutrc ry suiu (

I'etécwion du projet dagrandissatunt dc Ia garc, nous rqrcndrons à leur emplacemeû actucl we partic dcs installaiots al'

lcnandcs d'une longueur équiwlcne ....r

Photo prise par les Américains en novembre 1918 :
<.damage done to main railroad into Conflanu-

National Archives - Washington
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d'Administration de la Compagnie de I'Est décidait ensuite, le 22 novembte 1973, de reprendre

et de parachever la deuxième voie établie par les Allemands au cours des hostilités sur la ligne

de Conflans-Jarny à Briey. rE Non seulement la Compagnie de I'Est pouvait récupérer une par-

tie du matériel allemand pour ses agrandissements prévus, mais elle allait aussi vendre le sur-

plus, ce qui semblait satisfaire I'ingénieur principal puisque cette liquidation viendrait en surplus

des indemnités de dommage de guerre...Voilà pour les destructions/réparations sur la platefor-

me de la gare. L,es délais un peu longs ne tenaient pas tant à I'ampleur des destructions qu'à la

difficulté à mettre en æuvre les travaux ( financement, entente avec les entreprises... ) Ensuite, et

parallèlement, pendant plusieurs mois, I'activité de la gare s'était tournée vers I'acheminement

des matériaux nécessaires à la reconstruction régionale: bois de construction, pierres de carrière,

ciments et produits de consommation, bière, produits agricoles, charbon...

La garrc de conflans-Jarny continue de s'équiper après la guerre.

A la gare de Conflans-Jamy proprement dite, les modifications à apporter aux infras-

tructures ne seront plus fondamentales. Après les remises en état ce sont principalement des ex-

tensions prévues soit en 1910, soit en 1911 et visant à améliorer le service de Ia combustion, la

desserte des ateliers, et la modernisation du triage qui ont mobilisé les services techniques de la

Compagnie de l,Est. Læs ingénieurs souhaitaient aussi améliorer la réception des wagons, le

transit des trains en fonnation et transbordant leurs chargements avant de repartir. I-e reste

concernait des aménagements plus particuliers, pour le service et le fonctonnement sur place de

la gare ou la liaison avec les mines locales.le En 1923, il était décidé d'assainir la gare en rcm-

blayant les anciens bassins de décantation.æ [æ tout devait être imputé au compûe des Travaux

Complémentaires dans le cadre de I'exécution des travaux d'agrandissement décidés en juin

1g10 et restés inachevés. l|e,29 mars c'était à son tour I'enteprise Praloran frères qui était décla-

rée adjudicataire des travaux de dépose, repose et ballastage de voies et d'appareils nécessaires

pour I'exécution de la ûoisième phase d'agrandissement de la gare de Conflans-Jarny, le tout

pour un montant de 80.000F. Dans une note légèrement postériewe et assez longue datée du 30

janvier IgVl, rédigên par les services du ministère des Travaux Publics 21, otr apprend en quoi

1& la dépense tcale éait évaluée à 143000 F y compris-la somme *.ry pour lhcquisitiol des..æyarns n@ssaires aux

".ttpferàt" 
de Eavaur Toujours dans ce domaine tôlnique des amétiorations à apporter arn installations de gwrre, llngé

nleni pincipA ajoutait :u D,aitre prt il y aurait lieu dc prévoir b lourniltye dc dzux appareils de voie type 'E.rtn à substiner

o* æ^ 
"i*rgàmens 

belges quV est piéleruble dc ne ps conserver. . Enfin lc natériel en ercédcnt serait déposé -au cyyte

dc remise en éltat et ttquidi tuiu*rt les-instrrctiors enviguew... >(CAIVIT-Roubaix 13 AQ 2SS$signature ltlidble pant'être

I\il.Henry l'lngénieur princiPsl à Paris)
19- Comme le-propt aâte du gO *Ot llZ3 d'un nouveau traité avec la Société des Mines de Fer de Giraumont pour_la modifica-

tion du raccordemênt particulier provisoire qui reliait sa concession minière à la ligre de Reims à Mer4 enfie Conflans.Jamy a

Batilly, sur le réseau AL (CAlltT-Roubaix-f3 AQ'255t
2G Travanx évalués à l04.m0F supplémenraires àporter ar crédit initial de 320.000F progqaés le -23 novembrc 19|22. Ue!]av

prise Ballot chargée de oes remblais'de la plateforme côté Est (sortie de la ligrre vers Briey) devait foumir des crasses nécessai-

res.
2l- [æ nouveau projet comportait quelques modifications au Plln initial d'avant gu€rre, entre autry qesj <liaisons wwellcs

enre Icfaisceu'ëinente ai,arrivà, lci wies prhcipalzs et le dépôt et utæ-wie de con ownement dc labosse sud dc gra'ité;

l,assainissement dcs voies principa.tes I et 2 par l'éiablissement d.'wt malelas en sablc et dbn coll.æteur; la constuûion aux

abrds du bâtincn des viyageuis d,unbatinwu de 12 m x 8,50 m avec cave et un étage à I'usage des se_niccs dn natériel, de

la taaion er de b wte, iefinse ntale &alaée à l7W.m F dont le devis était daté du 18 octobre 1922 >(L G'Conf,ans'

Jamy - L'ingénieur principal à Nancy.)
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consistaient exactement les travaux

d'agrandissement prévus, pour "les su-

perstructures et I'extension de la gare

de Conflans-Jarny".Le 3l mars 1926,

on nous apprend que ces travaux ont

été élargis et surtout que le budget ini-

tial a été largement dépassé: pour ter-

miner le poste 5, le poste T, la cabine

du poste 4 et pour payer la fourniture

de I'appareil d'enclenchements de ce

dernier poste,...les travaux devaient

cotter 285.000 F... or le total des de-

mandes élevait à 347.000F! On com-

prend que l'ingénieur en chef de la

voie et travaux demande à I'ingénieur

principal de la 9o Division de Nancy

d'expliquer ces surcotts. Après échan-

ge de letftes et devis, un nouvel ac-

cord de crédit de 54.000F était

consent pour la pose des voies...Plu-

sieurs courriers venaient ensuite

confirmer les compléments de crédits,

accordés sous la siguature de M.Henry le 13 juillet1926 cornme le tableau ci-contre les résume-

- Les modifrcations de I'emprise de la gare:

La gare s'étend peu. Quelques achats de terrains avaient été nécessaires pour reconstrui-

re les ponts en modifiant les cours d'eau comme nous I'avons vu. Quelques arrnées plus tard,le 2

septembre lgzg,la Compagnie de lEst décidait d'acheter à M.Schmitt ancien directeur de la

"Sté lorraine des Boisn, un terrdin qu'elle soutraitait incorporer à son dornine Inur un agrandis-

sement des insallations de la gare n.1* 3 décembre 1929 ces terrains étaiçnt acquis et la Com-

pagnie pouvait y construire des bâtiments de dircction-

D'autres travaux sont ensuite réalisés. Dans un premier counier datant du 8 novemb're

1930 adressé à I'ingénieur principal (9' division à Nancy) et sigué de lTngénieur en chcf de la

Voie ct des Travaux, on apprcnd qu'il faut rcfaire le lit d'un ruisseau coupant les voies de la

gare2s. euelques temps plus tard, le 27 juin 1931, après I'hiver et le printemps souvent humides,

22- suqle plan cadastral ccla conccmait la section E, les noll79, 1178, llTl sw le "Grand Breuil au tsrain tCharnier" soit

3055 mz. Ii Zi novsmbrc Ig2g,lemontant des acquisitioos aneignait la soorne dÊ'763f,5F ù laquellc s'ajoiaieil<8.UnF

pourlrais d,actes et divers et 5625F dc frais d'étude-soit unc sorwtte mnlc dc 105.W r. (AD M&M WO $6f)
'æ- 

ti 
"tt 

FÉcisé qge le finaocc,nent *trqait biea dans te.pryl{gt{d déjà cité: d'établissemen du pené cn ù imputer aux

travaux càmplémenmires exécution dcs inlrastrucnres >.(A Gi' Contlam'Jarny)'
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une note rappelle qu'il faut se hâter de procéder à la remise en état du ruisseau "le Grijolot" dont

la dérivation était comprise dans le projet d'agrandissement de la gare(décret du 4 et 11 octobre

1911). Ces travaux seront ensuite réalisés en deux phases compte tenu du budget disponible.u

I-a procédure et le premier devis ont été confirrnés le 18 juillet 1931 et les travaux ont alors été

entrepris.

La Compagnie cherche encore à acquérir le 28 juillet I93l un terrain destiné à réaliser

un raccordement aux abords de la gare. Æ Iæ conseil municipal, a déclaré consentir à la prise de

possession de ces parcelles. tr Mais cet agrandissement et le raccordement nécessitaient la créa-

tion d'un passage à niveau de quatre mètres au croisçment du chemin " ancien chemin de Janry à

Iabry' et de la voie de ce raccordement-fl

En 1931, on apprend quTl faut aussi dévier lYron o po* agrandir I'emprise de la gare.

Ces travaux avaient été déclarés urgents par décret signé le 29 novembrc L925.Ils avaient été

votés en Conseil d1dministrati onle ?-6 avliil lV23 et prévoyaient les terrassements nécessaires à

la dérivaton des rivières Orne et Yron aux abords de la gare. 29 On ne sait si nl'tugence" a dt at-

tendre encore 6 ans! Mais le 22 octobre 1931, on sigualait que plusieurs remises de terrains

avaient eu lieu un peu plus loin, de I'autre côté du pont de lYron ...et peu de temps après une

nouvelle déviation était envisagée, sur la rivière lOrne cette fois, tm cours d'eau qui n'a cessé

d'être aménagé au cou6; du demi-siècle. Ia Compagnie de lEst poursuivait ainsi sa volonté

d'agrandir son domaine...Elle avait ainsi prévu d'acquérir de nouveaux terrains communaux; la

conrmule en avait même déjà fixé le montant, mais on apprenaitle ?-6 novemb're 193 1, que suite

aux modifications apportées au projet global de 1928, la Compagnie avait renoncé à acheter une

partie des terrains.il La vente par accord amiable, après pourparlers avec la Commune, devait

permettre l,établissement d'un raccord direct aux abords de la gare. 31 lÏnalement un arrange-

21-l,apattiela plus abimée du cours d,eau sera rpfailc <sur un c:rédit de 5-000F sw ks 30-000F estilttés pour nettoyge du lit,

de I'accotenænt du chemin lz dragage, lcs déblais a lc pené à pienes sèclæs en noelloru dc laiticr >.(7ù)

25- Irs parcclles qui nc sont pas ààrc cxpropriée.s, figuraicnt sur tc p,lan Cadastral arx no 60b' 60c' 60d...

2C A drtir du ler octohre tôtt, sorrs ta conaition exprc.s t ry !V!|t_à-Hn e 6lo par an ùt nnntant de I'infurnité quÎ

,"ro1o,é" ultéricwcnænt sera pyée à prtir dc cctæ datc-.- D( D M&M WO 1t61)
27- la commrmc faisait rcmaôÉ qi ."* il y d déjà utt Wsage à niveau à dcur cents mèîa >, il scrait plus opponn dc

prévoir <tn passage supéricw ou inférbur >(Coos.it munidpal du 2t jdllet)

Zg t .Ct* 
"*é, 

ui pro"X vrrdt a*e au iZ aoOt 1931 aitrd qutu rap'port dc I'ingé,nicrr c,n chcf drr conhôlc de le vcie daté

lui du 8 octoùre 1911, évoqruiorl la nécessité dc procédcr à la déviation de lYrco
29- C*stravagx evaicnt Ai"-nCr a t'enrreprisc niviero ct fils (sic) pon rm mmtaat de 390.00æ .. . (AD M&M WO fffl)

30. I-c tableau suivant préscorc lc détail dce prix fixés par lcs élus:

3l- C-e raccord dirc<* I-ongrryon-Briey avait été abo,rdé au cmseil municipal du 20 déccmb,re l9ll. (AD M&M WO f$l)
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ment était intervenu après jugement du tribunal de Briey daté du 5 juillet et qui prononçait d'ex-

propriation pour cause d'utilité publique au profit de la Compagnie de I'Est des propriétés bâties

et non bâties...> Læ conseil municipal de son côté, avait maintenu ses délibérations antérieures

des 23 mai 1928, 28 sepremb re L928,28 juillet 1931 et 26 novembre lg3l.I-e' 17 aott Lg3L 32,

la Compagnie de I'Est avait mainûenu son projet de raccordement direct des lignes de l,onguyon

à pagny-sur-Moselle et de Conflans à Briey et I'avait soumis aux entreprises minières du district

comme nous l,apprend une lettre de M.Quantin, directeur de la mine de Jarny. En la matière, il

était encore une fois prudent de ne pas être pressé, puisque, pour en finir, le 27 avlil 1936,la

Compagnie de I'Est décidait d'acquérir les terrains nécessaires à cet aménagement et elle en si-

gnait I'acte le 13 novembre 1936.

- Les améliorations à apporter au triage:

L-e triage a longûemPs été

Cela dès avant et Pendant la guer-

re. Mais face à l'accroissement du

nombre des trains à former en ga-

re, la bosse de répartition, était vi-

te apparue insuffisante. Pour ces

travaux touchant à I'amélioration

des infrastructults, on évoque à

nouveau le projet initial d'agran-

dissement de la gare datant de

1911 et longtemps differé.33 I-e 8

novembre t922 une Première Pro-
position de tracé des déclivités à

adopter -tant pour les voies princi-

pales que pour les voies d'accès-

une des fonctions essentielles de la gare de Conflans-Jarny'

et les pentes de gravité des fais-

ceau( était présent&,. A l* 12 æ,-

tobre 1925, les travaux n'étaient

pas encore réalisés, mais une ré-

ponse technique avait été ProPo-
sée; elle tenait compûe de I'orien-

tation de la bosse, Précisant qu'il

32- Archives Usinor-Sollac.
On apprend un peu plus tard que te Cqrseil d'A&ninistration du 23 mars 1933 évaluait à 345.000F (f75.m0F sw le compte des

travaux comptemeniaircs 
"rtJ 

tot" à la charge de lEtat) le cott de ce projet <rectiftcatitduyroia de yccordcment direct aux

abords de la gare dc Conflans-larny entre les ligws di Longuyon à Pàgny+ur'Moselle et Conflans'Jarny à Btiey r' (CAMT'

Roubax-I3 AQ 2558)
33- AD M&M \iVO 1t61
34 En effeq il fallait remédier à la faiue déclivité des voies dans la partie qui suit immédiatement les appafeils de décrocle-

ment de la tête des faisceaux Ae fiage côté Reims. L'ancienne pente nè permettait plus aux véhicules d'aoquérir une vitesse stf-

lisante pour dégager rapidenrent les voies.
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suffisait de prévoir une hauteur de2 m,80 et un raccordement par une courbe de 300 m de

rayon.3s L-a Compagnie de l'Est a encore attendu plusieurs années avant de présenter,le 14

juillet 1929, un projet définitif de relèvement de la tête de faisceau... Six mois plus tzrd,le 14

décembre lgZg, on apprenait que le relèvement des têtes de faisceaux avut été fermement déci-

dé par la Compagnie. tr [æs travaux pouvaient commencer, comme le montre le plan annexé au

dossier accompagnant cette dernière décision.

- Les améliorations à apporter à la circulation des trains:

L'ensemble de ces modifications, contenues dans leurs grandes lignes dans les projets

d'avant guene, avaient été repr&isées lors de la tournée effectuée le l'7 octobre 1922 par

M.Lux, ingénieur en chef; il a ensuiæ présenté à I'Administration Supérieure les divers travaux à

réaliser: changements dans les dispositions des voies de la gare, achèvement de la tête de la gare

côté Est en direction de Valleroy, réalisation des remblais à exécuter au moyen de crasses ache-

minées par trains depuis Pont-à-Mousson. Autant de travaux qui nécessitaient une planification

des manæuvres des rames. A I'autre entrée de la gare, I'ingénieur proposait d'améliorer les ai-

guillages côté Verdun et l-onguyon, sur les faisceaux de branchement où les lignes 12 et 4

avaient été transformées. 37 Un projet daté du 16 aott 1923 annonçait de nouvelles liaisons à la

sortie de la gare, côté pagny-sur-lv{oselle.s Dans la même séance, il avait également été décidé

d'achever les travaux votés en Conseil d'Administraton le 2 juin 1910.

pour améliorer la distribution des rames, I'automatisation des aiguillages a bénéficié

des apports de l'électricité dont un procès verbal du Conseil d'Administration du 17 aott 1922,

nous dit que I'on a procédé <<à I'installation à la gare de Conflans-Jarny de conducteurs électri-

ques et accessoires pour l'éclairage des voies, Etnis et bârtments.tt.4 Un autre procès verbal,

daté du 22 novembre 1923 cette fois, nous apprend I'installation définitive du nouveau réseau

avec: <distribution d,énergie électrique pour l'éclairage et la force motrice dnns la gare, le dë'

pôt et les ateliers de petit enterten du nntériel roulant ". 
ar Quelques mois plus tard, le 4 avril

IEZI, il avait été décidé de construire une < sous-station nécessaire à la rnaruzuvre électrique

de 12 aiguilles, avec modifications d'enclenchernents et adionction de sigruux, doublement des

blocs d,anêt, éclairage électiquc et branchement du bâtiment du matériel et traction. r.&

M.Cattin contnôleur principal des Services de lExploitation présentait le 18 octobre L925, un de-

vis estimé à Ia somme de 4300.000 F. Sur la question de I'alimentation électrique, une note était

3t L détail des travaux figurait dans un rapput comprenant la déviatiorr à_réaliser, <ar droit des bosses dc grevité à relevet

à partir du chcmin d,explaiiaion siué à gairu a clæmh dc fer. . . ,'( AD M&M 55 l9f ter)

36 AD M&M 55 t'9l Er
37- En effet, zur la ligne 4 ta question se posait de savoir comment recevoir rm train de Reims par l'écturpe en place P€ndant
qu'on effectrærait un iep"rt 

""ts 
Longqyon et une anivê de Longryon... (A G-'Conf,ans'Jarny)

i& irauau* à .nr.pt*at" pour un riont nt de 76000 F à imputer au compte Travarx Complérnentairos pour 7/6fi) et pour un

montant négatif ae -tOm F au oompte d'Expldtation, ce qui revenait en fait à le crédiær"'

39- Il s,agisisait d'un ensemble de tàvaux dè terrassements, maçonnerie, pose_et baltastage de voies et appareils nécessaires à la

consrucÈ'on de 3 voies de tiroir à I'extémité côté t ongryon de la garc; lvfJeancard obtenait le marché évalué à 930.0m F "
(CAMT-Roubaix- 13 AQ 2525)
àu ua ste a'gntreprise o"resâx électriques qui avait offert le rabais le plus fort avait été déclarée adjudicataire' pour une dé-

pense totale de 69.000 F.
4l û42- CAMT-Roubaix- 13AQ 2555
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présentée quelques mois plus tard, le 13 mai LT26.Fllle proposait au directeur de la Compagnie

de I'Est des économies substantielles 6. I-e projet de halle de transbordement, lui, remontait à la

décision ministérielle du 30 janvier 1924. Deux ans plus tard le projet était finalement mis en

chantier, comme on I'apprend dans un document daté du 13 juillet 1V26. Et après plusieurs

échanges et rapports, le choix s'éfait porté finalement non pas sur une structure avec charpente

métallique mais en bois et béton armé. 4Dixans plus tard, dans un rapport assez fourni daté du

7 févner 1936, M.Arcier, responsable des services d'exploitation s'adressait à M.Pierret inspec-

teur principal à Charleville (centre d'arrondissement technique) pour proposer plusieurs amélio-

rations à apporter au transbordement à la halle Petite Vitesse. 45

- Les améliorations apportées au dépôt et ateliers:

Au dépôt, deux chantiers importants ont été ouverts au collrs de ces années, le pont

tounant amélioré et I'extension des aires à combustibles. La Compagnie décidait d'engager en

novembre 1.923, les travaux d'installation

d'un pont tournant de ?-0 m à I'entrée du

dép6t.6 Pour le second volet des ûa-

vaux, la Compagnie de I'Est avait repris

I'ancien projet d'installation d'un nou-

veau chantier à combustible. Iæ projet"

approuvé par décision ministéri elle le 23

mars 1921, n'était toujours pas réalisé 4

ans plus tild.4l

.and dcs insmllations ébctriques, nus at'onlt chcrché s'il n)

jci-tété adopté dens l'€sPofu d€ l'ét€, drs ensuiæ à I'c'lrscmblc ôr n-posc 
a'eocte-rcloncnt à ærrc rcvcnait cn déoe,nbre 1934 à envirm 54.000 F.

44-A Cr Comans-Jaroy
45- Il s'agissait dc chcisir entne uo allongc'mcnt dc 12 m des voir
découvcrt à la hallc avec srryp,ressim de dcux PlaquÊs toumantr
lc rapport soulignait qu'il faudrait c'nsuiæ nln(Euvr€r avcc gréc
w nagon qui lcs dâtolirait a le-t lranchirait risryaait dc
Connans..lirmyt: Il était ajouté çc lc çai dessen'i par la pla
goc æ dispose ps danncsmoyew& choganuntade Adu
pwtion çi scra misc ca ceuvrc.
lc NavË.ui. q,f avait prqoee b rabais lc plrrs fort avait été r€tcûu pour m€ncr oe chanticr évalué à 145.000 F y cmgir-la

sornme à valoiiOe Un:OË,&): lc tout aevait etrc impté au chapitne-dcs Travaux compléncntaircs et oompris dans le prqia

tour'runt ... > Dæs ccfio nouvelle morlurp, lc c,hantier cmpor-
vircn, pcrnetant d'e,noagasincr 1?.000 tootrcs de cmtustitùc;
à la voic de rentréc diæcto ct au P@t toltrDant'l'auûc nc sorait
s évaluéc à 780.000 F. Le 6 juin 1923, uc nouvcllc rérmion tc-
in$allcr ces aircs co vieilles travGrscs srrr Ûqre la surfacc dcs

chanriers dc oombustiue soit srr 40fl) m2 c,nviroo, le nwrke dc tsavcrscs nécassaircs scrait d'c;nviron 6700 uûités. On æ potl-

vait tout faire d\m corry prisquTl nl avait pas dc possibilité dc

n projcu

+dJESn+
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En plus de ces deux gros chantiers, plusieurs travaux ont été menés dans les locaux et

sur les aires du dépôt. C'est ainsi que le 29 juin lT2l unprojet d'agrandissement des installations

Grande Vitesse avut été proposé, puis engagé. En complément des aæliers principaux, il avait

été entrepris d'achever (on en était à la troisième phase) à la fin de I9?3,1e 21 décembre, l'éta-

blissement d'un atelier de petit entretien,4

Pour améliorer le fonctionnement du dépôt lui-même, le 17 févier Lf26la Compagnie

avait repris un projet de fin 1924 d'assainissement des voies ligne 12 avec la pose d'un collecteur

. . . Un peu plus tard, il avait été ensuiæ décidé le 28 juillet 1932 de construire un abri pour draisi-

4& [æ devis s'élevait à 80.000 F et M.Verdin obtenait le marché qui incluait en oute I'achèvement du P.I. de 8 m au KM 317'

91? de la ligne Conflan+Jamy à Briey.
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ne pour une somme de 5157,65 F. En août 1934la Compagnie faisait procéder à de nouveaux

travaux d'amélioration du dépot avec I'assainissement cette fois de la plateforme.4 Enfin' pour

compléter les divers travaux d'équipements, la compagnie avait décidé d'installer un chantier

pour wagons réformés. Son édification était finalement entreprise le 31 mars 1926 après avoir

été présentée sur plan le 30 janvier 1924 mais non chiffrée dans le budget proposé à la direc-

tion.5o

Construire occupait une grande partie des crédits alloués à la gare, mais avec le temPs'

il fallait aussi prévoir I'entretien des locaux dont certains dataient d'avant le début du siècle.

C'est ainsi que I'ensemble des ateliers du dépôt avaient été rénovés par I'entreprise de M'Gaston

Daumail peintre jarnYsien. sI

- Les travaux dans les locaux du pensonnel:

Devant I'accroissement du trafic, un premier protet de construction de nouveaux bu-

reaux avait étéenvisagé le 2g juin I92I. C'ét,lit le début de toute une série d'aménagements pro-

posés en particulier par M.Batz, contrôleur du Service exploitation, au cours de ses nombreux

rapports de visite. On note ainsi les travaux de construction et de réparation de chauffage à eau

chaude dans les différents locaux de la gare, bureau Grande Vitesse, bâtiment des mécaniciens

et des agents de trains; travaux toujours en cours à la date du 24 septembre 1927 | On relève

également la décision de transformer la salle de bain des agents de trains en deux cabines de

douches pow 4.625 F, projet entrepris le 28 juillet 1q]0. Ensuite, quelques années plus tard. le

10 juin lg36,TaCompagnie décidait la réfection du service médical, en accord avec le docteur

Bastien, médecin jarnysien. Rris dans ce même local il était décidé de réorganiser le rangement

du matériel et ensuite le chauffage...Après les évènements de l'été t936, plusieurs petits clun-

tiers visant à améliorer les conditions de travail des employés et ouvriers avaient été ouverts- I-e

12 décembre 1g36, par exemple, il a été prévu pour faciliter le travail des employés à l'étiqu+

tage des wagons, de construire un local à proximité du bureau de la halle Petite Vitesse, aveç ca'

siers pour le classement des étiquetûes ...Uannée suivanûe,le 29 avril 1937 on décidait I'aména'

gement d'un bureau pour le nouveau poste de chef de district...I-e 15 mai tm nouveau petit

chantier s'ouvrait pour I'amélioration des évacuations de la fosse des IVC du dépôt...1*24 juin

1!)37 M.Chopinet, employé, proposait de rénover le chauffage du local des tracteurs.s2 Quelques

49 n falait rrooéde. à la pose et dépose des vcries, au ballastage nertr et à la constrtrctiqr de fosses pris à la pose de clôtures.

L,e cott s'élevait à environ 298.00 F.
Ainsi le 5 novembre 1936, les établissemenb J.Mafiet pouvaient
ilacés sur des voies de garage à la gare voisine de Mus-laTour.

Conflans-Jarny)En effet, dans son rapport, il faisait valoir quedepuis les débuts des bavalrf, et ta $gnaRrr€ o€s marçocs' res Ùtr-

laireshorairesavaientchangépassaniïe3.75Fenjuinà4,50Fenaoftsdtf6,6%dehausse rienquesurceposte'I-aCompa

gnie acceptait finalement un a"enant de 3 % de hausse sur la facture définitive.
52- < l,hiver dcrnier a été nès doux et on ayrait pu supprtner fuaucoup d'instalbtion dc clwtfrage, ce qui nc prouv! ff
qu,elles soienr inutiles 

". 
(A G- Conftans-Jamy) finaËment le chauffagi a été sup,primé, le poêle t{Pe to{ue qargye Deville

nols) a été enlevé et éinstallé dans le bureau de É cqnmande des agentJde train M.Arcier avait jugé We<le æIonTèr9 irbl-

dais siné dans faAi,er iàist" nfit pour le clnufage dc tous lcs tocux uelier, bureau, nngasin.. "( A G Codlam'Jamy)
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mois plus tard, le 28 octobre 1937 c'étatt le plafonnage de la salle de cours des apprcntis qui

était confié à l'entreprise Marchand établie à Conflans...Enfin, le 8 juillet 1938, les agents de la

traction obtenaient l'installation de vestiaires lavabos au dépôt 53.

Amélioration de I'accueil des clients:

Pour rendre le service plus accueillant, la compagnie a songé à améliorer les horaires et

et les haltes jugées insuffisanûes par les usagers. Ces questions revenaient fréquemment Mais

les voyageurs n'étaient pas les seuls à se plaindre. A plusieurs reprises, les élus ont aussi trans-

mis le souhait des piétons de voir la Compagnie prendre des mesures d'aménagement pour ren-

dre plus strs le passage des voies. Dans un autre domaine, plus directement commercial,le 4fé-

wier 1937, la Compagnie retenait le væu de la clientèle des agriculÛeurs, des brasseurs et des en-

trepreneurs divers, de refaire la cour de la Petite Vitesse toujours humide et peu praticable-g

Au delà de la gare de Conflans-Jarny elle-même,la Compagnie de I'Fst va améliorer la

qualité des voies sur son réseau periphérique, corlme tente de le résumer le croquis cidessous-

AT]DUN-LE.ROMAN
IONGIIYON

Iz liaison avec Alsace-Lor-
raine owene au sçttiee cmt-
nercial lc ler octobtc 1925

EO}SCOTJRT

VALLEROY

tffi

\

VERDT'N

Bbck atmnati4tæ
entre I93l et 1937

OWILI.E

53- 1. . 20 lavabos disposés at milicu dn bôtfunent en face ùt loæl dcs bains&uclus ct près de la cage d'cscolict. . . ,(H) Four

lcs évacnatims, il avait été prévu que les IVC scrai€Nrt <collectées po lz:s égows de la villc aæc uru tossc scptiquc avcc filtrc
bactéricn... ,(iO
S+ U;34p é1ait dc cqûstruirp un caniveau suivant lc souhait dcs pétitionDaires qui argumcrtaiqt: <..tttoitts fu lmis !-..ct
quellz facilité pow aborder les u,agout au oottts de charyement! >(A G Coilarc'Jemy)

Rappelons qrrc d)epuis tc ler janvier 1923, Ie rêseu d'Alsace et de Lorra&æ est placé sotts le même régine Eæ
n^ t"t 

"rrt "s 
réseruxfrançais. On sait Etc les prhcipales carætéristi*tcs & ce régime ent asiourd'lui l'exis'

tence d,un Corceil supéricur fus chemins de fer qui uifie pratQuztîrcnt les règles d'eryloitation de ftlus les

réseatg et en second lieu l'institwion d'tur fonds cot urw, qui établit lew solidafité finnæièrc- r (G.Eotlengprr

Lc muvement économique cn Lorraine, ln Annahs de I'Esg f92O. ..€t prévue par la conve'ntion & 1921.
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Avant la crise d'octobre 1930, il faudrait citer aussi les améliorations des <dispositifs de sécurité

comme les block automatique, "dispatch"55. Mais là nous entrons dans la question directement

technique du matériel roulant qui sera présentée plus loin. On voit combien ces aménagements

de structures, sur lesquels on passe d'ordinaire un peu vite, ont pu influer sur la vie économique

d'une petite région ...Avec I'ouverture des chantiers, avec les interventions des petits entreprises

artisanales locales, ctest tout un tissu local qui reprenait vie au rythme du chemin de fer. On son-

ge à I'entreprise Richard qui a obtenu pour 1000.000 F de terrassement sur la ligne Reims-MeE

entre Verdun et Conflans, les entreprises Ballot à qui la Compagnie de I'Est a confié I'assainisse-

ment de la gare, les entreprises qui construiront les nouvelles cités, M.Collet à qui est confié le

marché électrique dès 1919...et tous les artisans, maçons, peintres, déjà cités.

Le matériel roulant: les locomotives et les wagons du dépôt

L' essentiel du trafic portait sur des matières pondéreuses et demandait une parfaite ré-

gularité d'arrivages, en particulier des minerais dans les usines régionales. C'est pour cela que la

Compagnie de I'Est s'était attachée à augmenter la puissance des moyens de traction et les possi-

bilités de débit des lignes tr. Pour réaliser ces performances, il fallait non seulement un réseau

et des voies appropriées mais aussi des locomotives puissantes.

