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PREFACE

Ce n'est pas un hasard si la Corporation paysanne est une des
toutes premieres realisations du gouvernemem de Vichy: la loi
qui I'instaure et definit les grandes lignes. de son organisation
date du 2 decembre 1940. De toutes les reformes coneues par
1'.Etat frantais, c'est sans doute celie qui exprime Ie plus exacte
mem I'inspiration de la Revolution nationale comme l'ambition
du marechal Petain de reconstruire la France sur des fondemems
traditionnels. Aussi n'y a-t-il pas d'institution dont I'etude, sur
tout si dIe peut etre menee de I' interieur, soit plus eclairante
pour J'intelligence des desseins de Vichy comme pour l'explica
tion de ses succes temporaires et de son echec definitif.

Tel est bien Ie precieux apport de I'ouvrage qu'Isabel Boussard
consacre a la Corporation paysanne. Elle est la premiere a. avoir
eu acces aux archives de I'institution : sous sa conduite, nous fai
sons un voyage extraordinairement instructif a. I' interieur de
J'organisation. La documentation conservee contient tOUt ensem
ble les pco;ets successifs qui ont precede la creation, les proces
verbaux de reunions, les correspondances internes, les echanges
de lettres avec les ministres et Ie cabinet du marechal, les instruc
tions relatives a la propagande. Auparavant, la Corporation ne
nous etait connue que de I'exterieur et sa description demeurait
par force assez abstraite, tcop etroitement tributaire des textes.
Isabel Boussard nous introduit dans les coulisses : les documents
les plus confidentids nous sont livres, accompagnes des annota
tions mises en marge paC tel ministre ou tel membre du cabinet
du marechal. C'est la vie meme de la Corporation et son histoire
qui sont ainsi restituees dans leur devenir incertain.

Les premiers documents temoignent principalement sur I'ideo
logie inspiratrice : plutot que dans les experiences etrangeres, elle'
puise dans Ie neo-corporatisme d'un certain catholicisme social. Si
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12 PREFACE

les fondateurs de la Corporation paysanne se defendem d'imiter
les realisations du national·socialisme ce n'est pas par prudence:
c'est par conviction sincere de trouver dans I'heritage d'une cer
taine tradition agrarienne, que Pierre Barral a fait revivre, les
principes dont ils s'inspirent. De fait, la creation de la Corpora
tion repond aux vo:ux d'une partie de la paysannerie franl;aise :
ce n'est pas une structure imposee d'en haut par voie d'autOrite.
Les circonstances en om assurement facilite I' instauration ; mais
I'agriculture franl;aise l'a acceptee. Ainsi, tout n'en a-t-il pas dis
paru avec l'effondrement du regime de Vichy, a la difference de
la plupart de ses autres institutions qui furent emportees par la
Liberation. Dans l'esprit des fondateurs et des premiers organisa
teurs la paysannerie est a la fois un metier, des structures essen
tiellement ordonnees autour de I'exploitation familiale, et un
ensemble de vaIeurs morales et spirituelles qui se confondent avec
la patrie et son histoire : indissoluble melange de preoccupations
professionnelles, d'interets corporatifs et de considerations ideolo
giques.

On saisit sur cet exemple I'originalite des processus de decision
de ce regime personnel et autoritaire : ils som aux antipodes de
ceux d'un regime parlementaire. La decision du chef de I'Etat est
en principe souveraine et la sympathie personnelle du marechal
n'a jamais ete menagee a la Corporation paysanne et a ses diri
geants. Ceux-ci communiquent directement avec son cabinet civil
et recourent a son arbitrage dans Ies difficultes qui les opposent
aux diverses administrations et aux pouvoirs seconds. La sollici
tude que Ie chef de I'Etat manifeste a l'egard des paysans et de
la Corporation n'est pas etrangere a la brievete du delai· qui pre
cede la creation : moins de cinq mois entre la constitution du
nouveau regime et la publication de la loi qui instaure la Corpo
ration. Mais si la gestation fut coune, que de lemeurs dans la
mise en place ! Elle se traine de periode preparatoire en periode
transitoire : deux annees pour les travaux de la commission natio
nale chargee de constituer les organismes departementaux et
regionaux. C'est ensuite Ie comite permanent provisoire forme
dans les premieres semaines de I'annee 1943, soit vingt-sept mois
apres la promulgation du texte constitutif, et quinze mois a
peine avant I'ecroulemem du regime et la faillite de ses realisa
tions. Au cours de ces annees, une parr appreciable des energies
a ainsi ete confisquee par les controverses et les operations relati·
ves aux questions d'organisation.

