
LES QUESTIONS MINORITAIRES
I I  f lN N E E  DECEM BRE 1929 N-o 4

S T A N I S Ł A W  P A P R O C K I

B e r l i n  — G e n e v e

La declaration de EUnion d es M inorites N ationales d ’A llem agn e  
et le V  C ongres d es  M inorites N ationales a G en eve.

Le 3 a o u t  1929 a eu  lieu a Berlin u n e  se s s io n  e x t ra o rd in a i re  de  
1’U n io n  d es  M in o r i te s  N a t io n a le s  d ’f l l le m a g n e ,  a laquelle  o n t  a s s is te  les 
r e p r e s e n t a n t s  d e s  m in o r i te s  p o lo n a i s e s  d e  T c h e c o s lo v a q u ie  e t  d e  L ithu- 
a n ie ,  d e  la m in o r i te  t c h e q u e  d ’f lu t r ic h e  e t  d e s  m in o r i te s  ru sse  e t  uk ra i-  
n ie n n e  d e  P o lo g n e .  Le tex te  d e  la d e c la ra t io n ,  v o te e  p a r  c e t te  reu n io n ,  
a  e te  re p ro d u i t  d a n s  le n u m e r o  3 d e s  „ Q u e s t io n s  M in o r i ta i re s" .

f l  la c o n fe re n c e  d e  p re s se ,  o rg a n ise e  so u s  les a u sp ic e s  d e  I’Clnion, 
M. J e a n  K aczm arek ,  se c re ta i re  g en e ra l  d e  l’G n io n  d e s  M in o r i te s  N a t io 
n a le s  d ’f l l le m a g n e ,  e t  M. C h r is t ian sen ,  l e a d e r  d e  la m in o r i te  d a n o is e ,  
o n t  p r o n o n c e  d e s  d iscou rs .

Voici le r e s u m e  d e  la c o n fe re n c e  d e  M. K aczm arek :
B ien  q u e  le p r o b le m e  d es  n a t io n a l i te s  fu t  issu d e  la R evo lu tion  

F ranga ise ,  b ien  q u ’il e u t  p e n e t r e  g r a d u e l le m e n t  d a n s  la p o l i t iq u e  eu ro -  
p e e n n e  d u  XIX s iec le  a t ravers  le C o n g re s  d e  V ien n e  d e  1815, le C o n g res  
d e  Berlin  d e  1875 e t  les rev o lu t io n s ,  b ien  que , de ja  a v a n t  la g u e rre  m o n -  
diale , il e u t  e te  tra i te  d a n s  d e  n o m b re u x  o u v ra g e s  d ’u n e  m a n ie r e  t re s  
s e r ieu se ,  — le m o m e n t  d e  s o n  e n t r e e  en  sc e n e ,  en  t a n t  q u e  g a ra n t ie  
d e  la paix, en  ta n t  que  p r in c ip e  d e  la I iber te  e t  d e  l’eg a l i te  d e s  h o m 
in e s  e s t  celui d e s  a n n e e s  d e  la g u e r re  m o n d ia le .

La „ d e c la ra t io n  d e s  d ro i ts  des  n a t io n a l i te s "  d u  12 n o v e m b re  1915 
a L a u sa n n e ,  a p o se  c o m m e  b u t  d e  la g u e r re  la lu t te  p o u r  la rea lisa t ion  
d u  p r in c ip e  d e  la l ib re  d i s p o s i t io n  d e s  p e u p le s  e t  a d o n n e  au  p r o b le m e  
m in o r i ta i re  le c a ra c te re  d ’u n e  q u e s t io n  e x t r e m e m e n t  i m p o r t a n t e  e t  fort 
u rg en te .  f lu  co u rs  d e s  n e g o c ia t io n s  d e  1919, il a e te  r e c o n n u  q u e  la 
r e c o n s t ru c t io n  de  l’E u ro p e  d ’a p re s -g u e r re  d e v a i t  e t r e  o p e re e  en  a d o p t a n t
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p our  base  le pr incipe de  la na t i onal i ty  Le postulat  de  la libre d isposi 
t ion des  peuples  a ete realise dans  la mesu re  du possible.  Deja le Pre
s ident  Wilson,  M. Clemenceau et  la presidence de  la conference  de  la 
paix o n t  cons ta te  le fait que l’appl ica tion entiere  d e  ce principe n ’est 
pas  realisable, flussi, le p robleme est-il res te  ouvert  de  savoir que 
doit-il advenir  des  „restes" non  englobes  par  les nouvelles frontieres 
des  Etats nat ionaux.

Le centre  de  gravite du p ro b lem e  minor itai re  consiste precisement  
en  ce que sa solution ne  saurai t  et re envisagee c o m m e  p o i n t  d e  d e 
p a r t  d une  evolution condu i san t  au principe de  la libre d isposi t ion des 
peuples ,  mais  c o m m e  b u t  de  cet te evolution qui se base  sur ce pr in
cipe; que le p robleme minor i ta i re  ne saurai t  et re un m oyen  servant  
a por t er  de nouveau a l’ordre  du jour la ques t ion de  la libre disposi- 
ton des  peuples,  mais qu il doi t  con tr ibuer  a comble r  les lacunes dans  
l’applica tion du principe de la libre d isposit ion  des  peuples ,  qu’enfin le 
p ro b lem e  minor i tai re  est  exclus ivement  une  ques t ion in teressant  l’h o m m e ,  
une  ques t ion d o n t  l’existence se laisse expliquer abs t rac t ion faite du 
territoire.

II existe m al heu reusem en t  encore de no mbreuses  minori tes qui 
n ’en te n d e n t  point  ainsi ce probleme,  il existe en outre  de  no mbreux 
h o m m e s  d Etat, tres en vue, qui p o ussen t  leur r a is onnem e n t  presque 
jusqu’a identifier le prob leme minori ta ire avec le principe de la libre 
d isposi t ion des  peuples ,  tandis que ce prob lem e n ’es t que le resultat  du 
principe en quest ion.

Les t rai tes  minori ta ires ,  suivant le proje t  du pres ident  Wilson, de- 
vaient  const i tuer  un engagem en t ,  pris par  tous  les Etats nouveaux,  de  
t rai ter  et de protege r  toutes  les minori tes  nat ionales ,  tant  au point  de 
vue legislatif qu’au point  de vue pratique,  de  la m e m e  maniere  qu’ils 
t ra i tent  la major i te  de leurs populat ions .

Cette obligat ion de  proteger  les minor i te s  s ’e t enda i t  ega le m en t  
a tous les Etats vaincus sauf 1 fUIemagne.  Ensuite fut conclue la co n v en 
t ion de  Geneve ent re  l’f l l lemagne et la Pologne,  au sujet  de la Haute- 
Silesie. La S. d. N. s es t  por tee  gar an te  de  cette convent ion.

Cep endan t  le prob leme minor itai re  n ’a pas  reęu de solution,  e t an t  
d o nne  que la solution n ’en sera possible que, c o m m e  l’a dit  M. Cle
menceau,  „lorsque ce p ro b lem e  aura const i tue la partie in tegrante  du 
nouveau sys tem e de re la t ions  internationales  en Europe,  s inon revolu
tion de  l’Europe ne sera pas  plus avancee  qu ’en 1815“.

Cela equivaut  a dire que le prob lem e minor i ta i re  ne pourra  e tre 
considere  c o m m e  resolu que lorsque ces s t ipulations  au ron t  ete obliga-
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toires pour tous les E ta ts  europeens, c.-a.-d. lorsque ceux-ci auront les 
m em es devoirs envers toutes les minorites nationales de 1’Europe.

„Tous les E tats"  — le principe est clair et ne semble pas trouver 
c om m e tel d’antagoniste; mais la these: envers „toutes les m inorites", 
cette these se heurte a des objections. Qu’est-ce, en effet, qu’une 
„minorite de race, de langue et de religion"? La definition de cette no
tion est tout a fait vague, ce qui laisse une marge assez large a des 
interpretations arbitrages. II s’ensuit que le fond du probleme peut 
etre  reduit a son antithese, ce qui menace de conduire non a la p a ix t 
mais a un nouveau conflit europeen.

Le paix est le but. La conscience de ce but faisant defaut, il ne 
saurait etre question de resoudre le probleme des minorites. II est done 
du devoir de chacun, et en premier lieu de chaque m em bre d’une mi
norite nationale, de reconnaitre le statu quo actuel comm e base ine- 
branlable. flux m econtents de l’e tat actuel de choses en Europe, qui 
veulent le modifier sur la voie, m enant a travers le probleme mino- 
ritaire, il faut dire: flrretez! vous sapez l’idee! Vous la servez mall Ve- 
nez grossir les rangs des revolutionnaires „legaux", mais ne vous mettez 
pas en travers de revolution — la seule possible au point de vue socio- 
logique — de l’Europe d ’apres-guerre, qui doit se baser sur le respect 
et la protection des interets culturels et civiques des minorites, renon- 
ęant a tous les changements politiques.

11 n’est pas oiseux d ’en parler, etant donne que le leader d ’une 
minorite des mieux traitees a tan tó t  publie un editorial dans son journal, 
oil il constate que le m ot d ’ordre de sa nation doit etre: „Weg m it 
Versailles". „Nous nous preparons pour le jour ou nous ne serons plus 
impuissants, mais ou nous detiendrons le pouvoir, pour en user au ser
vice de notre nation et de nos droits. Le pouvoir et le droit sont, en 
effet, une seule et mem e chose".

S’il fallait se rallier a cette opinion, la protection des minorites ne 
serait qu’une phase transitoire, qu’un episode sur la voie m enant a une 
conflagration europeenne! 11 convient cependant de constater que cette 
opinion est une tranche et honnete expression des pensees secretes 
des  autres leaders des minorites. Mais souvenons-nous bien que de 
tels aveux sinceres sont extremement dangereux en tant qu’exergant leur 
influence sur les populations, dont elles petrissent la mentalite. II ne 
sied done point aux leaders minoritaires de les exprimer, s ’ils ne tendent 
pas a rendre le probleme minoritaire insoluble a jamais.

Certains groupes minoritaires affirment qu’ils constituent la majorite 
sur leur territoire national, et que, inversement, la majorite y est en mi
norite, ils contestent done la denomination de „minorite" et se disent
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„groupes nationaux". Certains savants  e t h o m m e s  politiques d is tinguent 
ies m inorites  veritables (groupes isoles, Hots), les fa u sses  m inorites  (eta- 
blies sur les confins) et les m inorites  dissem inees. D’au tres  d is t inguen t 
les m inorites  fo r te s  (consc ien tes  et organisees) e t  les m inorites  fa ib le s ,  
les m inorites protegees par  les traites et celles qui ne le sont pas; il 
existe encore, parait-il, des m inorites  superflues  e t  enfin des m inorites  
qui n ’o n t  pas de  na tion-m ere  e t s o n t  incorporees  dans  leur to ta lite  dans  
un Etat e tranger.

On est m em e  p o r te  a ranger  parmi les m inorites  les g roupes na- 
tionaux n ’ayan t  rien de co m m u n  avec le p rob lem e m inorita ire ,  c o m m e  
les Slovenes e t les C roates  de  Yougoslavie. A ce chaos theorique , il 
conv ien t d ’o p p o se r  la pratique, si Ton veut eviter que le p rob lem e m i
norita ire  se com plique par l’ad jo n c t io n  d ’e lem ents  qui rendra ien t im m i- 
nen te  une nouvelle conflagration  eu ropeenne .

II faut p o se r  les theses  obligato ires  suivantes:
1. Le p rob lem e m inorita ire  eu ropeen  est un p rob lem e in teressant 

1’ h o m m e et non le terr ito ire ;
2. 11 faut reconna itre  co m m e m inorites  ,,de race, de  langue e t de 

religion", les g roupes nationaux d o tes  de leur propre  culture.
3. Le p ro g ram m e  de ces m inorites doit se p o se r  co m m e  but la 

paix europeenne .
4. L’activite des m inorites  na tionales  d o it  e tre  d irigee vers l 'edu- 

ca tion  de  tous  les m em b res  de  la collectivite europeenne  dans  le sens  
de leur faire respecter  tou te  culture e trangere  quelle qu’elle soit.

5. Le p a tro n ag e  de la S. d. M. do it  e tre  com ple te  par une „Union 
des Cultures N ationales E uropeennes" , pour p erm e ttre  de  separer to la le-  
m en t  le p rob lem e m inorita ire  des influences politiques.

M. E. Christiansen a co n s ta te  dans  so n  rap p o r t  que les m inorites  
na tionales  d ’Allemagne, qui tou tes  sub issen t le m em e  sort,  on t un p ro
g ra m m e  com m un . 11 est difficile d ’ab o u tir  a une en ten te  en tre  l’ideolo- 
gie de l’Union des  M inorites N ationales  d ’A llem agne e t  celle des orga- 
n isa teurs  des  Congres de  Geneve. Aussi, l’Union considere-t-elle q u ’elle 
peu t  mieux d efendre  ses theses  en dehors  du Congres. L’Union tend 
a la paix qui n ’est realisable que si un m utualism e parfait  regne parmi 
les nations. II faut affranchir le p rob lem e m inorita ire  de sous I’influence 
des  intrigues politiques, afin que les E ta ts  n ’y puissent voir de danger,, 
e t  qu ’au contraire, ils consideren t  la so lu tion  du p rob lem e co m m e m esure 
efficace pour realiser la paix universelle.

*
*  *

La dec la ra tion  a d o p te e  en aou t par l’Union des  M inorites N a tionales  
d ’A llem agne const i tue  la p rem iere  ten ta t ive  de preciser l’a t t i tude  des.
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groupes minoritaires qui se sont scindes en 1927 du Congres des Mino
rites Nationales a Geneve. La declaration m arque une etape dans la lutte
des deux ideologies minoritaires sur le terrain europeen, aussi a-t-elle
cause une vive consternation au Congres des Minorites Nationales a Ge
neve en 1929 (26, 27 et 28 aout).