- Les locomotives (Photographies çt croquis sont en annexes)

On ne peut reprendre ici la description des locomotives de I'Est. Elles ont donné lieu à

un grand nombre d'ouvrages techniques. Au lendemain du conflit plusieurs machines

allemandes5T furent cédées au titre des clauses de I'armistice; en particulier, au dépôt de

Conflans-Jarny, la Compagnie de I'Est reçtt des locomotives saxonnes, des G 1211 (type 150)

type ,,Décapod- à trois cylindres. I-e dépôt a aussi touché des locomotives prussiennes classe G

(Guærzuglokomotiven ou locomotives à marchandises) et locomotives s:u(onnes tyPe classe

)OII h type 150, même type que G I2lI sE Mais le réseau a également bénéficié de certains ou-

tillages et pièces de I'armée américaine 9. Certains observateurs ont, à l'époque, fait remarquer

que, devant I'augmentation constante du fiafic de minerai et de houille dans le bassin de Briey et

sur I'artère Nord-Est (Valenciennes-Thionville) la Compagnie de l'Est avait eu un urgent besoin

de locomotives pouvant développer un gros effort, et que <...res machines d'u rype 140 ni saffi'

sant plus, les locomortves allemandes plus puissantes ont alors sertti de modèles pour les loco-

mortves de |aCompagnie de l'Est. I-es 6locomotives sil(onnes, série )ilII h (puis l-150-D)

5t dts existaien actucllenent presque Wtout sur lzs ligrcs dc lnnaine. '. n.(André Ltbtste' op.dté)
56. < lcs trains ranorEés orx jutqttia 2-.000 mmcs dc charge uflc (Sarrebruck-Thionvillc-Metz-Nancy) et rcrnnlenent I2(N

tonræs (toutes les ligncs du bassin-dc Briey, en particulier), dtffies nulk qan dépassés-en France >-@)

f/- L-a conventi q, ae tmt qui ne réglait 
-pas 

q'ræ ce problème, 
-mais 

tendait a lharmonisation des grands réseaux, déclarait que

les Cies prendraient pos*orion du materièt roulant 
"t 

d" I'ortill"g" qui leur a été délivé au titre de I'armistice ou du traité de

paix... tous ces objers serwrt portes à leur inventaire pour leur valeur réelle au moment de leur livraison par les Allemands' ælle

qublle sera fixée par la Conmission des Réparations...
SC l"l*;"" Vilaiq " Scixante ans de traction à vapanr sur les réseaux frarçais - LW7-1967" édD.Vincent l9l4

59l- læ matériet provenant des stocks américains (irershing) sera inscrit rétroactivernent àla date du 3 octobre 191& tl existait

àivers depôts 
".etioi*, 

en particulier à St Florentin, Liifot-te-crana et Cnflan+Jarny. on y trouvait 9n palticr{ier 9o -"-

chines-outils. . . (procès verbal du C-onseil d'Administratior de ta Cornpagrrie de I'Est pour lbxercice M21 CAMDRoubaix)
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s'étant alors révélées meilleures que les "Consolidation ", il fut décidé d'en continuer la cons-

truction, en l,adaptant aux norïnes de la Compagnie.60 Ce fut I'origine des célèbres 150.000.61

Dès leur construction (en 1924, date de la décision de la construction), <</es 150000 furent affec-

tées aux dépôts de Mohon, puis Conflans-Jarny... n62 A ConIlans, beaucoup se souviennent de

ces locomotives étrangères: <</es armistices 050A (série H n" 5005) série HG n" 50M à 10) les

150 A 15 (G12 prusse) 150 B (G 12 Prusse) Iocos de mines defer et loco AIVF**x* dans le

secteur ,r 63

Au cours des années qui vont conduire jusqu'à la nationalisation de 19J8, les "Consoli-

dation" de I'Est ont reçu assez peu de modifications, si ce n'est quelques travaux de chaudière et

la pose de nouvelles pompes pour accroître leur capacité de freinaEe.s b souvenir demeure en-

core vivace de ces <<...locomotives alleman"des les plus laurdes, à cinq essieux moteurs accou-

plés, cédées au titre des prestations d'Armistice, ont été basées à Conflans >. En L9?3, I'effectif

du dépôt variait autour de quatre-vingts locomotives ; <<une 3600 (230 B); onze 4400 (141 TB)

dont deux à la remise d'Homécourt ; vingt-neuf 4000 (H0 A); cin4 5100; ncuf 5150 (G 12 Ar-

mist ice) ;  s ix  52006AIHArmist ice. I50D); la50l  5150A(appeléelaTurque) ; f fo isG8l

(040 D Armistice), cédées par le P.O. ; tois 5000 (Hh Armisrtce 050 A); quatre 4600 (T 14 Ar-

mistice); d.eux 0.400; trois 0500 (040 A); trois 4900 (040 TA) ,6s De son côté Francis ville-

maux dans son ouvrage 'Décapod, Gueules noires & Trafic L.ourd" indique <qu'à leur arrivée à

l,Est, Ies "décapod" ne connurent tout d'abord que le seul dépôt de Contlans-Jamy qui les em-

ploya à la remorque des trains de minerai. Après 1926, Ia livraison des premières 150-M0 pro-

voqun leur dispersion dans d'autres dépôts.n6 Au sujet de ces locomotives, voici un autre té-

moignage: << Le, 6 novembre 1925, la 5901 (151 TA 703) neuve, est arrivée à Conflans, suivie

6G En particulier <4,interch.angeabilité de certains organes cvec d'anttres séies, I'anélioration dcs circuits dz vapeur, et Ia

conduin ù gauche... >(id).
nln transfàmntion la plus remarquable a consisté daw le remplacement du te.nder d'ortgine de 18 m3 par un tender prussien

de 2t mj-nr les dix furnières machines,'tW26 à,næS .> (J.Banaudo, op citQ
6L- <Lcs nowellcs machines furent sc.nn surprise, cyant eu, en fait, 6 prototypes. Elles étaieu capablzs d'assurer les mêmes

prestations que leurs sæurs atitées ...toutes les 150 Armistice 1918, powutt remorquer 22(X) T en palier à45 brilh' I4(N T en
'ranpe 

dc B lwnlm a I 150 T en ranpe dc I0 wnlm à utæ vitesse de 20 knt-h. ù<id)

62- j.Giltot "[.es locomotivcs à vapcur de la SNCF, RÇion Estn éd.Picador 1976.
63- Àu sujet de ces locomotives a.Lv.f., rappelons que-les trente-cinq premières locomotives commandées au titre de I'Ar-

ti[erie Lourde sur Voies F€nées (n'l à 35 A.L'V.F.) étaient basées au aepOt ae StDizier, au fur et à mesure de leur livraison,

entre Aott LgLl etAott 1g1g. LÀs "4(n(X)n de lEst étaient attachées au dépôt de verdun et de là, < ellcs rayorment n! I'axe

C1âlons-sur-Marrc - Cotfians-Jany et lzs longues ligncs dc t'Argowtc (Reuigny-liorrt) et dc Ia Waèwe (Lérowille-Sedan)-

On lcs retrouve aussi...à'tn*"t ,t itot-rr, bs'tlcux dép6ts de Cttartcvttte-uezières, pour sentices sur b section Hirson'Au-

dun-lc-Ronutt de l,artère nord-est, ainsi Ete sur Reims et Givet. > (iO Ce furent eltes qui remcquaient les trains de fer et de

minerais, mais aussi quelques voyageurs omnibus.
[æ centre ferroviaire de ta gauæ-tr,iame (à StDzier) avait été ctroisi par les autorités militaires pour y établir rme "gare régula-

Fice" en raison de sa position suffisamment proche du front pour concentrer efficacement vers celui-ci EouPes et matériels,
porée de lbnnemi.
r "Oonsolidation" A.LV.F. étaient restées à la dispositioo de la
iires à la démobilisation et à la reconstruction des égions sinis-
ente-cirq locomotives ont été vendues à la Cornpagnie dcs Che-
ont dès lqs été classées dans la série 12 g sous la numérotation

qOæt a Am3S . ula'tiwée noire en vigueur au résenu lcur e$ appliryée, avec cerclages de chaudière en laiton poli ct trover'

se de tête rouge vermillon. I-es inscrtpions réglcmentaires sont peintes en blanc sur cette tftnerse (raison sæiale et rutméro)

,, i", ùt prit dc l,abri (raison toaa" et séiie l2s) ; des plaqræs en alliage gravées du runéro sou égalementfixées sur b

boite àfumée, dz parr et'd'autre de b. base dc b cheminée. lcs tendcrs reçoivent les mêmes numéros que les machines aux-

quellcs-ils sottt accouplés.> ( J.Banaudq in L,es locomotives 140'C, éditions du Cabri)
64 J.Christofle. ancien cheminot
65 et 6M. A.Gilbert in n[a vie du rail' n"l5l I 5 octobre I975 p 2.
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ensuite par quelques unités pour les besoins du triage et la sortie des embranchenænts

particuliers des mines d.e Jarrry-Droitautnont-Giraumant. >>l;f Et encore :<A partir de 1926, ce

sont les 5200. devenues 150 000 puis 150 E qui ont pris asile au depôt. Entre le 2 août 1926

(5223) et le 8 novembre 1932 (I5O-195) soixnnte six "décapod " ont commcrrcé leur carrière en

ce lieu.n...6 En conséquence, les 4O30 (14O A) ont, de proche en proche, essaimé dans

d'auFes établissements. En 1930, la Mallet 130-030 no 6001 a travaillé à Conflans. Par ailleurs,

tes 151-771 à 780 (151 TC) ont aussi été livrées à leur sortie de construction entre le ler

décembre 1931 et le 22 janvrer 1932. Leur zone d'action s'étendait essentiellement jusqu'à Lu-

mes-Ecouviez-l-ongwy (Mont Saint-Martin) Thionville et les lignes du bassin de Briey et aussi

Neufchâteau.69 De son côté, Francis Villemaux écrit qu'en 1932 les <<150-M étaient 66 à

Conflans-Jarny, coyvrant le service vers Neufchâteau, Blainville, Verdun, Dugny et après I'ou-

verture de la ligne I I et du viaduc de Waville (essai ert charge en 1932), vers Léroaville et Bar-

Ie-Duc.rr70 Il indiquait en otrtre qu'en 1938 au moment de la création de la SNCF, au ler jan-

vier, les 150-000 n'étaient plus que 4O à Conflans-Jarny. L'ensemble de ces données est confir-

mé par le tableau, que nous avons dressé à partir des archives locales, pourtant hès partielles sur

ce sujet. L'effectif des locomotives demeure du reste totrjours à peu près constant au cours de la

période, puisque ce tableau dresse un état autour des années lg3Fl932.7r Il nous aÉnonce ce

que nous allons vérifier par la suite: le trafic de manæuvre et la circulation des marchandises

I'emportaient largement sur le trafic des voyageurs, d'ouvriers essentiellement.

Effectif locomotives

5,87o mancuvre 12,87o voyageurs

81,4% marchandises

- Les wagons sPéciaux:

Les locomotives puissantes, faisaient la fierté des mécaniciens et chatffieurs, mais elles

n'étaient pas le seul élément nécessaire au( transports pondéreux. Au manque de puissance, Pt-

fois évoqué, au rnanque de locomotives dans l'après guene, faut-il ajouter aussi le manque de

6Z- lvt Robert lvt , c,ntré le ler octohe lg23 àl^Compagnie dcs Ch€mins de Fer de lEst , déclarait au sujct des locmotives:<

D*à lcur lnssage aa dépôt de Co$ans lcs 150 E-ont subi qucQttcs tnodificatÎans: D'nttc pot, str bs, Ifl) E 167 ct 150 E

tg5 un êcunæur de s*la.â; à clu4nc owerture de lo porte dt loyn unc certafutc Enntité d'eau prise à_la tafæe dc I'eau le
la chatdière énit hacuée sur le Uàltast aans b bw d'iviter I'entartrenent. Et tautre part, applicuion d\ut gmissage pour lcs

cllevillcs dcs tenders TI.
68 er 69- M. A.Gilbert oP.cité
70- Francis Villemaux, 'Décapod, Gucules noircs & Trafic [-ourd'.
7l- A G- Cmflans-Jarny.
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wagons qui se faisait trop souvent sentir, surtout pour les sociétés minières. Cetûe pénurie tou-

chait tout autant la Moselle du réseau Alsace-l.orraine que le réseau de I'Est...si I'on suit les ex-

plications d'un observateur attentif de l'économie lorraine, Georges Hottenger. 72 Uorganisation

des u.ansports a effectivement posé de difficiles problèmes d'exploitation à la Compagnie de

I'Est non seulement par pénurie de wagons au lendemain de la guerre mais aussi par inadapta-

tion du matériel.73 '

Pourtant, une amélioration appréciable devait voir le jour au lendemain de la guerre.

Dans le domaine des véhicules de transports lourds, ce sont les industriels du fer qui ont mis au

point les wagons spéciaux Kipper... On utilisait en effet de plus en plus, dans la vallée, des wa-

gons des entreprises usinières, en acier, de 4O tonnes de charge utile, spécialement conçus pour

le transport du minerai de fer; ces wagons se vidaient automatquement au moyen de trappes

pratiquées dans le fond et chargeaient donc 4O tonnes au lieu des 20 tonnes pour les wagons or-

dinaires.Ta Mais ce ne sont pas les seuls wagons employés par la compagnie; la gare de

Conflans-Jarny accueillait aussi des wagons plats et des wagons plus traditionnels fermés. Dans

la gare, progressivement ne circulaient plus que des wagons de ce type, chargés de minerai ou

des rames vides puisque, la question du fret de retour n'entrait plus en jeu. En effet au rctour de

I'Allemagne, du Nord ou du centre, il devenait impossible de charger du charbon car le coke ne

supportait pas ce déchargement automatique. Mais le nombre de wagons était doublé pour cha-

que convoi de retour, procédé qui tout en augmentant le volume du triage réduisait les tonnages

en transil L'emploi de ces wagons particuliers en réduisant les expéditions par voie d'eau de la

région de Nancy vers la Belgique, a augmenté le trafic par les gares du Pays Haut. Et comme

nous le verrons ces mouvements vers I'Allemagne ont alors plutôt emprunté, par les lignes d'Al-

sace-l.orraine, la direction du port de de Strasbourg réaménagé depuis la guerre, et qui avait

construit une installation spéciale de déchargement des minerais

Outre cette question technique du choix des wagons, se posait l'épineuse question de

I'harmonisation des véhicules d'origine diverses et donc la question du contrôle de sécurité des

matériels circulant sur les voies. Cette harmonisation occupait une place imporEnte dans le do'

maine bien particulier des relations entre les mines et la Compagnie de I'Est. Elle venait en pltts

des conllits à propos du frêt, des tarifications ou de la fourniture d'acier. Ainsi, le 29 janvier

1931, I'inspecteur divisionnaire de la sixième section du matériel roulant de la Compagnie de

I'Est adressait au directeur de la société des mines de Jarny un certain nombre de remarques sur

7?- ia l* mouvernent économique en l-orraine, in Annales de lEst' 11]25.
73. I-a Compagnie de t'Est avaii bien essayé de passer des contrats avec des entrepises Po{ l_a$fectiq du maÉriel, en parti-

cnlier avec l;eritreprise Cornet, chargée deia réparation dbnviron 192[) wagoos à raison de 800 F en moyenne par vâticule scit
ensemble la somÂe de 1536.000 f...t-a Conrpagnre de l'Est avait fait procéder à la destruction Par rxre cooventiqr Passê €t

égie avec la Sté Technique et industrielle dEnteprise, entre ao{lt 192() et le ler mai 1!}21 des véhicules allemands, wagorN

sùout, dits npris€s de guene' et "armisticen pour une somme d'environ 76.000 F. Elle. avait ensuie cqtclu avæ elle un haité
suivani un tttôd" forfaiÉire pour travaux de demolitiqr de véhicules, triage et charganent sur wagoo des pièces rârtiligables
pour une somme cette fois de 300.000 F (CAMT-Roubaix- f3 AQ)
i+ uc"t wagons kippabtes sont le plw souvent la proprtété dzs usiræs et permettenl dc déclnrger un cowoi dc vingt wagow
dms l,espacide qoit4u"s milutes. " 

(l"SOnlmg op.cié) Dans son ouvrage F.Villemaux nous présente ces cragom avæxtr!'

mie, africtés au iawport ûr mincrai defer, construit par Talbot en 1922 de 26 m3 dc æpacité et de 42 torncs de clnrge utÎli-

sùle > (Francb Vlllemaux, oPcité)
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la sécurité, en particulier les systèmes de freinage.Ts l-a, Compagnie ajoutait que pour mener ces

essais de frein, dans les conditions indiquées, la mine devait livrer des véhicules accouplés avec

des réservoirs chargés à 5 kg. Les techniciens cherchaient à vérifier l'étanchéité et le fonctionne-

ment du frein des rames complètes avant leur remise à la Compagnie et éventuellement à remé-

dier aux anomalies que pourraient révéler les essais précédents. L'inspecteur demandait en outrç'

de disposer sur la voie de départ, d'une source d'air comprimé pour le chargement des rames,

(puisque I'emploi de bouteilles était inærdit), ainsi que d'un robinet de mécanicien, d'un mano-

mètre et d'un tuyau de branchement nécessaire pour mener ces essais. En 1!)36 encore, le 3 sep-

tembre,la Compagnie de I'Est rappelait à la société des mines de Jarny les dispositions commu-

nes à observer par "les sociétés embranchées" et par la Compagnie de I'Est pour les offrations

de desserte de leur embranchement, preuve qu'il fallait régulièrement surveiller I'application des

norïnes 76 en matière de circulation.T Il faut dire qu'avec I'augmentation des vitesses et des ton-

nages, la sécurité devait évoluer aussi. Au point qu'une circulaire sur les chemins de fer miniers

est remise en forme et soumise à la signature d'E.Daladier le 27 octobre 1932 puisque de nom-

breuses divergences étaient apparues entre les diverses catégories de chemins de fer particuliers

au sujet des dispositions réglementaires.... Ce texte était accompagné d'un cahier des charges

assez complet, allant des clauses les plus élémentaires, concernant les tracés, les clôtures, les

barrières, les divers travaux d'entretien des voies...jusqu'aux mesures de sécurité, dont celle que

voici et qui peut sembler désuète à cette date <<le mouvement des trains doit être égaletnent ra-

Ienti ou même anêté toutes les fois que I'arrivée d'un train effrayant les chevaux ou autres ani-

mntnc pourrait être la cAuse de désordres et occasionner des accidents >>

- Les activités de la garc:

Conflans-Jarny n'était pas la seule gare de triage du Pays-Haut comme le kbleau com-

paratif que nous avons établi et présenté en annexe le montre, mais à côté des grandes gares de

Thionville, Metz-Sablon, elle se plaçait devant les gares d'Audunle-Roman, de l-onguyon, de

pagny-sur-Moselle, ou de Blainville. Comme M.A.Labaste le faisait remarquer, cetùe activité

avait fait de ces importants triages, de véritables ovilles ferroviaires n ... De fait la gare jouait le

rôle d,une zone importante de transit, que les réparations sur les infrastnrcn[es et les arnéna-

gements divers avait amplifiée. Elle pouvait redevenir la gale du secteur, non seulement régula-

trice des activités des mines locales, mais aussi du transit régronal avec une fonction de plaque

tournante pour la partie sud du bassin de Briey. A côté de ce rôle de transit, elle allait ajouter les

fonctions très importantes de ses ateliers d'entretien des machines...les responsabilités de forma-

7t <la mise en service ùrlrein conlinu sur les traiw dc narchandises doit nous conduire à vous demanfut soit l'essai et k

bonlor.rion*etduftiinsurlcstrainsavarulzurremiseànotrecompagnie,soitlorsEtenousleiugeronstile'ùvous
d"r;r"d* b mise à dispoition sur une voie de votre embranclæmen des wagow particuliers cn we -de la vérifrcaion qécia'

le du lrein et efecruer soit por wus, soit par tuus, bs retouclrcs ôentretien @urarnt rcoonnvcs indispensablcs au bon fonc'
rtonnemcnt. > (Espace Arcbivcs Usinor'Sollac)
7G AQ 13 - 255& CAMT-Roubair
7/- Frùcis Viltemaux, de son côté, insiste sur l'importance des renforcements du matériel contÉlé dans les ateliers en pa{9rr

lier des attelages, ̂"n ur"rrrpl*" ent évenuel dis coussincts en ménl fertanx des wagow dc particuliers,'(Francb YiIIF

maux, op.citQ
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tion des agents du district, les activités de bureaux,la gestion des cités et des magasins coopéra-

t i f s , . . .

- Transport des marchandises: flux régionaux et lointains'

Les produits de I'industrie minière et quelques produits métallurgiques, les engrais, les

produits alimentaires et agricoles, représentaient la majeure partie du trafic marchandises total

de la gare de Conflans-Jarny; en cela, ce trafic ne différait guère des marchandises transportées

régionalement.Ts Francis Villemaux en présentant les activités de la gare de Jarny, évoque de

son côté, sans toutefois les chiffrer,le passage et le tri, en plus des minerais, des rames de chaux

(depuis Dugny en Meuse), d'aciers laminés en barres ou des couronnes de fers profilés et des tô-

les, et du charbon...7e Mais la conjoncture n'était pas toujours favorable. [-a Compagnie de I'Est

elle même déclarait que jusqu'e n l929,la situation avait été satisfaisante, mais que depuis 1!130

elle était devenue déficitaire; pourquoi? [-es causes de cette situation, disaient les administra-

teurs, étaient bien connues, ils les avaient signalées à plusieurs reprises...<<La dépression éco-

nomique mondiale, dont les premiers effets sur le traftc des chemins de fer se sont fait sentir à

la fin de 1930, s'est accentuée considérablement au cours des années suivantes...avec une dimi-

nution notable du trafic des mnrchnndises en petite vitesse n.s En 1930 toujours, ils notaient

que la diminution du tonnage transporté était due pour une large part à la diminution de I'activité

industrielle et commerciale de la région: <<extinction de plusieurs hauts fourneaux, rédurtion de

I,extraction des mines, chômnge de certaines usines .. . ,, 81 En 1981, le transport des marchandi-

ses baissaie nt de l6,ZVo. et celui des minerais passait de 13.186.614 T à 10.027.158 T et les pro-

duits métallurgiques de 6.673.304 T à 5.4ffi.I57 T...[-a crise régionale et la fermeture de nom-

breux marchés étrangers par suite des restrictions financières se combinaient pour expliquer la

crise des transports. Pour faire face,la Cie crée dès 1931 des tarifs spéciaux pour les transports

de combustibles de la Ruhr à destination du bassin de Longwy...Pourtant I'année suivante, en

lg3z,le trafic lourd baissait encore d'environ l5,9%o: les minerais passaient de IO.O27.158 T à

6.623.535T et les produis métallurgiques de 5.456.I57 T à4.282.ffiT. A ces difficultés régio-

nales conjoncturelles, les administrateurs ajoutaient la concurrence des moyens de transport

nouv@ux, spécialement de I'automobile.s2 En IT29la Compagnie déclarait que si ses recettes

Grande Vitesse étaient en diminution pour les messageries, cela était principalement dt à la

7& La grosse indusgie et ses corollaires, s'élevaient au début des années 1930, à un tonnage d'expéditions d'environ 35 millions

de tonrË, après avoir atteint, en 1929, un plaford de 52 millions de tonnes environ Ajoutons que null.e part en France le trans-

port par rains comptes, à tarifs éduib, m"ir e gr"oO" vitesse n'a ateint un tel développement en-particulier grâce aux liaisong

àntre te Bassin de Briey et le Fasde-Calais en moins de dix-sept heures. A.StJrnme avance un qdre de grandeur de oe mouve-

ment en précisant qu'à ia fin des années æ il était parti du bassin de Biey <iusEt'à 5i trains de minerai po jow, rePrésentailt

60.ilfi nnncs de narchandises r.(ÀSômmg op.cité)
79 En 1925, par exemple la Cunpagrie notait que I'activit
500.000 tonnes sw les expéditions au départ des usines de
LO3æ.n6 toruÉs conEe 9.2L5.8U en l9A. En 1926, les at
êEe attribuée < d\tne pan, à la baisse dt lranc ftançais qui a
mineurs anglais; celle-ci a entralné Ie développemen dcs trat
lic des minerais avait continué à ee dévelqper de façon satis
aux expéditions d'engrais potassiques et de scories de déphosphoratiut.. .
B0 et 8l- AQ f3 - 255& CAMT-Roubaix-
82- o . . . trop longemps encouragée po un ré gime fiscal fawrable à nos concurrents de la route et par la lifur'ré adntini$rati-

ve, technique et conttærciale dotu ils iouissent .. ,t(CAMT-Roubaix- É AQ)
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concurrence automobile. C'était à cette conctuïence automobile B qu'il fallait, selon elle, atti-

buer la baisse du trafic du lait et des colis express!

Comme on le constate, ceÉe concurrence aété particulièrement sensible dans le secteur

des transports rapides, les plus rémunérateurs. En réaction la compagnie décidait la création en

lT29 de tarifs spéciaux de groupage sur de nouvelles relations concurrencées par I'automobi-

le...puis en L932la création de tarifs avec date de livraison garantie, et surtout I'instauration

d'un tarif au wagon-kilomène. Ce n'est qu'en 1933 qu'on peut noter une reprise sensible des

transports de minerais et des produits métalturgiques; hélas, dans le même temps, on constatait

une forte diminution des cééales, des matériaux de construction, chaux, ciment, bois,...A nou-

veau les administrateurs accusaient I'automobile de s'emparer de plus en plus de ce trafic. En

1934 s'ajoutait la nfuite" des petits colis et, pour ne rien arranger, la compagnie devaient consta-

ter que les activités lourdes de la région déclinaient E4. Enfin pour ne pas améliorer la situation,

la conjonchre internationale allait perturber les transports de la région Est Les chemins de fer

de Lorraine, en raison de leur sinration géographique, étaient particulièrement sensibles aux in-

83- N{algé cela, lcs bilans faisaient ressortir qve <I'fia de la concurrence automobilc s'éuit aggravé sensiblemen dans lcs
derniersinois de I9j2 par suite fu b création d'un grand nonbre dc sentices >. D'autre part les administmrcurs incriminaient
lc maintien duant dcs années de l'impôt sur les transports par fer à des taux trop élevés et favqisant la concurrcnce cn rcndant
difficile <I'ajustcmcnt dcs taûls des réseaux "( CAMT-Roubaix- 13 AQ) Ajoutons que la politiqrrc de baissc des tarifs trou-
vait forcémcnt sa limiæ. Ainsi, ea 1933 la diminution des recettcs, alors quc le trafic s'était mieux toou, ne pouvait vcnir quc de
la baisse des tarifs conscntis pour nc pas laisser les transpofis routiers et la batellcrie s'emparer de certaincs b'ranche.s du trafrc.
Dautant que parmi lcs marchandises traosportês par la cmpagnie, c'étaient lcs matières de tarificatim peu éle-
vê qui augmentaient le plu...
W ;ta situation dz 1934 dc b grosse industie, source principle dc nos trarutports qui anait narqué wc Ugère rccrudcscen-
cc en fin 1933 est retombée au nivean de 193O-1931: 25 lmnu fowncaux à feu en Mosellc contre 27 en 1933, 25 en 1932 et
1931, et 42 en 1930... >(td)

Transports Petite Vitesse base 100 en L926

t4

Lvzo 1922 1924 1926 r9Z8 1930 1932 1934 1936 1938

-o- Minerais {- hoduits métallurgiques

,"\ *Ë
,)

2 -
\ f

,/'
,p

\/

-i

\u o
/-4

c

\ P
c

-f--t
-\a-a

gt



charbon sarrois imPoÉé
en milliers de tonnes

I ô \ O C - @ O \ O N î î S r n \ O

$NÈi$SSEEEEEq
- d t Ê Ê d d d d d È

-907 -

fluences extérieures susceptibles de

modifier les courants d'échanges in-

ternationaux. Il n'a donc pas été sur-

prenant de voir leur trafic profondé-

ment affecté par le retour de la Sane à

I'Allemagne. Pourtant, sur les graphi-

ques des volumes lourds, transportés

régionalement, on constate une nette

reprise en 1936 en particulier grâce à

I'extraction de minerai de fer plus

soutenue et à la production métallur-

gique qui repart, il est wai avec un

temps de retard assez long.Es L-a repri-

se des affaires était en fait attestée dès

1935, d'une part parce que le trafic

des minerai de fer se maintenait, et d'autre part parce qu'à côté de ce trafic, dix-huit catégories

de marchandises étaient en augmentation elles aussi.

Cependant, il faut distinguer dans ce trafic divers niveaux, un niveau régional et un ni-

veau plus large, intenégional ou international. [æs transports des régions minières vers les ré-

gions industrielles lorraines venaient, nous I'avons dit de l'éloignement de certaines usines' mais

parfois aussi de l'épuisement de certaines concessions; c'était le cas des usines de Senelle par

exemple, qui s'alimentaient dans le bassin de Jarny, en particulier.l-e rail seul lui avait permis

de survivre à cet épuisement, indépendamment des questions de tarification du transport que

nous avons évoqué et que nous évoquerons plus loin. Globalement, pour le secteur, il y avait là

un trafic de minerai de fer à distance n'excédant pas 50 kilomètres, mais de I'ordre de 10

millions de tonnes, plus ou moins régulièrement selon la conjoncturc comme nous I'avons vu.

Cependant, ces trafics intemes au Pays Haut n'étaient que I'un des aspects - le moins important

pour le tonnage), de la nnavetten bien @nnue entre les centres houillers du Nord et les cenhes

métallurgiques lorrains. Sur la carte on note à la fois le déséquilibre régional nord-sud du réseau,

les ramifications vers la mer du Nord et l'étranger. On voit que le réseau permettait au( gaf,es

lorraines d'expédier du minerai de fer dans nois directions: le Nord de la France, la Belgque-

Luxembourg et surtout I'Allemagne.tr La plupart des minerais provenaient du Pays Haut et tou-

tes les mines de la vallée de I'Orne expédiaient leur minerai en empruntant les mêmes voies.

Comme les mines du Jarnisy, les deux mines de Piennes et Joudreville du bassin de I-andres fai-

ga Accord franeallemand de 24 juitlet 1934 a ê:té dénoné, la persistance des épercussions du régime des sanctions avec

l1alie...
g6 LÆs expéditions <vers I'lJnion économique belgo-lwembourgeoise dépassaien I0 milliotts de tonnes, et eeux vers I'Alle-

,tuglc (par la Sane ou par Stasbourg) awisinei I millions d" torncs i.(marg l,abæte' oP-citÔ FÂ lSn déjà la régiott

""foi"ii 
<par Strasbowg vers b Ruhr 1.1,t6.0æ tonnes de mircrai, c'està- dire Ic rters dc la consommation allemande en

mircrai bnain. Oes t.039.C100 mnncs de mircrai expédiées dc Meurtlæ-et-Mosellc en Allenagne, 887.ffi passaieru pat

Strasbourg... >(ÀSômmg oP.citQ
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saient de même, par les gares de

Barancourt et Conflans-Jarny.r

la Compagnie de l'Est pour son

exercice de 1935 faisait cependant

remarquer une baisse des expédi-

tions de minerai de'fer qui n'avait

pas encore rathapé à cetre date le

niveau de 1913! (-llVo); la baisse

touchait surtout le tafic à destina-

tion des Hauts founteaux de la ré-

gion de Nancy.(- 62Vo) A I'inverse

les produits de la grosse métallur-

gie étaient en augmentation Plus
au nord du département (+9Vo) Pu
rapport à 1935 grâce aux travaux

effechrés pour la défense nationa-

le (c'est-à-dire sur "ligne Magt-

notn) et à une légère rePrise des

affaires au cours du 4" trimestre

de 1936. Mais la situation Politi-
co-économique allait modifier les

courants d'expédition, @mme le

rapportaient les indusûiels

leur bulletin interne:<<Izs voies

fenées lonaincs transporænt la

totalité dzs minerais de fer vers la

Belgique, les Etatre cinquièntcs

environ vers le ltxembourg.rr$ Enfin,le conseil d'administation se consolait en no[ant que le

nafic des bestiaux avait augmenté de Æ% àla faveur de la nouvelle Arification à vitesse uique

concernant les animaux vivants...Avec ce dernier exemple se Fouve posée une dcs questions vi-

talcs pour la Compagnie, la question du prix et de la concurrence.

Iæs tarifs au qnur des débas de la Compagnie de I'Est

Dans une présentation du fiansport fenoviaire, on ne peut ignorer les questions des ta-

rifs, ct plusieurs auteurs cités ont fait allusion à cetæ question. la question du cott était un sujet

de débat continuel dans les bulletins patronaux, dans les courriers des direcæurs de mincs' com-

ilnr|6rt

lt--r._--__\

---_fftar

3Éù tab

87- Il fant ajorlcr à ccs tonnages transitant par ces gar€st le trafic des scqies Thomas, des millicrs dc unnca .de ptoduits mé-

,tt"rgiq*; fr* ou dcmi-finis, e.ryédiés sartou virs b Nor{ h région parisieme, ou reioignant Awe1s, Ic gtattd ltut-d'er-

i;*;tu; ao ,rrlntt t gitt;t lonahs, par tes ligncs dt nord dc ta tanaitæ et ùt lzxembowg .r(AndrÉ hbaSc, o$dtd)

8& Bulletin du Cooiûé des Forges, nars lql7.

\.L.