L'impression qui domine a la lecture de ces proc~s·verbaux et
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PR£FACE

de ces correspondances est que la Corporation eut une existence
difficile. Les crises succedent aux crises et les difficulres n'ont pas
ete menagees a ses dirigeants. Difficultes de toure sorte. A com
mencer par celles qui resultent de la situation generale. La France
connair la penurie alimentaire: I'absence d'un million et demi
de travailleurs retenus prisonniers en Allemagne, dont la ma;orite
vient de I'agriculture, affecte durernent la production; les requi
sitions de I'armee d'occupation restreignent grandement les quan
tites disponibles pour la consommation interieure. Le ravitailb
ment constitue une preoccupation lancinante pour la population,
un imperatif majeur pour Ie:s pouvoirs publics. II est tentant de
faire appel a la Corporation pour assure:r la collecte : sa popula
rite en souffre et ses responsables sont en permanence ecarteles
entre l'obeissance au gouvernement, l'accomplissement de ce qui
leur est presente comme un devoir civique et la defense des inte
rets de: leurs mandants. Dans beaucoup d'esprits, I'organisation
corporative va, de ce: fait, se: rrouver identifiee aune tache de cir
constance qu'impose Ie malheur des temps.

La Corporation est mal vue des autorites d'occupation: elles
trouvent que sa presse n'e:st pas assez engagee politiquement et
lui rationnent Ie papier. Elle est en butte aux attaques violentes
des journaux de Paris et des partis collaborationnistes qui lui sus
citent des organisations concurrentes: tel Ie Centre paysan du
Rassemblement national populaire de Marcel Deat ou Ie Centre
d'action paysanne inspire par Ie MSR d'Eugene Delonde. Ainsi
se verifie, dans ce domaine aussi, la realite du fosse qui separe la
collaboration de zone occupee de la politique: vichyssoise. La Cor
poration n'en est pas moins assujettie, en zone Nord, aux autori.
tes allemandes. On lira I' etonnante relation de I'entretien de ses
dirigeants avec Ie'docteur Reinhardt au Majestic : accablant temoi·
gnage de Ja dependance OU son~ tombes les responsables fran~ais.

La Corporation n'est pas pour autant libre de tout soud du
c6te de Vichy. Les dirigeants de la Legion lui sont peu favora
hIes: eux aussi la trouvent trop peu engagee dans Ie combat
politique. lIs redoutent que Ie recours a l'election pour la desi
gnation des syndics ne reveille les vieilles divis'ions politiques et
n'offre une possibilite aux partis de gauche de se reconstituer et
de reconquerir une audience. La crainte n'est pas entierement
in;ustifiee. Les organismes de la Legion rappellent que dans
l'ideologie de la Revolution nationale J'autorite vient d'en haut
et multiplient rapports et denonciations. Les ;ournaux de: la Cor
poration ont parfois maille Ii partir avec la censure de Vichy.
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14 PREFACE

Mais c'est encore de I'administration que viennent les difficul
tes les plus constantes. Les relations avec les autorites locales font
question: avec les municipalites, avec les administrations prefec
lOrales, avec les administrations centrales surtout qui manifestent
de bout en bout une mauvaise volonte declaree a I' egard de cet
organisme qui s'integre mal dans les structures traditionnelles. Ie
ministere des Finances n'admet pas que la Corporation puisse
avoir des ressources propres et dispose d'une autonomie finan
ciere; il entend maintenir un controle a priori, et veut imposer
I'application des regles ordinaires de la comptabilite publique.
Ses rapports denoncent la mauvaise gestion.financiere des organis
mes de la Corporation et sa politique dispendieuse.