Ont pris part a ce Congres les representants des groupes minori
taires suivants: minorite bulgare de Roumanie (dr. Ivanov); catalane
d ’Espagne (prof. F. Masponsy Anglassell, J . Estelrich, dr. M. Vidal 
i Guardiola, dr. M. Serra i Moret, dr. Francess Masferrer, dr. Fr. Tusqueti 
e t  p-ce Bartelemy Barcelo); minorites allemandes: de Tchecoslovaquie 
(sen. Medinger, sen. Jessner), d ’ltalie (Freiherr V. Sternbach), d ’Esthonie 
(depute Hasselblatt), de Lettonie (depute P. Schiemann), de Roumanie 
(depute Brandsch, redacteur K. Muth), de Yougoslavie (depute Kaft, dr. 
F. Pertz), de Pologne (deputes: E. Naumann, K. Graebe, O. Glitz; dr. 
Krull et p-ce Pless), de Hongrie (dr. Guendisch, dr. Konig); minorites ju ives  
de Pologne (deputes Grunbaum et Reich), de Tchecoslovaquie (dr. E. 
Margulies), de Roumanie (deputes M. Landau et I. Jambor), de Bułgarie 
(M. Tadger), de Lettonie (depute M. Nurock); minorites russes: d ’Esthonie 
(depute Kurcinsky), de Pologne (anc. dep. J. Serebriannikow et J. Jurcakievic), 
de Tchecoslovaquie (depute J. Kurtiak), de Roumanie (dr. Zamutali); mi
norites Slovene et croate d ’ltalie ( J .  Wilfan et depute Bessedniak); 
minorite Slovene d ’ flutriche (deputes: F. Petek et abbe Stare); minorite 
tcheque d ’Mutriche (depute Machat et Strnad), croate d ’Autriche (M. Ka
rali); hongroise de Tchecoslovaquie (depute G. Szullo, M. Szvatko), 
de Roumanie (dr. E. Jakabffy, dr. S. Sulyok), de Yougoslavie (dr. Strelicky, 
dr. Deak); ukrainienne: de Pologne (deputes Lewycky et Paliiev), de Rou
manie (sen. Zaloziecky, depute Krakalla), et lithuanienne de Pologne 
(M. Stasis et abbe Kraui'alis).

Ce sont done pour la plupart les m em es delegues qu’aux Congres 
precedents. La minorite suedoise d ’Esthonie a declare son accession au 
Congres, mais le representant de ce groupe n’est point venu. Les repre
sentants de la minorite allemande du Danemark, de" la minorite blanche- 
ruthene de Pologne, des minorites nationales de Lithuanie etaient 
absents. Les minorites nationales d ’Allemagne et les minorites polonaises 
n ’ont pas pris part au Congres, de mem e qu’au precedent. Le repre
sentan t d’un groupe ukrai'nien de Pologne, M. Bogusławski, depute a la 
Diete, m em bre du Bloc Gouvernemental, n’a pas ete admis a participer 
au Congres, les deputes Lewycky et Paliiew s ’y e tant opposes. 11 con- 
vient de souligner que e’est la premiere fois qu’un incident de ce genre 
se soit produit: le Bureau du Congres n ’a pas decide cette question, 
m ais la majorite des m em bres etaient d'avis que les representants elus



140 LES QU ESTIO NS MINORITAIRES N-o 4

deputes  des listes electorates mixtes (non exclusivement m inorita ires)  
ne deva ien t  p as  e tre  adm is  au Congres. En fin de co m p te  M. Bogu
sławski a ete adm is  sans  pouvoir  p ren d re  la pa ro le  e t  sans partic iper 
aux com m issions. 11 a adresse  une lettre de p ro tes ta t io n  au p res iden t 
du Congres.

La S. d. N. n ’a pas e te  represen tee  ce tte  fois; les co r re sp o n d an ts  
de  la presse  e trangere  on t  e te  tres peu nom breux . Les d eba ts  du C o n 
gres n ’on t eveille qu’un in tere t mediocre; la presse  suisse ne leur a con- 
sacre  que de brefs c o m p te s  rendus, a par t  un seul editorial de M. W„
Martin paru  dans  le „Journal de G en ev e“.

Le C ongres avait e te  precede  d ’une serie de  C ongres nationaux: 
celui de  Varsovie, un congres  des m inorites hongro ises  a B udapest  
(le 22 aout), un Congres des  m inorites  russes a Riga (le 19 aout), un 
C ongres des  m inorites  a l lem andes  a Munich (le 21 aout) e t  un C ongres  
des m inorites  suedoises  a M ariaham m .

Les questions p rim ord ia les  qui o n t  e te  tra itees  par le C ongres so n t  
les suivantes:

1. Les p ro b lem e s  m inorita ires  a la S. d. N.
2. Le pro je t  de  la consti tu tion  d ’un lnstitu t In ternational pour

l’Etude des  Q uestions M inoritaires.
3. Le Syndicat des  Jou rna lis tes  Minoritaires e t le Bureau de P resse 

des  Congres.
4. La dec lara tion  de Berlin de  l’Gnion des M inorites N ationales  

d ’flllem agne.
La prem iere  question  a e te  soulevee dans  le discours d ’inauguration 

prononce par le dr. Wilfan, p re s iden t  du Congres, qui a d e m a n d e  que 
la S. d. N. delibere le p rob lem e m inorita ire  non seu lem en t en tan t  que 
p ro b lem e relevant de la procedure , mais ega lem en t dans so n t  ensemble: 
il a insiste q u ’il ne suffisait pas de  m odifier la p rocedure , mais qu il 
fallait e ten d re  les traites m inorita ires  en vigueur, generaliser la loi m i
noritaire. fl travers le long ra p p o r t  de  M. Estelrich, Catalan, sur ce tte  
question  peręait  unte te n d a n c e  ne tte  de d efendre  les th eses  a l lem andes. 
Selon le rapporteur,  les ordres  du jour votes a M adrid ne constituaien t 
que le p rem ier  pas  vers la revision et l’e la rg issem ent des  tach es  de 
la S. d. N. dans  le d om aine  de la p ro tec tion  des  m inorites, qui po u r tan t  
devait e tre  p recedee  par l’in troduction  dans  le pac te  de  la S. d. N. d es  
principes de la protection  des  m inorites .  L’orateur a pris a partie ,  a 
m ain tes  reprises, l’a t t i tude  de M. Zaleski, m in istre  des affaires etrangeres  
po lonais ,  lors du d eb a t  m inorita ire  a la S. d. N.

Parmi les au tres ora teurs ,  m en tio n n o n s  M. Motzkin, p res iden t du 
Conseil de la P ro tection  des M inorites Juives (Juif de  France) qui a rendu
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hommage  aux merites de M. Stresemann qui avait inaugure le grand 
debat minoritaire a la S. d. N. et M. Paliiew (depute ukrainien natio- 
naliste a la Diete de Varsovie) qui a pretendu qu’il fallait traiter d ’une 
maniere differente les minorites reelles et les groupes nationaux qui 
constituent sur leur territoire une majorite, comme c’est Ie cas des 
(Jkrainiens.

Ensuite a eu lieu un debat sur les taches de la presse minoritaire 
(debat purement  theorique). f\u cours de ce debat,  le representant  de 
la minorite l ithuanienne de Pologne, M. Stasis, a lu une declaration, dite 
declaration des Lithuaniens du territoire de Wilno, oii il est dit que 
la populat ion l ithuanienne de ce territoire se trouve etre dans la situ
ation d ’une minorite, bien quelle y constitue une majorite; cette situ
ation tres penible n’a pas change depuis 1925, epoque de la precedente 
declaration lithuanienne; aussi les Lithuaniens du territoire de Wilno 
desirent-ils cooperer a la solution du probleme minoritaire en Europe, 
sans determiner  leur attitude visa-vis la question de Wilno, qui ne 
saurait  etre examinee a ce Congres, e tant  donnes les principes admis 
par  celui-ci.

Les debats au sujet du projet de la constitution d’un Institut Inter
national pour  l’Etude des Questions Minoritaires et au sujet de la de
claration de Berlin ont  eu lieu exclusivement aux seances des Commis
sions. La premiere de ces questions a ete exposee dans un rapport de 
M. f lmmende,  Secretaire General, qui a developpe l’idee que le Congres 
de par sa nature n etait pas a mem e d ’entreprendre d etudes detaillees 
des problemes particuliers, qu’il devait se borner a poser les problemes, 
et tout au plus, a indiquer le sens de leur solution. L’lnstitut projete 
serait done investi de poursuivre ces etudes et il devrait se baser sur 
la cooperation des majorites et des minorites nationales. Les problemes 
devaient  etre etudies au point de vue: 1) geographique et statistique, 
2) phi losophique et historique, 3) sociologique, 4) juridique (droit inter
national et  droit  public), 5) economique,  6) psychologique et 7) peda- 
gogique. Le rapporteur  a demande  que le siege de 1 Institut fut choisi 
de maniere a garantir son independance absolue des minorites et  m a 
jorites interessees, mais en meme temps qu’il fut prat iquement  acces
sible a tous les interesses (p. ex. Prague ou Vienne); le conseil de sur
veillance, place a la tete de l’lnstitut, et compose de representants des 
diverses nationalites, devrait garantir  par  sa composi tion le caractere 
s tr ictement  scientifique de l’lnstitut.

La declaration de l’Union des Minorites Nationales d’Allemagne 
a trouve un vif retent issement  au Congres. En depit  de la realite,
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M. Wilfan l’a r e c o n n u e  c o n f o r m e  d a n s  se s  p a s s a g e s  e ss en t i e l s  a u  p o i n t  
d e  vue  a d o p t e  p a r  les C o n g re s  d e  G en eve .

II e s t  ca r ac t e r i s t i que  que  d a n s  les c o m p t e s  r e n d u s  a l’us a g e  d e  la 
p resse ,  les pa ro le s  d e  M. Wilfan sur  ce  su je t  o n t  e t e  p a s s e e s  so us  si lence.  
Les d e b a t s  p r o p r e m e n t  d i t s  sur  ce t te  q u e s t i o n  o n t  e t e  t res  a n i m e s ,  m a is  
ils o n t  eu lieu aux se a n c e s  d e  la C o m m i s s i o n  d e s  Q u es t i o n s  Mi nor i ta i re s  
a huis  clos.  Les d e p u t e s  N a u m a n n  e t  G r i i n b a u m  de  P o l o g n e  o n t  vio- 
l e m m e n t  d e s a p p r o u v e  c e t t e  d ec la r a t i on ,  M. G r i i n b a u m  I’a qua li f iee  d e  
, , p ro v o c a t r ic e “ ce q u ’il a ens u i te  rect i fie  au  cours  d ’un  e n t r e t i e n ,  en 
e x p l i q u a n t  q u ’il a voulu  d ire  , , p r o v o c a n t e “ e t  que  ce t te  e r re ur  e ta i t  d u e  
a  sa c o n n a i s s a n c e  in suf f i san te  d e  l’a l l e m a n d .  p a r t  les m i n o r i t e s  s la 
ves  p e u  n o m b r e u s e s  n u m e r i q u e m e n t ,  t o u s  les m e m b r e s  du  C o n g r e s  se  
s o n t  o p p o s e s  a c e t t e  dec la ra t io n ,  ce q u ’il fau t  a t t r i b u e r  a s o n  ca ra c te r e  
n e t t e m e n t  an t i - i r redent i s te .  C e t t e  c o n t r o v e r s e  e s t  e x t r e m e m e n t  c a r a c t e 
r i s t ique  po u r  a p p r e c i e r  la p h y s i o n o m i e  p o l i t iq ue  du  C ongre s .  Deux 
f ln g l a i s  e m i n e n t s :  Sir W i l lo u g h b y  Dic k in so n  e t  M. F. Llewellyn J o n e s ,  
d e p u t e ,  c h a l e u r e u s e m e n t  s a lu es  p a r  le Co ng re s ,  se  s o n t  p l a c e s  c e p e n d a n t  
d a n s  leurs d i s cou rs  a la s e a n c e  d ’i n a u g u r a t i o n  du  Cong re s ,  a un  p o i n t  
d e  vue  qui  c o n c o r d a i t  s e n s i b l e m e n t  avec  les t h e s e s  d e  la d e c l a r a t i o n  de  
Berl in.  En effet,  Sir  D ic k in s o n  a as su re  q u e  la p lu p a r t  d e s  m i n o r i t e s  
n a t i o n a l e s  t e n d a i e n t  a u n e  c o o p e r a t i o n  loya le a v e c  les E ta t s  d o n t  elles 
re s s o r t i s s a i e n t  e t  q u e  les m in o r i t e s  de lo y a l e s  e t a i e n t  u n e  except ion .  En 
p a s s a n t  a la q u e s t i o n  d e  l’e n s e i g n e m e n t ,  Sir  D ick ins on  a di t  q u e  1’e t u d e  
d e  la l a n g u e  d e  la m a j o r i t e  n a t i o n a le  e ta i t  uti le p o u r  les e n f a n t s  eux- 
m e m e s ,  p a rc e  q u ’elle leur p e r m e t t a i t  d e  p e n e t r e r  1’espr i t  d e  la m a 
jo r i t e  n a t i o n a l e  au  se in  d e  laquel le  ils s o n t  a p p e l e s  a vivre.

M. Llewellyn J o n e s ,  r e p r e s e n t a n t  d e  la m in o r i t e  gal lo ise,  a c o n s t a t e  
qu  a p r e s  d e s  lu t tes  secu la i r es  la q u e s t i o n  ga lloi se  a t r o u v e  sa so lut ion.  
La la n g u e  ga l loi se  e s t  e m p l o y e e  d a n s  I’a d m i n i s t r a t i o n  pub l iq ue ,  d a n s  les 
ec o l e s  e t  d a n s  la ju r i sp ru de nce ,  p a r t o u t  ou  la p o p u l a t i o n  pa r le  c e t t e  
langue .

D an s  la vie p o l i t i q u e  d e  la G r a n d e  B re ta g n e ,  il es t  difficile 
d ’e tab l i r  u n e  d i f f e re nc e  e n t r e  Gal lo i s  e t  Anglais ,  ca r  les uns  e t  les au t r e s  
t rava i l len t  avec  le m e m e  d e v o u e m e n t  p o u r  le b ien  d e  leur Etat ,  ce qui 
s e xpl ique  p a r  le fait que  la na t io n a l i t y  d i s t in c t e  d e s  Galloi s  e s t  re sp e c te e  
p a r  les Bnglai s .