Grâce à leur excellenæ liaison avec les réseaux suisse, allemand et
Lrxembourgeois, les ligles lonaines ont de mfue un rôle intemational:
non pas tellement par la ligne de kris à Suasbourg-Kehl, ou celle de
Metz-Sarrebruck, que là aussi surtout par les Eansversales : Calais-Bâle
qui pssera par la gare de Corftans-Iamy puis par Nancy-BeEort' Os-
ænde-Thimvilte-Metz-Suasbourg, reliant I'hrrcpe centrale ou alpine à

I'Angleæne ou à la Belgique-Holtande.(Adré Inbsste' op.cité)
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me dans les procès verbaux du CA de la Compagnie. Il faut rappeler que, parmi les difficultes

dénoncées par les directeurs de mine, difficultés qui ont marqué la fin de la guene et les années

suivantes. rappelons que la première crise des transports s'était traduite par une surélévation des

tarifs. Cette tarification élevée était d'autant plus sensible pour le calcul des prix de revient des

industriels lorrains que la région était plus éloignée de la mer, qu'elle était obligee de tirer du de-

hors presque tout son combustible, et surtout qu'elle devait pour vivre et prospérer, développer

ses exporûations.89 Mais le point de vue de la Cie nous I'avons entendu, était que le cott du

transport avait augmenté avec la crise du charbon, le renchérissement des salaires, la journée de

8 heures...Tout cela a pu expliquer un temps la désaffection relative du réseau. Cependant, quel-

ques années plus tard, la tendance s'était inversée.s Comment expliquer cet abaissement? I-a

Compagnie a mené une politique des tarifs. On connaft les ristournes pour I'emploi des wagons

particuliers déjà évoqués. Ensuite des prix sont consentis sur les trains complets, les trains quoti-

diens, et surtout sur les transits internationaux.9l Parmi ces dispositions, outre la réduction obte-

nue pour chaque wagon chargé, c'est le fait que la Compagnie de I'Est a ajouté une réduction

supplémentaire par convoi complet formé, qui a favorisé la généralisation de I'emploi des wa-

gons "kippables". Ces efforts, Ia Cie les déploie par exemple dès 1923 aveæ le création d'une ta-

rification temporaire pour permettre aux cokeries françaises d'alimenter plus facilement les

hauts fourneaux de la Moselle pendant la période où les évènements de la Ruhr ralentissaient les

expéditions de coke de réparation; ensuite avec l'extension aux mines sarroises et lorraines des

tarifs accordés aux bassins du Nord et du Pas-de-Calais pour atteindre la zone côtière de I'océan;

enfin avec toute une série de mesures comme la réduction aux courtes distances des tarifs des

minerais de fer, I'accentuation des avantages accordés à I'exportation des produits métallurgi-

ques,les abaissements importants consentis aux produits bruts adressés à des usines de transfor-

maton, et I'augmentation des avantages consentis aux transports par trains complets, etc...%

Si I'allusion faite plus haut à la concurence de la route ne présentait qu'un danger à

long terme - et pour I'heure surtout pour le tralic voyageuts-, la guene des transports était de

plus en plus ouverte pour les transports pondéreux à longue distance, qui pouvaient circuler par

la voie d'eau. I-a voie ferrée a su trouver en l.orraine plus de soupless€, Pù le jeu des tarifs com-

me on vient de le voir et surtout par I'abandon du projet de voie d'eau un moment fortement en-

visagé par la vallée de I'Orne. il s'agissait de relier I'Aisne et le réseau hydrographique de la Sei-

ne. Ce danger pour la Compagnie était d'autant plus menaçant que la canalisation de la Moselle

89- <Izs tartfs spéciaux qui, pour certaincs nutières pondéreuses, anaient abaissé jusqu'à 0,017 F b tonne kilomttriqtæ, ou
été supprînéi etb'est swlc tart! générdt qu'ont 6é appliqÉs les coficients d'augmenntiot\ en sorte qte lc cott dz ceftains
tonspàrts est aujourd'hui de tuit à æwf fois celui d'avant guerre! ... >(G.Hotbnger, Læ mouvement éconontgoc cn Lottli'
nc, in Annales de IEst 195)
9G I.e choix d'expédier de plus en plus les produits métallurgiques vers le n6d et Dunkerçe, s'expliqtait petûâEe <plus pr
le mécontenteùrcæ des indtstriels relativenent aux tarifs des clemiw dc fer belges que pû I'encombrenæn! fus ligncs >'
(ÀSômme op.ci6)
9l- <...les tarifs d'eryort Anvers-DunlærEte.,.qui arrivent po'fois à rerwerser dcs courants dc trafic, sont écorcmQuemen,
bien établis .)r(Anùé L,abastc, op.cité)
92- b 6févier 1936, ur projet de notrveaux tarifs Petite Vitesse (n'14/114) proposait lacréation d'une tarificationspéciale ap
plicable à la fonte brute en lingots ou en morc€âux, <ex@iée d'Auboué à L-ens, Fumel et St Etienne du Rouvray via Conflarn-
Jamy.>(AQ 13 - 255& CAMT-Rouboix)
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allait faire de la voie d'eau une sérieuse concurrente.93 Signalons toutefois, dans ce domaine de

la concurrence des produits lourds, que, pour une partie du minerai, les industriels n'utilisaient

pas le réseau général, mais <<les transporteurs aériens ou les chemins de fer particuliers des mi'

nes. ,r94 [-e manque de matériel ferroviaire après la guerre et les tarifs élevés n'expliquaient pas à

eux seuls ce dispositif privé. En dehors des questions de tarification, on peut y ajouter une ques-

tion pratique et technique

[-es marchandises Petite Vitesse sont les marchandises lourdes et peu fragiles en géné-

ral et Grande Vitesse sont plus légères, périssables, mais rapportent davantage à la compagnie

proportionnellement à leur poids ou à leur volume. Ce sont les marchandises pour lesquelles la

concurrence de la route pouvait être le plus dure! En I934,la route était à nouveau dénonée:

<<Ia concurrence de I'automobile, s'exerce activement contre notre trafic, mais dans les mêmes

conditions que sur les autres réseauxn95 Pourtant face à cette conculTenoe, la Cie sent qu'elle

peut réagir en améliorant son attractivité par des tarifications appropriês. Dans ce domaine des

tarifs, la liste des modifications et modulations des tarifications est particulièrement impression-

nante. Pas une marchandise, de faible poids ou non, pas un animal, un voyageur qui ne connais-

sent un tarif à la carte ou presque. En ly26la Cie mettait en place une nouvelle Arification

abaissée pour les blés et farines de blés aux petites et moyennes distances. par exemple en 1930

avec la tarification réduiæ pour les bières sur des parcours n'excédant pas 300 km... (cela

concernait la brasserie de Jarny, embranchée à proximité de la gare depuis longtemps). D'autres

baisses viendront pour les limonades gazeuses, les bois à brtler et les bois sciés, de façon nà ra-

mener au fer certains ffafics que l'industrie avait avantage à effecruer par camion privé u. . .I-a

liste des exemples serait longue. Retenons en quelques uns tirés des notes de la Compagnie de

I'Est elle-même commela <créarton de prix réduits pour les groupages d'épicerie sur certaines

relations concurrencées par I'automabile... rr% Notons à ce sujet la remarque d'un responsable

des services commerciaux s'efforçant <<par une propagande active > de développer la consom-

mation du poisson de mer dans le secteur du Pays Haut <ce service urtIisé à partir de Boulogne

pour l'acheminement de la marée à desrtnation des centres de consommation dessertis par no-

tre réseau... ,r9

Le transport des marchandises localement:

La gare de Conflans-Jarny participe dans son transit de la disproportion régionale, entre

un Nord industriel et un Sud agricole. En effet, au sud de la ligne Paris-Strasbourg, I'activité de

fret était assez réduite, tandis que le Nord était dominé par les expéditions ou les anivages mas-

sifs par groupes d'usines ou de mines. A Jarny, la gare était un lieu idéal de croisement régional

y3- < 14 cotrcunence dc b voie d'eau est pltts grave: alors que le réseau n'a réassi en l9i4 qu'à nnintenir sensiblcment son
tonnage PV dc 1933, ses corrcurrents dc lavoie d'eau ont accru les burs par eremplz, la Moselle annlisée 1444(N0 tornes à
nmO tonnes > (CAMT-Roubaif f934) En 1936, la Compagnie de IEst indiquait que pour pawenir à des ententes avec la
batellerie il lui avait fallu pour les marctrandises, réduire certains tarifs afin de lee rapprocher de ceux de la voie d'eau, en parti-
culier réam&rager les tariFrcations de la bière...
94. Bulletin du Cmité dcs Forgeg mars 1937.
95 à 97 - CAMT-Rouboix. 19:14.
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THION!

entre les flux transversau( nord-sud et est-ouest (cf carte ci-dessus).s Si la plupart des usines

métailurgiques s'étaient bâties à proximité des gisements, elles devaient s'approvisionner en ma-

tériaux divers, régionaux cornme la chaux de Meuse, ou venus de loin, manganèse, char-

bon...etc. La gare de Conflans-Jarny jouait le rôle, pour ces produits lourds, d'un centre impor-

tant de répartition des rames, puisqu'il n'y avait pas sut place d'usine consommaEice de minerai.

Mais c'est ce trafic de passage qui expliquait I'importance de son double garage avec faisceaux

et postcs de répartition, équipements rendus nécessaires par I'incroyable mouvcment de'organi-

sation des rames, à la conflucnce des divers centres métatlurgiques du bassin. I On relève ainsi

jusqu'à 30 mouvements de train aux heures de pointe et jusqu'à 175 mouvements de ti/assem-

blage parjour.

9& Cc trafrc donnait à la circtlario ferrwiaire rm de scs traits caractétistiquo: <dors I'espace séptant ces producterns ou
corrs(mûtûeurs très localisés, wt îara;it ûtortw, nuis ricn quc du îansit: w ffafie par conséqucnt îès compotinenté. > (Ar

drÉl^rbasc, op.cit$
99- Ltndgstic 

-nrétaliurgi$æ 
éait bien souvc,nt sihÉe sur le mio€rai ou près du mincrai, nais il lui fa[ait fai!Ê venir ea caslfoc'

(l nillim dc tooncs onvircn, dc la tlartc-Àrtcuse or dc Belgiquc), eoo mincrai de mlgpllT (3220(X) tmocs vcrucs par Dun-
keqræ-tooguyon). Surtout il falait aussi cunflcr avec les circulations de frcs à coke (6m.000 tooo€s d'Allemagnc,415.(X)0
tmies de Bâfiqne, zn.ffi de Hollmdc, por ta ecule Meurthe4-Mosclle: à pcu près autant pour fa Mooetlc) ou de cokes
(pour I'cnse,mble au Uassln métallurgiqrrc, 1312000 tonncs de cokc français du Nord et du Fasdc{alais, l980.m0 tooocs dc
oolre ârangcr, dont plue de la noitié d'Allcmagne).(André Labostc' A.d3é)
castine: o]""it" rné-langé au minerai de fcr pour cn facilitcr la frsio; mangnnèsc: il entrait rhns lN fusion dc certains aciers;
6ne à coke : charôons en morccaux tsès petits, pour les lits de fusiql
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[æs transports passant par la gare et pour le compte de la métallurgie vont ainsi atteindre des

chiffres considérables; la Compagnie de

I'Est transportait en l9n, plusieurs

millions de tonnes de minerai, de tonnes

de combustibles et de produits métallurgi-

ques. Ces trois groupes de marchandises

représentaient ensemble plus de 807o du

trafic total de la gare. En dehors des trans-

ports de la grosse industrie, il faut aussi ci-

ter << les expéditions agricoles de Ia ligne

de Innguyon à Nancy, drainant la riche

production de Ia Woëvre, et le tafic de Ia

bière,... malgré la concurrence de I'auto'

mobile. ttlo Ce sont ces trafics qui consti-

800000

600000

400000

200000

0

Trafic à la gare de Conflans-Jarny

753002-

2t&51

553t5
a

1915 1920

{- Voyageun

r9?5 1930 Lv35 r94p

-O- Marchandises lourdes

surtout marclwndises
surtoul marclwttdises
surtout marclundises
voyage urs et marclandise s
Eurtout voyageurs

tuaient la majeure partie des marchandises de la Grande Vitesse. Ce trafic, la Compagnie lui ac-

cordait une importance particulière, compte tenu de sa forte valeur kilomètre/transport. Dès

Lg2O,laCompagnie de I'Est pouvait déclarer avoir réorganisé son service Postal, en particulier,

avec des trains spéciaux "poste et messageries" malgré les difficultés créées par <Ie manque de

combustible, sa mauvaise qualité souvent et la fatigue du personnel, ...tt.lol Elle notait avec

soulagement que la circulation augmentait après des années de tension de la guerre dans une ré-

gion encombrée par le trafic d'après guerre. Pourtant, les tableaux le montrent, à la gare de Jar-

ny, le trafic militaire qui représentait encore fin 1919, 6O7o du volume, altait tomber en 1920 à

L913 t9L9 tgzo l9I3 1919 1920
de Briev à Audun- le-Roman 171.09F 1926F 193.58F IM I1 1 1 3
de Audun-le-Roman à Villeruot 100.18F rt27F r39-t7F tæ t1 139
rle Baoncourt à Audun 58.89F 620F 47.V28 100 ] I 80
rlel-onsuvon àPasnv 130.90F 39:TTF 25530F 1N 30 t9s
rle Reims à Batillv 55.90F Æ.vIF TN.$E IM 88 353
ense,mble 516.96F t?5.47F æ2.49F 1m 24 T6T
(CAMT-Roubaix 13 AQ 2544)

dcBricyl dcAttdu-lc-Rmenà
Auûnlc-Romea Villaryt

1913

10G Anùé Labaste, op.cité
101-CAMl-Roubaix

dc BaroEourt à
Auôrn

dcLogrryonl
Prtny

dcRcitns à
Brilly

:rco

?g

an

150

100

50

0

tv20 1913 1919 ty20 1913 l919 t9l9 1920
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moins de 357o. Cela tenait à la diminution de ce type de transport et aussi à I'augmentation des

activités industrielles locales et régionales permettant à la Compagnie de I'Est de renouer avec

des activités plus normales cofiune ce tableau des recettes hebdomadaires et le graphique ci-des-

sous le montrent.

Ensuite, on peut suivre comment la reprise s'est traduite localement par I'augmentation

des recettes brutes par kilomètre sur les lignes locales: ce sont les services rapides qui repartent

les premiers, d'autant que le trafic voyageurs est constitué de trains militaires, qui n'étaient pas

toujours payés en temps et heures.

,i=; 
ti, ' i 1r ,tglg.i:i:

r4".tiim#
r00 2t5

medçdl*edi 100 26
100 2r9

',.1:" €trsemH( 100 222
(CAMT-Roubaix 13 AQ 264+1

Nous avons repris à titre de comparaison les chiffres pour toutes les gares reliées à celle de

Conflans-Jarny. tæs chiffres du trafic à la gare, font ressortir qu'après les années de guerre et les

mouvements de convois militaires (troupes, matériels) le trafic nonnal a vu localement se creu-

ser un écart de plus en plus fort entre les fiafics marchandises et le trafic voyageunl...

Mais la comparaison des rythmes, fait ressortir que certaines gares, coilrme celle de

Conflans-Jarny, ont vu cet écart grandir plus rapidement que d'autres. Enfre 1919 et 1936, la ga-

re de Jarny voit son niveau de trafic marchandises passer d'une base lfi) à nS pour les mar-

chandises de la Grande Vitesse et à 1361 pour celles de la Petite Vitesse. Dans le même temps,

I'ensemble des autres gares du secteur passaient à L25 pour la Grande Vitesse et à 2S) pour la

Petite Vitesse!102

lû2- Tableau complet des ganes €,!r ann€xes.



- Transport des voYageurs:

Progressivement le trafic local sera allégé de la charge

des trains de service de I'arrnée française et de I'armée américai-

ne.103 Au point de vue commercial, la reprise de I'exploitation et

du service des trains de voyageurs localement, s'était faite au fur

et à mesure de I'avancement des travaux de rétablissement des li-

gnes abîmées... L'observation des chiffres du trafic voyageus

dans I'immédiat après guelre fait ressortir un volume important

pour I'année 1919-1920, mais ces chiffres sont un peu artificiels,

car les services de la démobilisation des troupes sont pris en

compte...Par la suite le trafic n'a cessé de s'accroîûe, et dès 1920

la Compagnie de I'Est pouvait annoncer qu'après la crise des com-

bustibles qui avait interrompu le programme d'amélioration du ré-

seau et après les grèves des mineurs entre le 15 mars et le 1er

awil , <<I'établissement dc lignes directes Paris-Thionville via

Verd.un et Confl.ans-Jarny dès le ler iuillet 1920 >r.rM Grâce à

I'augmentation des moyens de traction et au rétablissement pres-

que complet des lignes dévastées, grâce à I'accélération de la vi-

tesse, les trains express enfie Paris et les réseaux Lorrains allaient

en effet reprendre assez viûe.105 Dans le tableau ci-contre, nous

avons extraits des procès verbaux des Conseils d'administration,

les chiffres de fréquentation voyageurs pour toutes les gares du

secteur . De ces chiffres, il ressort que ce trafic a eu une importan-

ce considérable et que ce secteur formait un réseau dense et pas-

sant. ltr hog*y, à cause de ses tansports d'ouwiers frontalios,
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enregisûait annuellement 541.000 billets. La plupart des stations

moyennes déliwaient 20.000 à 30.m0 billets, chiffre assez considérable et Conflans-Jrny atæi-

g1art236.G3 billets en 1936, Audun-le-Roman 219.1446, [nnguyon 2Æ.000, ob... rfl Dans

cette suite de chiffres, I'année 1931, a été une année exceptionnelle <car lc nafic voyogeur q

bénéficié dcs liaisons vers Paris à I'occasion de l'Exposition Coloniale... > oomme le faisait re-

marquer la Compagnie elle-même.lm

103- De mêmc po5lcs marcbaodiscs il aurait fallu aussi tcnir cmptc dc la part représcatée par le transport dcs chevax ct dtt
mar&iel Eititaire.
10# AMT-Rouboir- XtAQ
105- Conccrnaot ce sorrci des liaisos rapides avcc la capitale, notds ur <..Nanc1-Paris (353 kilonàres) en i L il ..- r ci
vo, <Men-Stasborog (155 kitomènes) en I h. 29. , lfnare Labûsûe, op.dt6) . Non sculement la cmmrme dc Jarny rwcadi-
qgait sur les haairtÀ, ic maintieo dÊ.s trains, ctc, mnis clte e,ocouageait la crÉation de ligne autmobilc... dans uûÊ délibérati@
du 2,6 aott l92i! elle votait rme subventim annuellc de six ceots fraocs cn favour du scrvice de transport Eain-Jarnn eervice de
transport en cornmun par voinncr et camions automobilcs, par Flemes, St Hilairc, Ilarvillc, Qsoflens, à coditim qrrc lo traoé
soit pdongé jusquh la flace de la mairic...
106-Nancy expeaiait Z.all.fi)Q voyagcun, (avec rm important trafic de bantieue), cc qui la meUait au p,rtrnicr reng dee garcs
du rÉscau dc lEsÇ y conrpris les gares dc la banlicue parisicnne. id
lû7 ct l(}$ - id. Par comparaison, Metz exffdiait 962.000 persmnes ct Lruréville 423.0fi).
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Mais ce trafic voyageur allait être vivement concurrencé par la route et la tarificaton

des billets voyageurs allait donner lieu, elle aussi, à divers aménagements. La Compagnie les

justifiaient en particulier, à cause des charges élevées du personnel et des diverses prestations

offertes aux familles dans I'après guerre. lD Après la guerre, en l9?A, disparaît la 4" classe en-

core en vigueur sur le tronçon local Alsace-Lorraine(Jarny-Metz), où elle a été définitivement

supprimée le 10 janvier 1930. Il faut dire que les ouwiers titulaires des abonnements de ftavail

du tarif Grande Vitesse, valables en 3" classe avaient abandonné la 4oclasse dès la tarification de

lV23 pu suite du faible écart de prix entre les deux. De plus la 3" classe bénéficiait de la fran-

chise de bagages...pour la délivrance de billets de famille, la définition de la famille a été étsn'

due...De nombreuses réduction ont été accordées.ll0

pourtant, si des réductions encourageantes étaient établies, les tarifs ne pouvaient pas

baisser en deça d'un seuil. I-e I janvier IT26, à I'inverse, des majorations générales ont été ap-

pliquées aux tarifs à plusieurs reprises afin de permettre aux réseaux de réaliser l'équilibre entre

leurs recettes et leurs dépenses et <<Ies mettre en état d'allouer d,es allocations de chcrté dc vie à

Ieur personnel >>

l0g- pami crs prestations, rap,pelons que la compagrie avait construit des cités: <on logeait dans les cités, cotttnc lcs mi'

nzurs; la nup*e des chcmiiits se tràuvaient a eg"mé, màne logement, même surface, mâme iardin.. >0 Tous les ageirts

avaie.nt aussi des Prix sru les combustibles

Ir cqûseit nunicipal votait de sm côté régulièrunent rmc aide arx cbeminots, lg o"-.P- q F -16-1"til 193 I ' rm crÉdit do 25

F,(X) cn favcnr æia. nevoyotc" dcs reseàtr * l'Est et d'AL et des lîges sccondarcs ' ( CTI! du 16 rvdl 19ll)

ll0r.Une rÉdnctim e n%a été accordéc arrx pères €t mèrcs de famillc qw <ou jui d\uæ réductio-n d'au moiw SUh alars
s >: de mêmim a accorde h m€me réductim <au pères a nù'

tttobtt 25 voydgeunt anPruntut r le rcnitoire françtis. -. >

En outre la Compagnic de lEst versait chaque trimestre uoe subvention à la société coopérative.

Vendredi Zl Novembre 19Zl}
subvention de la Compognie de I'Est à

Sté de consommæicn de ThoYes
Sté de consonrmatim de Chaûmont

Sté de cmsommatim de Vcsout
Sté dc cqrsqrmation de Is'sr-IIIlc
Sté de consqnmatim de C:halindrcY

@rativc dcs cmployés dc le gare d' Aill- evillers
Sté dc cmsmmatio dc Mohon
Sé de consmmation d€ Givet
Sté de consmmatio dc t onsgYoo
Sté de coosmsratim dc Chôlons

C@ruivedes æployés dcla garc de Ncdchâtnu- 
Croqpcmcntdalimcntationdc StDirier
Grqrpemc,nt 0cs c,nployés dc langrcs.ltfiarne
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Comme on le voit ces hausses étaient substantielles! Quelques temps après, il fallait à nouveau

proposer des tarifs spéciaux. ru

Voici à titre d'exemple, et parce qu'elle a été la première à disparaître, la ligne directe

de Conflans-Jarny à Metz, celle qui avaîtété la première ouverte en 1873...Après la guerre, I'ex-

ploitation demeurait coupée de part et d'aufie de I'ancienne frontière entre la Compaguie de I'Est

et lfilsace-l-orraine nouvellement créée (en remplacemant de I'Elsass-Lothringen bismarkien-

ne); en 1923la desserte des voyageurs se faisait par un express de nuit Metz-Paris avec cou-

chettes de lère classe, un omnibus Châlons-Metz, deux omnibus Verdun-Metz et quatre omni-

bus Conflans-Jarny-Metz. La Compagnie, et ly25 pouvait cependant adloncer qae <<les rel.a-

tions d.e Metz et Thionville avec Paris avaient encore été arnéliorées par la création dc dew

nowelles relations viaVerdun et Conflans.n lDOn comptait ainsi onze mouvements quotidiens

dans chaque sens, jusqu'à I'ouverture de la ligne directe en 1932 lérouvillc-Metz; ensuite, il ne

resûera que deux express quotidiens Châlons-Metz avec correspondance poltr Paris. Au premier

juillet lg3{laligne a été entièrement confiée à I'Alsace-Lorraine de MeA à Conflans-Jamy et en

1936 un autorail Renault VH taisait I'aller-retour en matinée, Mez-Conflans-Jarny.lÉ

. X E l Z - A U A I T V I L L E B $ - C O N T L A T S . J A I I T T  B

111- Ccst la qÉafion cn 19T) dc billcts réduits allcr-rctour de fin de ssnaine, gris l'admission dcs voyagcurs dc 2o classc dans
lcs voiturcs-lits...autant dc billcts qui intércssaic,nt lcs ouvriers, cn particulicr les étrangcrs çri continuaient à aller ct vc,air en-
tre les diff&€,Dts liegxde Uavail Alcurdmicile, par exc,nfle sur les chantiers dc la lign€ lvlaginot etlcs cités de Jamy.
112- CAMT-Rouboht6 AQf
113- les essais porn autmail Rcoadt Vg, sc sont déroulés en 1936 par démarrage d\rne rame de 6l wagons tout ve'nant de 730
tomes, puis par remplissage d\rne rame de 33 wagons dmt 22 mrmis en 4'5" et déblocage c,n 20' .. .par dcs essais d'arr€t 'tlaut

le pied" à la vitesse de 60 km/h :
avec frcin WestinghousÊ l8n m"
cn dircct 120 m ,
àmain250 m.
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De fait Jamy, a perdu sa liai-

son directe avec Paris. [æ

colrfFLAils.JARt|Y A
col{FLAI{S-JARt{Y A
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BRIEY ET A YILLEFUPT-IVIICHEVIILE
HOMÉCOU8T-J(EUF (THIoTIYILLE .

au cours de I'occupation. Elle a rétabli une ligne omnibus, à raison de quatre mouvements par

jour de bout en bout et divers mouvements partiets comme Conflans-Jarny-Briey ou Conflans-

Jarny-Audun...Le déficit du trafic voyageur s'était réduit d'année en année pour disparalfte en

1926; il augmentait ensuite, victime de la crise et de la concurrence de. l'auûomobile déjà évo-

quée. Sur ce sujet, une commission d'harmonisation avait été mise en place à I'intérieur d'un co-

mité technique départemental de coordination (décret d'instinrdon du 25 février 1935) Au terme

des accords, la Compagnie de I'Est allait fermer un certain nombre de trains omnibus, se réser-

vant la possibilité de maintenir des autorails, des trains directs rla. p" fait la Compagnie aban-

donnait à I'automobile les gares secondaires et ne mainûenait que les gares centres du déparÛe-

ment

Blainville Briey Baccarat
Lrméville Ho'mécort
Igney-Avricourt Frouard
Pont-St-Vincent Nancy

trYsi.lnrl:rl,t

liaisoos

Verôrn4onflms-Jrny

Nancy-Longuyon

VillertrprConf lans -Jamy

Sur 141 gares, la Compagnie de I'Est, au terme de ces accords allait en fermer 93 dont ?3 en

banlieue de Nancy et pour les lignes qui nous intéressent elle fermait

Garrcs centrcs
Longwy
Longuyon
Villerupt
Audrm-le-Roman

Ligne 4

Ugne 12

Ligne 28

Conflans-Jamy
Onville
Thiaucourt
Toul

Gares fermées
Jemdelize
Chmbley, lvlars-la-Tou, Droitaum@t,
Bmcourt, Fiquelmont
Sancy, Tucquenieux, lvlancieulles, lvlmce,
Serrouville, Tiercelet

ll+ <Lc clæmin dc fer renonce si Ie trafic peut être mieux assuré par la route >



ll a alors fallu prévoir des liaisons de remplacement par circuits autÔmobiles:

Onville-Jarny par 4

Chambley et Mars-la-Tour
Verdun-Conflans-JarnY 14

Metz4onflans-JarnY 14

Longuyon-Cqnflens-JarnY 4

- 916 -

Ugnes fermées lnngueur de Entreprises de transport

voies fé,lrée Par autocâl

Pagny- Conflans- 32 km Rapides de Lonaire

Jamy
Verdun- 41 km RaPidas de l-aMeuse

Conflans-Jamy
Mez- Conflans- 41km Rapides de l.onaine

Jamy
I-onguyon- 421ffi Rapides del-onaine

Conflans-Jamy

Itinéraires Nb de services
quotidiens AR

[-a nécessité de cette entente entre route et rail, la Compagnie I'acceptait.ll5 Suivant la logique

de cette rationalisation, la

SNCF fermait en 1939 la sec-

tion Briey-Audun; le trafic

voyageurs, devenu troP faible,

n'était plus rentable. Sur un gra-

phique général, on suit la Pro-
gression régulière de I'automo-

bile, en concunence directe

avec le train, pour les voyages

privés et publiques.

Aux yeux des voyageurs, les trains n'étaient jamais suffisants, ne circulaient jamais aux

heures adéquates et les réclamations concernant les aménagements d'horaires, les haltes et les

passages des trains sont à nouveau redevenues fréquentes...L-a Compagnie, qui ne pouvait offrir

touûe la souplesse souhaitée à chaque individu, faisait porter ses efforts sur la qualité de I'ac-

cueil, la ponctualité du service, etc... Notamment, pour recevoir au mieux les voyageurs, il avait

fallu améliorer les installations d'accueil. l-es t2 décembre 1919 et 7 janvier ly20,la Compa-

gnie de I'Est avait présenté un projet d'agrandissement du buffet de la gare. L-a dépense devait

s,élever en principe à environ 48.000 F selon le devis présenté le 24 juillet 1919.116 Iæ député

M. François de Wendel qui semble-t-il s'inquiétait de l'état des locaux destinés au PuHic, avait

reçu en réponse à son courrier du 19 juillet lyzo, un plan détaillé et I'avis de I'adjudication par

lettre signée du directeur de la Compagnie u7.

Nombrc d'automobiles en Flance

2000000

1500000

1000000

500000

0

LL5- <en efet, comment les clæmins de fer feront-ils face à cet accroissement érorme dcs dépewes qu\ûrq1lr!ry-l'augmznta'
ii" dcs 

";i, 
â" ,"rterx a"i nàii"i pràmitres, Ia hàtsse dcs sabires a surtout Ie recn tenent d'au nniw 60-0(X) agents ,uru'

;";,;;i;;"fr'à'tb;ù",;;tt; à;i;;rr*;ih 40 il at" 4'owtx*ign u 75-ianvier.!stz). cettc appucatîon-grossira+'e.t-.
ù d"-lrùr;; ^iuriâ," b i;fr"i,;;ï;;;à;;t4-eità t rew:eincn des tarifsiConnibuabbs ou usàsers? >(Jæqocs Decé,

Thèse de doctomt a" Ooolt-"iii"*V: tg;Sli "l,a répartition du tratlc voyageurs enhe tranryoÉeurs lerïwirire et trans'

Dorteuns routiers dans la région trorraine)
iie-g"*rïiJËJË"""î* 

"u'À?ni?te "irîit-"Ée. 
dès 191o, er ils comportaient une extension avec tm avant corps-à simple rezde-

chaussée couvert en t"oorii. 
"uiri* 

et tT"fft"e devant etre rcpoûssés {4ng gne <<constnrction sans étage à érablir en crt"nl'

îorw iàni" ta façade c6té 
'cour 

du bârtment actuel . CAMT'Rouboix f 3 AQ 1112
i fï--Nàto"r 

"rio,it " 
qu'it 

"u"iietZ 
eeJit*1décidéde rénover la halle des vô1aCo5s^!a$ rc:9ry pfry de la gare en l'élar-

;ir*i!-i;pr"; éÈ p"ur la partiËbuffet, l'emplacement des anciens locaux devait êue incaporé à la buvette.'..
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Comme avant la guerre, la gérance du buffet de la gare attirait. A la suite des travaux, le

prix de la redevance pour le buffet allait passer à partir du premier octobre L9?3 de 9.000 F à

17.0OOF par année soit une hausse de presque ggqo.trE Mais, malgré ce surcott, la place était re-

cherchee. Longtemps, elle ftt attribuée à la famille Cordier. Dans les échanges entre la Compa-

gnie et le député, it était en particulier dit que <<le gérant, actuel M.Cordier avait accepté de

payer l'augmentation de layer, Ie coût étant de 48.000 F soit 480 F par mètre carré tt119 Mais,

cela n'a pas toujours été aussi simple semble-t-il. Nous avons la copie d'une réponse à un cour-

rier de Philippe Serre daté du ler juin 1J)37, où I'on apprend que Mme veuve [-ebeau, gérante en

place, aurait désiré conserver la gérance du buffet de la gare de Conflans-Jarny. I-e directeur de

la Cie répondait au député que la règle avait toujours été d'attribuer la concession par voie d'ad-

judication, <<pratique exigée par la commission des Marchés à laquelle la Compagnie dc l'Est

est tenue de se soumette... > Il ajoutait que <<...dans ces condirtons et malgré le désir d'êffe

agréable à Mme Lebeau, iI nc nnus a pas été possible de traiter avec elle de gré à gré...mais

nous n'avon^s pas manqué de lui donner la possibilité de conserver sa gérance en participart à

I'adjudication... >>r2o Elle devait du reste la conserver.

Enfin, dernière amélioration apportée à la gare et annonciatrice de ûemps difficiles, la

cantine militaire de gare fait I'objet d'un projet de constnrction de dimensions modesÛes, 8 m x

17,fi pour une hauteur 3 m; le devis s'élevait à 69.3J8 F,90 et en prévoyait la constuction com-

plèæ en décembre l939tr2l

ll& CAMT-Roubaix 13 AQ 2555
119- A G- C.onflans-Jarny.
l2G CAMT-Roubaix 13 AQ
LzL- A G- Conflans-Jamy
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.-Les agents du chemin de fer.

Etrrc cheminot, une notion à pr€ciser.

Malgré le terme unique de "cheminot",le personnel employépar la Compagnie de I'Estde-

meure très hétérogène. Et, chacun saitque le monde des roulants n'estpas celui des ouvriers d'ate-

liers, lui même fort éloigné des divers employés. Ces distinctions professionnelles que nous avions

déjà présentées pour la période d'avant guelre, n'a pas beaucoup évolué. On peut même dire que le

chemin de fer qui connaît dans I'Entre-deux-GuelTe une periode de reconnaissance nationale plus

large qu'av arfi lgL4,notamment au ffavers des récits de vie des roulants, va encore tendre ses rap-

porB internes, faits de solidarité certes, mais aussi de hiérarchie entre les corporationl cheminotes, ,

hiérarchie que traduisent d'abord les différen-

ces de salaire. A ce sujet, il estéûonnantde cons-

tater que, malgré le caractère spécifique des mé-

tiers, lorsqu'un cheminot signale au recenseur

qu'il est "employé", il est presque certain que

I'information doit être vérifiée. Dans une grille

sommaire des métiers et salaires correspon-

dants, établie à partir des archives des muta-

tions/promotions des agents travaillant à

Conflans-Jarny, nous avons dénombré 58 caté-

gories différentes de métiers. Nous les présen-

tons dans un tableau en annexe; elles correspon-

dent aux effectifs croissants, malgré la crise de

l93t-l%5, que présente le tableau ci<ontre.

Evolution du personnel otal

800

1U)

600

500

4m

300

2û

100

0
t9r0 1915 1920 1925 1930 1935

Certaines professions spécifiques reprises dans le tableau sont connues, d'autres moins;

mais la principale difficutté que nous avons eue pour suivre l'éventail des métiers, vient de I'absence

(du moins dans les archives ouvertes àcejour) d'un étatnominatif completdupersonnel, àunedate

précise. rxz Letravail à partir des dénombrements est alon superficiel pour les qualifications pro-

fessionnelles que résume Ie tableau ci-après.