Loin de trouver dans son ministere de wtelle, I' Agriculture, un
appui et un soutien, la Corporation se heurte a une volonte cons
tante de mise au pas : on n'accepte pas qu'elle exerce un pouvoir
.reglementaire concurrent de celui de I I adminiStration centrale.
L'existence d 'une corporation disposant d 'une certaine autonomie
est trop contraire aux habitudes de centralisation de notre admi
nisrration, qui transcendent tous les regimes et les ideologies. Les
crises entre la Corporation et Ie ministere se succedent. L'arbi
trage du marechal est sollicite, qu'jJ rend ordinairement en
faveur des dirigeants paysans, mais I'administration reconquiert
bientot Ie terrain momentanement perdu.

Aussi Ie malaise va-t-il grandissant chez les responsables. Les
cotisations rentrent mal. Des dirigeants locaux donnent leur
demission. A partir de 1943, se dessinent des attaques venues de
la gauche, socialiste et communiste. La presse clandestine prend a
partie les dirigeants de la Corporation : La Terre, La Resistance
paysanne. L'approche de la Liberation, Ie developpement de la
Resistance frappent de precarite I'institution et ses effortS pour
s'implanter. A travers les correspondances et les rapports, per
cent les aveux des oppositions croissantes qui s'enhardissent:
I'etat d'esprit s I aggrave, I'opinion devient nerveuse et lasse, la
propagande dite antinationale se donne Iibre cours sans que per
sonne cherche a I'entraver. On a la comme Ie negatif des progres
de la Resistance.

On a parfois Ie sentiment, a voir I'abondance des instructions
sur la propagande de la Corporation et a mesurer la place que
celle-ci tient dans les preoccupations, que ses dirigeants cherchent
a pallier leur impuissance a agir sur les realites et a modifier les
conditions objectives par un redoublement de I'action sur les
esprits: compensation et derivatif. Cette serie de documents n'est
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pas la moins interessante de ceux reproduits et commentes par
Isabel Boussard ; schema de conference a J'intention des propa
gandistes locaux, iconographie, tracts ... lis illustrent l'ideologie et
ses principaux themes ; ils refletent aussi I'evolution de la situa
tion politique generale. Dans Ie meme ordre d'idees, on relevera
Ie contenu des listes d'ouvrages recommandes aux syndicats
locaux pour la constitution de bibliotheques rurales.

Au mepris de la vraisemblance, aloes que tous les indices
d'une degradation irremediable de la situation concordent, les
responsables de la Corporation paysanne se persuadent que I'ins
titution survivra au regime qui I'a fondee et restent convaincus
d'avoir travaille pour I'avenir. lis s'appretent a poursuivre leur
tache et constituent meme une commission aux fins de preparer
la suite. L'evenement dejoue leurs esperances : avec la Liberation
c'est la dissolution de la Corporation, la liquidation de ses orga
nismes, l'epuration de ses dirigeants, ecartes des responsabilites,
poursuivis, frappes d'ineligibilite. Et pourtant Isabel Boussard
demontre sans discussion possible que tout n'a pas disparu de
I'a:uvre entreprise par la Corporation paysanne : il ne faut pas
longtemps pour que la CGA, qui s'y substitue et se refere a une
ideologie fort differente, utilise son experience, reactive certaines
de ses structures, et reprenne a son compte certains des mythes
de la Corporation, parce qu'ils repondaient a des aspirations
anterieures a Vichy et superieures aux vicissitudes politiques. Plus
saisissante encore est la permanence des hommes. Les responsa
bles d'hier sont bientot releves de leurs incapacites et reviennent
en force a la tete des' nouvelles organisations agricoles: Isabel
Boussard cakule que tous les presidents et secretaires generaux
qui se SOnt succede a la Federation nationale des syndicats
d'explo.itants agricoles jusqu'en 1961 avaient fait partie de la
Corporation paysanne. Quel signe de continuite ! C'est aussi que,
en depit des principes autoritaires du gouvernement de Vichy, la
paysannerie fran{;aise a fait, dans Ie cadre de la Corporation, une
premiere experience de democratie professionnelle qui I'a prepa
ree a affronter et a entreprendre la grande mutation que I'agri
cultur~ a vecue apres la seconde guerre mondiale. A travers des
experiences politiques contrastees, s'est ainsi poursuivie la trans
formation en profondeur de la paysannerie.