Les deux  d isco urs ,  m a l g r e  q u ’ils a i en t  ex p r i m e  d e  la s y m p a t n i e  
p o u r  les m ino r i te s  n a t i o n a le s ,  e t a i e n t  p e n e t r e s  du  m e m e  ton,  celui d e  
la lo y a u te  en ver s  l’Etat ,  lo y au te  qui ne  tole ra i t  p o i n t  d e  t e n d a n c e s  sus- 
c ep t ib le s  d e  nu i re  a l’i n te r e t  d e  I’Etat .
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M.  F E L I Ń S K I

L’organisation et le developpem ent du m ouve- 
ment cooperatif ukrainien en- Pologne

Le m ouvement cooperatif ukrainien en 'Po logne est tres developpe, 
il progresse surtout depuis 1925, et il attire de plus en plus les larges 
masses paysannes qui manifestent un elan, pour ainsi dire, elementaire 
a organiser leur vie economique sur les bases de la cooperation. Ce 
phenom ene extremement favorable est du a l’effort collectif de toutes 
les organisations ukrainiennes, y compris les partis politiques dont l’ap- 
port contribue mem e a imprimer au mouvement cooperatif ukrainien 
une forte nuance politique.

Les debuts du m ouvem ent cooperatif ukrainien en Pologne datent 
de 1880, lorsqu’un des premiers pionniers de l’idee cooperative au sein 
de la population ukrainienne, Vassile Nahirny, de retour de Suisse, 
a organise a Lwow un centre cooperatif, devant se transformer en 1883 
en magasin de gros „Narodna Torhovla". En quelques annees ce ma- 
gasin a groupe autour de lui environ 130 entreprises de commerce pri- 
vees, mais b ientót il organisa ses propres depots cooperatifs dans les 
villes et villages de l’ancienne Galicie Orientale, et deja avant la guerre 
c’etait une entreprise commerciale serieuse. Pendant la guerre l’activite 
de la „Narodna Torhovla“ a ete presque suspendue, mais elle reprend 
aussitot la guerre terminee, et en 1923, la societe modifie son statut de 
sorte a devenir une centrale des cooperatives urbaines de consom- 
mation.

fl cóte de la „Narodna T o r h o v l a il existait des 1899 une Societe 
cooperative „Centroso'iouz" a Przemyśl. Son activite se developpait sur 
le terrain agricole et commercial (machines et instruments agricoles, 
graines, engrais, etc) et elle s’est etendue rapidem ent au-dela du district 
de Przemyśl, ce qui a eu pour effet le transfert de son siege a Lwow, 
en 1911. Le „Centrosoiouz“ s ’est transforme en 1924 en institution cen
trale de la cooperation economique, agricole et de consommation.

En 1907, s’est formee une nouvelle societe cooperative, „Union de 
la production laitiere": „Masloso'iouz", a Stryj. Elle a contribue a deve-^ 
lopper non seulement la production du beurre, mais elle a exerce aussi
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une influence heureuse dans le domaine de lelevage.  La guerre a enrayó 
pour longtemps 1’activite du „Masloso'iouz", laquelle n ’a ete reprise 
qu’en 1922.

Le mouvement  cooperatif dans le domaine du credit, le mieux 
developpe avant la guerre, date de 1890. fl cette epoque furent consti
tu tes  en Galicie Orientale une serie de caisses de credit cooperatives, 
et en 1898 une union centrale de ces cooperatives fut fondee a Lwow, 
qui a pris le nom de „C e n t r o b a n k elle evolua rapidement  et en 1913 
le nombre de ses membres dotes  de la personnalite juridique distincte 
a atteint  906, dont  les cooperatives de credit constituaient pres de la 
moitie. La guerre et ses consequences economiques ont  detruit quasi 
totalement  cette branche du mouvement  cooperatif. Elle est devenue 
la plus faible, tandis qu’elle avait ete la plus vivace. Ce n ’est que les 
deux dernieres annees qui apportent  une amelioration dans ce domaine.

En vertu de la loi de 1903 sur le contróle obligatoire des societes 
cooperatives, une Union de contróle fut consti tute a Lwow, qui a entre- 
pris un travail methodique, de longue haleine, en vue de developper le 
mouvement  cooperati f ukrai'nien au point de vue de l’organisation. 
flpres la guerre cette union reprend son activite sous le nom d ’„Union 
de contróle des cooperatives ukrai'niennes” (abreviation R. S. CJ. K.).

En 1920 fut constitue a Lwow le „Comite Regional de l’Organisa- 
tion des Cooperatives” (K. K. O. K.), ainsi que des comites  locaux. En 
1921, eut lieu le premier congres cooperatif  a Lwow qui adopta  com m e 
programme d activite I organisation des societes cooperatives rurales 
de commerce agricole et de consommation.  Des lors, le mouvement  
cooperatif  renait  rapidement, des „unions de district" se forment, et le 
IV Congres Cooperatif en 1923 decide de creer une institution centrale 
de ces societes cooperatives, une „union des unions de district", le 
„Centrosoiouz". Les condit ions!  d ’apres-guerre ayant  favorise surtout la 
reprise de 1’activite des cooperatives de commerce agricole et de con
sommation, celles-ci sont  arrivees a prendre le premier rang dans Ie 
mouvement  cooperatif  ukrai'nien et elles detiennent  ce rang encore 
aujourd’hui. Le developpement du mouvement  cooperati f sur les terri- 
toires de 1 ancienne Pologne russe ne date  que d ’apres-guerre, aussi est-i 1 
assez faible par rapport au territoire de la Petite-Pologne Orientale bien 
qu’il accuse dernierement  une forte vitalite.

La structure de 1 organisation du mouvement  cooperatif ukrai'nien 
est la suivante:

L’Gnion de contróle des cooperatives ukrai'niennes (R. S. (J. K.) 
constitue le degre superieur; elle est l’organe central du mouvement  
cooperatif ukramien dans son ensemble, tandis que les branches parti-
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C o o p e r a t i v e s  u k r a i n i e n n e s  d a n s  l e s  v o i ' e v o d i e s  
d e  V o l h y n i e ,  d u  P o l e s i e  e t  d e  L u b l i n ______

Voievodie D i s t r i c t

au  1 — I — 1926 au 1 — I — 1927 au  1 — I — 1928

non-
m em bres I mem bres 

du R. S. U. K.

m em bres | 

du R. S

non-
mem bres

U. K.

non-
m em bres .mem bres

du R. S. U. K.

K rzem ien iec . . 10 8 17 9 18 23

D ubno . . . . 4 7 6 10 10 11

0) L uck ........................... 1 1 4 8 8 11

c Zdołbunów  . . 3 5 9 16 13 6

>, Równe . . . . 2 .  4 3 2 4 8
SI

Kowel . . . . 2 — 4 4 4 20
o H orochów . . . 2 2 4 17 7 31
>

W łodzim ierz . . — — — 2 1 5

Lubom i. . . - _  — — — — 4

K ostopo l . . . —  — — — — 1

24 (47,6%) 27(52,4%) 47(40,9%) 68(59,1%) 65 (35,2%) 120 (64,8%)
T o t a l 51 115 185

Brześć . . . . —  1 1 1 3 3
<0 K obryń. . . —  1 1 1 1 2 1

tn D rohiczyn. . . —  — — — — 2
V P rużany  . . • —  — — — --- 1

o Pińsk . . . . —  — — — --- 1
Cl Sarny  . . . . —  — — — — 1

K am ień K oszyrski —  — — — --- 11

2 2 (50%) 2(50%) 5(20,0%) 20(80,0%)
T o t a l 2 4 25

c Tomaszów. . . _ __ — 3 4 7
— H rubieszów  . . ---  --- — — — 2
-C
3 W łodawa . . . —  — — --- --- 1

Chełm . . . . —  — — --- --- 2

---  --- — 3 4(25,0%) 12(75,0%)
T o t a l

— 3 16

Total general
24(45,3® 29 (54,7%) 49 (39,0%) 74(61,0% 74(32,7%) 152(67,3%)

53 226 226
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culieres de ce mouvement  sont  soumises respectivement  aux orqanes 
speciaux, savoir:

Les cooperatives de commerce agricole de consommation -  au 
„Lentrosoiouz", les cooperatives urbaines de consommation -  a la 
„Narodna Torhovla“, les cooperatives laitieres de consommation -  au 
„Maslosoiouz", les cooperatives de credit — au „Centrobank".

En dehors  du R. S. U. K. demeuraient,  au 1 janvier 1928, 23 coo- 
peratives, soit 7 p. c. du nombre total des cooperatives ukrainiennes; 
ce sont  surtout celles de Pane. Pologne russe, ou Ie mouvement  coope
ra te  ukrainien mamfeste  une certaine repugnance a se subordonner  au 
centre de Lwow. flu cours des deux dernieres annees, le R. S. G. K. 
a mtensifie son activite sur ces territoires et, fin 1927, il a organise un 
mspectorat  a Luck. Dans quelques districts a population mixte de la voTe- 
vodie de Lublin, un Comite d ’Organisation de Cooperatives, specialement 
constitue, propage I’idee de la cooperation. Ces efforts ont  eu pour effet 
d a m m e r  sensiblement  le mouvement  cooperatif surtout en Volhynie 
ma.s les tendances separatistes envers le R. S. G. K. persistent et meme 
s accentuent,  comme il appert  du tableau ci-contre (p. 145);

Si 1’on envisage le rapport  en pour cent, le nombre des cooperatives

I T  dK ^  ,S4 ,a  K- 3 Gn 1926 de 45’3 P- c-  et au 1 janvier 
9 . . , 3 ’ P‘ c ’ tandls ^ ue le nombre des cooperatives non

aftiliees d 1 union de Lwow augmente constamment .
La situation est tout autre en Pet ite-Pologne Orientale, ou le R. S. G. K. 

do mine de plus en plus le mouvement  cooperati f ukrainien. Le tableau 
ci-dessous permet  d etablir la comparaison entre les territoires:

A n n e e

Cooperatives 
en Petite - Pologne Orientale Cooperatives 

ukrainiennes dans l'anc. Pologne russe
membres du 
R. S. U. K. non membres T o t a l membres du 

P. S. U. K. non membres T o t a l

1.1 1927

1.1 1928

1433

1906

550  (27,6$) 

475  (19,8$)

2010

2415

45

70

74 (60,1$) 

152 (67,3$)

123

226

II ressort de ce tableau que le nombre des cooperatives ukrainiennes 
en Pologne augmente rapidement (de 508 en un an). II convient d ’ajouter 
que ce developpement (de plus de 500 cooperatives en moyenne par an) 

ate depuis trois ans. Les organisateurs du mouvement  tendent a creer 
une cooperative dans chaque village, ce qui presente pourtant I’incon- 
vemen que ces cooperatives sont  des unites relativement faibles au 
point  de vue. economique.  Tandis que le nombre moyen des membres
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des cooperatives en Pologne est de 272 par cooperative, cette moyenne 
pour les cooperatives ukrai'niennes n ’est que de 126. Le m on tan t moyen 
du bilan d’une cooperative en Pologne est de 67.000 zl., la moyenne 
pour les cooperatives ukrai'niennes n ’est que de 8.000 zl.

En Petite - Pologne Orientale il fonctionnait au 1 janvier 1928, 91,4 
p.c. de toutes les cooperatives ukrai'niennes, (94,2 p.c. au 1 janvier 1927), tandis 
qu’en anc. Pologne russe, le m ouvement cooperatif ukrai'nien n’en est 
qu’au debut de son developpement, et com m e le prouve l’augmentation 
du nombre des cooperatives au cours des trois dernieres annees (53 — 
123 — 226), il y trouve des conditions tres propices.

Le centre ideologique de cette activite est le R.S.U.K. qui en tant 
qu’in stance superieure de contróle, constitue en meme tem ps le facteur 
de liaison et de coordination des efforts des differentes branches de 
cooperation. Le nom bre des cooperatives-membres du R. S. CI. K. qui 
croissait, bien qu’irregulierement, avant la guerre (de 134 en 1906 a 557 
en 1912), a accuse dans les annees d ’apres-guerre la mem e tendance. 
L’annee 1924 a ete une annee de flechissement, le nom bre des coope
ratives n’ayant augmente que de 0,7 p. c., ensuite il m onte de 22,5 p. c. 
en 1925, de 46,7 p. c. en 1926, et de 33,4 p. c. en 1927, ou il atteint 
2014. 11 convient d’en conclure que l’influence des conditions prosperes 
(en 1926) ou defavorables (en 1924) de la situation economique et fi- 
nanciere de la Pologne, joue un role decisif dans ce developpement, 
abstraction faite de l’intensite des efforts deployes dans ce domaine par 
le R. S. Cl. K.

Quant aux types particuliers des cooperatives ukrai'niennes, leur 
e tat numerique respectif au cours des annees 1925—28, compare a celui 
de 1913 est illustre par le tableau (page 148).

II resulte de ce tableau que le type des cooperatives de credit qui 
avait domine avant la guerre (70,2 p. c. de toutes les cooperatives 
ukrai'niennes en 1913) a perdu du terrain au profit des cooperatives de 
consommation (Centrosol'ouz). 11 faut en chercher la cause surtout dans 
les conditions economiques qui sont liees a la situation economique 
et financiere du marche mondial d ’apres-guerre, et a la pauperisation 
de la population du fait de la guerre, ce qui, a son tour, a determine 
l’essor du m ouvement cooperatif de consommation, constituant sur les 
territoires, habites par les CJkra'iniens petits proprietaires, une arme 
contre l’exploitation excessive des paysans par le comm erce prive.

En mars 1929, a eu lieu a Lwów le VI Congres regional de coo
peration qui a envisage les possibilites d ’animer le mouvement coope
ratif de credit et vote des resolutions a ce sujet.

Parmi les types particuliers des cooperatives, l’accroissement relati-
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M e m b r e s d u  R.  S.  U K.  ( c o o p e r a t i v e s ) :

T y p e  d e  c o o p e r a t i v e

E t a t Progres 
en 1927

i .i
1913

u
1925

1.1
1926

1.1
1927

1.1
1928

en
chiffres
absolus

en
%%

Paysanne8 de consommation
C en tro so i'o u z ...........................
U nion de d istrict des c o o 

pera tives ......................
C oop, du I d eg re  . . . .

—

1

16
534

1

i 26
j  723

1

27 
| 1125

1

34
j  1488

7
363

25,9 
! 32,3

Total . 90 !) | 551 750 1153 1523 370 32,9
%% . . 16,1 65,7 73,0 76,4 , 75,6 73,2 1 ~

Laitieres de consommation
M a s lo so i 'o u z ...........................
C oop, du I deg re  . . . .