122- Nous nhvons pas pu consulter de listes d'agents travaillant à la gare, comme nous avons pu le faire avec les livres d'embauche
des mines jarnysiennes.
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métier date
l91l r92r 19f i 'T

INSPECTET]R
INSTTTUTEIJR
JOURNALIER

TAMPISTE
LIVRE1JR

MACON
MANOEWRE
MECANICIEN

MENAGERE
MENTIISIER
MOTJLEIJR
OWRIER
PEINlRE
POSEI.-TR

PUISATIER
SELLIER

SEMAPHORISTE
SERRURIER
SERVANTE
SOUSCHEF

SOUS CHEF'DEDEPOT
SOUS CHEFDEGARE

SOUS CHEFDE SECTION
SOUS CHEFDEPOT
SOUS CTIEFGARE

SOUS CFIEF SECTION
suRvFrrr.ANT

TAILLEI-IRDEPIERRE
TELEGRAPHISTE

TOURNET.JR
VISMEUR

VOYAGETJRDECOMMERCE

GARDEFREIN 2 2
GERANT I 2

I

I

I

I
3

I
I
2
I
I

I
t
I

2
IO
48

4
4
2
2
2
2
I
2

50 11 7r
5 4  A n 6

I
5 1 2

I
6
I
I
2

I
2
2
2
I
I
1

l 4
I
I
2

l 2
I

2 2
2 2
l l

6
t
I

6 1 2
5 9
t 2

2 4
I
I

3 3
2 2
1

2255 U51 2Â99 r&2

Il semble qu'au fil des années, les cheminots aient répugné à indiquer leur qualité profes-

sionnelle, choisissantune déclaration "fourre tout "d'employé à ta Compagnie. Dans les dénombre-

mentsnominatifs: onpassede4oà52professions,puis à30seulementen 1936123 Ceconstatrapide

cache sans doute un problème plus complexe. L'employé, celui que l'on suppose occupé à un travail

de bureau, n'occupe-t-il pas désormais une place particulière dans l'imaginaire des individus? No-

tamment vis à vis de I'ouvrier en casquette et en bleu de chauffe?

pourtant, il n,a pas toujours été facile d'entrer à la C-ompagnie de lEst. En Sriode de plein

emploidanslesmines, ennelg4etlg3Oparexemple,lessalairesathactifsetlapossibilitédequit-

ter facilement son Inste, expliquaient la faiblesse des demandes d'enEée et parfois les départs vers

des métiers "plus intéressants" conrme le soulignaient les partants.

En temps de crise, les facteurs s'inversent et entrer au chemin de fer devenait atûayant com-

me nous le signalerons dans un prochain chapitre. Après la crise de 193 1 , la Compagnie de I'Est em-

I 23- Iæ phénonène de flou dans les déclarations a été particulièrement nct avec la baisse du nmbre des mécanicicns ct des chauf-

fcurs déclarés alors que le nombre des machines a pr"{*-oôile oo firn-it a" même signaler la disparition dcs aiquilleurs' des

ouvriers qualifiés , alors que nous les retrouvons eà 
"*T,tft"trt 

i", dossiers de mutatioo f.e nombre des manæuvres baisse aussi'

t""di;qïfi," d; 
"r"dôË;;d;iiË"" 

pt,ir et9"e. c" niu t"tJ*"it-il de I'initative individuelle des agents ou dc celle du reccn-

seur?N'ous aurons à y èvénir en présentanrla catégorie dcs employés'
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bauchera de nombreux mineurs et les cheminots qualifiés hésiteront à quitter le dépôt pour les usi-

nes métallurgiques de la v allée.lA

Avant de suivre la hiérarchie des métiers, en examinant les cas des roulants, puis des agents

sur place répartis selon un des rares tableaux officiels daté de I929,et reproduit ci-dessous, nous

pouvons rappeler qp'une assez grande mobilité existait aussi parmi les cheminots.

Toutefois, elle n'est pas comparable à celle des mineurs, puisque le "turn over" , ici, était

surtout lié à la promotion interne et aux mutations. A partir du moment où la fonction recherchée

correspondait à un poste vacant, une sorte de "partie de chaises musicales" s'opérait à I'intérieur du

réseau; phénomène que I'on peut

suivre à partir des dossiers indi-

viduels de mutation. Cetæmobi-

lité interne et géographique de

fait" n'avait pas la même signifi-

cation que pour un mineur choi-

sissant telle ou telle mine, en pé-

riode de plein emploi. A la com-

pagnie, rares étaient les déParts

volontaires; ils existaient cepen-

dant ; mais les départs étaient le

plus souvent une révocation Pour

faute grave et presque toujours

liée à I'alcoolisme. r25 ptloit ut1

agentchangeaitde réseau, ce qui

était plus aisé depuis les conven-

tions d'harmonisation des 15 dé-

cembre 1920 et surtout du 21 no-

124- Commepournousleconfirmer,nousavons€uentrelesmainslesdoublcsdesnombrcuseslettresd'in0ewentiondesélus'dusé-

""ti*-rri"c.liro"w*air.-t-iaràep"tg 
nltippe Serre,qui, après 1933, s'adressaierrtàladirectionpourapgryenmcde'mande

d'entrée à la C-ompagnie de l'EsL
iiS- ù ô"*ùgtii"-d" IEsi sanctionnait sévèrcrnent ccs faures et subventionnait régulièrernent lcs associations antialcooliques
comme les biians annuels du Conscil d'Administration le notail

chauffeur de manæuwes -'> mécanicien de manæuvres
chauffeur de route "') tnânæUvr€
chauffeur de route -'> disuibuæur d'outils
chauffeur de route --> élève mécanicien

chef de manceuvres --> chef aiguilleur n"l
conducteur'.-> chef de train
conducteur -'> facteur mixte

expéditionnairc '-> employé de bureau
expéditionnaire ---> ajuteur

facæuràux écritures -'> facteur enregistrant
facæur enregisrant --> inærimaire de 2o classe

facteui mixte -) facæur enregistrant

manæuvrc -> wag0nmer
Inanceuvr€ "'> allumeur
manæuvr€ --> charffeurde rourc
rnanæuvre .") fiimæuvre spécialisé

mécanicien de route -> élève mécanicien
olanton -'> exPéditionnaire

sous chef de brigade d'oïvriers --> chèf de briæde d'ouvriers
wagonnier "-> conducteur

E'ffectifdel'efe$if a'lagare 
:', '

2l,O% Service intérieur

5,9% Service général

282% cnnduite

conduiæ 18? 28.2:

Service eénéral 39 5.89

Service intérieut 139 21.0(

ateliet 2n 4.8(

rotar] 6621100,0(
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vembre l9ZZ.r% Sinon, les mutations/affectations autoritaires étaient faites "dans I'intérêt du ser-

vice,, et tenaient compte de l'état de santé du personnel, à la suite notamment d'un accident. Lfl

Après un examen attentif de ces dossiers et en dépouiltant systématiquement les dossiers de muta-

tion/promotion entre l9}6etl936 pour les agents de la gare il a été possible de dresser le tableau ci-

contre des "parcours" professionnels les plus fréquents ! En. La logique n'apparaît pas toujours évi-

dente dans les promotions, mais les traitements correspondaient toujours à un gain substantiel. De

plus, nous avons pu repérerdans quelques cas, rares il est vrai, des promotions/muktions rapides,

qui ont permis à quelques agents de revenir à la gare après être allé travailler quelques æmps

ailleurs, sur un poste sans rapport avec leur ancien ou leur futur emploi! Notons rapidement que les

quelques femmes embauchées gagnaient nettement moins que leurs collègues masculins. 1Æ

La vie du rpulant: "l'aristocratie" des chemino67129

Parmi les ncheminots", les mécaniciens de la vapeur représentaient une part assez réduite,

un dixième à peine, mais ils continuaient de symboliser une certaine aristocratie par leurs salaires

et parle caractère spécial d'un métierdans lequel I'aventure dominaitencore. Ce sentimentd'appar-

tenir à une catégorie à part, il le partageaient avec leurs chauffeurs.

[a formation était d'abord une formation inteme avec strages, avec des paliers effectués sur

place, à la manæuvre en gare, à la formation des trains, avant de prendre la route. ls On ne signalait

pas encore d'école de conduite comme aujourd'hui, mais longtemps, une transmission du savoir, par

parrainage, ajoutait au caractère d'initiation du méûer. Il n'était en effet pas très loin le temp6 où un

ex:rmen sommaire donnait accès à la corporation des roulants; où un test sur le tas servait d'examen

de passage,commeonenrencontraitencorejuste avant guett". r3r4laveillede ladernière guerre le

parcours professionnel le plus typique d'un mécanicien, pouvait se confondre avec celui de M. Ro'

bert M. entré le ler octobre l9?3 ùlaCompagnie des Chemins de Fer de I'Es t <<on ne parlait pas en-

core de S.N.C.F. >.Il a suivi la formationd'apprenti deLg?3-LT26, il est passé CFRU,le lerfévrier

126 - M.Eugène H. , est ainsi passé de la Compagnie de I'Est aux chemins de fer d'Alsacel.onaine, le ler février l!]26 àl'âge de 25
après un an de s€f,vic€-
i'Z- 

"efutb"rsdeM. 
L, accidqrtéetmutéen 1925oude,lvf lvl , sémaplroristeaupoeædeGiraumontqui, âgédeplusde6lans, et

"prer 
ii 

"*.r 
pt*de-s{#ceaetédéplacéparcequ'il souffraitde<<râamàtisneschioni*ues,de vertigesancpertedc æntuissan'

ce... >
128- pouriltustr€runparcours classiqueetcompletdechunindvoici lerécitqle_nousconfiaitenocobre 1983 M. A-ugusteNaege'
lé:<J'aiconnencé àtravailleràntnc appreniiorgeron jebricolaispour2,-50Fpar jour. EI.I9Il'1912,i'awis lSans-ct-ie suis
i^t eàJ*àiitlcferdanstesVosgesàiiompaire,ionaàouwiernrinrpl,è3et-iFraræspariourpourdcsiournéry(10!y1,

Compagnie dc L 'Estet enposteà
et 4 Frdncs par iour pur dcs iottrnées Q I 0 ltare4 -
dc 1926 à 1928 conrne aiustew puls dtatfreut. h

entré au chcmin dc fer dans le s Vosges à
Après la guene j'émis âectricien à b C
I 930 j'émisftctiornaire puis nécaw ; c1930 j'ém;sfacAonmirepuis nécaw ; c'estenjanttier 1930, h premierianvicr,q
déjàLonnà aujourdhui, seule I'ovenue Victor Hugo a beaucoup changé. > {N

à Pagny dc 1926 à I92E conne aiustew puls chat4|ew. ar
' i anviei. ottc i'aniwis è Cotflans - Les cité s du Breuil énien
nsé. " i'ft|. L Naeç16 entroden d'octobr= 19E3 ;

coninæajusiew puis dtat$eur. h

l29-Photoe en annexes
r de manoewre',ieJaisles stages àIa gare dc triage ensemices
N ailx ,nranoeuwcs diverses ur 'Iæal" , dessene chnttiers'triage'
,). M. Banard G. est lui aussi entné comme apprenti au dépôt de
éioat ut alût de ConJlans. J e suis d'abord owrier ptofessiontl
b réparation des bionwtives àvapew I 50 -.,r(l\{. Bemlrd G.)
æ apfiraû at Dép6t de Cotfiau'Jatny lz |-er oaobre I 134'pro'
naiàewres dc gàre, à b n rôuteo, exaaæn dc charSeur dc route ->

(lfL Robert II)
L3I- <lorsdel,emnendcnécanicienquiaeulieule22dccenois,powlesclnteursdeloanwlvest.toyslc-spostulants-otttété
trowés suftsanment enæntaissanceâesdispositionsde tamæhiic,des_presciprtowdcngticldqArynirc.dcferadzs signaux,
èonne ilîont bien condait les nuchines et étitien occupés pendant lc délài presèrit au semice de cluufeur, je les reænnais aptes
au semice dc mécanicien sur ttos voies, d'abordau sen'iàe des manætmrcs ,, (CAMT'Rouboix f9f4)



-9U-

1937 puis ELMEC le ler février 1938. Après la guerre il est devenu MECRU le ler avril 1945 puis

CMEC au dépôt Thionville le ler janvier 1947 .Ilest KTRA le ler mars 1957 à la direction du 7ème

arrondissement de TRA 3 àMetz.ts2

Les témoignages des cheminots du Jarnisy :

Enfaitce quê la mémoireorale retientquand oninterroge cettecorporation, c'estlecôtéex-

ceptionnel du métier. Nous avons brièvement repns pour les lignes qui suivent, des extraits des té-

moignages d'anciens cheminots du dépôt de Conflans . Certains ont été rédigés au cours d'entretiens

collectifsréalisésenmai 1985àlabibliothèquedelaSNCFdeConflans-Jamyavecdes"anciensde

la vapeur". Une fois les questions techniques du métier abordées 133, 
"" 

sont surtout les caracÈres

aventureux qui sont le plus souvent mis en avant. Cette présentation légitime de la penibilité du tra-

vail, du risque etde I'accident, de la responsabilité etde tout ce qui justifiaitles salaires à part,la re-

traite précoce, s'ajoutait à la description d'une vie loin du commun, d'une vie à part, hors des horaires

fixes. Ce senûment d'appartenance venait à la fois de leur vécu et de I'habituelle amplification du ré-

cit de vie conforté au fîl des narrations, et peut-être aussi de I'attente supposée de I'enquêteur. [l est

vrai que nous même, n'avions convoqué dans ce débat que des roulants, pas d'ouvriers d'entretien,

du dépôt ou des ateliers ni même d'employés comme si leur témoignage nous paraissait moins no-

ble! Nous n'avions eu alors qu' un réflexe, demander aux roulants de venir avec leurs fem-

mes...Alors,dans ces récits devieprofessionnelle, on varetrouverde fréquentes allusions àlama-

chine, au réseau parcouru et à la solidarité professionnelle des ngueules noires". Et assez vite dans

presque tous les témoignages, c'est le côté exceptionnel qui revient. lsParfois, c'est la boutade qui

fera daûe, celle qui prend à contrepied les habitudes réglementaires si contraignantes et si indispen-

sables. 135

L32-I*s sigles des cheminots

CFRU Chauffeur de route KTRA
CMEC Chef Mécanicien MECRU Mecanicien de route
ELMEC ElèveMécanicien TRA

abordés; on ne retient que le prcors professionnel et dans celui
raient de la caste! Four ilhntrer ces risques on nous présente I'exet
trahdecokc HM3leg juiWct 1938àConflans-Jarrry >. (cf photot
pour I'irntant étéjugée assez noble pour faire I'objet d'uneprésenE
calede liBG1937.

près un clwrffage a lafusion ùt régulz, la glissière æ ærait que
iour axirer I'agen dc la gare, ww lui fulançons un petit pqier
n labielle et Ie nnuvement du cylùdre milieu. Pour limiter b pene

#,y::î#:;:iffi ff ffi iltrkiffilxl#,iii;t,
wrait Ia remorque fu trainVO 12 de Givet è Moutiers, 52 wagow

demircraivides,àlarentrée audép6t, jen'aipuconfeaionrærle"talon" lacaseàclarbon6,500tonnes etlaæseàbriquenesayant
été babyées mtalenent. 150 X. >(,
l3A u Mon premier contact avec la routefut tout d'abord en snge dc nanoeuwe dc gare- . .. en staSe en ligræ. Iz twchiræ4cole,
éniturcdeiptus saks des machinesdeQi$tans...te MECRU nrétantpaswfanadel:aslCwgS.Nous_(tjoly.entêted\ncrane dê
minerai dans le raccordement particulier dc b mine de Jamy ; quand nous cvons eulavisite d'un ex-MECRU en retraite qui était
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Quels trains pour quels parcours?

L'utilisationdes 150Edudépôtde Conflans, s'éffectuaiten roulement "régulier" et "Simple

Equipe" sur les lignes, Conflans-Givet, Conflans-Hirson, Conflans-Lumes, Conflans-Blainville,

Conflans-Chalindrey, Conflans-Neufchâteau. En service supplémentaire elles reliaientConflans-

Châlons, Conflans-Hagondange-Sablon . Ajoutons qu'en service régulier, il existaitun service dit

"Paganon" qui assurait I'aller-retour, Conflans-Givet... rs Puis par la suite, on créa le servicæ en

"Double Equipe" de Conflans à Valenciennes.. 137 I ott de nos entretiens en octobre 1983, M. Au-

guste Naegelé rsancien doyen de la ville, avait retracé avec nous cet aspect de sa carrière de chemi-

not Un autre témoin se souvenait lui aussi de ces longs piucours sur les voies du Nord et de I'Est

<<on partait en général pour 2 jours et demi, avec des tains de minerai, de coke et de marchandises

Zones d'action

Thionville

Audun

Longwy

Givet

Hirson

ClûIons

Blainville

Metz

Zones de secours

Rombas

Brtey

Baroncourt

Etain

Onville

Arnanvillers

er gewimentquele"coqbegula_aitbesoind\nboncoupdcchif_ottlemécanicienluia
iCoorAt:'ir,Ioilacqrleurieribnfoutcéquiômrtec'eitqu'ellebraise".Cequiafaitdircàl'ex-nucru:"TIrasraigon,uncheval
nôir court aussi vitequ'un ôhevalblarrc"J'ài doncZtC anæn? acirculer sur l'artère Nord-Est conyæfalsantforc-tiondc-chanfeut
jus3t'à t'électrfication . .IJne close est certainc, h nérter était dur et contrai_gnant, mais ie n'ai iumis regraté non clwix. Puis'-s'il-y 

a eu dzs ùonænts diftciles, il y a eu aussi de granfus satisfactions. {11 Bernard G.)_
L3é u...avec2nachines|S| E 167 et 150 E 185 etluureéquipei. t a tSO P t07 étaitéquipéeëuntenderde i2 4leseulàeffectif
du dépôt .>
137-iLenaindc26wagons dc mineraianivaitàI\tsircdcTrtth-St-l'éger. L'étape sefaisaitavecurulultc surl'évttcmentde Mo'
lo4 a,ecdéctassage,piised'eaaetclnrbonudépôtdz Molnn.Puisdbutreséquipes enseruice,.poussèrentiusqu'àSonnoya I-e
Botrga.LesenicëanxI5OOetatttrèspénibleavecdcstainspresquetoujoursàclargescomplètcscttournan PrirwiPolcmetde
ttur,it. 

" 0L3f- <Oifaisait beaucoup dc roulenent depuis Pagny. En direcrton de Chalindrey, dc Blaiirville, dc Clnlons et Verdun4o$bns.
Onawitâes 150 E;celaàdurécin4ansdc i930à19i4, puisdes l82dc 1934à193E. h 19381étai-ss-ons-clvfiusqu'ànmretraitcen
awil 1944. ll y avait plus dc cent machitæs, jusquà 106 a,ec 7 à 800 agetxs...C'était le chentinde-fer de compa_gwns_a,ec roule-
mens. I-a même nuiî onfaisait 2j0 Kn; pai exènde Co$lans-Clalons et repos puis Clmbns-Metzet retour Metz-Conflans. I-a
tournée sivait vers Blainville...Ou bien'b circuii nirc dc GiraumontGivetàu Hirson.-.lzs trains dz mincrais onlcs cottdùsait
awsivers Sarcy, dcsfois Entreàcinqpar jourouvers Audunet vers Givet commeiewus-ai.dit. Avecles 150 onrtrait &)wagons
mais 22 seulemZnt di minàmis et ilfalàil p:arfois dzux nachines pour allcr à Verdun >( Ivt" Augusb Naegplé de Conf,ars.Jamy
entrctien d'octobrc 1983 )
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ordinnires; on allnit à htmes ( Ardennzs), Chnrleville, Hirson, Ch.ôIons, Clnlindrey, Blainville

sur I'eau, Forbach, Hargartent (Jrontière allemande) Metz, Neufchâteau, Ecouviers (fuIontmé-

dy) . . . r r r39

Iæ travail n'était pas de tout repos, et au delà des légendes, le mérite des mécaniciens et

chauffeurs ne se discutait pas.14 Pour itlustrer cetûe vie de nomade, un autre roulant ajoutaifi <<on

culièrement redoutée re Enjanvier lg26,un mécanicien de route, tffn 
:i n #

comme M. léon K. gagnait 7750F par an plus un complément de pri- 1?19 7i 4 6e

mes diverses de 2190F.r6 En Lg3;pn mécanicien de -ut gugouit llll # ft n

cenefois 13120Fparan. r4Entretemps,lesprixavaientdiminuéde 
irT:^ ;i it ffi

moitié... comme le montre le tableau ci-contre tiré de I'ouwage de M. ,.,1.?.1il"",.,*,8- .,, * 4

A.Marc.ra5 

rrvuuv rv Evrvsu vr 
:,*,*s' .-.i1ffi,;?É-BÏiT,€ïiiffi$1Èàt?ffi

A côté des grands parcours connus etdéjà esquissés dans les témoignages précédents, il fal-

lait aussi assurer les mouvements locaux de voyageurs ou de marchandises. M. Serge M. par exem-

ple,indiquaitqu'entré coûrme apprentiaudépôtde Conflans, il avaitété <<...ensuiteautorisé clnuf-

feur de route sur laligne Conflnns-MetzviaAnanvillers et Conflnns-MetzviaHagongange ,'.1#I!,

assurant notamment les déplacements des ouwiers sidérurgistes de la région de Metz Nord dans la

vallée de I'Orne Metz-Thionville, Metz-Pagny -sur-Moselle, Conflans-Briey (Cinq A/R jouma-

liers). Mais letravail dumécanicienne se limitaitpas si l'on peutdireàlaconduite de lamachine-M.

Robert H. , mécanicien de Route au dépôt de Conflans précisait à ce propos que le mécanicien devait

être aussi un bon chauffeur. rfr Bien s{lr ce travail de conduite, de gestion de l'énergie et d'enEefien,

139- ItLG.I}I. néen 1913dansl8MmNc.'i,fu-.ôiinirt 
-iaiU^i,*t t rr-iwsdctavait:'décdes'dc.8à9_jour-s,.re-psde24luwespuis-décdes-dc.6à7ioys'r-epoy

;;..ù;*irir"pttd"tsË;;;;iuiiioyiwrmr*.st ".portéqæQuefoisâTztpwesdanshæsdc'décadeslptolnryéesEtorrorra on o*li ttc iows dc iavail, oo a"iroît aW nuits dé travcit cà Ic travail dc ru.it bmiruit .r(lt[. Robert E )
i+t- nc'-u m eû 19t3 dsns h Mame

elaue dc houilh. Amw bs cfrorts s'aionaient b trépidation, le
ts'brs dzs charges. 7 tomcs p cn rqrësanait dc pellctées et des
. Et qucllc accoaunancc, aveugV wr lalourtuiæ pow déteaer
e.r làs signaux de bwic. Arrivéi à HÎrso4 le rcpos êuit dewiron
t ryifaii qu\l restoÎt peu dc nmps pow dormÎr, 5 à 6 lewes . >Q

l+ti l
145- L'évolution dcs prix depub cent ans'QSJ
l4e @s.r[)
In-l*ài, jit 

" 
dufeu énit unc potie dfficilc dc la conduite dcs locomotives, yeeqrt T2pWl et soins pendant de bngs HIo'

,rdt iiq"âibpréssiondanlliclwditi-esoit,toujour-spræhcùtrtnbreetréalîseiahtil'horaireprévu >.Q<Iarsdcbprépa-
,di^,É^Ê;àri[lriq*rrtal"i,^s*ài;I"àraissigr*Sorganesdclalocona_tîve:têtesdcbiellcs,bottesd'essieuxdcsroucsdc'
;,rpi;;;:.. i^i;ir*rtORMAItitwtc'*isrrs*kbotte'igraissage par le 'dcssousdc botte'ovætanpons graisseurs, gmis-
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Mécaniciens 54, âgemoyen 42J ans
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Une remarque concernant
les mécaniciens jarnysiens.
Peu nombrcux parmi les
agents travaillant au dépôt,
ils sont en moyente plus
âgés.

30 35

le mécanicien ne I'accomplissait pas seul. En cela il était aidé pirr son chauffeur. Et comme nous

I'avons yll, les mécaniciens étaient Souvent d'anciens chauffeUrs eux-mêmes.

Iæs chauffeurs:

A Hirson et tout comme dans les dépôts Nord,le nbasculage du feu salen incombait au

chauffeur. Sur I'Est, des agents sédentaires assuraient cetûe tâche, mais les chauffeurs prenaient part

à cette tiiche. ls Sur le tableau ci-

@ntre, on peut constater que les chauf-

feurs jarnysiens, ont apparemment ou-

blié de se déclarer tels en 1936! On ne

peut guère tirer de conclusion sur l'évo-

lution de leur effectf, d'autant qu'aucun des charffeurs n'apparait deux fois comrnÊ chatûeur sur

: soitils sontpartis, soitils ontétépromus. Mais les roulants nc
@esatimentates,po*peâoirui-co*po4f.*P"4try*ryrya,,slk2ièr,es(-y!l,og.
orgarresdi1rictîora(plaqwsdcgbda:sroucs)...IlyavaittoujowsqæQue-clnvàbricolcr,ùænn6la.àréSlcr.,Toqce|F:ry
i;";;;â 

";;,é"à;li;;-;^;i"*ir,- 
éttitt toilours cn à,ance auic dnti-Ipure à nc lunc sw son luurc dc prisc de scntice

normàlc r.(Ùt Robert E )
iag t t,"gù*it eo putti*ii." d'évacu€r l€s mâcbef€rs dfuw épisscttr.dc 30 à.40 cantinènes, résidus de conbustioa dc laiow'

"li,qo;orîAa.,-it'atecuncracbneparlc'jene-feu'dclagliUc.Lagrille 
ainsircnoyêc,onpowaitenwiteétalerle'talono-pour

ui âiuvelle prépanrton ùt feu auiu tc dipart-de Hirlrin lzs temps albués pour prépuer.la lg:o énjent eyiroT dltte,tæy11ui âiuvelle prépanrton du feu ovâu lc dipart-dc Hirllrln- Lcs temfs alloués pour prépuer.la l*o émW environ dlute leure
*"i ù aeprïi ifu tain , y critttpris hs parcârs de mise en tê1e rQ. Ilaos cc te'ops imffi., le cbarffcur Prfutait soû feu : <dzscen-
irii";iiiilrt (tar*ihea6riqtctt'es)SOOaWkibsdebriqucnes entières.Aprèsétahg.edtttun casserbbri4ate-cn&ru,
I,éuler-surla*,riitcenaltstancèa,ecdacharbonaulurctàntesureqtchcontbustible s'allutuittlcfoplt.P'PtuWtûtîai:rL
irii";iiiilrt (tar*iheaùriqtctt'eslryOagkibsdebriqucnesentières.Aprèsétahg.edtttuncasserbbri4ate-cn&ru,
t éuler-surlagriitcenaltstancèa,ecdacharbonaulurctàntesuleqtchcontbustible s'alhatuitefopn.P'PtUWtûtîai:rL
feu soit nrontëassezlmut pour obtenirwe surface & cluufre la pldgrandepossiblc- Avant sortie fudépôt Ic clnûeur q'ait cn
'À"i 

in""t t ..t*t"iat iet afrn orc Ic tiiace nc sot iâs aierC en couti dc raurc. >(l[" Roh H.)outre runoyé lc cendriciaaiet afrn qnc lc timge ne soit pas . >(l[.Robcrt
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faisaientpas que sillonnerles artèresliantles centres industriels de I'EstetduNord.Ils assuraientles

services voyageurs locaux et régionaux, nous I'avons vu; en outre, ils testaient aussi les machines.

Ce travail, M.R.H. l'évoquait en présentantles phases de rodage des machines.l8 D'auffes mécani-

ciens feront allusion à cette activité puisque le rodage des machines relevait des activités des rou-

lants du dépôt.ls

L'encadrement à la gare sf dans les ateliers du dépôt.

Iæ dépôtdépendaitde la 3ème régionde laCompagnie de I'Estdontle siège étaitàNancy.

Mais pour les travaux, de la 6ème MeE et de Charleville d'où les ingénieurs planifiaient et véri-

fiaient les projets d'aménagemenl

Sur place, I'encadrement compor-

tait une vingtaine de membres Pré-

sentés sur le tableau suivant. Eux

aussi changeaient assez souvent de

dépôts: on peut retenir qu'entre

1911 et 1936, pas un seul des Per-

sonnels d'encadrement présents ne

setrouvaienten gare en 1921, ni en

1936; plus même, entre lV2l et

1936le renouvellement a été total.

Il fautdire queles promotions dans

les professions de cadre, se faisaient aussi par mutations successives etque le nombre des gares et

dépôtsétaitimportant LæsplusjeunesdescadrescherchaientunepromotionrapideetlagaredeJar-

ny n'était qu'une étape dans leur parcours. É1 Ils ne sont pas restés longtemps. En 1929 ils n'étaient

plus là Les autes chefs ou sous-chefs, restaientun peu plus longemps, mais ne demeuraientjamais

plus de 4 ou J ans sur place. On peut comprendre dans ce cas que l'investissement local, politique ou

associatif des responsables de la gare aurtétÉ, si limité. On peut également penser que les npports

avecl'encadrementétaitdenahretoutedifférenûeiciquedanslesminesoùleschangementsd'enca-

u lmge.. ?enda.nr ccfie Péride rtotts asstterons lcs Ncoars dc
lacani I' échqpenænt ltxe allemand d'ori gitæ. Premier Ttatcows
s âU ApAryià' now ricme cn têæ a'ec 5 cmùfeu sw b grillc au

fs ôr d@r enjanvier l96,le sous-cbef du dépôt,-ttt Ig{lR*
s 4 annéês d'anàconaé, avait tm traitement urnuel de 10450F pltts
Gtoustillc, dc sm côté, sotrs+bef de 2ècre clarsc avait lui rm raite'
rvait été qu'admissibleàl'Ecole Gntrale ctn'avaitque 3 ans d'an-
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drement étaient rares.

Les ouwiers et les emPIoYés:

Tous les autres agents travaillaient comme ajusteurs, chaudronniers, dans les ateliers de ré-

paraton, comme ouvriers d'entretien ou comme agents d'exploitation affectés au triage, au service

de la voie, au trafic des voyageurs. Entrer cornme ouvrier était certainement moins noble et moins

bien payé qu'enfier comme mécanicien; ce n'était pas toujours aussi intéressant financièrement

qu'entrer à la mine, mais en contrepartie, la garan-

tie d'un emploi plus assuré et pour les plus déter-

minés la possibilité d'une promotion inÛerne at-

tractive, justifiaient un choix qu'aucun de nos té-

moins n'a semble-t-il regretté. Dans lestémoigna-

ges que nous avons recueillis, beaucoup insis-

taient également sur le caractère particulier de leur

métier d'ouvriers spécialistes, en particulier les

usineurs, ajusteurs ct tourneurs qui avaient encore

à portée de main, chez eux,la pièce travaillée, à la

lime, sans machine, dans trois métaux différents,

pourl'épreuve du CAP. Sans être les parcnts pau-

vres de la corporation ces ouvriers qualifiés se sen-

taient moins considérés que les roulants, mais

fiers d'un diplôme pourlequel la sélection avait été dure. Toutefois, certains bons ouvriers sortis des

écoles dela Compagniede I'Es! étaientparfois débauchés dans les usines métallurgiques de laval-

lée del'Ome, àJærf ouàHomécourtsurtout. Maiscette mobilité variaitaveclaconjoncture;com-

me chacun le pressent il y a eu un avant et un après la crise, et on peut déjà dire que pour I'emploi, il

valait mieux être cheminot que mineur dans les annécs 30.