Rene REMOND
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INTRODUCTION

Apres fa defaire fran!;aise et la fin de la Troisieme Republique,
Ie gouvernement de Vichy se tourne vers l'avenir qui devrait,
malgre les difficultes de l'heure, effacer Ies erreurs du passe. Le
marechal Perain appelle les Fran(;ais a. reconstruire la France, a
batir un ordre nouveau, a participer a une «revolution par en
haut ... qui descendra de proche en proche ;USqu'aux assises
memes de l'Etat et de la nation .. I. «L'ordre nouveau est une
necessite fran!;aise. Nous devrons, tcagiquement, realiser, dans la
defaite, la revolution que, dans la victoire, dans la paix, dans
I'entente volontaire de peuples egaux, nous n'avons meme pas su
concevoir. 2 I) Cette revolution est basee sur la restauration des
valeurs nationales et familiales, sur Ie travail, sur I'enracinement
a la terre et sur la reforme des professions. La creation de la Cor
poration paysanne, Ie 2 decembre 1940, est une des premieres
realisations de ce programme.

Bile correspond a deux axes majeurs de I'ideologie du nouveau
regime. Celui-ci se veut corporatiste : il estime que la lune des
classes ne conduit les peuples «qu'a la desagregation et a la
mort I), et preconise une organisation des professions dans
laquelle «tous les elements d'une entreprise puissent se rencon
trer. s'affronter Oll se composer 1)3, Le reiet de la lutte des classes
est Ie point de depart de Ja doctrine corporative ou plutot neo
corporative car son principal rheoricien, La Tour du Pin, avait,

I. Voir Ic=s pr~mic=rs appds du mare-hal P~ain. en paniculier ceux du 2~ ;uin ee
du 13 aoue 1940. La Fr2nce nouvelle. Paris. Fasquelle. 1941. t. I. p. 36.

2. Ibid., p. 76.
3. P~tajn (Philippc=), • Polirjq~ sociale de I'avenir., exuairs de 1a Revue des deux

mooocs du 15 seprembre 1940. cite dans 1.:1. Fraoce nouvc/lc, op. cir., p. 63.
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18 INTRODUCTION

des Ie debut du siecle, indique que Ie poids des evenements du
19· siecle ne rendait ni possible ni souhaitable un retour pur et
simple aux corporations d' Ancien Regime. C'est, parmi Ies tech
niques d'acces au pouvoir, Ie choix de la voie «specialisee»,
selon Ies termes de Stanley Hoffmann 4.

Le gouvernement de Vichy se veut egalement « agrarien ~. son
ideologie est terrienne, enracinee dans Ie sol de la patrie. Les dis
cours du marechal sont emailles de metaphores agrariennes : « La
terre, elle, ne ment pas. Elle demeure votre recours. Elle est La
patrie elle-meme. Un champ qui tombe en friche, c'est une por
tion de .France qui meurt. Une iachere de nouveau emblavee,
c'est une portion de France qui renait. S » Ou encOre: «La terre
de France n'est pas moins riche de promesse que de gloire. II
arrive qu'un paysan de chez nous voit son champ devaste par Ia
grele. II ne desespere pas de La moisson prochaine. II creuse avec
La meme foi Ie meme sillon pour Ie grain futur. 6 »

D'autre part, les circonstances meme de I'heure - la guerre.
Ia defaite, I'absence de main-d'a:uvre. les difficultes de transport
- entrainent la penurie. Le ravitaillement devient un probleme
primordial et pousse Ie secteur agricole au premier rang des
preoccupations du nouveau regime. II etait done logique que ce
demier s'y interesse particulierement et cherche a Ie reformer
selon une foemule corporative.