1
44

1
58

1
107

'  1 
188

1
287 99 52,6

Total . 45 59 108 189 288 99 52,3
%% . . 8,1 7,0 10,5 12,5 14,3 19,6 —

Coop, de consommation dans 
les villes

N arodna T orhovla . . . .  
C oop, du 1 deg re  . . . .

— 1
19

1
26

1
28

1
42 14 50,0

Total . — 20 27 29 43 14 48,3
%% . . 2,4 2,6 2,0 2,1 2,8 _

Cooperatives de Credit
C e n t r o b a n k ...........................
C oop, du 1 deg re  . . . .

1
390

1
183

1
113

1
105

1
113 8 7,5

Total . 391 184 114 106 114 8 7,5
%% 70,2 21,9 j 11,1 7,0 5,7 1,6 —

fiu tres (du 1 degre). . . . 31 25 29 | 32 46 14 43,7
%t ■ . 5,6 3,0 2,8 2,1 2,3 2,8 __

Total . 557 j 830 1028 1509 2014 505 33,4

%% . . 100,0 j 100,0 i 100,0 100,0 100,0 | 100,0 —

‘) N ous m an q u o n s  de d o n n e e s  su r la repartition  detaillee des coopera tives .
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vement le plus fort en 1927 (52,3 p. c.) est celui des cooperatives lai- 
consommation. Ce fait n e s t  point depourvu d ’importance, si 

nous envisageons les perspectives d 'avenir de I’organisation des coope
r a t e s  laitieres („Maslosolouz") qui deja, a l’heure qu’il est, represente 
une production egale a * de celle des beurreries danoises, et ne leur 
cede que de bien peu en ce qui concerne la production des fromages 
Le „Maslosoiouz accuse des tendances a ,1a specialisation et deploie 

es efforts en vue de rendre ce type de cooperatives independantes
cooperatives paysannes de consomm ation, et no tam m ent en creant

aupres de celles-ci des sections laitieres ainsi que des grandes laiteries 
regionales.

Parmi les voievodies de la Petite-Pologne orientale, c’est celle de 
qtU1 a f use *’accroissement le plus fort en p. c. du nom bre des 

cooperatives (40,1 p. c.). Cln accroissement tres fort est egalement a noter 
en Volhyn.e, dans la province de Polesie et dans la voievodie de Lublin.

i on com Pare • e tat des cooperatives, mem bres du R.S.G.K., au 1 jan- 
vier 1928 aux donnees provisoires pour le I semestre de 1928, il en res- 
sort que le nom bre global des cooperatives a atteint 2230, qu’il y a 215 
cooperatives nouvelles (11,3 p. c.) ce qui semble annoncer que l’accrois- 
sem ent en p. c. en 1928 sera quelque peu moindre qu’il n ’a ete en 1927 
(33,4 p. c.). Le nom bre des nouvelles cooperatives paysannes de consom 
m ation est a peu pres le mem e que celui de 1927 (183 cooperatives), il 
en est de mem e pour les nouvelles cooperatives laitieres de consom 
mation (43), dont cependant le rapport en p. c. a 1’accroissement global 

es cooperatives a presque double au cours de ce semestre (de 197  d c 
en 1927, a 37,7 p. c. en 1928).

Le plus faible est le progres des cooperatives de credit, mais 
a egalement, au cours du I semestre 1928, l’amelioration est sensible 

(18 cooperatives nouvelles, contre 8 nouvelles cooperatives au cours de 
toute l’annee 1927).

L accroissement du nombre des membres, personnes physiques, 
des cooperatives est proportionnel a celui des cooperatives membres du 
R. S. U. K. (voir les chiffres page 151).

Remarquons que depuis 1922, le nom bre moyen des mem bres d ’une 
cooperative tend a diminuer, ce qui est du au fait de l’augmentation 
continuelle du nom bre des cooperatives ukrainiennes, m em bres du R.S.CJ.K. 
Les chiffres ci-dessus illustrent en outre une crise dans le developpement 
du mouvement cooperatif ukrainien en 1 9 2 3 -1 9 2 5 ,  ce qui prouve que 
la situation economique defavorable de 1’Etat Polonais a eu une forte 
influence sur ce mouvement. En revanche, des 1926, lorsque la situation 
economique en Pologne s’est raffermie, le mouvement cooperatif ukrainien
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Annee
Nombres des membres 

des cooperatives
Accroissement en %7. par 
rapport a l’annee precddente

Nombre moyen des membres 
par cooperative

1906 59.548 27,7 444
1907 79.550 33,6 441
1908 88.842 11,7 391
1909 108 398 22,0 356
1910 127.664 17,8 307
1911 165.293 29,5 323
1912 180.153 9 ,0 323

1921 166.371 — 287
1922 231 .758 39,3 350
1923 232 .334 0,2 278
1924 205 .512 11,5 245
1925 150.949 26,5 166
1926 195.828 29,7 139
1927 235 .482 20,2  . 128

a ccu se  un p ro g re s  r e m a rq u a b le .  Voici quels  s o n t  les e le m e n ts  soc iaux  
g ro u p e s  d a n s  les co o p e ra t iv e s ,  m e m b r e s  du  R. S. CL K., au  1 jan v ie r  1928:

f lg r icu lteu rs  . 194.941 so it 84,7%

E m p lo y e s  . . 13.854 f t 6.0',o
A rtisans  . . 5.856 f t 2.6%
O uvrie rs  . . 4.747 f t 2 , 1%
f lu tre s  . . . 10.602 f t 4.6%

P a ra l le le m e n t  aux p ro g re s  d e  1’o rg a n is a t io n  du  m o u v e m e n t  c o o p e -  
ra t if  ukrai'nien, n ous  c o n s ta to n s  le d e v e lo p p e m e n t  d e  sa  p u is s a n c e  fi-
n an c ie re ,  b ien  q u ’elle s o i t  t re s  in fe r ieu re  a celle  d e s  a u t re s  co o p e ra t iv e s  
en  P o lo g n e .  f lu  co u rs  d e  1927, l’avo ir  d e s  c o o p e r a t iv e s  ukraVniennes 
a a u g m e n te  d e  2.330.569 zl. c .-a-d. q u ’il s ’e x p r im e  a c tu e l le m e n t  p a r  la 
s o m m e  d e  5.996.804 zl. C e t  av o ir  se  c o m p o s e ,  en  p re m ie r  lieu d es  im- 
m e u b le s  (m a is o n s  e t  te r ra in s  a batir)  ce  qui le p re se rv e  d e  la d e v a lo r i 
s a t io n  even tue lle ,  m a is  ce  qui p r e s e n te  l’in c o n v e n ie n t  d e  d im in u e r  les
fo n d s  d isp o n ib le s .  Le c ap i ta l  p r o p r e  c o n s t i tu e  un q u a r t  du f o n d s  de
ro u le m e n t ,  les s o n t  d e s  cap i tau x  e t ra n g e rs .

Le ta b le a u  ci - d e sso u s  p e r m e t  d e  se  r e n d r e  c o m p te  de  l’accro is-  
s e m e n t  du  fo n d s  d e  ro u le m e n t :

A n n e e Montant global 
des fonds

Capitaux
propres %

Capitaux
etrangers %

Rapport des capi
taux propres aux 
capitaux etrangers

1925 8.757 .319 ,43 2.217 .481 ,03 25,3 6.539.383,45 74,7 1 :2 ,9
1926 14.154.026,03 3 .666 .235 ,43 25,9 10.487.790,60 74,1 1 :2 ,9
1928 23.352 .914 ,19 5.996 .804 ,59 25,7 17.356.109,60 74 ,3 1 :2 ,9
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L’activite du R. S. Cl. K. (Union de Contróle des Cooperatives 
Ukrai'niennes), qui prouve une g rande  energ ie  e t  un elan considerable 
dans  le dom aine  de  l’organisa tion , tend  a creer, sur les terr ito ires po- 
lonais, habites p ar  les Ukrai'niens, les bases d ’une organisa tion  econom ique  
s ’appuyan t sur les p ropres  forces de  ce tte  population . Ces tendances  
o n t  trouve leur expression a l’assem blee  generale  du R. S. U. K. reunie
a Lwow le 14 m ars  1929.

*
*  *

Le n o m b re  des coopera tives  ukrai'niennes en Volhynie a ete  au
1 juillet 1929 —  de 295. La com para ison  des chiffres p ou r  4 annees
successives:

au 1 janvier 1926 — 51
au 1 janvier 1927 — 105
au 1 janvier 1928 — 185
au 1 juillet 1929 — 295

illustre bien la these  que le m o u v em en t coopera t if  ukrai'nien en Volhynie 
traverse une periode de d ev e lo p p em en t tres in tense. Parmi les 295 
cooperatives  existantes, 186, soit 64 p. c., s o n t  affiliees au R. S. U. K. (Union 
de Contróle des  C ooperatives Ukrai'niennes) de Lwow. Q uelques-unes de 
celles qui re s ten t  fon t  partie de l’Union de Contróle des  Cooperatives 
Agricoles de Luck ou de l’Union ana logue de  Varsovie: la m ajorite ,  co 
pendan t,  so n t  des  cooperatives  in d ep en d an tes  de to u te  „union de contróle".

Cet e ta t  de choses  prouve qu ’un c h a n g em en t  considerab le  est 
survenu en ce qui concerne  l’a t t i tu d e  du m o u v em en t  cooperatif  de  Vol
hynie vis-a-vis le [R. S. U. K. au profit de ce tte  Union. En effet, les 
chiffres respectifs  pour  les an n ees  p reced en tes  te m o ig n en t  d ’une s ituation 
to ta lem en t differente. Vers la fin de  l’an n ee  1925, 47,6 p. c. des  cooperatives 
ukrai'niennes de Volhynie e ta ien t  affiliees au R. S. U. K., en 1926—40,9 p. c., 
en 1927—35,2 p. c., done le n o m b re  des cooperatives  m em b res  du R.S.U.K. 
allait en  decro issan t en Volhynie.- La s i tua t ion  a change, co m m e  il ressort  
des  chiffres ci-dessus, a partir  du m o m en t  oil un inspectora t du R .S .U .K . 
a ete  organise a Luck vers la fin de 1927; les travaux de cet in spec to ra t  
on t  donne ,  dans  un laps de tem ps  re la tivem ent bref, des resultats tres 
a p p r e c ia te s .

En dehors  des  coopera tives  du 1-er degre, il existe en Volhynie 
3 unions de  cooperatives: a Dubno, a Krzemieniec e t  a Ostróg.

Les plus nom breuses  so n t  les coopera tives  de  c o n so m m atio n  (267) 
co m p tan t  12.000 m em bres;  v iennen t ensu ite  les coopera tives  de credit
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(19) avec 9.000 m em b res  environ, et enfin les coopera tives  de type indus- 
triel e t com m ercia l  (9) g ro u p an t  environ 700 m em bres. Les plus puis- 
san tes  sont, co m m e on le voit, les cooperatives  de credit c o m p tan t  
en m o y en n e  environ 450 m em b res  par cooperative. Elies d isposen t  d ’un 
capital social d ’a peu pres 218.000 zl. soit de 11.500 zl. p a r  coopera tive  
en m oyenne.
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T. K.

La question de la reforme de la procedure du 
droit minoritaire dans la conception allemande

Bien que tou te  la c a m p a g n e  minori ta ire,  ent repr ise  pa r  les ftlle- 
mands ,  ait about i a un echec  de leurs theses,  ils ne m en a g e n t  po in t  
leurs efforts pour  la faire sortir de  l’impasse  actuelle. 11s s ’evertuent  
a fabriquer articles sur articles dans  leurs bureaux de  presse,  speciale- 
m e n t  charges  de ce tte tache ,  sans  que cette li t terature arrive a enrichir 
le d eb a t  minor i tai re  de  quelque e lemen t  nouveau.  C ep en d a n t  un article 
meri te d ’e tre ment ionne,  qui a paru dans  la revue „Allgemeine R u n d 
schau11 de Munich (No 38 du 21 sep tem bre  1929). 11 est  intitule: „Zur
Verfahrensreform  des M inder heitenrechts" ; l’auteur,  M. Górgen de  Geneve 
fait preuve d ’une connaissance  parfai te de  son sujet.

La premiere  partie de  l’e tude  de M. Górgen es t consacree  a la 
ques tion de  la pos it ion ,  insuffisante suivant  les auteurs al lemands ,  faite 
aux minor i tes  dans  le droi t  international .  M. Górgen c o m b a t  la these  
de  ceux qui p re te nden t  que le sort des  minori tes serait  meil leur du 
seul fait de  leur avoir reconn u la quali te de sujet du droit  in ternatio
nal, c.-a-d. la faculte de se presenter  d i rec tement ,  devant  le Conseil de la 
S. d. N. en tan t  que par tie  dan s  le proces,  et  non,  c o m m e  cela a lieu 
jusqu’a present,  pa r  l’ent remise  d'un m e m b r e  du Conseil.  11 es t ime que 
le p rob leme doi t e tre pose  dans  un plan plus large.