Iæs ouwiens des ateliers de réparations:

Pour eux, le tavail éait divisé cn 3 postes: celui du matin, celui de l'après midi ct celui de la

11w1 <onfaisait les tours de semice et les astreintes... > il y avait un dimanche de repos sur 7 ; de

p\ts <le travail éuit salissant ; il y avait environ I 50 ouvriers qui travaillaient sur 70 locomortves >

En quoi consistait ce Favait d'entr,etien?<le tranil consistait à entretenir les rames à minerai>

Pour les ouwiers métallien, <ilfallait meme la clnudière à sec. . .la mettre sw tréteaw: on refai-

sait les foyers, c'était dc la clnudrontterie ; remette les plaqucs en cuivre et clwnger les entretoi'

ses. . . > Parallèlemen! I'atelier assurait l'entretien couranÇ les visites périodiques de ses propres lo-

comotives et effectuait des levage s < dc sérics dc locomotives lourdcs , les 140 A et 150 E notatn'

rment. rrl9 Tous ces ouwiers, en décrivant leur travail étaient assez fiers de lcur métier et de lcur

APPRENTI
APPRENTIDEPOT
CHAI]DRONNIER
CHAUFFBUR
DESSINATEUR
EMPLO'YE
EMPIOYEE
FACTEURENREGISTREUR
GARDEBARRIERE
INSPECTEI]R
INSTITUTEUR
MANOEtryRE
MECANICIEN
MEl\ruISIER
SERRURIER
TOURNEITR

7 L9% r6,E
4 0,6% L6,9
I O,lEo 4,0
2 0,3% 53,0
I o,l% tt;l

ffi7 83J% 46,0
3 0,4% 3s,0
I o,r% 4a
I O,l7o g,A
I o,l% 33,0
I o,l% 31,6
7 rp% 379

23 32% x3
4 0,6% 53,0
I O,lEo 32,0
6 O3% 4,6
s o:7% 4:l

Total 725

AGE MOYEN EN T936

152- Daprès M. ÀGilbcrt ln "I,avie ùrnNiln nolSll 5octobne l9l5pL
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qualification. Malgré le souvenir d'une vie prise par le travail, sans beaucoup de loisirs, tous par-

laient comme d,un temps révolu en évoquant l'époque nd'avant les machines outils" et où la qualité

de I'ouvrier primait tout. L'amour du travail bien fait, la référence au comPagnon d'autrefois, le tÈs

grand respect du formateur technique, exigeant, mais honnêtre, revient très souvent.1S3 Enfin,

concemant les salaires et les effectifs, un autre témoin du dépôt rapportait<g'étais ouvrter à La

Compagnie de l,Est ,... j'étais au dépôt, le chef de dëpôt était un ancien fficier de marine, nous

étions environ600personnes, roulants, ouvriers, mntueuvres, avantle Front Populaire, 54 heures

par semaine, je gagnnis 700 F par mois, plus 300 F de primes par trimestTe. '. " 
r54

A côté d'eux les manæuvres des ateliers ne trouvaientcertainement pas les mêmes gratifi-

cations personnelles. [-es autres,les manæuvres affectés à la voie en particulier, n'avaient pas la

compensation de se dire que leur métier était plein d'aventure ou particulièrement considéré; mais

ils pouvaient penser échapper à cette condition par le jeu des examens et des promotions, puisque

nous I'avons vu, beaucoup d'anciens manæuvres devenaient owriers ou employés. Comme

man@uvre, il fallait entretenir les locomotives, allumer les machines qui étaient en arrêt lorsque le

chauffeur ou le mécanicien étaient en repos.lss C'étaient eux qui alimentaient les tenders, entrete-

tis ouàla journée avec wtseuliour dz repos dans lasenaiw, pas
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naientlesparcs àcombustibles, commeonle voitsurcette photographied'unmanæuYreau sommet

d'un tas de charbon au dépôt C'est aussi parmi les manæuvres que se retouvent les quelques étmn-

gers embauchés par la Compagnie de I'Est. En 1921,

ils sont enc ore22 carLamain d'æuvre étaitrare; mais

, 15 ans plus tard, malgré la campagne d'embauche

de la Compagnie dès l934,on ne relève plus qu'un

seul étranger dans I'effect'rf jamysien! C'est un em-

ployé d'origine italienne. Sur les 22 étrangers de

I'après guerre, deux sont encore jarnysiens en 1936,

I'un, polonais, était resté manæuvre et travaillait

désorrrais à la mine de Jarny, I'autre, italien, de

manæuvre à la Compagnie de I'Est était devenu infirmier à la mine de Droitaumont. Nous avons là,

de fait" l'exemple d'un milieu ouwier relativement fermé autour de la question nationale ! on peut se

demander si la qualité stratégique des chemins de fer expliquait à elle seule ce rejet

Les employés:

C'est une catégorie, un peu étendue et de plus en plus floue cornme nous I'indiquions cn in-

troduction. On y retrouve les personnels de la voie, tes aiguilleurs, les cantonniers etles ernployés

de bureau. Dans le dénombrement de 1936, on peut regretter que les enquêteurs, n'aient pas deman-

dé plus de précision sur leur qualité aux "employés" cheminots . Mais nous l'avons dit, il est difficile

de savoir qui de I'enquêteur ou de l'individu recensé est resté dans le flou. Cela n'était pas propre à la

gare de Conflans-Jarny, si I'on suit les remarques formulées par Christian Chevandier dans son étu-

de d'un atelier du chemin de fer PLM. lff Ce constat semble recouper nos observations, en particu-

lier pour le recensement de 1936. Peut-on cependant continuer à suivre Christian Chevandier dans

les explications qu'il donne pour comprendre cetûe réticence à nommer sa qualité? < Faut-ilvoir là

une usure dc tafierté du travail, dc laqualification? Le jeune toutfier d'être aiusteur se dit quirae

années plus nrd employé parce qu'il nj croit plus? C'est un peu celn. Ces arrciera aiwteurs qui se

disent employés nj croient plus, àtel point qu'ils ne le sont plus : l'aiusteur Eri se dit employé est en

réalité dcvenuunpetit chef.brarcndicationd'unc idenrtté d'employé devantl'agentdurecense'

mcnt correspond à l'expression d'unc promotion : I'image de l'employé est supérieute à celle dc

I'ouvrier et ceux qui reprennent à l.eur compte cette signifrcation, pour s'en sertir, sont iwtement

dc ces lnmmes qui ont été ouvriers, et ouvriers panni les phs qwlifiés. > On peut sans doute penser

que ces facteun ont joué; cependant, lors des entretiens que noui avons eu avec des ouuiers d'ate-

lier ou d'anciens apprentis, nous avons plutôt eu un sentiment inverse: chcz bcaucoup, la noblesse

t)
l.r
!)
ê0

r;rFl,

E.
fflr

;;

(; 3 3 I
lailleifide'ptsrire$ I
ffiffi-'--ïîî I i:-:i:ii'i

DffiFr-l---æ I
'fl"", 

".:i
àI lÉ: t',: .' l'ii I :;,:t:ir'É

i :  . 1 I
I

13 1 :',;;11
iiiiil iij"i

lSG <L,imprécisionlnpluscowanteestcellz&l'honnæquiseditemployé.Inprécisio-naonbiguité:sedire_emplayé,-c'estplw
oumohsvàuloir sefaiiepasser pottrwntployéde bureau. Et ils sont nonbrauàscdbe anpbyés, swtow dans l'après-gt ûrc,

i;^q*, n*"iq;ndt;til;s";cinqen1926étlg3l.CeruinssontdevéritùlcscnpUy&,m*biandosnawillcttsdnsite,àutt
^ri"nt ou un autre, lors d'actes dc'I'état civil, Iorsqlils doivent fabe uru décloifw4 se diænt enplayés. lorqu'éwlaatt bs
déclarations d'unrecensenûent àl'antre, I'ajustern àevient emplayé, mais l'employé nc se dit pas aiustcto Etelqws arnécs plus
tard. >
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dumétieretlafierté de la compétence technique I'emportaitmanifestementsurtoutes auffes consi-

dérations de distinction.

Au delà des chiffres forcement fantasques du dénombrement de 1936 ( multiplication par

2,3 etunpoids quipasse delamoiti éà8}%o),onpeutillustrerleproposprécédentavecle casd'unai-

guilleur de 18 ans,,.qui se

déclarait employé à l'état

civil en 1921. Or à I'occa-

sion d'un fait divers, on aF

Nb'totâl
d!âg€nts

aÇclolssemjntnnnPr,ovns
rqrr M? 160 46.6Vc flt-l

a
ii.;i 91 n2 50A% t i 31.5

755 6t4 80.9% 2-3 37.7
" 'Lffi ' 

1045 '", aclE .  .  
' i

ry2l

prend qu'en réalité il était aiguilleur...En effet,le dimanche2îtr:rrilg22,uncommencementd'in-

cendie s'était déclaré sur le platelage en bois du pont de I'Orne en gare de Conflans-Jarny; </bi-

guilleur lttcienC., dc service auposte Saxby n"I signalaimmédiatemefikfailauchef de gare qui

putfaire éteindre lefeu aumoyende quelques seauxd'eant... rrlfl Iæs exemples où I'on retrouverait

laqualification précise d'un agent se déclarant "employé", rares en 1921, se sontmultipliés avec le

temps; mais il nous a été impossible de vérifier qu'elle était I'occupation exacte des 614 "employés"

de 1936. Si, malgré cetûe lacunç, nous observons sommairement ces catégories, (qui ne seront donc

ni des mécaniciens, ni des personnels d'encadrement, les seuls à avoir continué à spécifier en grand

Les employés jarnysiens de la Compagnie de I'Est

+i
lG14 ( 0
r5-19 t) 2: 32
2ç24 35 42 e 83

'æ38

i : ; , i 4 83 19E
2l :!:;!=îI r29l 223
r0 4 ,t8À 232

40 44 8 23 79 11(
4549 t4 73 v
50.54 4 501 f'
55-59 4 L2
({t(A t I
6549 0 c ( (
7ù74 0 (

1936

l52-pourrécqnpcnscrlvlC. desavigilgq;e,lechef dc garcap'roposé lg7 j:nlletl9z2<àM.lzdirectcutdclaiaccorderune gratifi'

;;rn a, 5lranis r, Ce dernicr, &frlis Paris, ap'p'rouvait lapropocitionle lcndcmain 8 juillcL

1911

70:74

65-69

û-&

55-59

5G54
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nombre leur qualité en 1936), nous remarquerons que la distnbution par âge de ces agents se modi-

fie sensiblement avec le temps: ils sont globalement de plus en plus âgés, phénomènes caracténsant

les groupes professionnels fermés.

L'apprentissage:

Entreràla Cômpagnie de I'Estn'étaitpas chose facile, nous I'avons dit. [-avoie laplus noble

pour un jeune homme restait l'école d'apprenti. C'est d'ailleurs en les interrogeant sur leurs années

d'apprentissage que nous en avons le plus appris sur les qualités requises pour devenir un bon ou-

vrier. Contrairement à une idée répandue après la crise, où les Compagnies feront un effort d'em-

bauche et où I'entrée paraîûa plus facile, pour être apprenti il fallait non seulement avoir 14 ans mais

surtout passer un concours d'admission. L'apprentissage se déroulait ensuite sur trois ans au centre,

rue Victor Hugo, sous la conduite de MM l-avoiset et Camus aux ateliers, çt de M.Bapst pour I'en-

seignement général. lSE Comme les roulants s'attachaient à leurs locomotives, les ouvriers qualifiés

sortisducentred'apprentis,avaientdumalàcacherleurfidélitéàl'écoled'apprentis;<<L'apprentis-

sage auCheminde Fer étaitréputé, mais très dur aussi, encore qu'ilse divisait endeuxparties bien

distinctes. I*s l8 premiers mois se passaient à I'étau, à I'atelier d'ajustage, les I I derniers s'effec-

tuant au grand atelier de réparation des locomotives . .. . ,r 159 On retrouve ainsi , cette fierté de I'ou-

vrierqualifié,quisaitlecheminparcouruetlavaleurdesontravail.lflkoposdésuets,dépassésau-

jourd'hui? Ils semblentcontredirequelque peules attitudes prêtées précédemmentàl'ajusteurouà

I'ouvrier qui se déclaraient " employés" . A moins que les regards aient changé avec le temps: la nos-

talgie aidant et le monde ouvrier se désagrégeant, il s'agirait à présent de réaffirmer les valeurs es-

sentielles d'autrefois, I'habileté, la persévérance, I'amour du navail accompli et reconnu.

Le monde des cheminots:

Pour présenter globalement la corporation, anêtons-nous un instant sur la vie des chemi-

nots telle que les séries statistiques nous permettent de les présenter. Tous sont Français avec très

peu d'exception comme nous I'avons plusieurs fois souligné. I-es effectifs ne cessent de s'accroltre

steur...les lnraires étoien les suivans : 4 hde cows lc natin ct 4 h

N'8zJuh 198E)
,ellemen la pratique et b tMorta A l'atelier, m itrs-tructeur qui
ne prévu. Pour raus, aiusteurs, il trous fallait tout d'abord apprcn:
t tièrs-poitxs dc 4{X) :avan I'wate dci petites dcmi'douces de 2X)
r arrivèr à limer pla4 et on n) arrivv pas m un iow .> (iù1
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etmalgréle "turn over" constaté,l'âgemoyenn'acesséde s'élever. Celui-ci s'établissaitautourde 31

ans au lendemain de la guerre, âge relativernentjeune et qui expliquait d'autres phénomènes consta-

tés àcettedate, comme le célibatpow35,4%odes hommes,lataille réduite des ménages avec notam-

mentavec une partimportante d'individus isolés...; celan'avaitriend'original etausortirdelaguer-

re cefie remarque était assez générale dans la cité jarnysienne toute entière.

Les cheminots et leur famille:

Onpeutrappeleràpropos de cefort célibatconstaté en 1911 eten 1921 qu'il venaitdu carac-

tère bouillonnant des activités de la gare:

à la veille du conflit on était en présence

d'une implantation massive et récente,

faisant appel à des agents assezjeunes et

après la guerre le manque de bras n'avait

été que progressivement compensé par

les retours et n'avait été comblé que par

les embauches nouvelles. Ensuite,les ef-

fectifs allaient continuer d'augmenter, et

les traits spécifiques de I'après guerre al-

laient à leur tour s'gstomper. On notera

que, 15 ans plus tard, les cheminots

étaient dans leur ensemble mariés à plus

de\8Vo. Cependant, on remarque que ce

taux variait assez fortement avec les ca-

tégories professionnelles cornme le

monte le tableau ci-contre qui tenÛe une

rapide comparaison par profession dé-

clarée: les ouvriers spécialisés étaient

plus souvent célibataires que les mécani-

ciens, ou que les employés ou encore que

le personnel d'encadremenl Peut-on en conclure par exemple que l'état matrimonial dépendait de la

profession? Y a-t-il de ce pointde vue une spé-

cificité des roulants? Comme ils étaienten gé-

néral plus âgés que la moyenne des agents il

n'est pas surprenant de constater qu'ils étaient

plus souvent mariés. Ces deux éléments se re-

coupaient en effet; par contre la taille de leurs

familtes était plus petite. Tous les cheminots

c: .l{, v,, : M :v'i
rgx Nb Nb Nb T % Vo 9o

AIUSIEI.IR MËCANICIEN.. I { I {).t ,::{},
APPRETTITI :.:, Tfi o ,{ll

ÀPPNEI\fTI I}EPfff A .ii 'it r f l { :1"?l

DÊSSINÀTEUR .. : 1 . l t : . t t

: tr:lnDn,[ÀnRIERE T t ,i$ ' 0 i oot
WANOET]VRE . :r i l i

'Éâ r

À.ilïSTF.IIR 
" 

,:l :r i i l l .28.6Àô: iiiA

TOURNELTR . , i{il' Rr3 A

MECANICIEN 2l ?r 8.7 9l OT
EMPIJOYE 5( 5f, 2 ffi 8.2 911 0.:
CHAUDRONNIER 0.c 10( 0.(
CHAUFFEUR 2 0-c r00 0.(
CONTREMAITRE I 0.( l0c o-c
EMPLOYEE I 0.0 10c 0-(
FACTEUR ENREGISTRET'R t 0.0 10c 0.(
INSTITUTTUR I 0.c 10c 0.(
MENUISIER 4 A 0.c 10( 0.(
SER.R.TIRIER 0-t 10( 0.(
VISITETJR. 5 0.( l0c 0.(
ENCADREMENT I r5 0 tl 6-2 94 0.(

CHEF D'ENTRETIEN I I
t

CHEF DE BUREAU I I
CHEF DE DEPOT 2 2
CONTREMNTRE 5 5
INSPECTEUR T I
CHEF DE SECTION I
CHEF DETRAIN 2 3
SOUS CHEF DEPOT 2 2
SOUS CHEF GARE 2 .,

SOUS CHEF SECTION I

TOTAL E4 65( 4 74 1 1 388j oj
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n'étaient cependant pas mariés, mais, l'époque où les célibataires étaient nombreux , çorlme en

191 1 etenco reenlg}!,achangé: leur part a diminué des deux tiers. C'estce que nous présente le ta-

bleau précédent sur l'état matrimonial global comparé entre 1911, l92I et 1936. Si on compare par

exemple la taille des ménages en l92l etI936,on note que les ménages de solitaires, célibataires ou

veufs a beaucoup diminué, et que ce sont désormais les ménages de 3 personnes qui dominenL En

fin de période,4 chdminots sur 5 étaient mariés, l'âge molen s'estélevé à143,8 ans et la taille des fa-

milles s'est élargie.

ffi rszr @ lste

C-oncernant les âges moyens, un tableau rapide conrme celui présenté cidessous, montre

qu'au fil des années, la distribution des cheminots selon les classes d'âge s'est modifié, avec un

LY2T
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vieillissement global et progressif. Ce phénomène, malgré I'absence de stabilité longue, malgré

!'écueil de ne pouvoir suivre la carrière de chacun, explique certainement les phénomènes observés

plus haut; avec le vieillissement, le célibat et la taille des familles ont aussi changé. On notera toute-

fois que proportionnellement la part des plus de 55 ans a légèrement diminué-

Iæ tableau eI le graphique ci-contre,présentant la distribution des années de naissances des

enfants de cheminots présents à

Jarny en 1936, confirment ces

remarques sur la stabilité crois-

sante de la corporation. En effet,

on remarque nettement qu'il

faut attendre plusieurs années,

1924 plus précisément, pour

voir s'inverser une tendance à la

baisse des naissances de petits

Jarnysiens dans les foyers che-

minots Ensuite, la crise de

1930-1931 ajoué, soit à cause

de la mobilité des parents, soit

par hésitation devant les diffïcultés du moment. A I'inverse, la campagne d'embauche de 1934- 1935

s,est, semble-t-il, traduite demanièreinverseparunereprisedelanatalitélocalement, sans doute du

fait de I'anivée de couples jeunes.

Sur la liste des lieux de naissances des 647 épouses de cheminots repérées pouÎ les années

1930, on remarquera que très peu d'entre elles,Z2 seulement, sont originaires de la ville même de

Jarny, soit 3,4 Voi4l,soit6,3 Vo sontnatives du canton et

166, soit 25JVo sont nées dans le départemenl Cela n'a

pas une signification très nette , puisque dans leurs lieux dc

naissance on retrouve grossièrement tracée la carte du ré-

seaude laCompagniedel'Est, avec sesgarcs etses dépôts

régionaux. On peut cependant dire que les jeunes filles de

Jarny ne sont pas particulièrement attirées par les chemi-

nots; onferaremarquerde plus, queles origines desépou-

ses difflèrenttotalementde celles de leur enfants (tableau

et carte page suivante), ce qui prouverait,faute d'une étude

plus détaillée, que les naissances accompagnaient la vie

professionnelle du père, au rythme des mutations/promo-

tions. Pourles quelques mariages surplace (18), nous avons constatéque487o des épouses deche-

Origines des épouses de cheminots en 1936

I..A,BRY
CONFI-ANS
BONCOIJRT
JEANDELIæ
ALI-AMONT
BRAINVILLE
DONCOI.JRT
FRL{UVilr.F
GIRATJMONT
JOUAVILI.E
PI.DG
VILLE/YRON

4 0,61
3 0,51
2 0,3
2 0,3
r02
r02
t 0,2
L 0,2
r02
102
r02
L 0,2

r , '6 i3
,,25;1,
. '10{
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minots étaientfilles de cheminots...On remarquera à leur sujet, que conFairementà I'idée générale

et au mouvement amorcé pendant la Grande Guerre,les

épouses de cheminots déclaraient rarement travailler

(moins de 27o). C'est beaucoup moins que la moyenne des

épouses jarnysiennes dans leur ensemble ( 5'6Vo) et que

les femmes de minèurs (4,3 Vo). Surtout, c'es beaucoup

moins fréquent qu'autrefois, lorsqu'au tout début de l'acti-

vité de la première gare et du premier dépôt, les femmes

de cheminots étaient plus actives, dans le commerce et dans la couture. (cf première partie).

I-es enfants de cheminots, cheminots eux-mêmes? Après un tri entre les dénombremeuts

nominatifs de l9l I,lyZL,1936 nous n'avons retrouvé que très peu de ndynasties" d'agents de la

Compagnie et I'endogamie professionnelle ne nous est pas appanre évidente; pour les premières gé-

nérations, le phénomène a sans doute le phénomène été fortement pernrrbé Par la gueffe. Après

191g, la raison est certainement liée à la faible durée d'observation polu suiwe les jeunes adoles-

cents dans leur formation et leur premier métier. ...Même pour les petits jarnysiens, cela ne paraît

: . : -  S
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pas évident du tout, bien évidemment pour tous ceux qui sont nés massivement après 1924 et qui

n'ont guèreplus d'une douzaine d'années en 1936! De plus, s'ils sontentrés à la compagnie parla sui-

te, ils ont pu nous échapper ne serait-ce que parce qu'ils sont partis ailleurs, occuper leurs premiers

postes dans d'autres dépôts.

D'où sont griginaires les cheminots jarnysiens de 1936?

Sur cette carte présentant les lieux de naissances des cheminots Jarnysiens , on a Qncore la

preuve de la très grande concentration des natifs des régions drainées par le réseau de la Compagnie

de I'Est. Mais on constate toutefois une diminution de la part des Parisiens et des Bretons signalés à

la veille de la Grande Guerre et dans la période de reconstruction.

Si l,on observe les départements limitrophes, la Meuse continue de fournir en 1936 pres-

qu,une centaine de cheminots, les Vosges 81 et la Moselle environ une soixantaine d'agents. I-es
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quatre nouveaux départements lorrains, fournis-

sent ensemble 68,6Vo des cheminots jarnysiens.

En l92l cette part était de 36,4Vo et avant guerre

elle était aussi de 36,57o; ce qui tendrait à prouver

que I'enracinement lorrain a été de plus en plus

net.

cheminots l-orrains

Si I'on examine à présent la répartition des lieux de naissances des agents originaires du dé-

partementenfindepériode, nous constaterons quelaplupartdes natifs de Meurthe-et-Moselle sont

répartis selon une carte canton par canton qui donne une idée assez nette du tracé de la ligne Nancy-

Pont-à-Mousson-LongwY.

On ne saurait clore ce chapitre sur les chemins de fer et les cheminots jarnysiens, sans évo-

quer la bataille ancienne et toujours renouvelée, digne de "Clochemerle", qui agitait le chef lieu de

canton, Conflans et la ville de Jamy, pour la dénomination de la gare. Encore en l932cette bataille

mobilisait le conseil municipal ùt?Afév'ier pour exiger du ministère que la gare s'appelle, GARE

DE JARNY et non plus GARE DE CONFLANS-JAIU{Y.16r

)) J I 88 54 Lonaine Total

1911 38 13 r6 J I r24 338

l92r 5 1 t4 26 104 195 533
tgi 92 6 l 8 1 2t9 453 660

,t,i,, ëh ,',

,19 tr,2 3.8 4i 169 36.7 100
, 'L l 9.6 2.6 4,9 r9.5 36.6 100
1936 t3-9 9,2 12.3 33.2 68,6 100

16l- Délibérations du conseil municipal.
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C LES RETOMBEES ECONOMIQUES

- Timides implantations industrielles et petit commerce.

Quelques timides implantations industrielles.

Nous neredévelopperons pas ici laprésentation despetites entreprises qui avaientvu lejour

à la veille de la guerre et qui ont continué malgré les difficultés de I'après guerre à accompagner le

développementdelaville. Onsongeàlabrasseriequ'ontdirigéeMM.J.E.Goussotpuis R.Gautier,

àlacartoucherieavec M.Auffrey de Quillebæuf puis M.Saintvoirincommeingénieursdirecteurs

et enfin à la société Energie Eclairage dirigée par M.Barbier puis par Fernand Gente, originaire de

Toulouse.

La brasserie:

I-a brasserie de Jarny faisait encore partie enl929 des 1 1 brasseries que comptait le dépar-

tement. Nous I'avions laissée avant guerre dans ses nouveaux locaux proches de la gare; elle avait

alors été modernisée grâce à

I'implantation d'un système de

fabrication allemand. Mais elle

avait eu une phase difficile de

rééquipement! En effet les Al-

lemands avaient'réquisition-

nén tout le cuivre, cuves et

tuyauteries. Aussi, la Brasserie,

par les effets directs du pillage,

connut une reprise diflicile

après I'armistice. Uinstallation

de nouvelles machines à vapeur et l'adoption du procédé de pasteurisation, s'ajoutèrent à la remise

enétatdeslocau(pourmettrel'entreprisedansdegravesdifficultésfinancières. Certes,laBrasserie

obtintbienen lg2Oleversementd'indemnitésdeguerre;maiscelles-ci,éaléessur l0ans,nepurent

avoir toute I'efficacité que la société était en droit dhtændre.

L'usine employait environ une centaine de personnes avant 1914, dont un certain nombre

de femmes travaillant au rinçage et au remplissage des bouteilles. Elle comptait 60 hommes et 5



-941 -

femmes au 2 février 1922 (57 manæuvres et 8 em-

ployés) .r Statistique assez pauwe en fait, puisque le

détail des qualifications manquent. Toutle personnel

n'habitaitpas à Jarny. Parmi les Jarnysiens (tableau ci-

contre), la part des Français demeurait toujours assez

forte. En lgzl,l'ehtreprise dirigée par M.Goussot

comptait encore 12 éuangers d'origines diverses, 21

Français, 2 ltaliens, et 4 Polonais ; quinze ans plus tard

dans I'effectifjarnysien, il n'y avaittoujours que 4Ita-

liens. Iæs métiers étaient divers et I'n peut être étonné

du faible nombre d'ouvriers brasseurs proprement dit.

Entre temps les effectifs avaient légèrement chuté: la

brasserie n'employait plus que 80 ouwiers au moment

de la crise. Cette dernière allait être fatale à la Brasse-

rie de Jarny, malgré la réputation de sa bière, la "Reine

des Bièresn. Pour son redressement, elle a ensuite ten-

té une politique d'alliance et de fusion avec d'aufres

brasseries régionales ; elle a fusionné pour devenir
nl{Jnion Brasseries Jarny et Pagny Réunies", puis les

"GrandesBrasseriedeJarnyetUckange",société anonymeaucapitalde4.500.000F,dontle direc-

teur était alors M.R Gautier. Après cette association, ce sera "l'Union Messine" : les directeurs

étaient cette fois M.R Gautier et M. R.Mary. Et cette dernière à la fin des années 1930 (?) sera absor-

bée par la "Sté des C-aves de l'Est".2

Et pourtant,la Brasserie de Jarny avait un beau réseau com-

mercial, avec des entrepôts nombreux, enMeuse @tain, Ver-

dun, Bouligny) et en Moselle (St-Avold, Forbach, Merle-

bach, Creutzwald, Stiring-Wendel). Signalons aussi parmi

ses clients traditionnels : I'Armée à Roims, ville de forte gami-

son, et aussi la fête de la bière de Sarrebriick à qui elle livrait

chaque arrnée 500 hl de bière. Ia brasserie recevait son malt

de Tchécoslovaquie principalement et son houblon venait de

la région de Pont-à-Mousson (Vandières, Pagny-sur-Mosel-

le). L'eau nécessaire était pompée dans lYron.sElle disposait

de deux cuves de brassage pour fabriquer de la bière blonde,

rofi in&â r Ht
bàt i t  l ;L

o.traalarrd. hrfera&

Onlllhgctodror
lr plur

CÈ Grfit(l b . alERE DE rflilll '^lo pct{c
torta'- dcr tDær clh 6l il'ooc |n'lit<uLuaDclt b
.-àiËiie ôeC Ae|teg . k r:. t i.r.'tr

I -AM&M9M25
t-i940d"a;1air-"o,rpa" grao. On assigaàuns€cooddérnmtage_partiel. Eo-1915,mprocédaàllnventairedcsbiens,etuneveotp
d";-bâridtr p6 loi" 

"otîco 
.o 1953. STmplantèrent a4rs daÀ les locaux (porr un tcmpa) les établissc'meots Hurtig tm en$cpôt

dcs vitrs-t{icoËs, unecooperarirc deUe, unêagcnceduCréditagrioolc.plus_iécemmcntune @rativ-c agricole,leGammVe*..
3-lesbassinsdeirccant"ti?nsontencqevisiHàsauborddelYrdn"près<iu'Bcisdesapins "... nonloindcl'actuclle rueFrnilerTora.



deux sortes de bière brune. A partir de 1928, on tenta

d'ajouter à cette production toute une gamme de pro-

duits : vins et alcool, bien str, mais aussi limonade.

Pour satisfaire à la mode des consommateurs, la

Brasserie, alors "Sté des Grandes Brasseries de Jar-

ny etUckange", présentaitle 7 mai 1928 une deman-

de d'autorisation de fabriquer des eaux gazeuses à

Jamy.a

Iæs livraisons lointaines se faisaient par

chemin de fer grâce au raccordement direct avec la

plateforme de la gare, embranchement particulier,

raccordant I'usine au réseau de la Compagnie de I'Est

depuis 191l.s l-es chariots tirés par des chevaux ont

duré jusqu'aux années trente, époque où s'impose la

souplesse des camions pour la disfribution de proxi-

mité. Ce service de livraisons par véhicules automo-

biles prenant de I'importance,les "Grandes brasse-

ries de Jarny-Uckange" décidaient de s'équiper de

réservoirs d'essence. 5
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La cartoucherie

Dans sa délibération du 5 juin 1919 le conseil municipal nous apprend que la société Davey,

Biclf,ord Schmit 7 sollicitait I'achat d'une propriété communale . C'était le début de longs échanges

avec la commune pour I'anénagement du territoire de la société, son extension et ses accès. t

Ia cartoucherie occupait toujours essentiellement un personnel féminin cornme le mon-

Fent les photographies 9et le tableau statistique suivanl Longtemps,les mines ont continué d\fili-

imrneublc annexe,siuré ruedsl0mc àJamy'bârirncntde lOmdc
6e avcc rrtoicr. Lcs scrviccs sanitaires, avaicatiaspcctésles licux'
rémentilaloi ctquc I'eauformie pclaville étaitdébome qualité'

lr do la société Davey BicHordfaisaitreconnaftre aux élus quc le
L hcnantlesdcvants,il offrait"aucasqllaommrncfcraitrcmct-
rmuoe...Placéedcvantccncoffrc lacommuoc eagageaitqælçrcs

sæiétés, la Sté Pétnolesseocc a la Sté Davey BicKord...
9- ks photographies sont ct arttrGxcs.
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ser de s explosifs, en cartouche contenant de la pou-

dre noire comprimée, allumée par un cordeau bick-

ford.. .Au moment où les affaires commencèrent à

décliner, les services de la sous-préfecture notaient

que la Cartoucherie de Jarny , occupant 70 ouwiers

en L927,ne connaiSsait pas de chômage et qu' elle

maintenait ses effectifs, pensant même les tenir

pour 1928 car elle avait assez de commandes et qu-
'il n'y aurait pas de ralentissement dans I'activité.10

Mais après les années 30,I'usage de I'oxygène li-

quide cornme explosif dans les mines allait faire

péricliter I'activité de la cartoucherie. rlCe procé-

dé inventé en 191 I à la mine d'Hayange, n'a pas été

tout de suite acceptée en Lorraine pour certains,

parce que I'Etat y aurait perdu son monopole sur les

poudres ! Iæs mines pouvait fabriquer elles-mêmes leur explosif. . . Comme le procédé était moins

cotteux etplus efficace il se généralisait dès 1930 presque partoutdans le Pays Haut;la cartouche-

rie ne servirait plus que de centre de dépôt important. r2Uemploi chutait dans les années 30; notam-

IGADIi{&M I278
l1-3Ofqnmcset l0hmmessurc€ucphotode 1930avantquelcpnooédéàlapoudrcnoircncsoitprogrcssiveineirtrr,oplaéparleo
tirs à l'oxygène liquide dans les mines.
l2{mmeledisaitundcnostémoinsdelaminedeDrciteumonc <Lcscirconstarcesdéfawrablesde lapériodcn'anêtèrentpas
tout progrès teclni4æ, ainsi b rtr à orygène liquidc lut pmtiqué à partir de 1933. > 0

Plan de la CARTOUCHERIE au 28 janvier 1931

;'**-"* "--.Q tr##-

M Robertde Sainwoisin, dirccæurde
la sæiété sc pro,posait d'installerun dê
pôt de 4.000 litres dbss€nce, à I'entrrée
dc l'usine, dans la courintérieure, eotre
I'atclicr etlc magasin le 13 févder l93l

= w c
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ment, la place des jarnysiennes allait diminuer, passant de 16 à 13 femmes.

La Société Energie Eclairage:

M. Idoux, directeur de I'usine "Energie Eclairage" reprenait ses activités dès le lendemain

duconflit.13Nousavonsdéjàsoulignéquelamunicipalitéavaittravailléaveclasociété,pourl'amé-

nagement des réseaux urbains et la distribution du coulTmt dans les divers quartiers de la ville.

L'établissementn'aguèrechangédanssesinstallationsdepuislaveilledelaguerre. Nousn'évoque-

rons cette société qu' au momentdes conflits liés à I'application des accords Matignon en L937 et

1%8.

En I92I,11 Jarnysiens travaillent à la Sté Energie Eclairage dontZltaliens manæuvres.

Quinze ans plus tard, ils sont2?dont une femme seulement,8 électriciens, un seul étranger, un

Luxembourgeois.

A côté de ces anciens établissements, on note quelques nouvelles implantations...

Construction métalliq ue 1925

M. Bergerat Emmanuel, ingénieur des Arts et Manufactures, gérant de la compagnie [-or-

raine de Constnrctions dont le siège était à Montigny-les-Metz , formulait officiellement le 13 ns

vembre Ll24une demande d'autorisati on <d'exploiter à farny une usine de construcrtons et clnu'

dronnerie,charpentes métalliques, tôlerie, pylônes... n 14. L-a mairie souhaitait vivement encoura-

ger cette installation et appuyait la demande sans réserves .15 Au début de 1925,1ç directeur de la

Compagnie l-orraine de Construction, s'impatientait de ne pouvoir s'installer rapidement.I.e25

mai 1925ils'adressaitdansunelettreàuncertainM.I-edouxàParispourluifairepartdesesdémar-

ches auprès des administrations. 16De quoi s'agissait-il? Enfait, si lacommune n'avaitémis aucune

réserves,le rapport du conseil d'hygiène départemental, signé du docteur Pratbernon. .. s'inquiétait

du sommeil des cheminots vivant dans les cités en bois. Au cours de I'enquête, diverses plainæs

avaienteneffetétéformulées parlesemployés duchemindefer...lTledirecteurannonçaitquecet-

teusinesituéeà2kmdelagaredeJarny,exécuteraitdes travauxdecharpentemétalliqueetdechau-

dronnerie, mais que à 150 m de son emplacement se trouvait le groupe des cités ouwières de la Cie

1.3- s'adressait à la cornmune au sujet de la réinsallation de l'éclairage publique le 17 ætobre 1919 et fcurnissait t un devis de
3117,65F.
14ADM&M5M 165

voir crêr et se développer sur son territoire des usines métallurgi-
mmunedes usinesalindedévelopperleplurpossiblelebassinmé
iq 1925 ADM&M lzl32
;mps m'a nanqué énnt rcujours Par ,nonts et Par vanÆ qrmmc un

i'i:ffi*hi#;i#::#i#,iffiffi:;Ê,nwim
i en j achère à dcs cultivaeurs ainsi que de s jaili ns appane nutt à

Iacommatæ de Labry...etc >Q
17- AM&M 5M 163
1&Ilajoutait" I\sinequej'aivisitéecomprendplusieursbâtimentscommuniquuûeilrceuxetconstruitsenploæhcs,recorment
potieilznent de niles à de ûte onaa6e...teWgereté dccene constructionnepermet ps dclimiterlapropagationdes bruits pro-
voqués par les travuu exécutés dans les ateliers, il s'en suit que certaitæs opérations telles que lc revêtage dc pièces de tutwtterie,
efècné au moyen dc MrteaLx prrzumatiques prowqæ un bruit considérable... "
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des chemins de fer de I'Est dit "cités de Moulinelle" .lE Finalement, par arrêté préfectoral daté du 10

aott 1925, (on voit que la procédure n'a pas été specialement rapide) I'autorisation était accordée.