La tache lui etait facilitee, car, depuis des annees, une tees
large fraction du monde agricole reclamait un tel systeme. La
principale organisation professionnelle agricole des annees trente
etait.I'Union nationale des syndicats agricoles (UNSA) , issue, en
1934. de l'Union centrale des syndicats agricoles, et qui avait
alors quitte Ia rue d'Athenes pour s'installer rue des Pyrami
des. La nouvelle Union tient un premier congres en 1934, dont
les travaux sont reunis et publies sous Ie titre Ver.s la Corporation
agricole 7• En 1937. e11e revendique Ia representation d'un million
deux cent mille families paysannes et cient son plus celebre con
gres aCaen. Les principaux rapports etablis pour ce congres recla-

4. Hoffmann (Stanley), • Aspects du r~gime de Vichy., Revue frant;aise de science
policique, mars 1956, p. 53.

~. Appel du 2~ ;uin 1940, op. cir., p. 25.
6. Appel du 23 ;uin 1940, op. cir., p. 20.
7. Ver.s la Corporacion agricole. Cinquanrenaire du syndicalisme, Paris. UNSA,

1934, 160 p.
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INTRODUCTION 19

ment Ia reforme corporative 8. Cette meme annee, un de ses diri
geants, Louis Salleron, fait paraitre sa these: Un regime corpora
til pour J'agriculture 9• C'est lui qui jette Ies bases de la doctrine
corporative agricole fran~aise.

Cette doctrine repose sur trois principes fondamentaux: «Le
regime corporatif qui convient a 1'agriculture doit etre avant tout
territorial, ce qui exclut Ia corporation par classes ou par produits
de type marxiste ou de type fasciste. 10» Conformement a la doc
trine generale, Ies corporatisres agricoles rejettent done une
organisation par « classe », mais ils rejettent aussi des corporations
par produits, a la maniere allemande ou italienne, sYSteme qui,
selon eux, est trop axe sur Ia production et ne permet done
pas Ie plein epanouissement de la vie paysanne. Cerre difference
doit etre soulignee; elle contredit l' idee Iargement repandue
que la Corporation agricole fran~aise n'etait qu'une copie du
Reichsnfihrstand allemand. i'application de cette premiere base
d'organisation a deux corollaires. D'une part, il faur une organi
sation unitaire ; chaque circonscription doit avoir un seul syndicat
auquel se rattachent rous Ies autres organismes professionnels :
mutualite, cooperation, credit agricole, etc. D'autre pan, la
norion de pays doit I'emponer sur route autre. C'est done la
Corporation regionale paysanne qui esr l'echelon essentiel et qui
devra etre en contact avec l'Etat. i'echelon national ne sera que
l'emanation de corporations regionales ; il n'aura pas de pouvoirs
propres et ne devra compocter qu'une structure administrative
legere.

Le deuxieme principe de base est d'attribuer a. la Corporation
des pouvoirs patrimoniaux : son budget doit etre autonome, elle
doit avoir toute Iibene pour gerer son patrimoine, etc. Enfin, elle
doit avoir des pouvoirs d'autorite. Elle doit «prendre en charge
Ia majeure partie des activites professionnelles, notamment en
matiere de discipline professionnelle. d'enseignement profession
nel, de reglementation sociale et de reglementation econo-

8. Ces rapports SORt publies la meme annee chez Flammarion ; Goussaul! (Remy).
Syndic/us paysans, 144 p. ; Halle (Pierre), La France rrahir ses paysans. 107 p.• et Lc
Roy Ladurie Uacques). Ven une poJicique paysanne. 64 p.