Les trai tes minori ta ires  actuels ne reconnaissent  pas  aux minori tes 
la qualite de  sujet du droit  in ternational ,  („ V olkerrech ts-Sub jek tiv itd t“). 
L’auteur  eęt d ’avis que cet  e t a t  de choses  ne peu t  em p e c h e r  les t e n 
danc es  a conquer i r  pour  les minor i tes  cet te qual ite de  sujet  du droi t  
international ,  en depi t  de la these  differente,  et  jus te encore  au jourd’hui 
au point  de  vue juridique, qui affi rme que le droi t  international  ne re- 
connaTt que les Etats en ta n t  que sujets du droit.  11 co ns ta te  ensui te 
que rien n ’e m p e c h e  de developper  la science du droi t  international  dans  
le sens  de lui faire reconn ai t re  a d ’aut res unites,  non seu lement  aux 
Etats,  la qualite de  plaideur dans  le do m a in e  du droi t  international .  
En t e n d a n t  vers ce but, il convient de  chercher  des  definit ions nouvel- 
les dans  les re formes  juridiques de  caractere supernat ional ,  ce qui cor
respo nd  au droit  naturel  et a la morale  chre tienne.
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Les m ots  „droit  minor i tai re" ,  dans  leur sens profond,  historique 
e t  phi losophique,  signifient,  suivant M. Gorgen,  la lutte non pour  les 
formali tes  juridiques, mais  pou r  la re conn ais san ce  des  droi ts humains  
vis-a-vis de  la volonte om n ip o te n te ,  a l’heure  qu’il est, de  1’Etat. C’est  
un duel ent re  la vie individuelle des  pe r son nes  et  des  groupes  particu- 
liers et l’Etat  souverain.  C’es t une  lut tre entre 1’espr it  et  la mat iere,  
une  lutte pour  les principes  de la morale,  en derniere instance,  e t  dans  
ce t te  lutte le Christ  se place dans  le camp  des  opprimes ,  il sauve l a m e  
de l’individu des  tourmen ts  du purgatoi re  de  l’£tat .  Le but  de  tout  
droit, na t ional  ou international ,  es t  l’individu et  rien que lui, l’h o m m e  
et non l’Etat, no t ion  abst raite.

f lpres une  telle in troduct ion,  M. Górgen cons ta te  que le droi t  
international  es t ent re,  au cours de la derniere  per iode  de  t rente ans,  
dans  une phase  de  t rans fo rmat ions  profondes .  Les droits et  les devoirs  
des  individus et des  un ions  d ’individus envers  l’Etat doivent  etre bases,  
au point  de  vue international ,  sur un pr incipe nouveau.  L’ancienne 
theor ie  de la souvera inete  de l’Etat  a perdu les bases de son existence.  
Le droit  in ternat ional  ou supernational  doi t  regler ega le m en t  la vie indi 
viduelle in ternat ionale ,  soit  la vie de  ceux qui son t  les e l emen ts  des  
Etats.  L’in terpre ta t ion a l lemande  du droi t  a reconnu que les droi ts des 
pe r son nes  particulieres se laissent deduire d i rec t ement  des  t raites et  des 
accords . II n ’existe po in t  de raison de  t raiter sous  un angle different 
le droi t  minoritaire.  La s tructure m e m e  de  la S. d. N. co m port e  une 
ser ieuse l imi tat ion de  fait de la souvera inete des  Iitats. Bref, la voie 
est  ouver te qui m en e  a conc eder  aux minori tes  la qual ite de  sujet  du 
droit  international.

La comm iss ion minori tai re de  l’Union des  Associa t ions  pour  la 
S. d. IS. s ’es t engagee  dans  la di rect ion de reconnai t re aux minor i tes le
droit d ’adresser  au Conseil  de  ja S. d. IS. une plainte di recte et  de  leur
pe rm e t t r e  de  de fendre  leurs droi ts  devant  le Conseil  au cours d ’une 
p rocedure  contradictoi re.  Suivant  ce projet ,  les minori tes  joui raient ,  
sur le m e m e  pied que les Etats, de la faculte de plaider.  „11 va de  soi 
dit  M. Gorgen — que chaque  minor i te  ne saurai t  se p resen ter  devant  
le Conseil en tan t  que par tie  dans  une affaire, mais  qu ’il faut t rouver 
une formule  du droit international  qui perme t te  un e  telle solut ion d ’un 
proces  de  ce genre" .  Suivant  l’auteur,  la reconnai ssance  de la qualite 
de  sujet  du droit  in ternational  aux minor i tes  organisees  d ’Europe, c.-a-d. 
a l e u r  C o n g r e s ,  serai t  une  forme adequate .

Ce congres  devrait  const i tuer un organe dote  d ’un tel caractere  de
droi t  international .  11 serait  alors poss ib le  que le president du Congres  
p la idat  deva n t  le Conseil  de la S. d. N., en t an t  que par tie adverse,
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con tr ę  chaque Etat  inculpe, au nom de tou te  minor i te  lesee dans  ses 
droits.  L’avan ta ge  d ’une telle p rocedure  serait  que l’organe du Con- 
gres tendra it ,  dans  son propre  interet,  de poser  la ques t ion dans  le plan 
juridique et  non dan s  le plan politique. En outre,  une  telle procedure  
n’engagera i t  d ’aucune maniere  la digni te nat ionale  des Etats interesses.  
Le pres ident  du congres  negocierai t  per sonn el le m en t  avec des  minis tres  
e trangers,  reunis a Geneve,  et  ce n ’es t que dans  le cas d ’un echec  des  
negocia t ions  qu ’il soumet t ra i t  la plainte de  la minor i te  interessee a une 
seance  a huis clos du Conseil.  Si celle-ci n ’about issa i t  pas  a un resultat 
concret ,  le president,  en tant  que rep re sen tan t  de  la par tie  minori te ,  
devrai t  avoir la faculte de  presen ter  l’affaire a un e  seance  publique. 
C'es t la une  mesu re  de  pression morale  qui contra indra i t  le re p re sen ta nt  
de l’E t a t ’ a che rcher  un com pro m is  a la seance  a huis clos du Conseil.

La procedure  minori ta ire actuelle de  la S. d. N. est,  de  Pavis de 
M. Gorgen,  une  procedure  qui a cause plus de  prejudices que de profit  
aux minori tes.  Tous les cha n g em e n ts  de  la procedure ,  ajoute-t-il,  n ’ap- 
p o r te ron t  aucune amel iora t ion,  si le Conseil  de  la S. d. N. ne d ispose  
pas  d ’un moyen d ’executer ses decisions.

Dans la derniere  par tie  de  son e tude,  M. Gorgen envisage les s o 
lutions possib les  du p ro b lem e  minori tai re.  11 en enum ere  plusieurs. 
La premie re  — c’est  la persecut ion d ’une minor i te en vue de  l’assimi ler  
a la majori te,  ce qui, en regle generale,  va de  pair avec le centra li sme 
national.  La S. d. N. ne saurait  tolerer une  telle solut ion qui ne  man- 
querai t  pas  d ’at t iser  une  revolution eu ropeenne  et  des  guerres.  La;se-  
c o n d e  solution — c’es t 1’idee des  Etats-CJnis 'd’Europe.  Mais c’est la un 
but t rop elo igne pour  l’envisager c o m m e  solut ion pra t ique  du prob leme 
minori tai re.  La possibility d ’une t ro is ieme solut ion es t  creee par  les trai- 
tes minori ta ires ; dan s  les cadres  de  ceux-ci le p ro b lem e minoritaire est  
suscept ible d ’et re resolu, a condi t ion ce p en d an t  que  la procedure  soi t  
modifiee  dans  le sens  sus-indique.

Line quat r ieme solution,  mot ivee d ’ailleurs d ’une maniere  assez 
obscure  par M. Gorgen,  es t la suivante:  il faudrai t  t rouver Pexpression 
d ’une syn these  du droi t  public et  du droi t  international  dans  une c o m 
mission a u t o n o m e  de  la S. d. N., qui a l’ins tar  de la commiss ion  de la 
Sarre,  serai t  d o tee  du pouvoir  legislatif et  executif pour une per iode  
de te rm inee  et qui serai t  c o n s t i tu te  suivant le sys teme des  tribunaux 
d ’arbit rage.  Les decis ions de  cet te commiss ion  aura ient  la force de  la loi. 
Elle serai t  c o m p o s e e  de 5 juges, don t  2 seraient  n o m m e s  par  les gou- 
v e rnem en ts  interesses et  3 seraient  elus ind i rec tement  par  les habitants 
du territoire minor itai re  en quest ion parmi  les nat ional i tes  neutres.  L’un 
de  ces arbi tres neutres,  n o m m e  par  le Conseil de  la S. d. N., presiderai t
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la commiss ion.  Celle-ci serai t  re sponsable  un iquem en t  devant  le Conseil de 
la S. d. N. qui aurai t  la faculte de  revoquer  les m e m b re s  de la commiss ion .

Grace a une telle procedure ,  on eviterait  une „humiliat ion" de  1’Etat  
interesse vis-a-vis du Conseil de  la S. d. N. en seance  publique.

Une derniere solut ion serai t  de  const i tuer  aupres  du Secretar iat  
General  de  la S. d. N. une  commiss ion  minori tai re per manen te ,  en vue 
de  m e t t r e  le Conseil  de  la S. d. N. a m e m e  d ’apprecier  jus temen t  le 
p ro b lem e  minori tai re.  Une telle commiss ion,  con s t i tu te  a 1’instar de  la 
Commiss ion des man dat s ,  aurait  pour  tache  d ’etudier  les plaintes et les 
injustices,  co m m ises  a l e g a r d  des  minor i tes par  leurs „Gaststaaten", etc. 
Ce serai t  une des  C om miss ions  les plus im p o r tan te s  de la S. d. N., 
appe lees  a col laborer a l’oeuvre de  la pacificat ion de  1’Europe.

L’auteur  conclut  qu’il es t  difficile de  trai ter  le p rob lem e  du point  
de  vue exclusivement  juridique, les prob lemes  minori ta ires  e t an t  du, do- 
m ai ne  pol it ique.  11 impor te  ce p en d an t  de  tend re  a t rouver  la solut ion 
juridique du probleme.  La pol it ique es t dynamique,  le droi t  es t  s tat ique.  
Grace aux traites,  le droi t  minor itai re  du plan pol it ique es t passe  dans  le 
plan juridique.  Si, aujour d’hui, la pol i t ique des  Etats s ’efforce a 1’en t ra m er  
de  nouveau dans  1’orbi te de la poli tique,  c’es t du  faux-monnayage du droit  
public. Le m o t  d ’ordre  dans  le d o m a in e  du problem e minor i tai re  doi t  etre: 
f lu-dela de  la poli tique,  en deęa du dom aine  du droit! „Ce n ’es t point  une 
ques t ion de  peu d ’im por t ance  que la Cour P e rm an e n te  de Jus t ice  Interna
t ionale  de la Haye ne soi t  plus saisie des  p rob lemes  minori ta ires  dans  l’a- 
venir que c o m m e  3e  purs p ro b lem es  de  droi t"  — conclut  1’auteur.

L’article que no us  avons  re sum e em an e  des  milieux ca thol iques  alle- 
mands;  il const i tue  une  t en ta t ive—pas toujours  assez clai re—d ’indiquer des  
voies nouvel les du d e v e lo ppem en t  du p ro b lem e minori ta ire,  c o n fo rm em en t  
a la concept ion a l lemande.  11 est  re marquab le  d 'une  par t  parce  qu ’il vise 
a t r an sm et t r e  l’ingerence  reelle dans  les p ro b lem es  minor i tai res sur le te r 
rain de  la S. d. N. a un facteur qui serait  l’ins t rument  le plus s u r d e  la pol it i 
que a l lemande  — le congres  minori tai re.  C’es t  encore  une  tenta t ive  de  con" 
solider 1’institution du Congres ,  d o n t  le role faiblit d ’an ne e  en annee .

D’autre part,  Particle es t pene t re  d ’une t en dan ce a regler au poin t  
de  vue juridique le prob leme minor i tai re  sur des  bases du d ro i t  inter 
national,  abso lu m en t  di fferentes de  celles ac tuel lement  en vigueur. Sui- 
van t  ce tte  concept ion,  les minor i tes  nat ionales  acquereraient ,  di recte- 
m e n t  ou indi rec tement ,  par  l’ent remise  du Congres ,  le caractere  juridique 
de sujet  du droit  international .

Ces tendances ,  que la science a l leman de  s ’ef force d ’inculquer dans  
la li t terature internat ionale,  devraient  et re co m b a t tu e s  par  les experts 
en droit  international  des  aut res  nat ions  eu ropeennes .
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C h r o n i q u e
L ’A g e n c e  Juive

L’un  des m em b res  e m inen ts  du Comite 
Executif Mondial de l’O rgan isa t ion  Sio- 
niste, dans  son  d iscours  lors de l’inaugu- 
ration solennelle  de P„flgence Juive" a Z u
rich, le 11 aoflt 1929, a defini la cons t i tu t ion  
de P„flgence“, co m m e  a v e n e m e n t  d ’u n e  
e re  nouvelle de l’his tolre des Juifs. La 
p rem ie re  e re  de la consc ien ce  nationale  
a dure  16 a n s  (1881—1897), elle es t  con- 
n u e  sou s  le nom  de celle des flmis du 
Sion, son  c rea teu r  es t  Leon Pinskier. La 
d eux iem e ere, celle du Sionisme, a dure  
32 an s  (1897—1929), est  due  a l’initiative 
de T heo do re  Herzl; enfin, la tro is iem e 
c o m m e n c e  le 11 aoti t  1929, g race  aux 
efforts  du dr. Chaim Weizman; elle p eu t  
e t r e  appe lee  e re  du „Panjudai 'sme".

E tant d o n n ć e  T im portance  attribuee 
a  la constitu tion  de Pflgence  Ju ive  par 
les leade rs  juifs des  divers pays, il con- 
vient de re t ra c e r  1’histoire de sa g e n e se  
et de sa realisation.

Le 24 juillet 1922, le Conseil de la 
S. d. N. a confie a la G rande B re tag ne  
1 adm in is tra t ion  de la Pales tine  sur  les 
b a ses  etablies dans  le tex te  du m and a t  
special.  Voici le p a ssag e  qui se  rap po r te  
a l’„f lgence  Juive":

Art. 4 du Mandat: „L’f lgen ce  Juive 
convenable ,  la „Jewish A gency" se ra  
r e c o n n u e  en ta n t  qu ’insti tution du droit 
public, d o n t  la ta che  se ra  de conseiller 
e t  de c o o p e re r  avec  Padministration de

la Pales tine dans  le d om aine  des q u es 
t ions  sociales, eco n o m iq u e s  e t  au tres ,  
qui in te ressen t  1’o rgan isa tion  de la Resi
d ence  N ationale  Ju ive  et les interets de 
la pop u la t ion  juive en  Palestine, ainsi 
q u e  Tassistance e t  le c o n co u rs  dans  le 
dev e lo pp em en t  du pays  so u s  le con tro le  
de Padministration de la Palestine".

„L’O rgan isa t io n  Sioniste  — ta n t  que  
son  regime et sa cons t i tu t io n  se ro n t  
consideres  c o m m e  c o nv enab les  pa r  le 
M andata ire  — sera  r e c o n n u e  en  tan t  
q u ’„f lgence  Ju ive". Elle devra en tre-  
p rendre ,  de c o n c e r t  avec le Gouverne- 
m e n t  bri tannique, des m esu res  en  vue 
de s ’a ssu re r  la co opera t ion  de to u s  les 
Ju i fs  desireux de collaborer a Poeuvre 
de l’o rgan isa tion  de la Residence N atio 
nale Juive".