1.a COmpagnieLrQrainede COnstruction(CO.LO.CO.) pouvaits'installeraulieudit "Moulinelle"

et exploiter une usine de constructions métalliques et chaudronnerie; mais I'avis favorable était li-

mité à la condition de ne pas tavailler de20 h à 6 h du matin .re

L-a société était dirigée par M. Jean Barret, ingénieur né en 1890 et par M.Albert Amiel in-

génieur lui aussi, né à Cashes en 1894. En LT26,la Cie l.orraine de Construction, déclarait em-

ployer 85 ouvriers et 15 employés soit un total de 100 salariés . æ En IYn ,elle déclarait aux servi-

ces de la sous-préfecture ne pas avoir de chômeurs et employer entre 40 et 50 ouvriers. 21 [.a même

année, le 18 octobre 1927 ,onapprenait que la COLOCO souhaitait installer un appareil à acétylène

dans son usine de Moulinelle dans un bâtiment isolé. 22 Sans doute à cause de la crise, en mars l%6,

24 Jarnysiens déclaraient travailler à la COLOCO, dont deux ltaliens; I'un était apprenti et I'autre

dessinateur. Pas de jarnysienne dans cette entreprise comptant 4 apprentis chaudronniers, 1 chef

d'atelier, 1 comptable, 4 dessinaûeurs, I employé de bureau, 2 ingénieurs, 1 magasinier, 3

manceuvres, 1 mousse, 2 ouvriers, 1 riveur et 1 tracteur.

Compagnie de cons'Fuction Mécanique:

L'entreprise Vilgraincomptaitenviron4l ouvriers, dans letravailde lamécanique'2zMais

ce n'était pas la seule dans cetûe branche.

I-e conseil municipal dans sa séance du 18 avril 1919 recevait une demande de la Société

Thelliez. 23[-es élus rappelaient dans leur délibération qu'il fallait encourager la cr,éation d'usines

19- IJaffrchageréglementaireaeulizuenmairielel?aohtLg2let uneinsertionavaitétéimprimêdansleno du26aottdel'EstRé-
puUlicain On-poo"'âitoot".-*tylirelarestictionpéédente: <Touttravarl bruyantnepourraavoirlieuentne20het6hdumatin>
20- (AM&M9M 25)
pubhcafn UnpouvaftnotifmmelltyltlelanAglncuonPrcOeoetrc: < loulûavau (f,uyatrtllçFruuaavurr uwçrru

20- (AM&M9M 2s)
2l -eile qioutait qt "211" naintiendn ses Seaif4 ayunt des comnandes snfuantes )(49 MqMl:Z 79)
tt;a"iiiarhdËraitâ un.pp"reil deprodrËtioridônilevolumede gazemmigasinéqer,arldemojns {9g{9!i[es-. Cettedemande22- enfaii il s'agiisaitd'unappareil deproduirioridontlevolumede gazemmagasinéseraitdemoins demillelihes. (btte(bm

de constructioriappartenant à ta 3 èmè chsse des installations à risque était acceptée le 7 octobre 1%7 (AM&M_SM f63)de construction appartenani à la 3 ème classe des installations I dsque était acceptée le 7 octobre l:27 (AMaÊlvl 5m roJ)
2? Elleannoni'tin tgAe qu'elle n'avaitpas declrômageetqu'ellepensailcontinuer_àfaireappd àlamaind'æuvreétrangè'recmt-

1ngpqleppsé-,ayq1 descommandcs^suffisantes^porrl'année.lnÆ.M&MlZ=lq_ _?!,r:__-^_,__^L__^_.--_.r---_àme par le passé , ayant des commandes sufiisantes Pour I'année LYII AD luaElvllz 7Ù
ZS- ilntrel;riseAérriiciliéeau 126ruede Provenceà Pàris, spécialiséedansfesggnstnrgti_ons méulliques, les-cfu
Ellesolliàtaitl'achatd'uneorooriêécommrmalede4garei.66caaulieudit " ChampleBorgne'sectionA614,

les charpettes er les ponb.
{ 614, formantjwqu'alorsEllesofliàaitl'achatd'unepropriétécommrmalede4gares,66caaulieudit " ChampleBorgnen sectionA614, tormantj,usqu'ators

un tot d'aisances conrmural'es, èbst-à-dire de jardins et champs loués à quelques Jarnysiens k société offrait un pix int6essant <|eun tot d'aisances conrmrnal'es, èbst-à-dire de jardins et champs loués à quelques Jarnysiens L: t
l25F l'are et proposait de dédommaçr les détenteurs de lot s par une indenrnité de 5F par an
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surleterritoire communale etajoutaientpourjustifierleur acquiescementquele prixde cessionof-

fert était suffisamment rémunérate;ur.A .L-a municipalité demandaitjuste qu'un passage à voie nor-

male soit laissé sur le terrain vendu pour ne pas gêner la sortie des récoltes provenant des propriétés

situées sur les terrains voisins, "Champ le Borgne", "à I'Orme", "Roches sur le Gué"

Le Bâtiment et les Travaux Publics:

Nous avons plusieurs fois fait allusion aux entreprises de Bâtiment etTravaux Publics jar-

nysiennes (B.T. P.). Elles vont compter un per-

sonnel particulièrement nombreux au mo-

ment de la recons tructi on. Parmi elles, I'entre-

prise Richardaétéune des plus importante.Æ

Le conseil municipal de son côté, notait dans

sa séance de décembre I9t9 x que cette entre-

prise employait l80O ouvriers étrangers, et

que par sa faute, chaquejour des coups de re-

volvers étaient tirés la nuit, des attaques noc-

tumes se produisaient très souvent, des vols

avaient lieu continuellement...Comme ces

remurques appuyaient une demande de cons-

truction d'une gendarmerie, il faut prendre les

chiffres avec prudence. Mais quelques jours

plus tard le 9 janvier lgz0,le conseil munici-

pal notait à nouveau que I'enteprise Richard

<installée àJarny occupait une grande quan-

tité d'ouvriers dont la plupan étuient étrangers, effectuant des travaux sur un très grand rayon

dans la régionnz Les élus demandaient au préfet d'inviter I'entreprise à instituer une infirmerie

9000 kgs Vls,ûF

24 Rappebns que la cartotrcherie offrait 50F pow rm are en juin 1919, soit deux fois et dernie moins !
2A La-CompagiiedelEstpassaitunmarctréav-ecl'entrepriseRichardletSseptembrel9l9pourlafoumituredesrnatériauxnéces-
saircs àlareiniieen étatdeiarotqrdedudQôt*. Un noui,eau traitéétait signéartre les deix sociétés por les travauxder@ration
desbôtim€ntsdesstationsdesvillagesvoisiisdeBuzf etJeandetize desmâsonsdegardesinréesenû,eces dations, descitése1bâti-
menE de la gare de Conllæs-Jarnfet pour la reconsÈuction des ouvrages d'art détrtiis aux abords de cette gare, dépense évaluê à
2.500.000 F.
Par ailleurs, la cunpagnie signait avec I'enteprise Richard wr faité pour la remise en état de la gare de Verdun, dépensé évaluée à
1.20O.000F. C-omme on le voit ce n'éait pas rure petite entsepise.

200 feuilles de zinc les 100kgs
les l00kgs
I'un
kgs
kgs
100,00F
total

22050,00F
637,50F
7g,WF
170,00F
360,00F

24069,50F
250æ,00F

55Ooouvrejcints zfi kgs 255,00F
soudurc à l'étain 80 kgs 9,50F
pointes larges 100 kgs 170,00F
15 rouleaux de flomb de 1 à 2 mmn 225 kgs 160,00F
4O barres cornières en fer 100

y conrpris une somme à valoir, ayant été occasionnée par la guene (???) rembouré&e par l'F,tat de:
980,50F

2G A notre avis en exagérant forternent les chiffres
27-ACl0.'l
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pour soigner ses malades indigents et à constituer une caisse de secou'rs. â Cela n'emschait pas la

corlmune de louer à cette entreprise le 21 septembre 1921, un immeuble communal rue des mi-

nes.29ll faut retenir des tableaux et graphiques que le BTP occupait à ce momen! presqu'autant de

Jamysiens que les deuxmines. Mais ce quel'onconstate aussi, c'estle caractère éphémèrede ces en-

treprises et de leur effectifs; au temps de la mise en route des chantiers de la reconstruction, grâce

aux crédits de I'Etat, les entrepreneurs recrutaient massivemenLs Mais quelques années apÈs, les

travaux achevés, ces de la commune. Ne demeuraient alors que les en-

treprises familiales de

peinture, de plâtrerie ou

de maçonnerie courante.

C'est ainsi qu'à côte du

plâtrier Albrecht" du pein-

tre Daumail, on signalait

aussi la présence d'une
nEntreprise de Travaux

Publics Collin" à Jarny.3l

28- C-eue caisse alin que <ses onv rie's dc nationalité étangère en général w soient plus comme par l.e passé à la charge dc lavillz
de tarny... >{id)
29{ellê-ci s'engageaità le r€parer,etàle loueren l'état porrrsixmcris à partirdù premieroctobre jusqubupremierewil, auprix de
200F par mois...(id)
30- Phr exemple, Martin qui s'installera ensuitc à AuboÉ, Bdlot et surtout Ricbard
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Signalons qu'en 1930,I'entreprise Rouy frères continuait d'exploiter ses carrières de sable.

Les petites entreprises féminines de confection:

Une lingerie employait à Jarny plusieurs couturières fabnquant des caleçons; il s'agissait

des Etablissements Seligmann de Vaucouleurs (Vosges) . En I9L1,Iapetite fabrique employait un

homme et29 femmës .32 Son directeur étaitalors M.Worms. Mais enl936,on ne dénombraitplus

que 9 jamysiennes et un seul jarnysien dans I'entreprise. [a même année, 17 jarnysiennes tra-

vaillaient chez "Glotz" comme couturières et 6 ouvrières étaient employées chez nWegmannn, fa-

bricant de couvertures. Mme Gabenesch, ancienne couturière, nous confiait que M.I-aurent et sa

femme avaient une fabrique de caleçons pour hommes et que, rue Thiers, une entreprise n Block" de

Nancy fabriquait de la lingerie pour femmes .33 En outre, il y avait une petite entreprise de perles, si-

tuée près du "Café du chemin de fer" pour la confection de sacs à main en perles.s

Le petit commerce jarnYsien:

t-e petit commerce s'était surtout développé autour de la gare et de la mairie, dans les rues

neuves ou râménagées avant guerre. Ce commerce d'épicerie, bijouterie, confection, tabac et ca-

deaux a repris après guerre. En 1930, un tableau rapide reprend les activités de ces petits entrepre-

neurs établis à leur compte: 133 en 1930, ils seront L57 en 1936. En 1934, ils se plaignaient des ef-

fets de lacrise eten particulierilsjugeaientdéloyale laconculrence des coopératives ouvrières des

mines et des cheminots. 3s Parrni ces activités de petit commerce, on notera le nombre élevé des dé-

bitants, des restaurateurs et des hôteliers.
M. Cordier place de la Gare
M. Geie€,î ôfe hOtet du chemin de fer Hôtelier M. Paul Goret [a Croix d()r
M. Hefr Bonino Hôtel deFrance Aubergistes M. Rifflard

Aubergisæs M. Watelet Aubergistes M. Drouot -
Auberlisæs M. Geiger, café hôt€l ù ch€min de fer Aubergistes M. Harmio,nBarParisien
Aubergistes M. Btanchou Aubergistes M. Serra. -
Auberlisæs M. Genez Aubergistes M. Htlmilière
Auberlsæs M. Babé Brasserie Concordia Aubergisæs \4. Pryt
Auber[isæs M. Leroy Aubergisæs M. Lehm
Auberlstes M. Fellei Aubergisæs \! Bg*
Aubergisæs M. Aubqt Aubergistes M Beg:
Aubergistes M. C-roret Aubergistes M. Ircbesa
Auberlisæs M. Bouniquet et 70 catines Aubergistes M. Café Parisien

[.es auberges précaires, les fameuses cantines établies [e long des voies menant au( deu(

mines, tenues par des Italiens, ont en grande partie disparu. s A cOté d'eux viennent encore s'instal-

ler quelques grossistes en ameublement, tels les nFrères Ginesten, quelques marchands distribu-

31- Lorsd'uneerquêtele sous-préfetnotaitqu'crnerelevait pas dedrômagedansætteentreprise ajoutantqu'elle.pensaitmai_nbnir
seseffectifs, àconditimquelaiempératureriesoitpas mauvaise, ayantdu eavailassurépourunegrandepartiedel'année Lgn.(LD
M&M1278)
32- AD M&M9 M 25
33- Læs archivez ne les mentionnent pas.
34 Cette tradition de petite lingerig rious I'avions retrouvê autour des années 18610 avec.une puis deuxfilaùres modestes; et elle
s'estprolongéeaudelàavec, ruàThiers, (aujourd'hui ruedelanCommunedeParis")unétabliss€mentPublicdecouturedevenulyée
professionnel depis.
fScoopaatives 

-conte 
lesquelles ils s'estimaient irnpuissants (l M 6O4) _

36, noiamment à la suite de l'arrêté de lllZl inærdisant ta construction de baraques en planches.

Hôtelier
Hôtelier
Hôtelier



Les secteurs du commerce et leslS3 petits commerçants jarnysiens

teurs de boissons, comme les "Frères Gnemmi" marchands de vins et limonades.
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Enprésentantl'aménagementdes voies urbaines, nous avions rapidementévoqué les mar-

chands de moyens de circulation nouveaux, bicyclettes, mo- I Cene CISTES
tos et automobiles. Ces derniers vont s'agrandir, monterdes

garages et s'équiper désormais de réservoirs avec pompes à

essence. læs garages l-eclerc (Renault), Rouy (Citroën) et

Bonu , voientleurs effectifs croltre de manière spectaculai-

re, comme l'évoquent les tableaux et les graphiques cons-

truits à partir des recensements des années l92I et t936.

Dans le tableau ci-dessous, tiré des statistiques du ravail de

juillet 1936, on a un meilleur aperçu des activités des deux

plus gros gamges de la ville:

ROUY
LECLERC

BONU
Total

1921 1936
141
116
15
262

1936

Mécaniciens
ryrentis
chau{feurs
men(Euwes
magasiniers
ooûvoyeurs

Totsl

ROIry
hlb Satatre
10
10 050F à
11 33,00F à
6 25,00F à
4
0

4l

LECLERC

Iqb
450F heure

3,00F heure
25,00F jorn
27,00F jon

80O,00F mois

7
4

2
I
I

l5

C'estnotammentpourlesalimenterencarburantques'installedanslesannéesvingtuncentedere-

distribution de carburants.

Depôts et distribuûon dressence

En effet, ces garagistes n'étaient pas les seuls à vendre des carburants. Beaucoup, parmi les

50

Q

30

20

10

o

t6

ROIJY LECLERC BONU
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petits commerçants jarnysiens avaientobtenu lrautorisationd'entreposeretde commercialiserdes

liquides inflammables; les dossiers de leurs demandes avaient fait I'objet d'une instruction par les

services départementaux d'hygiène et de sécurité.37

Pour les demandes concernant les garagistes voici d'abord, le dossier de M.Rouy, déposé Ie

t9mai 1924.UnpremieravisfavorableavaitétédonnéparM.lenotaireBertrand,conseillerGéné-

ral le 7 juin l9M po:ur deux distributeurs, I'un pour I'essence légère (voitures de tourisme), I'autre

pour le benzol ou I'essence pour poids lourds. s Le garage de P.Læclerc, sous le nom des nAteliers

de constructions mécaniques" , installés Grande rue à Jarny, formulait le lTjuillet 1924 une deman-

de pour 70OO litres . 3e Enfin, le 9 janvier 1925, Christophe Bonu garagiste demandait une autorisa-

tion pour deux réservoirs de 3000 litres , établissement rangé dans la troisième classe.4 Mais pour

approvisionner ces dépôts , le projet drun centre de stockage-distribution avait été déposé par les

"Etablissements Raoulxet Cie" sous le nom de "Pétrolessenceu.4l L.e2?octobre I9?3,i[avaitdéjà

formulé le souhaitde s'installervers le passage àniveau de larouûe menantàDoncourtàl'emplace-

ment de I'ancienne glacière. Puis une nouvelle demande avait été présentée pour un entrepôt de

115.000litres de liquides inflammables. 42 Une autre demande parvenait au conseil municipal du

12 mars 19Vt...43

Ce typed'établissementdangereux relevaitde la "première" classe des établissements àris-

ques. Dans un premier temps, le conseil municipal avait tout refusé, mettant en avant le fait qrc la

faible distance des habitations les plus rapprochées et les élus ajoutaient que << la proximité de ce

dépôt serait susceptible de nuire auxpropriétaires des terrains contigus qui perdront une parité de

Ieur valeur vérwle...ces terrains étant susceptibles d'être vendus pour emplacement de maisons

d'habitation , 4 Enfin, les conseillers faisaient remarquer que la circulation sur Ia route déparæ-

mencale no I serait rendue impratcable en cas d'incendie et d'explosion, et engagerait la responsabi-

lité de le commune chargée de la police des routes dans les agglomérations . 6 I-e conseil ne s'oppo-

sait plus au principe du dépôt et proposait qu'il soit placé dans un endroit beaucoup plus éloigné. En

37- Ce sont par exanple, la SociétéNanéiennedAlimentatiqrGrande ruedemandedu lTnovan&e[9?A., ruede laRotmdele 16
septembre 1927 les Grands Econcnats Français, puis, aveoue de la gare, les éablissqrcnts Ct"ldauroy à Reims, qui en font la de-
mande le 29 aoOt 1928, er à Droitaunont le 30 ao{lt 19a; Giuliani Nicolas pose sa candidaturq route nationale po.ur un réservoir de
3000lihesd'essenceleSdécembre 1930, puisC-asagrandeen 1931 etSaintvoisin, dir€cteurDawey-Bicldad Smithpow4O00litres,
@mmenousl'avons déjàindiçé. Cest encorelecasleprernieroctobre 19BQ deM.Goretqui souhaitecurstsuireunpoctededistsi.
bution rue Pasteur . Cest ensuite le cas de M Gin€ste, marchand de meuHes (!) , installé rue de Verdun- hris les Grands écmomatÉ
Frangis, les nEchosn rue Fasûeur le 17 aott 1931. ( dossiers AM&M 5M 163).
3&Il s'agissaitd'installerdeuxréservoirsde 10.000litres d'essenceàl'emplacenrentdugarage, àl'anglede laruedeBrieyetGrande
rue. Ap'es rme enquête commodo un avis d' autorisation a été &nis le 7 oc*obre pour ces deux distrihrteurs autqnatiques, comne
I'annonçait un article paru dans lEst Républicain le 28 seÉ€grbre 194.14li4&lv{ 5t\4 163)
39La demande était accompagnê d'un plan rue de Verdu !
4G Une extensior était demandéÊ à nqrveau le 4 ætt 198.
41- M.Raoulx était installé comme éricier route de Verdun à Jarnv .
4? conseil mrmicipal du 16 féwier 194.
41 Toujoun au même emplacqnent lv{.Raoulx demandait l'autorisation dbuvrir rm établissement pour nl'emna8asinage" (sic)
dtnequantité d'alcool atæigmng cettefois, l5Ohectæ; ces poduits étaient destinésàetremdangés surplaceàdeshy&ocarbures
dans desproportions àdéterminen mélanged'alcool aubenzol elàl'essence, fabricationdu CarburantNationat... cemélangedwait
sefairedans unecuveappropriéed'unecontenanced'environTl0Olitres; quantau transvasement il se ferait grâceàunepompeàbras
danslelocal mêmeàl'époque. Entout, iléaitpévulestockagede20.000litresd'esserrce, de l0.00Olitres debenzol, de lO.0fi)lihes
d' alcæI, de 6.000 litres de pétroles, et 10.000 libes d' huiles.
44.AM&M5M 163
45-< ce dépôt, enraisondz se sittmtionenbordurede laroute et duchemindefer, seraitplus exposéaurrisques d'incendieque s'il
était instalV dans un endroit plus éloigné... ,'(AM&M 5M 163)
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fait les élus avaient aussi tenu compte des avis de I'enquêk publique.6 [-e conseil municipal de-

mandaitdoncavecinsistanceledéplacementduprqet. Finalement,le26févier l926,lemairepré-

sentait au conseil municipal une nouvelle demande de M.Raoulx &Cie. Cette fois, le volume avait

encore augmenté puisqu'il s'agissait d'être autorisé à installer un dépôt de 24O mètres cubes de liqui-

de inflammables ( 20O m3 d'essence, 20 de benzol, 10 de pétrole et 10 d'huile minérale. aTApparem-

mentsatisfaitsdecepremieraccord,lesdirigeantsformulaienten mairiele20octobre 1928, unede-

mande d'extension à 360.000 litres. . . Dès le 1 juin I9?8,1a société avait demandé au préfet de faire

porterà600.000litres I'autorisationde dépôtdeliquidesinflammablesdans sondépôtdelaroutede

la cartoucherie. Elle rappelait qu'une première autorisation avutété accordée le 14 mai 1925 pour

240.0O0litres, mais quecechiffreétaitdevenuinsuffisant<gar suite de I'obligationconcernantles

stocks de réserve àentretenir àIa dispositionde I'Etat > Lasociété ajoutaitque l'officenational des

combustibles liquides la priait de faire le nécessaire pour atteindre le stockage de 60O.000 litres

dans les plus brefs délais. Dans ce projet, les nouvelles installations comprendraient 5 citernes sou-

terraines de 200 hectos chacune, et3 citernes aériennes dont une de 1500hectos et deux de 400hec-

tos. . . Un plan de la Pétrolessence accompagnait le projet, on peut y voir une vaste cuvette de récupé-

ration, ainsi qu'une vue en coupe . . .I-e rapport de M.Beugnet , daté du22 septembre 1928, émettait

un avis favorable, ajoutant que les communes de l,abry, Conflans et Jarny avaient estimé que cetûe

extension n'aurait pas pour effet de rapprocher ce dépôt des habitations voisines et donc qu'elles ne

s'y opposaient pas.

46 Dansledossierdedemandedéposéen mairiele 12mars 1924( pour 115.000litres) setrouventdenqnbreuseslethesdeprotesta-
tions édigées par les hatritans dônt MM. Félix Gilles, Louis Geramir\ [irmin Vaster, CamillePrcrost, Bouvier Nivoif Ernest
Reich Viëtor Éérard, Paul Marchal, UHermite, etc .. . [æ premier aott la commission sanitaire de I'arrondissement refusait à son
tourcetemplacement, par risqued'exflosion, depropagationd'incendie, d'interruptionpo_ssibledelaroutedépartementaleetderé
percussion-sur la valeur vénalê des tenains à bâtir situés à proximité.-. (AM&M 5V _tefl . -
47- C,ettedemandeavaitétéànouveau soumiseàenquêteconrmodoetincommodo, ctl'ingénieurdépartemental cltargéducqrtrôle
des établissements classés avait donné un avis favorable dans une notedatée du l8janvier 196puisquelaprincipaleobjection avait
étélevée: tesitechcisi étaitdésormaissituélelongduchemindeRiauville, lierdit'chemindelacartoucherie".IlétaitdistantdeT00
m au moins de l'agglomération et les bâtiments les plus proches, les bâtimens de I'ancienne tuilerie étaient à plus de 400 m. Sous 16
serve de modifrrcali-ons de détail au projet primitil i'installation dans ces grandes ligres serait confo-rme au plan présenté.Suivaient
ensuitetoute une seriededispositioirs àpnindrepouréviter les risques, les clôtures, le modedechauffage, les_précautionsdetranwa-
s€ment, la rÉcessité d\rser dè lumière riatrnelle et d'avoir des sols imperméable dans les locaur Bieo s{Ir il était interdit de fumer,
d'employerdesmoteursélectriques, etdesesewiruniquementdeponrpesentouréesdeprotectionspouréviter-lesprojectionsd'étin-
cellei. Ii devait de plus y avciitous les éléments d'intervention immediate, réserve de sable, pelles... etc (id)
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- L' agriculture dans la vie jarnysienne.

L'agricultune pounsuit ses transformations :

En insistant sur le commerce et la petite industrie, on oublierait facilement que le Jarnisy a

été(etdemeure) une zone importante d'agriculture. Bien str comme nous I'avons dit en première

partie, I'industrialisation locale aaccéléré les processus d'exode des salariés agricoles,journaliers et

manouvriers de jadis. Ce processus , la guerre va I'accélérer encore, en particulierpar le regloupe-

ment des terres 1. Cependant, parce que les bouches ouvrières à nourrir ne cessaient d'augmenter, 2

toutes les remarques sur les opportunités offertes au monde agricole par l'éveil des industries du

plateau, n'avaient pas perdu de leurs sens dans les années 20 et 30...On Peut même dire, qu'au

contraire, I'agriculture était devenue plus que jamais ouverûe sur le monde industriel environnant'

- Rappel rapide des conditions de I'aplès guerne:

Au sortir de la guerre, il faut réparer nettoyer, indemniser.3Mais la question du prix de rem-

placementdes outillages, n'était pas la seule àrégler. Il fallaittouverdu bétail, des semences etdé-

barrasser le territoire des engins dangereux, trouver les sommes nécessaires pour payer la remise en

état des fermes, des clôtures, des chemins...a

- Des conditions naturclles favorables:

I-a région du Jarnisy, malgré I'activité industrielle minière et le trafic ferré, a toujours gardé

un ca.ractère champêtre et agricole qui surprend. sRien à voir donc avec les paysages des vallées usi-

nières comme celle de I'Orne à partir d'Auboué, ou plus au Nord, dans la région de [-ongwy. Ce ca-

1- Cf Ouvraee 'le Remembrement des terres en l.orraines
i-nàpp"fon5-n".triediscoursd AlbertLebrunen lg0TaucomiceagricoledeBriey... surlestiensétrcits€ntreagricultureApopula-
tions ouwières
t--$"r1"b"";d"s prixactualisés, commecetableauextraitdes notes duministèredeségionslibérées lesavaitindiqÉsauxagricrrl-
teurs sinistrés de la égion

kixdesoutiliagss Prixenlgl4 enl9lE ent9/2fr lyxM9l4
Chamre à 1 cheval 70,00F 147,00F 175,00F 250.,A%
Chamre à 2 chevaux 7600F 1@,00F 190,00F Zfi'O%
Herses à 2 et3 commrtiments 191,00F 4O1,00F 500,00F 26L,8%
Chamre brabant à 4 chevaux 363,mF 790,00F 217,6%
Farcheusesàl dreval 330,00F
Moissonneuse Javeleuse 530,00F
Faneuseà6fourches 200,00F
Ratear.r faneur à 28 dents 180,mF
Batteuse à 2 cherraux
Ecrémeuse75 litres

I @0,00F 3@,1%
1525,00F Xt,1%
950.mF 475,Mo

550.mF 780,mF $3,3%
5000,00F m,E%
470,00F M,8%
250,00F 390,6%

8,50F 17,O5F 358.,9Eo
990,00F 2p,9%

I 800.00F
165,00F

Broyeurs de pommes 2 hecto 64,00F
Fani 4,15F
Charette légère 350,00F

4Celanhpasétésansmal, neserait-cequ'auniveaudelaqualitédessemences, puisque, sil'onencroitleconseil municipal du 13.fê
vrier t920, M. det0Vendel dénrté, avaitôulancerunecamiagnepowledédommagemenldesagricultanrsn'ayantpaseuderécolt€s
oar suite de la mauvaise qualité des blés de sernence fownis!
5-e Urny, <ilfaut clrcrcûer les mincs, elles n'écrasent pas le pysage ", disait M.C.Précheur.
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ractère de campagne ouverte, tient aussi à la variété des sols. Ici pas de paysage de forêts cornme slu

le revers des plateaux mosellan ou meusien 6C'est, à sa manière, ce qu'un témoin décrivait de façon

très concrète en présentant les terres du ban jarnysien. Pour cet agriculteur, les sols étaient plutôt

argilo-calcaires, avec de fortes nuances surle ban. TCes conditions naturelles avaientpeu changé,

maisles travauxd'amendement, pardrainage ou engrais allaienten modifierles données parlasui-

te. Pour un autre agriculteur, ce sont les conditions climatiques qui, à son avis, allaient beaucoup

changer le contexte. E Outre ces

données climatiques et pédologi-

ques particulières à ce secteur du

plateau, I'autre aspect singulier du

Jarnisy, était d'avoir conservé au-

tour du site minier un réseau de

villages assez actifs. Non seulement

ils accueillaient une partie des ou-

vriers, mais ils trouvaientun second

souffle pour une agriculture aux dé-

bouchés proches. Si on observe la

densité de la populaton des com-

munes rurales du Jarnisy (tableau

ci-contre), on anive àla conclusion

qu'elle voisinait25 habitants par ki-

lomètre carré. Dans les cornmunes

accueillant les familles de mineurs

ou de cheminots la densité sera vite

multipliée comme à Conflans, La-

bry,etmêmeàJeandelize,FriauvilleouDoncourtouencorcVille-sur-Yron. Norroyavaitconservé

son rôle de qros bourq. à proximité du Piennois minier, dans le nord du canton Mais les autres com-

6. IæBathonic,n,nqrsditA.Smme<estlafonutionprédominante funsbpresqw mnlitédeI'anotùissementdcArday, tnaie]
n'a pas d\tnité géologQuc et cst sowent argilcux da ns ses as sises ;
et lcs cabairesmçncuxdc laWoëwe et seprêtcntahùrablen
7-Apeudcchoses près,Æsait-il,ilyavaitdcsvcinesplrsotmcio
assczfralcbe o parlaitdÊ "tcrr€s blanchæ", assezfrtÀ&s : <si on
sous le soAI a,ant lcs sanaillzs >. Mais vers Mqccl,il y avaitpa
cootnerca altenuncc dcr porcs ctdclaculhue, hà9 dclafermc, c'r
betcs... UDÊ partiedcskis avaie,ntétérasés, surlabunc "L.acôt€ I\
en allant vers le Breuillot Cétait aussi dcs parrcs. Eo allant vers Br
c'6aitassezargilcux avecdc lapicnc, vcrs labrûe c'étaitm€mcp
dc ærre blanche, ctaudcssus du Moulinancicadc Woingvillc, ar,
crnierlxajoutaitnotretfuidn ! hallantparles fonô,vcrs lcRou
core argileux... A Jarny c'était un pcu parcil. Vers Giraumqrt c'
Un autre témcin ajoutaic dl cxistait plusieurs sorte dc æncs qui n
les tcrrcs fqtcs, difficile.s àcultiver,lcs terres blancbcs qui dtucis
par tous lcs te,mps. ..r(tv{.L)
I <I-es hivers ét-aist plus rùdcs ; j'avais 4 ans ça m'a nurqué, en 1928 ; puis lcs hivers 3E-3940, où le sol énit geU profottdênent
avecdcs -25"C.Lclroidémitsec,peudcventetonlc mppornit; onénitplusjeunes, ons'habilW.Jeme sorytcns q!c,d41p9u1
riedeschevatqoidvaitferné lci ponesetlcsclwvauronteuce qu'onappellclcs gotrmes,(brorchites)etl'hivcrd'aprèsilfaUait
laisser les poræs orotertes, quc le s cluvaax nc suent paç oomnv ovait dit Ic vétérhaire, qlils ru soicnt pas misis ; lclrntbr gehit,
bs crottins gelaient. >(l
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munes à l'écart des axes ou de la périphérie directe de Jarny, poursuivent leur déclin tout en restant

intéressées par la commercialisation des productions agricoles.

Pour enquêter, faute de descriptions détaillées accompagnant les statistiques régulières 9,

nous nous sommes adressés à des retraités de I'agriculture. Ce sont sans doute les représentants des

catégories les plus stables parmi tous nos témoins. Parmi ces témoignages d'anciens agriculteurs,

I'un des plus complets nous présente la famille Schware (Georges à l'époque) qui exploitait la fer-

me de Moncel, face au château de la Sté Schneider. l0Comme exploitants des terres de la société, ils

n'étaient pas les seuls, puisque la famille Baudoin (Jules à l'époque) était aussi sur la ferme de Mon-

cel dès avant I9L4. uQuandlamine a été construiæ,la société Schneider avaitfaitdeuxfermesdes

restes de I'ancienne ferme Bouchotte, couwant plus de 200 ha. Ia famille Schwara, exploitait une

ferme d'environ l4O ha d'un tenant à la ferme de Moncel proprement dite ; en plus il y avait la ferme

exploitée parJules Baudoin qui couvraitenviron 90 ha...