9. Paris, Dunod, 1937. 184 p.
10. Salleron (Louis), Un regime corporarif pour /'agricuJrure, Paris, Dunod. 1943,

p. 150 (reedirion de Ja these de I'auteur parue en 1937. completee de nombreuses
annexes).
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10 INTRODUCTION

mique • II. Des directives generales peuvem etre donnees au
niveau national, (I; mais des reglemems regionaux doivem etre
faits par les corporations regionales elIes-memes •.

Ces vceux appellem done une tres large autonomie pour la
profession et definissem un « pouvoir » corporatif fon. La loi du
2 decembre 1940 creera-t-eHe une structure professionneHe
conforme aux desirs des syndicalistes agricoles d'avant-guerre ?
Ces derniers parviendront-ils a conquerir Ie pouvoir qu'ils reela
mem ? Et comment I'exerceront-ils ? Au cours des quatre annees
d'existence de la Corporation, queUes scram les modalites prati.
ques d'exercice du pouvoir, quels serant les rapports entre ceue
nouvelle force et les autres pouvoirs depuis longtemps etablis
mais avant change de titulaires apres Ie choc de la defaite - Ie
ministere de I' Agriculture, Ie ministere des Finances, la presi·
dence du Conseil, etc. - ou avec des pouvoirs exterieurs et nou
veaux pour la France. a savoir les autorites d'occupation ? La Cor
poration represente done un sous-systeme compIet, qui se veut
autonome. Comment ce sous-systeme fonctionnera-t-iJ au sein du
systeme global que represente Ie gouvernement de Vichy et en
rapport avec lui ?

Des sa creation, la Corporation paysanne a suscite l'interet des
;uristes. Deux theses de droit, parnes en 1942 et 1943, decrivent
minutieusement les mecanismes theoriques de son fonctionne
mem 12. Elles ne peuvem alIer au-dela. Dans les histoires genera
les de l'agriculture fran!;aise parnes depuis, Pierre Barral et Gor
don Wright l'evoquent en quelques pages tres suggestives 13.

Nous en avons nous·meme fait une premiere etude consacree a
I'ideologie, aux structures, aux principaux dirigeants et a leur

II. Ibid., p. 151.
12. Tissor (Mich~l). L'organisacion corporarive d~ /'agriculcurc. Paris. LGD) Pichon

~r Durand-Auzias. 1942. 240 p., ~r Hourcad~ (J~an), L'organisarion corporarive de
J'agriculcurc lram;aise:. Bordeaux, Delmas, 1943, 345 p. us principaux dirigcanis de la
Corporarion om fair paraitr~ Ia meme anne~ un ouvragc resumam I~urs acrivites er les
srructures corporatives: Salkron (Louis) er al.. La Corporarion paysanne. Paris. PUF,
1943, 348 p. On trouv~ egalement une bonne d~scriprion dans I'ouvrage. tees poSte
rieur. d~ Cepede (M ichel). Agriculcure e:r aJjm~ncarion cn France: duranr la sccondc
gue:rre mondiale:. Paris. Genin, 1961. 509 p.

13. Barral (Pi~rr~), L~s agrarie:ns lran,ais de MEline: ii Pisani, Paris, Presses d~ la
Fondation nationale des sciences poliriQu~s, 1968, p. 274-282; Wrighr (Gordon). La
r€volurion rurale en France:, Paris. Ed. d~ l'Epi, 1967, p. 119-144 (traducrion d~
I'ouvrag~ paru aSranford, Californie, en 1964).
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reuvre 14, Mais, du point de vue a la fois de I'histoire et de la
science politique, la consultation, recemment autorisee, des archi
ves publiques permet de pousser plus loin et d'effectuer une
analyse empirique de ce que I'on pourrait appeler la vie quoti
dienne de la Corporation. II est evident que tous les aspects de
cette vie quotidienne ne peuvent etre tetenus, et I'on ne traitera
ici que ceux qui ont trait a la conquere et a I'exercice du pouvoir
corporatif tel qu'il a ete defini plus haut.