L’art. 4 im pose  done  a PO rganisation  
Sioniste le devoir de se  g a g n e r  le c o n 
c ou rs  des a u tre s  cam ps  juifs dans  l’„flgen- 
ce Ju ive" .  Des ord res  du jo u r  o n t  ete 
votes dans  ce se n s  par le Xill-e C ongres  
en 1923 et pa r  le XlV-e C on gres  en 1925, 
reun is  a Vienne.

L’o rd re  du jo u r  a d o p te  p a r  le XlV-e 
C on gres  a servi de base  p o u r  e n ta m e r  
les negoc ia t ion s  avec les non-s ion is tes  
e t  p o u r  Pex tens ion  de l’„flgence  Juive"; 
ce t  o rdre  du jo u r  c o m p o r te  les postu la ts  
suivants: 1) l’in tensification  de Pimmi- 
g ra t ion  en Palestine, 2) le rach a t  des 
terrains,  en  ta n t  q ue  propr ie te  nationale ,  
3) la co lon isa t ion  agricole, basee  su r  le
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travail juif, 4) la lang ue  e t  la culture 
hebrai'que.

Les negoc ia t io ns  ay a n t  p o u r  objet 
l’ex tens ion  de I’„flgence  J u iv e “ auxquel- 
les  pres idaien t M. W eizman au nom  de 
l’o rgan isa tion  sion is te ,  e t  feu Louis M ar
shall, anc . President 6 z \’„American Jewish  
C omm ittee" o n tab o u t i  le 17.1.1927 a u n e  en . 
te n t e  oil l a c o n c o rd a n c e  des op in ions a e te  
c o n s ta tee  au  su je t  “ de l’o pp o r tu n i te  e t  
de la possibility de co n s t i tue r  l’„f lgence  
Ju ive"  c o n fo rm em en t  aux principes ex
p oses  dan s  le M andat e t  les  directives 
etablies pa r  les o rd res  du jo u r  du XlV-e 
C o n g re s  Sioniste".

C om m e effet de 1’e n te n te ,  u n e  „Com
mission Unifiee de  la P ales tine"  (Jo in t  
Pales tine Survey C om m iss ion) a  ete c o n 
s t i tu te  p o u r  etud ier les perspectives  eco- 
n o m iq u es  de la Palestine. Fa isa ien t p a r 
t ie  de ce t te  com m ission : Lord Melchett, 
le dr. L. K. Frankel,  M. Felix fl. W arburg  
e t  M. O scar  W asse rm an ,  d irec teur de la 
„D eutsche  Bank". La C om m iss ion  a de- 
legue de n o m breu x  exp er ts  en  Palestine 
et ceux-ci au  c ou rs  de leur se jour  pro- 
longe  en Palestine, o n t  e tudie  les condi
t ions  eco nom iques ,  su r tou t  au  po in t  de 
vue  de [’im m igra t ion  e t  de la co lon isa 
t ion . Les resu lta ts  de ces  e tudes  o n t  ete 
publies en juin 1928. La Commission 
a  vote a l’unanim ite  u n e  serie de recom - 
m and a t io n s  et de rem a rq u e s  sur les 
cond it ions  de  l’im migration, devan t etre 
d ir igee pa r  l’„f lgence  Juive", au  su je t  
de la liberte d ’im m igration , de I’exploi- 
ta t io n  individuelle et coopera t ive ,  de 
l’industrie, de 1’educa t ion  nationale ,  de 
l’hyg iene  publique, du travail e t  des fi
nances .  f lp res  la publication du rap po r t  
et des r e c o m m a n d a t io n s  de la C om m is
s ion  de la Palestine, en juillet 1928 a  eu  
lieu a Berlin u n e  reunion speciaie  du 
Comite  Executif de l’O rganisa tion  Sioniste 
(Actions Com m ittee) qui, a p re s  avoir in- 
t rod u it  u n e  rectification de principe 
dan s  le r a p p o r t  de la C om m iss ion  de la 
P ales tine q u a n t  a 1’in d e p e n d a n c e d u F o n d s  
N ational (Keren Kajemeth  Le Israel), a de

cide la const i tu t io n  de l’„ f lg e n c e“ sur  la 
base  de cinq principes fondam entaux , 
a savoir: le travail juif, la la ng ue  hebrai'
que, la n a tiona lisa t ion  de la te r re ,  la 
definition des fo rm es  de la co lonisation  
pa r  les co lons  eux m em es,  enfin [’in ten 
sification de l’im m igration  juive. L’flc tions 
C om ittee  a invite le Comite Executif 
a m e n e r  a b o n n e  fin les negocia tions  
avec  les p opu la t ions  juives des pays 
particuliers su r  la b ase  de ces  principes.

En octobre  1928, u n e  C onference  des 
Juifs  flm erica ins non-sionistes, reunie 
a New-York, a  resolu d ’acceder  a l’„flgen- 
c e “. La confe ren ce  a investi le com ite  
d’o rgan isa t ion  c o m p o se  de 7 m em bres  
d’elire et de n o m m e r  les m e m b res  non- 
sion is tes  du Conseil de I’f lg ence  Juive 
parmi les Juifs  des  Etats-Unis de  l’flmeri- 
q ue  du Nord a condition: 1) que  50 p. c. 
des  m an d a ts  au Conseil e t  au  Comite 
Executif de  I’f lg en ce  so ien t  a t t r ibues  
aux non-s ion is tes  e t  50 p. c. a [’o rg a n i
sation s ionis te  (principe Fifty-Fifty), 2) 
q ue  parm i les m an da ts  non-s ion is tes ,  
40 p. c. so ien t a tt r ibues  aux Juifs  d’flme- 
rique, 3) q ue  les m em b res  du Conseil 
e t du Comite Executif de I’f lgen ce  puis- 
sen t  vo te r  par l’in term ediaire  de leurs 
supp lean ts  (principe „proxy").

Le 3 n o vem bre  1928, les represen- 
tan ts  de [’o rgan isa tion  sioniste so n t  de- 
f initivemnt to m b e s  d’accord  avec le Co
mite d ’O rgan isa tion  non-sioniste. Le 20 
n ovem bre ,  Louis Marshall a  adresse  au 
Pres ident de (’O rganisa tion  Sioniste, M. 
Weizman, deux m em oires:  dans  le p re 
mier a ete cons ta te  l’a ssen t im e n t  a acce- 
der a 1’f lgence, d an s  le se con d  a ete 
sug geree  1’idee de g a g n e r  l’ap p rob a t ion  
du G o u v e rn em e n t  Britann ique p o u r  eten- 
dre l’f lg en ce  ainsi q ue  la d e m an d e  d’an- 
n u le r  1’o rd re  du jo u r  du C o n g re s  S ioni
ste de 1925 sur le ca rac te re  provisoire 
de l’extension  de 1’f lg ence  Juive.

En decem b re  1928, l’f lc tions C om m it
te e  a pris defin it ivem ent a c te  des obser- 
v a t io n sd e  Louis Marshall, e t  re c o m m an d e  
au  Comite Executif de l’O rgan isa tion
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Sioniste de con voquer  l’„Agence Ju iv e ” 
auss i tó t  a p re s  la c lo ture  du XVI-e C on
g res  S ion iste  a Zurich.

En m em e  te m p s  a ete initiee au 
sein  des g ro u p e m e n ts  non-s ion is tes  des 
pays  e u ro p e e n s  u n e  activite en  vue  de 
les faire acced e r  a 1’Agence. D ans les 
pays  particuliers des c o n fe rences  d’orga- 
n isation  se  so n t  reun ies  a cet effet; elles 
on t  p rocede a 1’election des delegues 
a 1’A gence.

En Angleterre ,  la confe ren ce  ten u e  
en  avril 1929 a L ondres  et p res idee  par 
M. D’Avigdor Goldsmith, P res iden t du 
Board of D eputies ,  a elu 6 m em b re s  
anglais  non-s ionis tes; a Berlin, le 26 juin 
1929, la confe ren ce  presidee pa r  M. O scar  
W asserm an ,  a elu 6 delegues e t  12 su p 
pleants,  a Prague, le 23 juin 1929, 2 de
legues et 4 sup p lean ts  on t  ete elus. D ans 
les au tre s  pays tan  to t  les re p resen tan ts  des 
c o m m u n e s  relig ieuses (Roumanie), tan tó t  
d’au tres  ins ti tu t ions  (Suisse, Afrique du 
Sud) on t  elu les delegues a TAgence. 
En Pologne, la Comm iss ion, co n vo qu ee  
par  le Comite Executif de l’O rganisa tion  
Sioniste Mondiale de Londres, a cree 
un  Comite d’O rgan isa t io n  en  vue de 
Textension de TAgence Juive. 38 person- 
n e s  des milieux non-s ion is tes  des 12villes 
principales de P o logne  on t  declare leur 
access ion  a ce comite .

Le 23 juin 1929, le com ite  d’o rgan i-  
sa t ion  a decide la co nv oca t ion  de 3 c o n 
g res  reg ionaux  a Varsovie, a Lwow, e t  
a Cracovie, en  vue  d’elire 12 m em bres  
e t  24 supp lean ts  au  Conseil de  TAgence 
Juive. F uren t  invites aux c o n g re s  les 
m em bres  des  conse i ls  des c o m m u n e s  
religieuses, ainsi que  les conse i l le rs  mu- 
nicipaux el les echevins, enfin les ,,per- 
s o n n e s  jo u issan t  de la confiance  des 
la rges m asse s  de la popula t ion  juive".

Le 7 juillet 1929, il a ete p rocede  en 
P o logne  aux e lec tions  des m em bres  
non -s io n is te s  de TAgence Ju ive  (14 m e m 
bres, 28 suppleants) .

En ou tre  font part ie  de TAgence Juive 
les non-sionistes: d ’A m erique (44), d’Afri-

que  du Sud (1), d’A ngle terre  (7), de F ran ce  
(4), de G rece (1), de Tchecoslovaquie (3), 
de  Yougoslavie (1), d’Egypte  (1), de Buł
garie  (1), de Lithuanie  (1), de Pales tine  
(6), de Roum anie  (6), de Suisse (1), 
d ’A llem agne (7), d'ltalie (1), de H ongrie  
(1), et 13 delegues d’a u tre s  pays. Le 
Conseil de TAgence Ju ive  se  c o m p o se  
de 112 delegues sionistes, elus par le XVI 
C o ng res  Sioniste.

Le 11 aou t ,  au ss i tó t  ap res  la c lo ture  
des debats du XVI C on gres  Sioniste  
a eu  lieu a Zurich la s ean ce  d’o uv er tu re  
du Conseil de TAgence Juive, en  p re 
s en c e  de to u s  les delegues et de nom- 
breux  invites (plus de 2.500).

Plusieurs a llocutions fu ren t p ro n o n -  
cees, e n t r e  au tre s  o n t  pris la paro le  
M. Dinichert,  a u  nom  du g o u v e rn e m e n t  
suisse, M. de Fries, au nom  de la S. d. N., 
M. H erbert  Samuel, anc. Haut-Commis- 
saire en Palestine, le Prof. Albert E in 
stein, M. Leo Blum, leade r  du parti so- 
cialis te  fanęais, M. Louis Marshall, Pre
siden t du „Jewish American C om m ittee”, 
M. O scar  W asserm an , d irec teur  de la 
„D eutsche  Bank", M. Szalom Asz, Lord 
Melchet.  Les o rg an isa te u rs  de 1'Agence 
o n t  insiste su r  le fait q u ’au  se in  de 
1’A gence  son  rep resen tes :  l’idealisme, 
T en thousiasm e, la religion, la sc ience , 
la volonte, la co m p e te n c e ,  le travail 
e t le capital.

Au cours  de la p rem ie re  s e an ce  M. 
Felix W arburg  e t  lord M elchet o n t  remis 
a M. Weizman deux ch e q u e s  po u r  la 
s o m m e  de un  million de dollars dest ines 
au rachat de la te r re  en Palestine. Le 
Conseil de 1’A gence  a ten u  six seances .  
Le Dr. W eizm an a lu un rap p o r t  poli
t ique  sur  les tach es  de 1’A gence  Juive 
q u ’il a exposees  co m m e  suit:

1) L’A gence  Ju ive  doit definir ses 
r a p p o r ts  avec la pu is sance  m andata ire .

2) L’A gence  Ju ive  doit p rendre  des  
m e s u re s  en  vue  de te rm in e r  le ca tastre  
des te r ra in s  en  Palestine, afin que  
so ien t  a tt r ibues  aux Ju ifs  les te r ra ins  
qui leu r  so n t  dós en  vertu  du m a n d a t
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3) L’f l g e n c e  Ju iv e  d o i t  p r o c e d e r  au  
r a c h a t  d e s  t e r r a i n s  s u r  u n e  v a s t e  eche lle ,  
e n  v u e  d ’a s s u r e r  la c o n t in u i ty  d u  m o u .  
v e m e n t  de  c o lo n i s a t io n .

4,1 L ’f l g e n c e  J u iv e  do i t  s ’a p p l iq u e r  
ail’o e u v r e d ’u n e  c o lo n i s a t io n  i n te n s e ,  veil- 
l e r  a a s s u r e r  l’a f f lu e n c e  du  c ap i ta l  juif> 
a o c c u p e r  d e s  o u v r i e r s  ju ifs  e t  a  con -  
s t i tu e r  u n  r e s e a u  d ’h a b i t a t i o n s  o u v r ie -  
r e s  ju iv e s  a u t o u r  d e s  c o lo n ie s  ju ives ,  a fin  
d e f a c i l i t e r  la c o n c u r r e n c e  a v e c  l e s f l ra b es .

5) L’f l g e n c e  Ju iv e  d o i t  e l a b o r e r  u n  
p r o g r a m m e  de ta i l le  d e  c o lo n i s a t io n  p o u r  
u n e  p e r io d e  d e  5 a n s .  S u iv a n t  c e  p r o 
g r a m m e ,  il doit  e t r e  e tab l i  e n  P a le s t in e  
20.000 c o lo n s  p a r  an ,  e n  o p e r a n t  la r e 
p a r t i t io n  de  c e  n o m b r e  s u iv a n t  le s  b r a n 
c h e s  p a r t i c u l i e r e s  de  travail .