Ce type de ferme d'un seul tenant , constifuait toujours

une des exceptions du secteur, trois quart de siècle après

les expériences de I'ancien grand propriétaire physiocra-

te Emile Bouchotte. En effet, parûout ailleurs sur le ban,

latene n'étaitpas remembrée comme nous allons le voir,

etles cultivateurs étaienttoujours tenus à I'ancien assole-

menttriennal. On le voitencore sur une statistique tardi-

ve de la SAU du ban: le blé alternait avec I'avoine pour les

chevaux, et les 150 ha de jachères. Le seul changement à

noter, était peut-être que ces jachères étaient partielle-

ment semées de pommes de terre et de plantes fourragè-

res. Avec de telles exploitations,les fermiers de Moncel

avaient profité parni les premiers, des débouchés offerts

à une agriculture commerciale.l2 Certes, ils ne formaient

pas la partie la plus représentative de la population agri-

cole des campagnes jarnysiennes, loin de là! Comme

nous le verrons, ils possédaient des bêtes et des machines

et disposaientd'un capial qui leur perurettait de se lancer

dans lesvoies du progrès. Tous lesfermiers etpetits pro-

priétaircs que le tableau ci-contc dénombre, ne pou-

9- Office égional agricole de lEse Uagricultule en Moselle sepæmbre IT29 - *Otrrcerégioal agricote de lEsc Uagiotlture eil

wuvenait bien de b r estarration du CMæau dc Moncel. Comne
',edonavendu, ilanutvenùt,lzsfennes aussi : lc Breuillot, fuin-
les bois qui sj attaclæft. >

, m nc la ioit plus car elle a été b,r{llée en 190 : lc Hoclùaus alle-
; entréc.
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vaienten dire autant. 13l-es autresfermes isolées comme Moulinelle étaientimbriquées dans le par-

cellaire jamysien en attente de remembrement.

- Les pratiques agraires héritées du siècle denrier:

Enfait, àcôté d'uneoudeuxexploitatonsexceptionnelles, il n'yavaitguèrequelaferme de

SteCathedne,propriété de Schneiderelleaussi, qui pouvaitselancerdans une agriculture vraiment

moderne. I-e morcellement continuait en effet d'empêcher les cultivateurs d'abandonner les prati-

ques anciennes. Les ferrnes de Jarny, exploitées le plus souvent par leur propriétaire ou par de petits

fermiers, étaient de taille très variable, quelques unes étaient même très petites. I-e nombre des cul-

tivateurs se stabilisait autour d'une vingtaine depuis le début du siùle.ra

Depuis la guerre, un certain nombre de communes avaient remembré leurs terre 15. Le

conseil rnunicipal de Jarny, dans son conseil du 9 décembre 1920, avait débattu de la demande pré-

sentée par le syndicat agricole de la ville par laquelle il sollicitait I'administration supérieure de fai-

re procéder au remembrement d'une partie

du territoire de la commune. Quelques mois

plus tard, une commission communale de re-

constitution foncière était mise en place le

l0féwier LV2l avecles propriétaires deJar-

ny et des communes proches.(tableau ci-

contre) Cela n'a pas marché. Quelques an-

nées plus tard,le 12 avril I9?S,onapprend

que le remembrement n'avait pu avoir lieu

par suite de I'intansigeance des propriétai-

res intéressés. Lacommune, il fautdire n'avaitpas donnél'exemple, puisqu'elle avaitelle aussi rcfu-

sé d'échanger des terres communales. Pourtant, les propriétaires de la section de Droitaumont al-

laientcontinuerde demander le remembrementde leurs terres et s'adressaient ànouveau à I'admi-

nistration pour que ces opérations soient menées. Ils avaient compris qu'utr cultivateur qui a ses

charnps groupés en une seule étendue peut faire ce qu'il veut; il faut dire qu' ils étaient plus impor-
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tants que la plupart des agriculteurs jarnysiens. Par contre, quand la tene demeurait dispersée il de-

vait contnuer d'êûe soumis à I'assolement triennal .160r, on ne pouvait ni clore, ni changer en prai-

rie les parcelles de terrains en lanières . Ajoutons que ce travail cher et long n'était pas toujours pos-

sible pour les petits fermiers locataires ! u Sur le ban de Jarny, les anciennes contraintçs de I'assole-

ment continuèrent donc, mais avec des exceptions. Ainsi à Moncel, les deux fermes assolaient com-

me elles voulaient tandis que la terre de Jarny restait morcelée. Elles assolaient sur 3 ans, avec ver-

saine, avec trèfle, minetûes et des plantes fourragères et des cultures déroMes, mais elles ne sui-

vaient pas la çontrainte de Jarny. l8

Productions agricoles et commercialisation:

Latendance générale à la baisse des

surfaces en cultures céréalières s'était confir-

mée dans les années vingt, ici comme dans

tout le département (cf les tableaux). Pour-

quoi? Bien sûr,les modes alimentaires chan-

geaient avec la consommation croissante de

lait et de viande, mais le marché changeait

aussi avec les circuits neufs: lavente de vian-

de et de lait pouvait être réalisée dans un périmètre réduit avec ure concurrence limitée 19, tandis

que les blés demeuraient en concurrence avec les marchés lointains. Iæ plateau de Briey ne se prê-

tait pas toujours fiès bien à l'élevage parce que les prés naturels se limitaient aux "pâquisn, dans lc

fond des vallées, cornme le montraient les plans terriers du milieu du XV[[", levés par les arp€n-

Les cultures sur le plateau en 1929 teurs de I'abbaye de

Gotzn.N A part les

drains queM. Bouchot-

te avait voulu générali-

ser dans son comité

cantonal des années

1830, les terres du ban

se prêtaient mal aur(

lG Un cultivateur déclarait (DanJ ce tcmps, l'assolstæn n'était pas wæ containtc, ttuis w moyen dc cultwe, car I'assobrncnt
triennalpermenaitàlatenedc sereposerdarantwtan;onenprofiuitpowbtavaillcrplusiewsloîsctonbrorporaittous lcstu-
micrs de lalerne qui rcprésentait lz prùæipal engrais du moment r(l[.L.)
l?-<Izslotsconmmauxorucxisté jusqu'aadcrnierrenentbrement, seull'afouagedcsbis continvc; avottcelaclnqucloyer dc
b commuæ ovait droit à un lot dc pré, de terre d\nc superficie d'environ wæ quarantabæ d'oes pour wc sotruu nodique py{z
an percepteut; depuis les remembrencils, seuls les owriers ne possédant pas dc tenaia powaient y æoÛr droit ttuit lcs lots
énient plus perirs I(IW.L.)
l& <Onavaitdcsparcsfermés.Al'arrîèresaisononalbitaveclesvachcs strlcsprésdefauclæs,lesregaûaetlesterresversairæs.
tartryn'allaitplus àlavaiwpâtuie aommcceb.Ontu s'occupa.itpasdcsoutres-ADroiaumnt,Ics îoisatfres,Wey,tà4ière et
Salbrinavaientles 3 saisow,mais,nnlgrécelailsavaierudespucsfermés.Al'arrière wisonilsallaientswlesprêstnaîsplusdc
vaincspâtwesaprèslaguerrcdz 14..1'aientendupasnnldc gew quiraconmientqu'ilsallaient gardcrlesvachcsàbærde lelong
dcs clumins ; ilfottt dire qw cernins poltsans avaict peu dc bêæs! >Q
19la cqrstruction des abattoirs pris dc la laiterie 'Bellcs l-aitcries' montrait ç'il exisait rm rnarché local intére.ssant
20 -AMH76 l

Vignes

Etangs

Vcrgcrs

Jardins

haides

Bois

Tcncs labouablcs

IæplateauBRIEY EnHa

Èii{.â,tii;tiii;rl,.i'i
Terres labourables 7U724 45:7%

Bois sWl 352%
Prairies 25796 l6J%

Jardins 2385 1,5%

Vergers 1094 O:7%

Etangs 7 0,V%



herbages. I-es rives de

I'Orne, de I'Yron, du

Rougewald et du Fond

de la Cuve dont les

crues 21 amenaient des

dépôts argileux, consti-

tuaient autrefois I'uni-

que ressource de four-

.9SI .

DEPARTEMBNT 1937

terres labourables
bois et forêts
prés naturels
herbages
restant
landes et incultes
pânres et pacages
divers
maraîchères
vignes

total

190002 36,3Vo
A74n 8,2Vo
65501 r2,5%o
401249 TJVo
zff in 5,0%
2rrffi 4p%
t99gr 3,8Vo
9053 l,7Eo
2105 0,4070
t74t 0,3Eo

vlgnes
maraîchères

divers
pfuur€s elpaca8€s
landes et incultes

resh:nt
herbages

prés naturels
bois etfoÉts

terres labourables

1mmO 200000
523357':r 1100

rage et les quelques prés naturels fournissaient des fourrages en quantité limitée. Ajoutons que ces

paquis étaient fiès morcelés, car chaque cultivateur cherchait à en posséder et à chaque partage par

héritagecespetitslots deprairies sefrouvaientdivisésde nouveau. Aussi, cefurentsurtoutlesvilla-

ges de la campagne située à I'Ouest de Jarny, vers les terres argileuses de la Woëwe qui allaient se

toumer vers l'éleva Ee. Tz

Sur les tableaux pésentant les terres

du département les évolutions sont nettes; elles

le sont aussi sur une longue durée à Jamy; on

note une croissance régulière des herbages,

mais la tendance à la baisse des labours se ra-

lentit dans les années 30 à Jarny, comme tous

les tableauxle montrent On suivaitune évolu-

tion identique dans toutle départemenl On no'

te un regain des ûerres labourées en 1937. I-es

dispositions de I'office du blé, y seraient- elles

pourquelque chose, avec lacrise duprixdulait

de 1935?

- Une production végétale en foÉe

cnoissance.

Au fur et à mesure que la population

des cités augment€, les agriculteurs du secteur

ont progressivementdiminué la culture des cé-

réales pour éændre leurs pâturages et participer

au ravitaillementdes cités en lait et en beurrc; le

2l-IafcrmcJauquet(Wey)étaittouslcsansinondéo.Uneanocdotequelvt Wcym'avaitraomtélapemièremnécqrTlh"bit"ill"
ferme. Un matin ès chausiurs nageaient daos la chanrbrc. On disait que c'était $ad ils lâcbaicnt l'eau dcs étangs. lvlaman ap,pelait
sm village llle de Calipso. I-a route était cor@, la mine meÛait à b dispositioo rn tmbc,rcau-avec dcux grooscs rores poru pouvcir
fairefav-crscrlcs orvri-ers,les enfants scolaÀsés. A Droitauoqrtil y avaitpontant, rmpontde picrre,upmtdcfcrcûuûpÊfitpont
qui conduisait aux (Iripoli) cités. Q
à-nn 

"fet, CuanC È tent crnt€ûaiCasscz d'argile pour rcænir lhumidité, m a pu créer cn plusieurs endroits des herbages de qualité
aussi bonne que lcs pés dc fond de vallées.



JACHERES
BLE

AVOINE
POMMES DETERRE

BEITERAVES
ORGE

SEIGLE
TÛTALIÂBOURS
PRES NATI,JRE[S

HERBAGES

BOIS PARTICI,JUERS

BOIS COMMTJNATD(
LIZERNE
TREFFLES

FRICTIFS
'ARDINS

FOTJRRAGES
FEVES

JEIJNES PIANTES
MINETTE

SÆNFOIN
TOTAL.NON

IABOIIRS
RESTE
TOTAL

1937
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DEPARTEMENT T936

founages annuels ll20 0,8%
sainfoin 1883 lA%
prairiCI temporaires 25n I,9%
orge 2845 2,lEo
seigle 3489 2,6%
rèfle 4384. 3,280
pommes de terre 9245 69%
betteraves Xl94 7,3%
luzerne LM99 7,8%
blé 4153 32Jqo
avoine 44889 33,3%

total 13;928 100,0%

lait leur rapportait bien plus que les cultures æ, et comrne il ne

pouvait être transporté loin, les cultivateurs jouissaient d'un

monopole local ; on a vu par ailleurs que le développement du

marché de la viande avait nécessité la construction des abat-

toirs jarnysiens. Tout donnait à la campagne jarnysienne un ca-

ractère particulier dans la région où les prés rattrapaient les cé-

réales. zVoici à titre d'exemple, ce qu' on ensemençait chaque

année à la ferme de Moncel: <<Chcz rwus, on mcttait 30 hecn-

res de blé sur l.aferme, dc I'escourgeon, orge, seigle pour les

cochons, avoiræ pour les chevaux; 4-5 hectares de seigle, 34

d'escourgeon, 25 hectares de céréales de printemps, le blé d.enière les beneraves founagères

Surface cultivée en 1931temitoire de JARI{Y

32,0%FOIN

28,9%AVOINE

23- Rapelosqucpourleblé,lescultivatcurs sc trouvaientcnconcurreacedirçcæaveclcsprodrrcteursduNouveauMonde,cc çi
n'était pas le cas des denr€ss cmme le lait ou la viande, directcme,nt commcrcialieés dar$ les €nvLons.
?L. <Dans la tomlité dc l'anondissenpnt dc Brizy hs cér&Les on &é réùûtes entre 1894 et 1y26, dc 49 (m à fi ilfi lwcwes. lz
blé ayant pcrùt plus de tcrmin que l'avoiræ ; Ies prés et lzs pâturages ont augmeté, dc 6 Ufi en 1891 à 19 (XD à I'Iuure actuelle,
natipUiat Aeis dc cate croisianec bæombc aû cotnn dc Conflns, où lcs prés et lcs lurbages éclarncnt antant dc place Ete les_
céréàles, tandis que dans lzs autres can ons les céréalcs occupent une superfrcie double ou même rnptc. (Axel STrnme, op.cité)

e(a
É I

\c
8

tr

E.
JACHERRS t5 (

BIf t 1 1 R' t i f t2a
AVOINI t l l l4: l l4 1ff

POMMRS DETERRE t ( 65
BF,TTFRAVF,S 7 l

ORGE C

SFIGTF ( 6

1ôTÂr^I ÂRÔIrRs 5{r 501 snz . i i 485
PRRS NATTTRFTS t4.'

HERBAGFI 1ff
ROTS PARTTCIIIERS R?

ROIS COMMTINATIX 1f
I,TI7,F,RNF 1C

TREFFLES r
FRI(--HTiS I t
JARDINS 8 {

FOTIRRAGRS AA u f t
FF]\IFS (

IETINFS PI.ANTES (

MINETTF 3--(
SAINFOIN a

IfFÀ i rNôN"f ",*-Ilfll TPS'; .;,i'l+ .aa: r':+ $i . ' t3s
pEsf l f lF_ r ,  . . ' . . . :  : i  , i r . . . . : :  . : . r'i'd i::,,:i i:,'rr I i'.'rr r9Id-ç

.Hûï;-i'- i,j. .,r,.,,;i'ii;:lil', irlr, ,. ,: l,:i i.:.i;; t:,':al1#

BLE 82 133 rn 130 tzE

avoINE r45 131 110 rr4 106

FOIN 52 r45 145 145

FOIIRRAGE Æ 4 35 8

JACmRES r25 150
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pour les vaches ou les moutons. >>É

Quels étaient alors les rendements moyens? Selon les agriculteurs de l'époque, <<ilfallait

compter entre 20 et 30 sacs et les bonnes années j3 quintaux.>> C'esten gros ce que montreles chif-

frés tirés de la statistique agricole officielle 26:

Rendements JARIIY 1930 1931 1935 1936 1937
Bté en Ha 82 133 127 130 128
Nombre de SACS 3000 3200
QxÆIa 36,6 24,1 14,0 16,00

Un autretémoignage nuancetoutefois: <gourlesrendements,ils n'atteignaientpas lamoi-

tié de cew d'aujourd'hui et ils sont dfficiles à chffier; car comme auiourd'hui, ily avait ceux qui

faisaient bien leur travail et les autres; Ià où un arrivaitfaire 30 quinta ux, le voisin arrivait à la

moitié; les semences énient toujours reprises sur la ferme >>

- La production animale

L'arrondissement de Briey ne comptait en 1930 que 20 000 bovins pour une population de

150 000 habitarts. I-a proportion de 2 bovins pour 15 habitants , se vérifiait-elle dans le cas de Jar-

ny? avec 150 têtes environ pour7000 habitants, etenviron I bovinpour45 habitants, il fallaitbien

acheter la viande ailleurs. I-e nombre des porcs était faible aussi, et ceux qui les élevaient étaient

surtoutlesanciens manæuwesde culturesetjournaliers oules ouvriersjarnysiens. [aventedirccte

du lait avait aussi supprimé les résidus utilisés autefois pour les porcs ; en outre, on cultivait moins

de pommes de terre... Comme pour le bæuf, une

partiede laviande de porc consommée devaitêtre

importée.6

Dans la statistique offi cielle, le nombre de

têtes variait chaque année. Sur de bonnes pâtures

25- Témoi8nage de lvlJ.Schwartz
?& AD t"t&tr,it 265;Etvoici ce qu'A.Sômme cn disait<La lonairc a toujours été un excellent pys dc bU, et bien.Etc lc
rendcmeil tuoyen pr' læaare y soit-assez in!êricw au département dy N9r4 b régbn se cbsse-ccpendant parmi les meilleures
proùrctricesiecéréatesdenrârce. >(id)-Ûltémoia<ltlevageborin,lesvachesl4tièfesétaitlap'r€mièferessorced\ueferne'à 

laquele s,ajoutait l'élevage porcin ei la volaille et les ceufs que l'm trowait facilcment à vendre car la liberté de vendre exis-
tait (M.Lde ville-sur-Yron)

i ::ti:i!;lii!i.j+i:.*i:riif.iiij11iiilyif'i*{:k.r':F.:rirr-iii.iiijr!?e:,!:-:'$'i+isÏs*::ri!t:rle:s

PORCS 160 60 50 135
ovINS 350 225

BOVINS T6
VACHES laitières 125 130 15O 130

non-laitières 10 9
M&M7M 16? 20fi)litre,Van
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boeufs
béliers

ânes
uIuIearD(

trues
Chevaux de - de 3 ans

brebis
caurins

Chevauxde+de 3 ans
vaches
oorcins

moutons

50 100 150 200 250 300 350

boeuft ( c
,'bélien 3

' âner 3 2
A 11

;.; ) 1C 18
45 28
5( 271

l 
, :'' CAIifinS 80 7I

criévà#ae'+ æ,s*ft 150 82

".i,, 

' ii l. ,''i'vael 150 t76
:,, , 2(n T4
'' f '' tmouiôns35C 293
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on pouvait mettre sans aliment complémentaire, deux bêtes par hectare, sur d'autres une seulement'

et pendant les années de sécheresse il fallait dispo-

ser de 2 hectares par b,ête .27 En observant les quan-

tités de têtes abattues chaque année par les bou-

chers (cf tableau ci-contre), il faut bien constater

que le cheptel local ne suffisait pas. Iæs fermiers

achetaient des bêtes "maigres" au printemps, par

I'intermédiaire des marchands de bestiaux,le plus

souvent juifs comme nous le signalerons; sur les

plus grandes fermes, certains achetaient de 50 à

100 bêtes chaque année. Parfois c'étaient les bou-

chers qui louaientdes pâtures poury mefrre aux printemps les bêæs à abattre à l'automne.â Si le

canton ne représentait que le cinquième de I'anondissement, et possédait plus du tiers des près et des

herbages, (sans cependant posséder une proportion égale de vaches laitières), c'est que I'on s'adon-

nait dans la région à l'élevage de bêæs de boucherie et de cheval de trait æ Ajoutons que certains

chevaux étaient utilisés au fond des mines.s Notre témoin de Moncel faisait remarquer pour sa

parti<.A,Iaferme onavait lSjunenæpoulinières.SurJanry,ilyauitdesclwvauxchcztouslescul'
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tivateurs, unminimumde 3 pourune charrue etquelques

uns conduisaient lzs jumcnts ch.ez nous pour les faire

saillir pour un ou dettx poulains dans I'année .r>31

Et en dehors des chevaux et des vaches, les agri-

culteurs élevaient aussi des moutons en grand nombre

comme le montrait le tableau précédent pour I'année

1937.n

- La commercialisation s'olganise.

I-e Jarnisy a pu se lancer dans la production laitiè-

re grâce à la qualité de son sol et aux centres de consom-

mation importants de la vallée de I'Orne. On estimait en

moyenne, pour le secteur, que la production laitière jour-

nalière tournait autour de 6 lites par vache; mais sur une ferme comme celle de lvlSchwartz, les

rendements étaientplus élevés.33Oùpartaitcette production?PourlafermedeMoncel,unefernrne

des cités de Droitaumont venait chercher le lait chaque jour. Iæ fermier lui donnait tant du litre pour

vendre le lait dans les cités. 3a Mais ce lait" poutant abondant dans le Jamisy, ne stffisait pas et les

centres industriels de lavallée de I'Orne devaientchercherleurlaitassez loin, jusquedans les villa-

ges de la Woëwe. I-es villages les plus proches n'étaient pa.s seuls à profiter du renouveau de I'activi-

téjarnysienne; I'emploi ducamion depuis la guerre permettaitdetrausporterlelaitàplusieurs kilo-

mètres. I-es possibilités d'écoulement étaient moins détenninées par la distance que par llmportan-

cedesagglomérations voisines.Ainsi,lescollecteursdelavalléedel'Orne, sillonnaientlesvillages

du Jarnisy pour vendre à Jæuf ou Homécourt, et le rayon d'attraction de ces villes industielles de l0

000 habitants se ramifiaittrès loin lelongde toutes les routes duplateaudominantlavallée del0r-

ne . . .

C'est par I'importance de ce trafic que naquit la laiterie nles Bonnes I-aiterieso le long de la

routedelaCartoucherie.35Ensuite,enféwier 1935,un"Syndicatdedéfensedesproducteursdelait

uli'
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32-Pourtantcsrtainschiffrcsncscrccoupc,otpastorjorrs,cnporticulicrpourlcnmb,redesmoutms.<Onavaitwtoupeandc2d)
mères mouroru .r(id) Commc si la seulè fr:rhc dÊ Monccl possédait tort lc chcflcl ovin à clle sculc.
33- < Chcz nous oi arait 25 vachcs laitièrcs avcc 2fl), 250 ct même 300 litres à là fi+ par jour, comnrc rcodcne,nt Cétait pas top
rnal!>(id)

rcanimneûc c,ntrre 150€[2mËms parjour. ToutlelaitPailaitlà,

une femmel:rissi qui leprenait"ellcvenaitdeJamy. Ellevcndait
l.orraincLait.. Onaphæ culc dnitdele vendre dirccæmentcaril
bouillir tous le.s jours. On eir buvait le soir comm: ça crur 0
35- Elle s'éait tiansformée cn laiterie de'l'Etoile"
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du Jarnisy et environs", s'était constitué surtout pour la défense des prix.tr Tous les autres produits

étaient vendus à la ferme où les marchands venaient s'approvisionner, coquetier, boucher, mar-

chand de bestiaux ou de céréales.37

Pour les céréa-

les, les choses étaient

cependant différentes.

Sur les graphiques et

tableaux ci-dessous, on

peut suivre les varia-

tions du prix du kilo de

pain, telles que les

avaient relevé le syndi-

cat de la boulangerie

locale. En quelques

mois, les prix pou-

vaient presque dou-

bler! C'est que toutes

les productions céréa-

lières étaient en

concunence directe

avec les producteurs

des autres régions, des

autres pays, parfois

lointains.. . De plus, les

prix suivaient la loi du

marché. s Comme on

le voit, en 193 1, les prix

du blé s'étaient embal-

PAIN Prix

I Avr 25 1,70F
8 Avr 25 1,65F

22Avr25 l ,@E
23 Mai 25 1,65F
11 Jui 25 1.70F
17Jui 25 1,65F

14 Aot 25 1.70F
28 Aot 25 1,65F
13 Sep 25 1,60F
I Nov 25 1,65F
1W,25 L,7OF

20 lan26 L,75F
7 Fév 26 L,80F

14Fév 26 1,85F
1 Mar 26 1.90F
I Avr 26 1,95F
8Avr26 2,@F

26 Avr?-6 2,05F
10 Mai 26 2,10F
25 Mai 26 2,15F

7lui26 2,20F
14Jw26 2,25F
18Jui 26 2,30F
22Juu26 2.4F

Prix moven
E LE duquin'tal

1910 252rF
r9L2 n ftF
L920 99,14F
tv2r 71,00F
rv22 82.00F
1923 90,00F
r9z4 1r5.00F
ty25 t29,S7F
rn6 187,69F
Lgn 143,50F
Lg28 161,52F
Lv29 133,00F
1930 r47,43F
tgSt 168,94F
tv32 135,00F

Evolution du prix du quintal de BLE

200,00F

150,00F

100,00F

50,00F
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1910 1915 tv20 Ly25 1930

Â

/

I  \ ,
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\ rdo
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36Quelquesmoisplustardonapprendquelebureauetlesdéléguésdusyndicats'étaientréunislesamedi30mai 1935àl6hàla
mairiedeiarny. Apiès que leprésiilent aôisaucourantles ddégùés d€s diificultés surgies errtrecertains producteursde lait et teurs
ramasseurs, il a faii le point surles modifications des prix annonés, avec application immédiate et même rétroactive reppelant, qu'à
moinsde conventions connaires, lahausseou labaisse du prix nepouvait s'appliqueraux livraisons déjàeffectuées, mais seulernent
aprèsunprâvisqui devaitêtreau moinségal àunepériodede règlement. Il importaitdèslorsauxprodrrcteursdelait, derédærerle
çÀierneniintégnl-deslivraisonseffectréesaucourspratiqrÉlorsdeceslivraieons. Ilétaitrecommarxdéauxadh&entsdu syndicatde
fairenoterlesliwaisqrs faiæsauxlarnasseurs non seulementsurlecametcnrlafîcheentreles mainsdeces dcmiers, maiségalement
suf,uncametou une ficheenleurpæsession Surcecametdevraitêheinscritepuis signée lacurventionintervenueentreles parties
ausujetdeslivnaisons. [.esnouveauxprixseraientsormisàl'avisdu bureaudusyndicatdedéfensedesproducteursdelaitduJamisy
et environs qui tes étudiera avec les iepnésentants des laitiers et les parties s'engagent à les r€specbr... (J9ur n" date )-
37- <Ces dernières devaient être livrées chez le marchand et comme les camions n'existaient pas, là auesi les chevaux faisaient le
tansport'(M.L.)
3&AJamy, en février L9A, Hx du Quintal de BLE106,0OF, SEIGI E 90,00F, ORGEllO,mEr AVOINE 65,0ORMINETTE
lzl0,00F, TREFLE VIOLET 500,00F. Autre exemple, l'été 198 I a été particulièrement pluvieux en lorraine eI catastrophique pour
lescéréaliers... (cfdanslesupplémentdeEstRépublicoi4 nLatemedeFrancer du5octobrp t9tl:'Comment être indcmnisé
qrmnd on a été sinisté et à quelles exonérations ftscalzs peut-on prétendre? ' )

25 Jun26 2,
L hit26 2,60F
8 Jui 26 2,65F

L5 Jui?-6 2,70F
2lt7tr926 2,85F | 3,sop

7lalL926 2,æF
L2l8lr9?Â 2,70F
L7l8tr926 2,@F
ii rs'r re;e t:,.étF | z'nF

lt9nv26 2,70F
23t91L926 2.75F
28t9tr926 2.80F I 2,00F

t8trltL926 2.70F
3ll2lry26 2.60F

L6trar926 2.35F

Evolution du prix du kilo de PAIN de
consornrnation couranG 1925- 1927

6tL2lL926 2,55F | 1.9p
tolt2lr926 2.50F I

,ut2tr926 2.30F I
zgtrtLsn 225p1 1,00F
BBtLgn 2.20F
5t4tL9n 2.L5F

L6t4tpn 2,20F | 0,50F
L2l5tL9n z,?SF
Ll6n927 2,30F
4t8tr9n 2,25F | 0.00F

26tqrvn 2,20F I
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/
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X

moyen moyen
du quin- du kilo

tal de de
FARINE PAIN

pn 225,OOF 2,20F

1928 220,flF 2,05F

1929 205,WF 1,95F

1930 197,50F 2,05F

1931 251,00F 235F

1932 189,00F r35F

1933 19250F 178F

1934 195,00F 1,89F

1935 135,00F l55F

1936 154,00F 1J5F

r%7 226.æF 220F

100 100

98,0 932

91,1 88,6

878 e32

111,6 106,8

&1,0 795

85,6 80,9

863 85,9

60,0 70,5

æ,4 795

100,4 100,0
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Evolution des prix du quintat de FARIITIE et du kilo de PAIN
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1926 t928 1930 t932 r934 1938

lés avec le mauvais temps général. A I'inverse, I'année 1932 aété exceptionnelle. Et les prix ont

alors chuté partout, dans la région aussi. Cette fois, les agriculteurs ont été secourus par des mesures

gouvernementales de contingentement, qui ont permis de maintenir le prix à un taux relativement

élevé.eAvantlesdispositions gouvernementales de garantiesdesprixetle développementdes co-

opératives,laloidel'offreetdelademanderéglaitlaquestiondes prix,celui dupainsuivantcelui de

la farine au départ des moulins comme le montrent tableaux et graphiques. .. On notera qu'en 1935,

les cours avaient fortement baissé. [-a mévente du blé et des produits agricoles en général, avait pro-

voqué la grogne de presque tous les agriculteurs del'arrondissement.40I-e 15 février, une conféren-

c,eaétédonnée à Briey par le comice agricole au sujet de l'échange de blé contre de la farine et du

pain. I-es cultivateurs présents, au nombre de 6O environ, avaient réclamé le rétablissement de ce

mode de tansaction là où il existait en Meurthe-et-Moselle avant la guerre. Pour l'écoulement de la

production locale, voici l'exemple de la distribution de la production à la ferme de Moncel: < Chez

nous à Moncel,Ies moulins d'Hatrize avaient unmagasinàDoncourt; onconduisait le grainlà, et

dans ce temps là avec les chcvatn et les chariots, Le responsable dumagasin, on passait devant

chez lui, on all.ait vider, on recevait un bon avec le nombre de sacs, par exemple trente sacs, et il

twus donnait l'argent. On payait des acquis, mon père avait des cahiers, mais tout cela a disparu

depuis! Pendant l.a guerre, oujuste ann4 on allait le chercher directemcnt à Jamy. I-a coopérati'

ve qui s'était établie tardivement n'avait pas de camioru. On commcrcialisait directement. C'était

wrc pertte coopérartve et cew qui enfaisaient partie errmenaient directement leur blé aux moulins

d'Hatrize. >41D'autres témoins décrivaientd'autres circuits:<gour les céréales, ilfallait les livrer

39Il étaitsupérieuràoeluidubléétrangervendude50à55f lequintal maismajoédeSOFdedrcitdedouane...Il nlavaitpasene
re de réglenrèntation dans le cadre des prix garantis par l'Etat
4G 1M-6O4 et un article 'tp prix du pain à Jamy " in "[æ Réveil Ouwiern du 8 avril 1936.
4l- l-es moulins de Jarnv. sur le Rouiewdd. au Breuillot ou sur lYron à Droitaumont potl+t- t r *outi* a" l"*y, r,rite Roulewatd, au'Breuillot ou sur lYron à Droitaumonl porn les dernirrs,.ne servai-ent dus. qMa

grand-mèrem'araconté'guelcmoutitidcDroimllmo.n!gppq(enaitaundc.ses grandsrtresquia,al!fr\; j!11""1y!(I:!*!ï_
4l- Læs moulins de Jarny, sur le Rougewald, au

i1àt sonsewice niltntrô. t-e gand-pèreawitditapidé iesbiens.Ce moulinétàitunviai morumæil,unebelleMtisse : àl'cxtérieur
iiyo*àita"*grandesroueseàferie3 nd"aia^eireaumoins.Ellestorrnaiendansdepetitsbiefsdepierreoùl'eaucoulait.Alln-
térieur. dans ine inmewe salle it v ovait 3 broyews, dcs Amndes roues et des plus petiies; en dcssow dc ces roues, de grands ba-
iiyo*àtta"*grandesroueseiferdz3 nd"aio^eireaumoiw.Ellestournaiendansdepetitsbiefsdepierreoùl'eaucoulait.Alln-
téri",rr, dans ine inmewe satle it y ovait 3 broyeurs, dcs gmndes roues et dq Plus peites; entf:iffifâirrâr:;*riffin:
qucts encore blanc defarirc. Ce n'était Ete_
i;i; l" b;;^"i ii-rïiui", àu"" urc 6eIIe cheminée et au-dcssus les greniers. La mine l'a démoV. 

"(M.J.S'. )
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auxnurchands àcertains jours dcl.asemaine avecleschevauxetlesvoitures25 à3Ùquintauxpar

voyage, en sac de l00kg,le marchnnd lui, les reverùnit au moulin rr0l;- 17 aott 1936, la loi sur

I'Office du bté paraissait au "Journal Offi-

ciel"...€ Comme le disait notre témoin de la

ferme de Moncel: . <d-a coopérative du blé a

commcncé aw environ de 1936 qunù a été

créé l'ffice du blé...et là les prix ont été plus

réguliers r, 4 Auûe céréales produite, I'orge.