Les archives de la Corporation sont volumineuses. Elles consti
tuent deux cent neuf dossiers classes selon les principaux services
de I'echelon national : direction des services centraux , service des
prisonniers, de la propagande, des relations exterieures... aux
quels s'ajoutent des archives concernant chacune des unions
regionales corporatives agricoles (URCA) et une collection assez
compl(~te de la presse corporative nationale et regionale I~. Mais
I'examen de ces seuls documents ne pouvait pas suffire pour ctu·
dier les rapports du pouvoir corporatif et des autres pouvoirs ; les
archives des ministeres de I' Agriculture, des Finances, de l'Inte
rieur et surtout du cabinet civil du chef de I'Etat ont done ete
egalement consultees 16, ainsi que Ie fonds constitue a I'epoque
par Michel Auge-Laribe et conserve actuellement grace a
M. D.R. Bergman. L'examen des documents ecrits a ete complete
par une enquete orale, par interviews semi·directives, aupres des
principaux dirigeants de la Corporation et du ministere de I' Agri.
culture 17 ou de leur famille. Ceux-ci nous ont parfois confie des

14. Boussard (Isabel). La Corporarion paysann~. Un~ €rapt: dans l'hisroirt: du syndi
ca/ism~ agrico/t: fran,ais, thc~ dt: III' cyclt: $ous la dirt:clion de Rene Remond, Univer
Sile de Paris X - Nanterrt:, Fonclalion nationale des sciences politiques, 1972. 633 p.
mulrigr., bibliogr.• index, parue aux Microedilions universilaires, Paris. Presses de la
Fondation nalionale des scit:nces poliriques, 1973_

15. Deposees par Ie minislcre de I'Agriculrure aux Archives nalionales, dIes ont ele
c1assees el inventoriees par Mm~ Daudel, Miles Garaud t:t Mady. sous la direClion de
M. Pierre Cezard, conservaleur en chef de la seclion contemporaine (reference dans Ie
texle : F'o 4 944 et la suile. Quand it n'y a aucune ambigu"ile sur Ie fail qu'une lewe
ou circulaire emane du minislre ~crelaire d'Elal a l'Agricu]rure, ou a l'Agriculrure el
au Ravilaillement, on abregera : • I.e ministre ._. a.).

16. us dernicres COleeS AGII 442, 545.er la suite.
17. Now remercions d'avoir accueilli favora blemenl nos demandes d' interviews,

parmi les dirigeanlS de 1a Corporation: MM. de Guebriant. president de la commis
sion nalionale d'organisation corporadve; Camille Laurens, syndic nalional adjoint ;
Louis Salleron, delegue general charge des questions economiq ues el sociales; Henri
Dorgeres, delegue general il la propagande ; .Remy Goussaulr, delegue general ~ I' orga
nisation corporalive ; Alben Palier, delegue general charge de Ja cooperalion ; Jacques
Lockhan. direcleur gem!ral de la MUIUaiite ; Marc Ferre, membre de la commission el
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archives gu' i!s avaiem pu conserver personnellement et qui Ont
done emichi les precedentes. Tous ces documents n'etaient pas
destines a publication, d'ou parfois une certaine liberte de style
que nous avons voulu respecter. Ce som en effet eux qui formem
l'ossature meme de l'ouvrage, car nous avons voulu avant tout
donner la parole aux acteurs de la periode, gu'i!s soient partisans
ou adversaires de la Corporation.

syndic regional de la Vienne; Manial Brousse, membre de la commission ec syndic
regional de la Meuse.