E n s u i te  la  r e u n io n  p l e n i e re  d u  C on- 
seil a  v o t e  u n e  s e r ie  d ’o r d r e s  d u  jour ,  
d o n t  voici  le s  p lu s  im p o r t a n t s :

C o n s id e r a n t  q u e  la G ra n d e  B r e ta g n e  
s ’e s t  e n g a g e e  p a r  la d e c la ra t io n  B a lfou r  
a  c r e e r  u n e  r e s id e n c e  n a t io n a le  ju ive  e n  
Pa les t in e ,

c o n s id e r a n t  q u e  la d e c la ra t io n  h isto-  
r iq u e  d e  B a lfo u r  a  e te  a d o p te e  p a r  la 
S. d. N. e t  le p a r l e m e n t  d e s  E ta ts-U n is ,  

c o n s i d e r a n t  q u ’e n  v e r tu  d e s  s t ip u la 
t i o n s  d u  m a n d a t  d e  P a le s t in e ,  l’f l g e n c e  
J u iv e  a  e te  c o n s t i t u e e  e n  t a n t  q u ’insti-  
t u t i o n  du  d ro i t  public ,  a y a n t  p o u r  t a c h e  
d e  c o o p e r e r  a v e c  la p u i s s a n c e  m a n d a -  
t a i re  d a n s  le  d o m a i n e  d e  t o u s  le s  p ro -  
b l e m e s  in t e r e s s a n t  la r e s t a u r a t i o n  de  la 
R e s id e n c e  N a t io n a l e  e n  P a le s t in e ,

c o n s i d e r a n t  q u e  la G ra n d e  B r e ta g n e  
a  e x p r im e  s o n  c o n s e n t e m e n t  a  e t e n d r e  
l ' f lg e n c e  J u i v e  e n  v u e  d e  lui p e r m e l t r e  
d e  r e p r e s e n t e r  t o u s  le s  Ju ifs ,

c o n s i d e r a n t  q u e  l ’O r g a n i s a t i o n  Sio- 
n is te  d e  c o n c e r t  a v e c  le s  r e p r e s e n t a n t s  
d e s  n o n - s io n i s t e s  c o n s t i t u e n t  l’f l g e n c e  
Ju iv e  e te n d u e ,

Le C onse i l  de  l’f l g e n c e  J u i v e  d e 
c ide  a l’u n a n im i t e  d ’e x p r im e r  sa  jo ie  
a  l’o c c a s io n  de  l’u n io n  o p e r e e  de  
t o u t e  la N a t io n  d ' l s ra e l  e n  v u e  de  la r e s 
t i tu t io n  de  la  R e s id e n c e  N a t io n a l e  Ju iv e ,

e t  d ’a d r e s s e r  u n  a p p e l  aux  J u i f s  du  m o n -  
d e  e n t i e r  d ’a d h e r e r  a  la s a in te  c a u s e .

En  e x p r im a n t  sa  g r a t i t u d e  e n v e r s l a  
G r a n d e  B r e t a g n e  a c a u s e  d e  la d e c l a r a 
t io n  B alfour,  le C o n se i l  d e  l’f l g e n c e  J u 
ive e s p e r e  q u e  la p u i s s a n c e  m a n d a t a i r e  
c o o p e r e r a  a v e c  l ' f lg e n c e  Ju iv e  a l’o e u v re  
d e  la re a l is a t io n  e n t i e r e  du  b u t  g ra n d io s e ,  
c o n f o r m e m e n t  a  la d e c la ra t io n  B a lfou r  
e t  a u  m a n d a t  de  P a le s t in e .

L’f l g e n c e  J u i v e  s ’a d r e s s e  e n  m e m e  
t e m p s  a la p u i s s a n c e  m a n d a t a i r e  en  
l’in v i ta n t  a  m e t t r e  e n  v ig u e u r  le s  s t i p u 
l a t io n s  q u e  c o m p o r t e l e  s t a tu t  de  l’f lg e n c e ,  
a ins i  q u ’a  p r e n d r e  d e s  m e s u r e s  v i s a n t  
a u  d e v e l o p p e m e n t  da  la R e s id e n c e  N a 
t io n a l e  J u iv e  e t  a u  b ie n -e t r e  d e s  h a b i 
t a n t s  d e  l’E r e c  Israel.

Le  C o n se i l  de  l’f l g e n c e  J u iv e  a p p r o u -  
v e  le s  r e s o lu t io n s  v o te e s  p a r  le  XVl-eme 
C o n g r e s  S io n is te  e t  inv ite  le C o m ite  
d ’f ld m in is t ra t io n  d e  l’f l g e n c e  a  e x a m in e r  
m i n u t i e u s e m e n t  celles-ci.

Le  C o n se i l  de  l’f l g e n c e  J u i v e  a u to 
r ise  le  C o m ite  d ’f ld m in i s t r a t i o n  e t  le 
C o m ite  E xecu tif  de  l’f l g e n c e  Ju iv e  a p r e n 
d r e  t o u t e s  les  m e s u r e s  n e c e s s a i r e s  e n  
v u e  d e  fac i l i te r  1’a c c e s s io n  e t  la c o o p e 
r a t i o n  a v ec  l’f l g e n c e  a t o u te s  le s  o r g a 
n i s a t i o n s  ju iv e s  qui, p o u r  le m o m e n t ,  se  
t r o u v e n t  e n  d e h o r s  d e  l’f lg e n c e .

11 c o n v ie n t  de  m e n t i o n n e r  q u e  c o n 
f o r m e m e n t  a u  s t a tu t ,  l’f l g e n c e  se  c o m 
p o s e  d e  3 o r g a n e s  d i r ig e an ts :  le  C onse i l  
qui se  r e u n i r a  t o u s  le s  2 a n s ,  le C o m ite  
d ’f ld m in i s t r a t io n  (40 m e m b r e s )  a in s i  q u e  
le  C o m ite  Executif .  Le P re s id e n t  de  
l’O r g a n i s a t io n  S io n i s te  e s t  e n  m e m e  
t e m p s  c h a r g e  d e s  f o n c t i o n s  de  p re s id e n t  
de  l’f l g e n c e  Ju iv e .  L’f l g e n c e  e s t  a  m e m e  
d’a b r o g e r  c e t t e  d e c is io n  p a r  l e s  3/ i  d e s  
voix d e  t o u s  le s  m e m b r e s ;  e n  o u t r e  e s t  
a d m is s ib le  le  v o te  p a r  l’i n te r m e d ia i r e  
d ’u n  s u p p le a n t .  Le „ K ere n  H a je s o d ” 
e s t  1’o r g a n e  f i n a n c ie r  de  l’f l g e n c e .  
Le  b u d g e t  de  l’f l g e n c e  e s t  de  750.000 
Uvres s te r l ing ,  d o n t  60 p. c. s e r o n t  
v e r s e s  p a r  le s  m e m b r e s  n o n - s io n i s t e s  
d e s  E ta ts -U n is  d ’f lm e r iq u e ,
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fl la dern ie re  sea n c e  il a  ete pro- 
cede aux elec tions des o rg a n e s  d irecteurs  
de Tflgence. M. E dm ond  de Rotschild a 
ete  elu p res iden t h o n o ra i re ,  M. Ch. Weiz- 
m an  — president, M. Louis Marshall et 
lord Melchett — pres iden ts  du Conseil 
de Tflgence Juive, M. Felix Warburg — 
pres ident du Comite d’fldministration- 
E nsu ite  o n t  e te  elus 40 m em b res  du 
Comite d’fldministration: 20 s ionis tes  et 
20 non-s ionis tes .

A lexandre H a fftka

A l l e m a g n e

Le „ D e u tsc h e  A u s la n d -In s t i tu t“ 
de  S tu t tg a r t1)

Le „D eu tsche  flusland- lnst i tu t” de 
S tu t tga r t  a  publie le co m p te  rend u  de son  
activite en  1928, e taye  des d o n n ees  sta- 
tistiques, il lustrant le d e v e lo p p e m en t  de 
l’lnsti tut. Les reso lu tions prises par le 
Conseil scientif ique de Tlnstitut o n t  trait 
a la nom ina tion  aux chaires des  univer- 
si tes e t aux fo nc t ion s  adm inis tra t ives  du 
Reich des savants  a llem ands  de l’etran- 
ger. e t  l’aide m aterie lle  a a p p o r t e r  aux 
fl llemands de merite, res idan t a Tetran- 
ger.  Le budget du M inistere  des Affaires 
E tran ge res  du Reich e t  du M inistere  de 
l’ln terieur o n t  e te  critiques, co m m e  assi- 
g n a n t  des fonds insuffisants  p o u r  Tassi- 
s t a n c e  aux fl l lem ands de Tetranger.  Le 
co m p te  rendu  re n fe rm e  des d o n n e e s  in- 
te r e ssan te s  sur  la p repara tion  des etu- 
d iants  e t  ins ti tu teurs  a llem ands  en  vue 
de leur activite parm i les fl l lem ands a 
Tetranger.  Une b ourse  pour  les etu- 
diants de T etranger  a ete fondee  a Tu
bingen.

*) Institut des  fl l lem ands de 1’Etran-
ger

L i th u a n ie

E co les  p r im a ires  p o lo n a ise s  en  
L ithuan ie  a u  d e b u t  d e  l’a n n e e  

sco la ire  1929-1930

En 1927-1927, a v an t  la fam eu se  cir- 
culaire du ministre  S aben is  (interdiction 
de f r eq uen te r  les eco les  p o lona ises  pri- 
vees aux en fan ts  des  p e r s o n n e s  po r tees  
d ans  leurs passeports ,  c o n tre  leur gre. 
c o m m e  Lithuaniens) il y avait en  Lithu
an ie  74 eco les  polonaises ,  avec  90 insti
tu teu rs  e t  avec  4089 eleves. En 1927-28 
15 eco les  avec 987 e leves c e s s e re n t  au- 
to m a t iq u e m e n t  de fonct ionner ,  en  vertu  
de ce t te  circulaire con tred isa n t  les e n 
g a g e m e n ts  pris a G eneve  en  1925 par  
le minis tre  ac tue l  des Affaires E tra n g e re s  
M. Zaunius, a lors  de legue de la Lithua
nie a la S. d. N. 11 ne  fonc t ionne  actu- 
e l lem en t  q ue  20 eco les  avec  22 ins ti tu 
teu rs  et 544 eleves, m e m e  d an s  les eco 
les qui n ’on t  pas  e te  fe rm ees  le no m b re  
des eleves est  tombe: a Rosienie — de 68 
a 24, a Lopie—de 66 a 10 etc. En 1928-29 
la Societe .P ochodnia", a d em an d e  Tagre- 
m e n t  d’insti tu teurs-  dest ines a 78 ecoles 
primaires; s e u le m en t  22 in s t i tu teu rs  (17 
ecoles) on t  e te  agrees,  flu cours  de Tan- 
nee  scolaire, le Ministere de Tlnstruction 
Publique a ferm e 4 de ces  ecoles, pour  
d es  p re tex tes  divers, de sorte  q u ’il n ’en 
re s te  que  10, trois  n’a y a n t  pu  e t r e  ou- 
ver te s  po u r  la ra ison  q ue  tous  les p a 
re n ts  e ta ie n t  inscrits dan s  leurs  p a sse 
p orts  co m m e  Lithuaniens. flu debut de 
Tannee scolaire 1929-30, la Societe „P o
chodnia'‘ d isposait de  10 insti tuteurs, 
ag ree s  1’a n  p asse  pa r  le M inistere  de 
T lnstruction Publique, e t  de 15 candidats 
d on t  se u le m e n t  5 o n t  e te  agrees, m algre 
q ue  to u s  e u s s e n t  possede  les certif icats 
requis. En con seq uen ce ,  il n ’a ete ou ver t  
que  11 eco les  (dont 2 a Kowno) sur  un 
n o m b re  de 20.000 e n fan ts  po lona is  d’age  
scolaire en  Lithuanie. fl Kowno, oil la 
popu la t ion  p o lon a ise  a tte in t  30 mille 
am es , ou  il y a environ 3 mille en fan ts
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polonais, il n ’y a q ue  2 ecoles po lo na i
ses  privees. D ans  to u t  le district de 
Kowno il n ’y a en  ou tre  qu ’u n e  seule 
ecole po lona ise .  D ans to u te  u n e  serie 
de co m m un es ,  c o m p ta n t  plus de 75 p. c. 
et plus de 50 p.c. de Polonais, il n ’existe  
au c u n e  ecole polonaise .  D ans to u t  le 
district de Kiejdany— pas  u n e  seule, dans  
celui de Poniewież —- u n e  seule  ecole. 
D ans  le district de Troki-Koszedary ou 
les Po lonais  s o n t  en m ajorite  (co m m u
ne  de Jew je—plus de 75 p.c.)—a u c u n e  e c o 
le polonaise .  Le g o u v e rn e m e n t  li thuanien 
affirme q u ’il exis te en  d eh o rs  des ecoles 
po lo na ises  privees, des  ecoles publiques 
po lona ises  (interview du Ministre Sabe- 
nis publiee par le „Musa R yto jus"), mais 
on  n ’a jam ais  pu s’informer, ou elles 
fo n c t io n n a ien t  — les n o m s  des localites 
e t  la repar ti t ion  de ces  eco les  so n t  un 
sec re t  d’Etat. 11 ecoles m unic ipales  a Kow
no  so n t  r a n g e e s  parm i les eco les  polo
naises, bien que  s eu lem en t  dan s  2 de 
ces  eco le s  s o n t  e n se ig nes  en po lona is  
la lan g u e  po lona ise  et le catechism e. 
D ans  les autres, dites polonaises,  la lan 
gu e  po lona ise  n ’est  to leree  qu ’au cours  
de la p re m ie re  a n n e e  d’e n se ig n e m e n t  
p o u r  p e rm e t t re  aux eleves de s ’en tend re  
avec les ins ti tu teurs ,  t a n t  que  les en- 
fan ts  n ’a u ro n t  pas  acquis u n e  no tion ele- 
m en ta ire  du li thuanien. La lutte con tre  
les eco les  p o lona ises  en L ithuanie  se 
poursu it  don e  d’u n e  m an ie re  sysfema- 
tique. Le n o m b re  ac tue l de ces  ecoles 
couvre  seu lem en t  1/40 des beso in s  reels 
de la popu la t ion  polonaise: au lieu de 
400 ecoles, il n ’y en  a que  11.