I-a brasserie n'achetait pas d'orge, car ce n'est

pas de I'orge spéciale; on avait de I'orgefourra-

gère. Æ Iæs agriculteurs vendaient les agneaux

ou les brebis de réforme pour la boucherie à Jar-

ny et le reste à des commerçants, des Juifs de

Verdun.trtalaine, étaitvendue elle aussi àdes

Juifs qui la collectaient. Ils I'embarquaient à la

gare de Jarny, où ils la collectaient pour toute

région.fl Un autre cultivateur insistait sur la dif-

ficulté de négocier; <<les cultivateurs devaientvendre ce qu'ils prof,uisaient, car ilfallait rempla-

cer Ie bétail, ... celui-ci se remplaçait assez sou.vent, c'était unvérttable comilærce où ilfallait se

battre pour réussir etnepas se laisser gruger...ilfallaitpayerlesréparartons oul'achat de malé-

rtel plus performant, on nc fréquentrdt pas les ban4ues, on n'achctait quc lorsqu'on avait l'argent

dans l'armoire > Un auEe témoin rappelait qu'une partie des produits qu'ils achetaient venaient des

maisons de gros de Metz, démontrant que les liens naturels enûe les habitants de I'ancien départe-

ment de Moselle amputée étaient renoués. Certains y vendaient aussi leur produits. Mais ce com-

merce vers Metz était toutefois limité car les cultivateurs préféraient la vente directe à Jarny et ac-

cessoirement dans la vallée de l'Ome. s

Pour le reste , une bonne partie des ventes et des achats se faisaient par I'intennédiaircs des

marchandsjuifs detarégion,commeil aétéditparquelquestémoins;lesagriculteurstouvaientau-

nnoirs publics veulent aidcr lcs prùrcnars à organiser urc dis--
tctivité-des coopératives agricobs regrotqant lcs prodacuurs dc
s le æntrùle de I'offæe...et lcs bportations et c$ortations setont
éculatctrs... r(eitratt d'rrddË stsné de Nelty llavrine dau

uil- fvlJ.S.Il ajorûaig <Jenæ sorryietu ovoirvudétutwerùtbIé en 1936; onmenaitdablzutlglf,ythilèræ,lzprésidcnfusytdiut
npropre à Iz consorutution hunaïæ et on en faixit dc b fatilte
nd ib ont firé les cotn4 annt c' était ntoché libre : b iuilfinit lc
. >MJ.Schwartz)
iréales, sa destinatio, seul le marcband r'armngeaiti) 0
on ve,ndait uoe bête, m torchait sm argent tout de suiæ, il nl avait

Nord surt'il d,après cc qu,ils disaie,nL 
Juifs faisaient'n wagon av€c' padois deur trs velrdaicut dans le

4& MonsieurWiltÊrdc Stcatbcrioe avaitaussi rmebouchcrieàJamy. EtMosicrnHacquinavaitcmstruitrmcaspèræ dcbangar
éctrie à l'entrÉc dc Drcritaumoot villagc, rm hengar en bois. Monsicrr Pierre Adrien vcadait de's ocrtr il éait coqucticr, tdttc I'antré€,
o vendaitdcs ceufs, des poulcts, de.s lapins....

[:m de* plu* fungnes sfunffs
d* notre hirtniru pfirlËmmtair*
tenue ffir ls ffiuvrile C'hflRhre
l*s*c rmfr #ffi ts dff.n # * Èr. $S "l mffit 3f. fr
frrsJnûfr * rrp#e' H ersnçrbr nffifr*t4 t tf ,f, gq,

,ESf tffi** Ftæ #r r{fi çBrG]ffi
i r#rifÉfl*--

Le projet d'Office du blé annoncé dans la
presse Égionale
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près d,eux, souplesse et rapidité dans les échanges.a9 Nous n'avons pas pu recouper ces informa-

tions par des documents d'archives, mais la fréquence des allusions à ce réseau ne peut faire douter '

Enfin signalons aussi que beaucoup de contacts étaient pris à I'occasion des comices qui "tour-

naient" chaque année dans le canton. Lors du comice du 20 mai 1928 à Conflans, Albert læbrun

<<formait tesvæuxardentspour laprospértté de l'agriculture,pour sasécurité etemltait éloqucm-

ment les vertus de iii* .nse armée des travailleuts dc la terre r.fl

Etre agriculteur dsns lenfi'e deux guemes

- Les conditions de travail changenL

Nous sommes toujours dans ce moment

particulier où la machine continue de vider les

campagnes de leurs ouvriers agricoles, ceux dont

l'atlache à la terre est la plus faible, tels que P.

Ariès I'a décrit. (cf tableau ci-contre et suivant

pour Jarny même). Un agriculteur rapportait sur

ce sujet:<<de s otnrters agrtcoles ily enatouiours

eu, jusqu'au mt ment où I'es machines ont rem-

placé le s lwmmc s et l-e s cheva ux en créant le chô-

mnge de tous côtés...la main d'æuwe était sur-

nut sédcntaire, puis sontvenu's quelques étran-

gers quiavaient été embauchés dans lestnincs et

qui, après quelqucs années préféraient la cam-

pagne > Nous ne développerons pas davantage

ce thème déjà évoqué pour les années d'avant pre-

mière guere, sinon pour indiquer qu'il nous a

semblé que le rythme de cet exode agricole pa-

raissait moins soutenu au cours dcs années tente.

L'attraction usinière et urbaine faiblirait-elle en

temps de crise?

Oui
juitprêuit dc s vachc s, qui énicnt -engTai yé e s

sAÉABr.çi'nA1-{S ïj

*3i*ii 'i
-îo

iù ,,f;
2tæû 1400( 11 000 4 538

11 30( 9 800 6 30( 5rn

10( @,8 50,9 21r

10( 86J 55,8 46,0

Base 100en 1882

100

80

û

4

20

0
1880

-o-
-o_

1890 1900 1910 1920

Ouvriers jonnaliers dits manceuvrcs

Domc$iques et servanæs de fcrme

l9J0

49-<Ouionenvcndaitaux.Juifs;dcsgpnsdcMeiz,desl-cvy,,dcsJacob,quivcoaicntlFaiq'dalmguyoAdeïbionv{:*:*f*
;;*itr"q,r,."-;;,r"*FCË;ftËftî;Gïffi-c.'ÀurcÉ-.ià"g"*t"juiffo.,.oii"aitlataicbandiscctopayaitcoblé.
Otric'étaitdu5oc .oonr"rrdoisenii,iya'aitnuioùi^on-rgrrticrtinulgrétoul,Wcra'Vlzrotrytqqit$|tty-Ouic,étaitduû,oc,oonr"rrdoisenii,iya'aitnuioùi^on-rg"rri"ruinutgrétout,pucranplctotpaysanauis'insmllait'lz
iuifprêuitdcsvactus,quiéniattengrafsseesg1dfr.ilc;;;UinifhcUnéuWiactuuiî*scltct'ituxm'ainede-Mosclbacluuit'teiîa"h"s, 

un atrc dîEmt t ;r";ï;d;-jiËi, it iewil a it nâit ses iigons,.ct plur tq4 il écharycait envendoû dcs sco-
npr .(MS-rferrt*r*griiiirf e,lrc tfudg<ouito"tiit"ti"ru"ta.nuslesiproilaitisefaimiattàdonicilcctksvaues-éuienli';;ïtdi^d;rrù*.d:rti[)î;;ri#Ë;i-aiîtùi-"",uia.iusteipro&atiselaimiant,àdanicitcctksvctucséuientï
iiit,ài*t^rrr*it"nati"6;"*;w-i"idtt tlesfermes;direeuetoirlcscorwiawtts!%t:lyrym;2::Y::-i;;;"",;;;î;;;"t^'-ât;;f,lfiiir'Ë'nà"a*o,q;;iiià68""t'4anstcs*n7_s1sglm*(o'itfalbitpasserpar

;;f 6,;;ip;i'";*";t;'-*;-r:*:;*t"âr"iienitu"a,iyypEy-YE'y!y!!]:-:Y1=1,silili:ffi;il"iffi.t.'.fiïral&ii";"1ï",,,àC;;fl*,",tc.côncows.asrtàby!^c-yl-ry2y::::g::**]flf,Æ-
ii^liiinî"iÏilîWit"tempsd,abordbæ"rtoin,pii^àrais,lcsarttlvâewss'étàieatràtùstrèsnombrewàcenebellcnu--;i^turùqï:nan^:*;àîi;ùr";?9;',*:!;{;Ea;9\Ius'briilants'sur?,Tryl:^*,t^tÆ,y*::y^mH"E",ffi:;ffi;;i'tffi":;i'';;i;â;;,ùi,*;:;;-;;;;è'd^iI^i;itt*,'s.s;;b'Pas,'i'",*:'Æ,{9i!:^P#H"n';i;;i;;i;;;#;;"'d;à"y",,,4;déu;*t""1,",æiiâ"s pra*EY:P"i",y1* y*-99y!:9^?^y::::n:":,*
iY;;;i;ùi"iti;;;;,li;;";;"îfÊ*,.'6;il;q*;{à^'iiir"ti,,,eo,t*,t*ry"lço,traveusesnzcani4æs,cha-
àis, fa*tnuses, ,rrot"rrrs eUfrlrns, le tout forctioruunî sous lcs yeux dtt pùblic intéressé. O
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Pour mener les divers travaux agricoles,

une ferme de l'époque conurre celle de

M. Schwartz comptait quatre ouvriers, deux com-

mis de cultures, un marcaire etun berger à temps

plein. Parfois venait un troisième commis. . . <<i/ y

en avait touiours un à Ia maison qui soignait les

chevatn.>> Pour la moisson les ferrniers embau-

chaient des joumaliers, parfois des gens de la mi-

ne qui venaient en dehors de leurs heures de tra-

vail.sl l-es organisations ouvrières qui s'interes-

saient parfois aux ouvriers de culture notamment

en 1936 et dans les mois qui ont suivi, dénon-

çaient la surexploitation des ouwiers agricoles.S2ll faut rappeler que I'effort physique était certai-

nement plus intense aufiefois et les joumées étaient plus longues. <<on se levait à 5 h - 5 h 30 avec Ie

bétail, puis onmettaitlabatteuse enroute enroutevers 8h- th3|iusqu'à I1 h30 etdE 13 hà 16h

30....après ànouveaulesbêtes ,>S3Tous les anciens cultivateurs confirmaientceshoraires.s l-a,fa-

mille assumait une bonne partie du travail toute I'année sans aides :<< Iz teste c'était nous, on labou-

rait aux chevantx, onfaisait trois charrues, quelquefois quatre, cela dépendait. Ilfallait bien tra-

vailler pour labourer 25 ares dnns I^a journée; de Ià I.a mcsure d'un iour; dans d'autres endroits,

c,est 33 ares si la terre est plus légère, mais chez nous on ne parlait guère en "iours", tt 55 [æs en-

fants apportaient encore un complément d'aide:<< les enfants sortaient de l'école à 12 aru(?) et al-

laient gardcr les vaches dewfois par jour rr.ff Un autre témoin évoquait de son côté le travail des

épouses et des femmes en général :<<Lesfemnes nc s'occupaient pas seulement du jardin, mais aus'

si des travaux de basse-cour et elles participaient encore aux travAux de laferme lorsqu'il n) avait

pas de maruEtwres: chargement dufumier, binage des betteraves, des pomrncs dc terre et même

biensowentàlncond.uitedcsattelagesaumomentdcs semailles;awtravatndeferuisonoùilfal-

laitramasserles gerbes etaussifaire desvoitures dcfoinetdecéréales, etaussiles déclurger furc

les granges >>

I
I
3

Hommes
Français

Belges
Italiens

23
26

0
25

4
0 1



-967 -

Pour améliorer leur production, les agriculteurs jarnysiens utilisaient déjà les engrais. En

particulier ils"semaient" des engrais, principalement, des scories.fl Par contre les paysans utili-

saient peu la potasse et un peu de chlorure de potassium. Au printemps, sur les blés, ils répandaient

du nitrate de chaux qui venaitprincipalementduChili, nitrate naturel etsurles avoines, principale-

ment du sulfate d'ammoniaque.s

Iæs outillages variaient d'une ferme à I'autre. 59 [æs moissonneuses mécaniques étaient ti-

rées par les chevaux.ff Un autre témoin précisait à ce sujet :<<On avait une moissonneuse lieuse ; à

Jarny, tout le monde en avait. Izs

bottes allnient à terre et on les rele-

vait pour les mcttre en tas, certains

disaient en trésseaux, en meulettes.

On les laissait huit jours pour sé-

cher. Onfauchait un peu sur le vert

pour que celane s'égrenne pas et ça

achevait dc mtrir; les meulettes mûrissaient et la paille séclnit. Comme on ne faucùait pas dcs

centaines d'hcctares danslajournée, oncommençaitàuncoinetainsi dc suite, çaséchait,çamû-

rissait. Quand on a,ait fini, il y avait un temps mort avant les avoines et on renlrait alors les

blés. >dLBnfait d'outillage, les chamres étaient des chamres assez simples, 62ce qu'uu auEe témoin

confirmait en rappelant que I'outillage d'une ferme était à l'époque frès limité, une ou deux chamres

57- <des scoriesThornes,àJanrytoutkmondc ensemait; ilyanitunsemoirachetépark syndicat; mais lzsscories jecroisquc
c'éuitaussiauxJuifs qu'onlcsaclutait.Je nc souviensdcmonpère discwantleprixanc eux. Onenmcnaittousks nois au
les parcs et dmts lcs versaircs. >Q
58- <Ladosen'émitpasforte.Qtnndonovaitmis 100 KgdcnitatedcclnuxEtititait l5%d'a2ote,c'étaitnutetle sulfated'annp-
niaque,c'étaitpareil .>0Autretémoin:<onconduisaitlesfumiersauchamppardcsattelagcscteasuitoilétaicût@nùsdansles
çhamps à la fourche et à la main on semait aussi des scories; de la cianamiæ ct de l'azote, lc tout à la maioQ
d'ai cowan wæ époque sats lærbicides, on avait dcs coquelicoæ et dcs morgucrtæs dans lzs bUs, c'éuit des clunrps tout rouges.
Onallaitprfois échardowurortecwcfaux.Oncoupaitlatêtepourque cebfassenoinsdcflcurs.Qnawitaussldesbleudsetdcs
senés; certains senuicn dc la cyanonifu à Ia rosée et ça lcs brûlait .>Q
Uoautredéclaraiccs{lrquel'agriculureéaitplus nanrelle, carles engraisétaientutiliséscnpctiæErantité vulcsmoycnsdedisûi-
butimetaussilcmaoqrrdcdisp@ibilitédescxplcitationsquivivaientplus surellesm€mesàbeaucoupmoinsdefrais;l'argcdétait
co'mflé car les prêts cxisaient peu et p€(sdne n'y aurait eu recouruQ
59-J'étais gosseqtundmmpèrcaachptéuoelieusedc2"ml0delarge;c'étaitlefindufin,osbnestservitorûenûevie. Unccbar-
nre,c'étaitaussipourlavie,labaficuseaussi. Onavaitunebatteuscélccfiquc,puisquelccourantveoaitdelamioc"Aillcuruonbafait
avccrmmanège,c'étaitlcschevarx.Ici clleétaitfixcetil fallaitamcnerlesgcrbcs. Dmcltivcrilfatlaitrcproûdæforocleagerbesà
côté dc la battsusc, cosuitc j'ai cmu la baneuse sur roucs à motcur élccuiquc qu'm pouvait déflaccr. C.cla faisait vraiment de la
ponssièoe.r0
60- Iln'yavaitpasdctracæurs... <Quandlestracteursétaic,ntincoanus,lcschwauxfaisaicdtqtlotravaildelafcrmecttdrtlctra-
vail dennlcs champs;lapluspaiæfermc avaitde2à3 cbevauxctcelaallaitc,naugrcotantsuivantlcnmb,redtocrarccctaussicn
raism ù penoooel qui sc trowait sur cctte fermo(M.L)
tlotc tgmilnaeMoôcl:<.Sorvczr! dis: monpère, mus [zs ansilvenfuitwu qttiltzniæ de tnrrcte(rs '... les cbcvurx! @afaicait
une renhéc drargcot qu'il aY a plus ar{ordtui.
6l-Lesblésétaicnttranspqtésàlafermeoùilsâaiente,ngrangésàplat,parnivca\ctlàilssér.baicmsaosfc,îm€atatiæ. eEnhiver,
mpeuavûtrrùêrre,Dourbsenence,dcæwsaræmpsonaclæait I(Nou2X) Kg,deserre rcc.Onweruitdcsbléslrotgis,c'énitmpeuavûtrrùêmc,pourbsenence,dcæmpsaræmpsonaclæait I(Nou2X) Kgdcsanærce.Onpreruitdcsbléstrorpis,c'énit
dcsrouges d'Nsoce, ilsrendaientaamaxùnamZ2 ou25 quintawplus souvent IS,naisils énient enrærdhuirespwfuire de la
fotuu boulangère. Lafuùe étaitpfusfacilz àtawiller >.0fqtuu
62- <.Iai pasconnudoBrabatrtàJarny. Onavaitrmsoc,versoiretdeuxmaochms. Qrnodçaallaittèstieo,onavaitrmb-ræ,piiDci-
palemcat arx vcrsaines, quand ça allait tien, ou aux remues de la deuxière ou d€ la tsdsièmÉ culûne, car c.était m<ins difficilc. t-a
premièreculûue,ocmmenaitlefumier,auprintcorpsolcrépndaitetonl'enterrait hrisquandoavaitletc,mpc,æallaitreinucr
latcrroaucanadicnouscarificatcuràchcvaur Ilc,atraûnormchczSimondcrriè,rcchczlutpuisopassaitlesheæc.s. Enérémlabqu-
raituncdeuxièmefcisetfinaolltouseÉ€rnbrc,@labouraitunetroisièmsfois,denslesterresqui éIaieotvraimentvcrsaines. Aur€-
me,ntsionavaitsemédestrèflceavmt,onlabouraitcrmsemaitdirecteincnl Lesviellccluzernes,onlcslabouraitpluôtcnhiver.Les
labourssefaisaientà 12-l5centimètrre,sctc'étaitdéjàprofond- Fascmmcaujourdhuiorlonlaboureà 18ou20ccmimèttcs. Darrslcs
ærres lourdcs, c'étaitplus dur. Quaod jhi cornnené, uncfois, j'ai réglé ma cbamrcoommc si la terrp n'étaitpas lqrrdc, c'étaitbien
trop et j'ai ap'pris à la régler à cetlc occasio, avec mm frère; aujourdhui o ea ticnt plts oompto> .
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suivant le nombre de chevaux qui se trouvaient dans les écuries...63

un syndicalisme agricole plus corporatiste que rcvendicatif.

Nous avions rapidement évoqué un premier syndicalisme agricole, un regroupement de

producteurs qui avaient compris qu'ils devaient s'unir pour défendre les prix des marchandises. Ce

n'était pas la seule vocation des syndicats jarnysiens constitués dès la fin de la guerre, puisque cer-

tains voyaient en lui I'embryon des coopératives.ff

En fait le syndicalisme en tant que group€ment de défense des producteurs avait existé dès

I'après guerïe. Un premier syndicat avait été form é1e22 décembre 1919 lorsque plusieurs proprié-

taires, <<comprenant la nécessité de restaurer la production agricole de Ia localité occupée par

I'ennemi pendqnt toute Ia durée de Ia guerre... > avaient décidé de créer un syndicat dans la com-

mune.6s]IezZavillLgz},unnouveaugroupementavaitvulejour,réunissantlespropriétairesfer-

miers, domestiques et ouvriers agricoles, dans une association professionnelle régie par laloi du 21

mars 18&[, et qui avait pris le nom de Syndicat Agricole de Jarny. tr [æs adhérents estimaient quel-

ques années plus tard que leur syndicat avait plutôt bien fonctionné et donné de bons résultats prin-

cipalement en ce qui concerne les fournitr.rres d'engrais; depuis les réunions (6 par an) tournaient

surtout sur la question du prix du lait...67

Entre temps, un syndicat d'élevage intercommunal regroupantles communes deJarny, [a-

bry et Giraumont avait été formé le 18 janvre r !925,1a présidence avait été confiée à Jules Pillot de

Jamy.6Læsadhérentssefixaientpourbuts de<favoriserl'achntdesujetssusceptiblesd'améliorer

Iarace bovine etde saconsornntation, enfaisantle choixdebonnesreproductrices, ets'ily alieule

re chevaux pow k rtter- ensuite lærse, scarifi cateur, faucheuses,
temoissonncwe et etfinbatteuse detout n odèlc,cenaincs tom-
d pendant dzs læures >Q
de Jamy. Cétait un groupement pour acheter du matériel, de la
culteurivenaient lecËerCÀeràlaniaison. On achetait ensemble les
uiourdhui, iene m'en souviens pas. >(M.J'S.) Un aune agriculteur
ncien marché tibrel <le syndicalisme dans la culture ne s'est grrère
à droite à gauche, cotisaùon ici, cotisation lù msuite coopérative
onde aujo-urdhui est embrigadé" quotas, jachères, fini Ia libertô

nents agricoles, d'engrais etde semence*(id) Læ syndicata éIéoÊ
mrptaiialors 17 meàbres et fomrait le spdicat agricole de Jamy,
:t-Moselle. Læs membres du bureau, MM'Bertand et Beugret

ffiïli*'-"ffi ï:[î,ff#itrË,:';#;i,Bffi'ÀHSiiiTi*
Pillot et Herui Gadol' 

ér€ts économiques agricoles, de faciliær aux adhérents l'achat des
orâés aux svnôiqués-moyennant une légère rétribution' de favori-
igricole et dé te virlgarisei de domer des avis et des cqrsultations
éênterparvciede rttitiontoutesles réformes législatives ettoutes

vait à 32583,70F, l'aclnt de towteaux 2 lUfiF et divers produits
)
immesecrétaireet Victq Bérardcommetésoriertous deuxde Jar-
Lapointe de Giraurnont, Félix Marchal de Labry, Jules Baudoin de
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contrôle laitier(sic). ,169On notait aussi I'existence d'un syndicat de défense des producteurs de lait

duJarnisyetdes environs ,dontnousavons évoquéplus hautlesrecommandaûons pratiques faites

aux producteurs... Sa constitution a eu lieu Le22févier 1935, il comptait d'abord 14O puis 265 ad-

hérents, son président était Georges Schwarz de Moncel. 70 Ce syndicat avait pris naissance à la

suite d'une très forte baisse des prix du lait ( 20 à 30 centimes par litre) ; la baisse avait été provoquée

par les laitiers et les producûeurs s'estimant victimes des grossistes avaient réagi énergiquement.. '

Une réunion regroupant plusieurs centaines d'agriculteurs s'était tenue à Jarny, à I'hôtel Cordier,

sous la présidence du Colonel Lyautey, président de I'Union Lonaine des Syndicats Agricoles, etde

M. Jacques, abbé, secrétaire général de cette Union. .. Dans son exposé, Georges Schwartz, avait

faitconnaître les raisons del'appel lancéparle syndicatagricole deJarny. TlAprès uneallocutionde

M.Lyauteyetde M.l'abbéJacques, M.SchwarEavaitdonné lecturedes statuts proposés.Ils avaient

été approuvés à I'unanimité des présents.72 En 1936, le syndicat comptait 4O9 adhérents . . . et, entre

autres, le 19 octobre l936,il participait à une importanûe réunion revendicative, avec I'union des

producteurs de lait et tous les maires de I'arrondissement à Briey.73

Un syndicat d'aviculture de la vallée de I'Orne avaitétÉ, crééle 26 octobre t930:322hom-

mesetdeuxfemmes en faisaientpartie sous lahoulettedesonprésident, Henri Sarloutte.TaEnfaitil

s'agissait d'une décision visant à se détacher du syndicat d'aviculture de la vallée de l'Orne et de

lYron,créé lepremiernovembre 1928. Mais un peu plus tardunautresyndicatd'aviculteurs voyait

lejourenjanvier 1938,Ie syndicatdes aviculteurs ethorticulteurs duJarnisy.Ts Sonbutétaitl'étude,

I'expérimentation et la diffusion des meilleures méthodes de production et d'élevage, des meilleu-

res variétés de fleurs et graines potagères, I'achat aux meilleures conditions de prix des reproduc-

teurs appropriés, des graines potagères, engrais, matériel, etc. De son côté, la Société Horticole et

Maraîchère du Jarnisy < chzrchait à regrouper les afiinteurs s'intéressant àla culrure de lafleur et à

I'entretien des jardins>, ouffe les aclwts tnbiruels en contntun, elle voulait diffuser le goût de la

69- AD M&I\,I7 M 26.
ZO e"""n*p"tBouhoudeBruville, Georges MaigretdeBrainville, CamilleBugnotd'AbbevilleetAndréLapointedeTichémont
par Giraumont
i L- ,rCene décisionfut prise lc 5 janvier èt'issue d'uræ assenblée générak ten-ue par lcs nenbres de ce syndicat aux4uels s'étaien
joints ceuxdcs synàicàs dz Donæun, Bruuille, St Marcel a Girunnn..Ab suite dfunebaisse de 0,4Of par litre dc P!, Pbt:

fet. Ce Eæ désirent les

'd;;k;;;;i,fi;â*;A;iffiIà;;iii1àretzsjras.Ilnenraitconfomæùtpr_ocè.sverbatde ceneréunioidétée-nwyêàM;pnré-.
,îot faiuaàlétanrlctaotiaulrenrsns-rylumatisdnlait.atestunzententeaveZlcslairters.Ilestnanifesæncnridiculcqueceluisuifit.Cr-[*Air"iles agricutteursprfuuctewsdelait, c'estunceitertea,àcbsbirterlllestnanifesæmenridiculcEæceluiqui'jroa"iî 

iàtà"viiouioirs dawfoËttgattondclivrerlamarchandise pour lc prixqu'onluiofire;_lelait cnpaniculiq estranndu'oarlclairterbdoubiedcsonprird'a;Irat.Ilestdoræindispensabkqricdes 
représentants, spécialementnandatéspuisserésoudre

ceproblèmcavecyawortté. [lfautqufunMnfic,enormalrZmunèrelccultivateuretlelaitier,naisleprixdulaitdoitêtreftxéparles
diuxpartiespourlebiendeséowinnaew]dcsproducteursetdcshirtersàquituusændonsl4rmin. >(notesmanuscritesdeson

eligieuse régionale. Læ Maréchal
ntonel Lyautey, dirigeait luniqr lqraine de.s syndicate agricoles'
'&hé; rur.'1922 il avait été à I'origine d'uræ section
r 1!X4, le pésident de I'ACGH (Action catholique g&réraledes
nneg Sociôtogiepolitiqueetrcligieusedelalonaine' Cahierde la

Dans ses staûrts, le syndicat déclarait vouloir défendre lesprodrct
par un meilleur choix des sujets, de tirer le meilleur parti du lait
membres, tavente, I'exporta:tioq latransformationan poduits dé
bres du syndicat, de soritenirenjustice lesmembres dusyndicatfa
cqrstatées dans la vente du lait... toute discussion politiqrc ou t
73- in "Eclair de I'Estn
74 Demeurant rue de I'abbé Vouaux à Jarny.
7a Son pésident était M. Henri Jambon , no 25 cités de I'Est àJarny...
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fleur...organiser des expositions et conférence.s .-.1176

Enfin, à la suite de I'invasion du doryphore, signalée de

partout dans les territoires de I'Est de la France, les culti-

vateurs de la commune de Jarny, avaient décidé de créer

un syndicat de défense contre "les ennemis des cul-

tures n . . . dont la presse a é galement rendu compte. (cf arti-

cle ci-conFe)u

Ir, DÉrlôalÊ r*tqd. atEÈ
D.:EtÊ ffr er* laltfili lt E&
ttnùruËt la rrrirUrafr I glf
Dtlt'f^tÈItÉr ûe prytFls Û |
Cfg ôÛ, ii3 É*r.trrlrr.qt

La vie quotidienne à la ferme changeait peu'

Iæ travail occupaittoute I'année, dimanches etjoursfériés: <<onne parlaitpas dcvacances

car tout le bétail devait manger dcuxfois par jour et mêmc tois fois et les vaclus d.evaicnt être ti-

rées deuxfois par jour...Lorsque lesmotuEuvres nevenaientpasle dimarrche,toutle ffavaildevait

êtrefaitpar tnfamilte duculrtvatuur...L'occupationdurait ainsi toute l'année, car les battages oc-

cupaittoutl'hiver... >0Iaviedelafermerythmaitleshabitudesdevie,faiæsdctravailetderepli,à

peine brisées par les fêtes locales, les bals, les mariages et les comices. Dans unc économie plus au-

tarcique, on souligne généralement que les agriculteurs produisaienttout ce qu'ils con$ommaient-

presquetoustuaientlecochon,lavolaitle,leslapins,etconsommaientleurlait;lebærtrlui allaitàla

boucherie...TE Pour conserver la viande les femmes la mettaient en bocaux stérilisés. Pour le co-

chon, it était salé mais certaines faisaient aussi rôtir les j ambons de devant et les mettaient ensuite en

bocaux. D'autres plaçaient directementles faux-filets dans les bocauxetles familles les mangeaient

froidsplustard.I-ejardinfounrissaitleslégumes: <Onavaitunpoutger,arccdcsarbresfruitiers,

conune nut le monde en avait. "0 Un autre témoin ajoutait :<<Ie iardin était en général laissé à la

d,isposition dcs fem,næs qui tc bêchaient à ln main, Ie semaient, le binaient et récoltaient >0 Quel-

ques u$ faisaient du miel:<<A Moncel iIy en a eu un, un nommé Jaseran, ie crois entre les deux

gucrre. Its habitaient lafernc brûtée où il y avait trois logemcws. Et lui iI anit unc dizainc dc ru-

chcs .>OSeul le bois manquait aux Jarnysiens.TeAprès la gperre, le pain était déjà livré par un bou-

langer a"rrbulant- Quelques agriculteurs continuaient cependant à cuire leu pain. C'est ce que rap-

pelaituntémoin, <lepains'estfaitdnnslcsfermesjusqucdanslcsannées29-30;l'oncluuffaitIe

fourunefoispar semainc etaprèslcpainonenprofitaitpourfairedcs gâteaut; demêmequ'àlafê-

te duvillage >>n

?6. On r€trouvait dass son bgrcau, H€ûi SartoutÊ, prÉsid€nt, H€ori Pierné, Jose,ph C.onetagt^de Jamy' Hqri Jambon" Jcan IIac
;rr"rd-Aùr"dM.rd.chd;Ë[iÀ-;cb.dNovi'aht...læsmêmcs,Heorisarloriue,loseplc-imsanidcJarn-y, Jeanllacquardet
Ôhartés Nachbar, fornaient te 14 scpt€mbrc l934.ua ryndicat des producæurs d cttrs dujor- .rogroupant 15 adnercnts. ..oans rc
ù"t a"-Afie*r#r fir *,f*aiaUta"iÀ*t fr.ir, a U ruirË a" U 

"entr'de6orable 
d€s p'roduits de basseour a cn raism de la cmcur-

re.nce déloyale de certaios marchands cn ertrs. ..
7:-À;-6;;;r S;h*rra H*ri nit*, l*f"r" fr"quièt"s, Louis Sallerin, Octave Wey, Jules Beau&iu Jules Munier ( 8 juin

n plutôt du veau"
arimot, otlil y avaitencorc I'afforngo. On achetait-peude bois: m
æ. Si m avaii pas asse4 ma fcri' o c'n achetaitr0
n pain, çaj'cn suis sûr, il lc faisaitjusquâ la demière guerre. Il avait
rirËs. peut+trc I'a-t-il conscrvé!>0
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parmi les pratiques ancienncs, la culture du chanvre avait totalementdisparu.El I-es étangs ne ser-

vaient plus pour la pêche. [-eur fonction ancienne de vivier pour la consommation du poisson local

avait été concurrenc ée par les poissonniers qui pouvaient faire venir de Boulogne, directement, du

poisson frais par chemin de fer.E2

Contrairemçntà une idéeancréedans les époques plusanciennes, dans ce débutde vingtiè-

me siècle, I'individualisme agncole continuait de prévaloir. I-es travaux collectifs, les groupements

que I'on remarque aujourd'hui sont extrêmement récents.83 L'entraide organisée venait surtout des

groupementsd'assuranceetdelamutualitéagricole.e Quantau syndicalismed'actionetdedéfense

face aux pouvoirs publics, aucun de nos témoins ne les a évoqués. Pas plus que du mouvement du

"parti agraire" pourtantbienimplanté parmi les propriétairesduPays Hautetqui rayonnait, d'après

les rapports de police, à partir d'un noyau actif centré à l-onguyon. s

Finalement, si le nombre des petits commerçants continuaientde croftre, celui des paysans

s'était stabilisé autour de quelques fermes, déjà grosses pour l'époque. l-e temps des petits ouvriers

de culture etdesjournaliers étaitpassé, ici plus tôtqu'ailleurs, carla guene de 1914-1918avaitaccé-

léré les réaménagements fonciers, en bousculantparcontrecouples structures traditionnelles etles

anciennes pratiques agraires. L'immensebesoinen nourrituredes ouvriers d'usines,des minesetdu

chemin de fer, des employés d'administration et de ûoutes les populations des cités en expansion,

avait continué de donner à I'agriculture locale tout son dynamisme. I-es besoins en bras avaient par

ailleurs permis un passage en douceur, sans déchirements apparents du moins, d'un monde rural tra-

ditionnellement peuplé et morcelé à une agriculture plus moderne et plus efficace, donnant à la

campagne de la périphérie jarnysienne des allures d'avant garde'

8l- \,tais, à la ferme Ste Catherine, d'apÈs un émoin, < le Walteç
linoourfairela praine lhuiledelin; onnefaisaitplus dechanvre. A
Mo:nsielr BouËu de Brwille aencore une chemise de lin, faite

mble je ne I'ai pas oonnu-)ù Q Un autre témoin abondait dans ce
rraiq il ânivait sôuvent, aux moûr€nts des groe travaux ou des baç
, mâniète .. . de même lorsqu'un paysan étàit malade ou accidenté'

à'à9*r".*aeetretraite pour les ouvriers agricoles. on avait des
me retraite; encceaujourdhui, des femmes âgéesqui onttavaillé

dans la culture ne touchent rien Parce qræ à l'époque, personne ne versait pour elles."
8t AD M&M 1Z 38 ann&' LS34