Parmi les personnalicCs du miniscere de J' Agriculture: MM. Jacques I.e Roy Ladurie.
ministre de l'Agriculcure d'avril ~ septembre 1942; Roben Preaud, secrecaire general
du miniscere de iuillet 1940 ~ avril 1942. les rrois direCleurs successifs du cabinel de
Pierre Cazioc, MM. Pierre Halle, Lucien Audidier. Jean-Scephane GuiJIe (nous remer
cions lIeS specialement ce demier de nous avoir consaere beaucoup de lemps et confie
de nombreux documents). Parmi les membres de son cabinel: MM. Leon Boussard,
Arthur Charbonnier. Jacques Deramond, Jacques Desbordes. Jacques Doublet.

M. Charles Halna Du Frelay. charge des groupes specialises et M. Luce Praulc, seere,
laire general du miniscere de l'Agricullure d'avril a juin 1944. nous om ues aimable
ment adresse des noces sur leurs acrivit€s durant Ja periode. EnEin. nous remercions
Mile Genevieve Cazioc de nous avoir accueiltie dans la maison familiale el de nous
avoir ouverc Ies archives de son oncle.

Pour I'ensemble de la bibliographie. voir noue lhese. p. 593-617, a laquelte i! fauc
ajouler quelques ouvrages parus depuis. En parliculier Michel (Henri), Perain, Lava/,
Dar/an: rrois po/itiques?, Paris, Flammarion, 1972, 184 p., Auphan (Paul), HistOlfe
e/cmenraire de Vichy. Paris, Ed. France-Empire. 1961, 159 p., Grauon (Philippe). us
/urres de classes dans les campagnes. Paris, Amhropos. 1971, 483 p. ; I'ouvrage colle<:.
rif u gouvetnemenr de Vichy, 1940·1942. Insrirurions ec po/iriques. Paris, Presses de la
Fondalion nationale des sciences policiques, 1972, 372 p., Paxron (Roben 0.), La
France de Vichy, 1940·1944, Paris. I.e Seui!, 1973. 381 p., bibliogr., er Azema Gean.
Pierre), De Munich i /a Liberarion, 1938-1944, Paris, I.e Seui!. 1979.416 p., bibliogr.,
index.



CHAPITRE PREMIER

VERS LA LOI DU 2 DECEMBRE

LES FORCES EN PRESENCE
ET LES PREMIERS PROJETS

DE WI

Le document Ie plus ancien que 1'0n trouve dans les archives
de la Corporation date du 15 juin 1940. II s'agit d'une lettre de
Louis Salleron, delegue de l'UNSA, a son president Joseph Bou
lange. Louis Salleron est l'un des pivots de la Corporation. C'est
un homme jeune, il a teente-cinq ans en 1940. Eleve a l'ecole
privee (College Stanislas a Paris). il est docteur en droit, licencie
es lettres et diplome d J etudes superieiJres a la Sorbonne.
«Depuis 1928, dit la notice biographique qu'il fera diffuser par
la suite dans la presse, il defend la conception d'une vie pay
sanne et les interets paysans dans les rangs du syndicalisme. A
combattu constamment pour la constitution d'une corporation
paysanne 1. ~ C'est Ie grand theoricien du corporatisme agricole.
Mais, au 15 juin 1940, il ne pense pas encore que la possibilite
de Ie mettre sur pied eSt si proche. II informe son president de
I'etat de l'UNSA, repliee a Angers ou lui-meme se trouve (Ies
autres dirigeants de ['Union sont a Blois, Laches, Queue-Ies
Yvelines). Sa preoccupation est de ne pas perdre Ie contact, mal
gre les circonstances. II prevoit simplement qu'it va falloir s'occu
per des problemes du ravitaillement et de la production: « Sur Ie
plan professionnel, deux grands problemes, me semble-t-il, se
presentent des maimenant : celui du ravitaillemem et ce1ui de la
production. Les donnees generales en som simples mais tees diffe
remes de ce qu'elles etaiem il y a un mois. Des maimenam, cha
que groupement agricole doit y reflechir, afin que la profession

l. FlO 5 126. dossier Salleron.
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