U k ra in e  S o v ie t iq u e

L e s  arrestations en  m a s s e  d e s
inte l lec tue ls  ukrain iens

Les a rres ta t ions  o perees  pa r  le „Gue- 
p eou “ parmi les in te llectuels ukrai 'n iens 
on t  pris des p ro p o r t io n s  tres  im portan-  
tes, (plus de 200 p e rs o n n e s  a Kiew et2000

en province),  ce qui tem o ig ne  de leu r  
c a ra c te re  politique em inen t.  La circon- 
s t a n c e  e s t  rem arq uab le  que  les p e r s o n 
nes e m p r iso n n e e s  ne  s o n t  liees a au c u n e  
activite politique, mais q u e  ce s o n t  sur- 
tout des  p ion n ie rs  de culture  et des  
savants, d on t  p lusieurs m e m b res  de l’flca- 
dem ie Ukrai'nienne a Kiew, les profes- 
seu rs  lefremow, Krymsky,Hermaize, Kho- 
Iodny, Sarko, Hantzow, philologue em i
nen t,  Mai'kowsky, d irec teu r  des Archives 
Centrales,  etc. O n t  e te  arre tes  en outre  
p lusieurs eveques  e t  ecclesiastiques de 
l’Eglise ukrai 'n ienne au tocepba l ique  avec 
M. Vladimir Cekhivsky, p res iden t du Con- 
seil ecclesiastique panukrai 'n ien (remplis- 
śan t  le role du St. Synode), a la te te .  
Les a r re s ta t io n s  o n t  dure depuis la fin 
de juillet 1929 ju sq u ’a octobre; elles on t  
frappe e g a le m en t  de nom breux  p ay sans  
d o n t  le nom bre  est difficile a etablir , 
m ais  su ivant le „K om m unlst“ et la „Pro- 
letarska'ia Pravda", il a t te ind ra it  quel- 
qu es  milliers. Pour c o m pren d re  l’im por- 
tan ce  poli tique de  ces represailles, il con- 
v ient de se  re m e m o re r  revo lu tion  que  
la poli tique minorita ire  co m m u n is te  a tra- 
versee  en  Ukraine. En 1922, I o r s d e l a f i n  
de l’ere  dite du c o m m u n ism e  militant, 
le g o u v e rn e m e n t  sovietique ainsi que  les 
d ir igeants  du parti c o m m u n is te  o n t  re- 
solu de modifier leur politique vis-a-vis 
des Ukrai'niens, d ans  le se n s  de faire 
des co n c ess io ns  au  m o u v e m e n t  na tiona l 
ukra'inien qui se manifestait ,  en  depit des  
persecu tions, so u s  la fo rm e d’insurrec- 
t ions  co n s tan te s .  Les au to r ites  sovieti- 
qu es  o n t  en ta m e  do ne  des p o u rp a r le rs  
avec  les chefs  des d e tac h e m en ts  d’in- 
surges  (Mordalevic, Tiutiunnik e t  autres), 
en leu r  p ro m e t tan t  en deho rs  d’une  
en t ie re  amnistie ,  la realisa tion  des 
postu la ts  u k ra in ien s  com patib les  avec 
l’ideologie co m m u n is te .  De la sorte, 
u n e  nouvelle  periode  de la politique 
m inori ta ire  co m m e n ę a  en Ukraine. Les 
Ukrai'niens o b t in ren t  des  eco les  ukrai- 
n iennes , la p resse  fut ukrai'nisee, on  to- 
lerait l’activite de l’flcademie Ukrai'nienne
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des sc iences e t  celle des  au tres  insti tu
tions  scientifiques. La nouvelie politique 
m inorita ire  offrait au g o u v e rn e m e n t  s o 
vietique 1’avan tag e  de  neu tra liser  dans 
u n e  ce r ta in e  m esure ,  au  prix de c o n 
cess ions insignifiantes en som m e,  les 
te n d a n c e s  cen tr ifuges des Ukrai'niens 
e t  de consolider,  p ar tan t,  la dom ina tion  
sovietique dan s  le pays, ce qui perm et-  
trait d’exploiter ses  r ichesses  naturelles. 
Deja les p rem ieres  an n e e s  de cette n o u 
velie poli tique on t prouve que  le calcul 
du g o u v e rn e m e n t  sovietique e tait  juste- 
La majorite  des in tellectuels  ukrai 'niens 
o n t  profite de la faculte de pouvoir  tra- 
vailler su r  le s e c te u r  culturel du front 
na tional et s ’y so n t  co nsacres .  D’autre  
part, 1’Eglise au tocepha lique  ukrai 'nienne, 
o rgan isee  a p res  la revolution de 1917, 
a  e g a le m e n t  g ro u p e  au to u r  d’elle de 
n om breux  in te llec tuels  ukrai 'niens. flinsi, 
su r  le sec teu r  politique du f ron t  ukra'f- 
nien national u n e  d e te n te  s ’e s t  produite. 
Mais a m esu re  que  les e lem en ts  ukrai'
n iens  nationaux  e ten da ien t  leurs  influ
ences, elles c o m m e n c e re n t  a d epasse r  
les limites que  leur avaien t t ra c ee s  les 
d ir igean ts  sovietiques, e t  la politique 
minoritaire de ceux-ci se h eu r ta i t  a des 
difficultes g randissan tes .  La tache  de 
d o m in e r  la vie nationale  ukrai 'n ienne et 
d ’im prim er a la culture ukrai 'n ienne le 
sceau  pro le tar ien—devena it  de plus en 
plus illusoire. Le m anifeste  li tteraire de 
Kvylovy, la critique severe  de la poli tique 
eco n o m iq u e  co m m u n is te  faite pa r  l’eco- 
no m is te  connu ,  Voloboui'ew qui dem on- 
trait q u e  l’U kraine  e ta i t  deven ue  u n e  
colonie  de l'U.R.S.S, la p ro te s ta t io n  du 
leade r  des co m m u n is te s  ukrai 'niens Sum- 
sky, c o n tre  l’h egem onie  politique des 
co m m u n is te s  russes  en  U kraine  — tous 
ces  faits o n t  se r ieusem en t em u le g o u 
v e rn em en t  sovietique. Des ce m o m e n t  
c o m m e n c e  un rev irem en t dan s  la poli
tique  m inori ta ire  des qom m unis tes .  Us 
se  so n t  efforces d’a ttenuer ,  sou s  divers 
pretextes , le co u ran t  d’ukrai'nisation, ce 
qui a trouve so n  expression  d ans  le

decre t  du Conseil -des com m issa ires  du 
peup le  sur  l’egali te  de droit des  lan g u es  
minoritaires (il s’agissait p r inc ipa lem en t 
de la lan gu e  russe) avec  la lan g u e  ukrai'
nienne. Des represail les energ iq ues  con tre  
les e lem en ts  na tionaux  o n t  e te  declen- 
chees  so u s  le pre texte  de co m ba t tre  le 
chauvin ism e ukrai'nien. S um sky  e t  plu- 
s ieurs a u tre s  co m m u n is te s  ukrai 'niens 
o n t  e te  deportes .  L’e lem en t  ukrai'nien 
ay an t  e te  ainsi elimine du parti  c o m m u 
niste, jle to u r  es t  venu  des insti tu t ions 
scientif iques u k ra in ie n n e s  qui o n t  subi 
u n e  „ reorganisa t ion"  cons is tan t  a rem- 
placer l’e lem en t  ukrai'nien pa r  l’e lem en t 
ru sse  aux pos te s  dirigeants.

En m em e  te m p s  le g o u v e rn em en t  
sovietique a en trep r is  u n e  lu tte  co n tre  
les p ay san s  sur  le te rra in  poli tique et 
econom ique .  flinsi done le p rob lem e  
national en U kraine  s ’est  pose  dan s  tou te  
son  acui'te, le m e c o n te n te m e n t  des pay
san s  ay a n t  revetu le c a rac te re  d ’un  m ou- 
v em e n t  na tional.  La p resse  sovietique 
declencha  u n e  c a m p a g n e  c o n tre  les 
„koulaks" Ukrai'niens; la res is tance  de 
la popu la t ion  ukrai 'n ienne co n tre  les dis
posi t ions des au to r ites  sovietiques con- 
c e rn a n t  l’em m a g a s in a g e  du ble prit des 
p ro p o r t io n s  redou tab les ,  se  t r an s fo rm a n t  
en  un  m o u vem en t antisovietique des 
m asses .  Le clerge de l’Eglise au to c e p h a 
lique ukrai 'n ienne a e te  accuse , a  có te  
des in tellectuels ukrai 'niens, de l’insti- 
gation  a la revolte p a y san n e  c o n tre  les 
Soviets, se  m an ifes tan t  en tre  au tre s  par 
des  m eu r t re s  Commis sur  les rep resen -  
ta n ts  des au to r ites  sovietiques. Les in 
tellectuels ukrai 'niens o n t  done  ete  ar- 
re te s  p o u r  ce motif, s ans  p o u r tan t  que  
le g o u v e rn e m e n t  sovietique ait possede  
co n tre  eux d e s  p reuves  con c re te s  11s 
o n t  ete inculpes d’avoir accede a u n e  o r
gan isa tion  se c re te  qui s ’appellerait„Union 
p o u r  la liberation de l’Ukrai'ne", qui sui- 
van t le Guepeou, dem eu re ra i t  en  re lations 
avec  l’emigration ukrai 'n ienne. 11 sem ble  
p o u r tan t  q ue  l’accusa t ion  c o n tre  les hom - 
m es  tels q u e  le prof. lefremow et au tres ,



N-o 4 C H R O N I Q U E 165

savants absolument etrangers a toute 
activite politique, ne tienne point debout. 
Les arrestations operees temoignent 
d’autre part que le probleme national 
en Ukraine traverse une nouvelle phase, 
dont le caractere essentiel es t I’abandon 
de la politique actuelle d’ukrai'nisation 
par le communisme en Ukraine.

R u th e n ie -B la n c h e
S o v ie t iq u e

C hangem ents personnels  
a 1 A cad em ie  des S cien ces  

Blanche* R uthene
La „Zviezda" du 20 octobre 1929 

a publie la nouvelle que, en vertu d’une 
decision du Conseil des Commissaires 
du Peuple de la B. S. R. R., ont ete desti- 
tues  de leurs postes le vice-president 
de l’flcademie des Sciences Blanche- 
Ruthene, M. Niekrasevic et le secretaire 
general, M. Lastovsky.

Suivant les donnees officielles, la 
cause de cette destitution etait le fait 
d’avoir laisse imprimer une serie de tra- 
vaux des auteurs qui dans les publica
tions de l’flcademie exprimaient des opi
nions discordantes avec les lignes direc
trices du pouvoir sovietique et parfois 
franchement hostiles a son ideologie: 
ii s’agissait en particulier des travaux 
de ,,1’ennemi ouvert de la Ruthenie-Blan
che Sovietique", M. Stankievic qui „est 
a la solde du fascisme polonais".

En septembre a ete revoque d'une 
maniere analogue Dimitri Jilounovic, 
suppleant du Commissaire de l’lnstruction 
Publique de la B. S. R. R., le meme sort 
a  echu a 1’anc. Commissaire d e l ’lnstruc- 
tion Publique, Balitsky, et enfin au Rec- 
teu r  de l’Universite Blanche - Ruthene 
M. Piceta. 11 convient de faire remarquer

i/
que Jilounovic est une personnalite qui 
avait eu sa page dans l’histoire de la 
Ruthenie Blanche Sovietique, il est no- 
tamment 1’auteur du fameux Manifeste

du 31 decembre 1918 — 1 janvier 1919 
qui proclamait I’independance de la Ru
thenie Blanche Sovietique. Ce fail prouve 
que les decisions du gouvernement so
vietique avaient une importance politi
que profonde. La cause semble resider 
dans ce qu’on appelle le „ z a p a d n i -  
t c h e s t v o “, c.-a.-d. l’opinion de certains 
intellectuels blancs - ruthenes, suivant 
lesquels revolution de la langue et de la 
culture blanches-ruthenes devait se baser 
sur la culture occidentale. 11 faut sup- 
poser que les revocations citees plus 
haut etaient motivees par la supposition 
des autorites sovietiques que les person- 
nes en question subissaient l’influence 
de cette „ideologie".

En analysant les symptómes exte- 
rieurs, d’ailleurs peu nombreux, d u „ z a -  
p a d n i t c h e s t v o " ,  on est amene 
a constater que ce n ’est guere un cou- 
rant politique, mais un point de vue 
adopte par un petit groupe d’individus 
cultives et instruits qui n’ont pas perdu 
le contact spirituel avec les arts, les 
sciences et les lettres de l’Europe Occi
dentale.

1/
La revocation de Jilounovic a eu 

beaucoup de retentissement dans la pres- 
se sovietique blanche-ruthene; les accu
sations soulevees contre lui d’avoir pra
tique une politique nationaliste et de- 
mocratique, ont provoque des conflits 
violents entre  les facteurs progouver- 
nementaux d’une part, et les partisans 
de Jilounovic, membres blancs-ruthenes 
du parti communiste (Maruk, llioucenko, 
Cvikievic et Gorecky), de l’autre.

La presse de Minsk („Zviezda", „So- 
vietska Bialorouss", e t „Rabocii“) a publie 
un article de lakovlew qui blame severe- 
ment l’attitude de ce groupe de „demo- 
crates nationalistes", ideologues des „koa- 
laks“&t des intellectuels bourgeois qui ten- 
dent a tirer profit de 1’activite de purger le 
parti des elements indesirables, pour 
lutter contre Ie parti communiste, qui 
secondent enfin les efforts des „fascis- 
tes" b la n cs - ru th en e s  en Pologne, et
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em pechent 1’emancipation de la Ruthe- 
nie Blanche occidentale de sous le joug 
du capital.

11 est caracteristique que le president 
de l’Academie Blanche-Ruthene des Scien
ces a Minsk, Ignatovsky ait publie une 
lettre ouverte dans les colonnes de la 
„Zviezda" oil il lente de se disculper 
devant l’opinion communiste et avoue 
certaines erreurs „ideologiques" qu’il 
a commises dans ses ouvrages scienti-

fiques. li est permis de supposer que 
cette lettre soit la cause que Ignatovsky 
n’a pas ete destitue de ses fonctions de 
president de l’Academie des Sciences. 
11 convient de signaler que, a la place 
des membres de Tancienne Presidence 
de 1’Academie, ont ete nommes: Jacques 
Kolas — vice-president de l’Academie, 
Ivan Pietrovic — secretaire general, An
toine Platoune, Ilia Asarovic et Stanislas 
Matulaitis.
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