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PRESENTATION
par Jacques DUCLOS

LE present numero d Economie et Politique ^tudie le probleme le 
plus important de toute la vie economique et politique frangaise : 
le pouvoir des trusts.

Depuis que le capitalisme existe, la lutte pour le profit a determine 
one concentration croissanle qui a abouti aux monopoles qui, peu a 
peu, ont joue un role dirigeant dans la vie economique du nionJe.

C esf le merife immortel du grand Eenine d aaoir expose, dans 
I Imperialisme stacle supreme du capitalisme, les processus de concentra
tion qui ont conduit a la formation des monopoles et d'avoir analyse 
avec une incomparaf)le maiirise, le role de ces monopoles dans la vie 
nationale et internationale.

Mats en meme temps, Eenine a demontre que [a pliase monopo- 
liste efait la phase de declin, de decomposition, de pourrissement du 
capitalisme. Ce sont Id autant de plienomenes qui ne peaoent etre sur- 
montes et uaincus que par la victoire du socialisme,

Depuis les travau.x de Lenine, il est devenu courant de parler de 
la puissance occulte des trusts, de denoncer meme les agissements de 
quelques grands personnages — des financiers en general. Mars cela 
est insuffisant.

Pour chaque pays il est necessaire de voir comment s'opere la con
centration des entreprises, d’etudier le role joue par le capital financier, 
de discerner les inferets concordants ou contradictoires qui existent dans 
ces milieux.

Il faut decouvrir les relations internatioruiles des monopoles, essayer 
de determiner la part du profit qu’ils se resercent, Taction qu’ils exercent 
sur I’Etat, Toufes ces recherches sont difficiles parce qu iet, comme dans 
« le milieu en meme temps que les complicites et les rioalites, la discre
tion et le mensonge sont la < lot ».

C’esf le grand merite d’Economie et Politique d’avoir tentd une etude 
d’ensemMe du capital de monopole en France, de ne pas s'etre ItorTree
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d un examen descriptif, irmis d'avoir lenle de remonler aux explications 
ihioriques qui permellent de comprendre les raisons <Jes p?ienomenes et 
de leur evolution.

n importe en effet de voir que dans ce domaine. comme dans tons 
les autres, nous sommes en presence d une realii^ mouoanie. Le tableau 
de la France des trusts en 1954 csi ires di//eren( de celui que I on aurait 
pu tracer aoant guerre.

Sans doute retrouve-t-on Ires souvent les memes noms, les memes 
/amiJfes a la tete des grands monopoles, mats des liens nouoeoux se sont 
etablis, en porticufier avec le capital etranger; le caractere cosmopolite 
et le plus souvent antinational du grand capital s'est fortement accuse.

Ce qui est nouueau egalcment, c’est le pourrissement plus rapide 
du systeme. Dans la lutte pour un profit toufours plus eleve les mono- 
poles ne se contentent pas de oendre Tindependance du pays, ils appau- 
urissent de fafon af>soIue la grande masse des truuailleurs, ruinenl les 
couches sociales les plus faibles, dilapident ou laissent en sommeil les 
ricfiesses de la nation.

La dependance toujours plus grande de TElat par rapport aux 
monopoles est aussi de plus en plus apparente. Jamais, dans le cours 
de son Kistoire, le gouvernement n avail accorde autant de privileges 
aux trusts que dans les sept ans qui viennent de s’ecouler : su&oen- 
tions, exemptions /iscaies, ftausses de pri.x garanlies, credits, hlocage 
des salaires, etc...

Depuis que les communistes ont ete ecartes du gouoernemenf, i/ 
n’est pas un seui ministere qui nait a son actif des cadeaux represenfanf 
des dizaines de milliards pour les monopoles, cadeaux dont le peuple 
frangais a evidemmenl fait les /rais.

La domination des trusts a ete un grand malheur pour noire pays. 
Deja aoant la guerre i!s ont impose urre politique qui a conduit d la 
defaite el d ( occupation. Apres (a guerre, un moment a/foi()iis, i(s ont 
repris la direction des affaires et sont paroenus, centre (a protestation 
des seuls communistes, d vendre I'independance de notre pays pour 
des dollars. C’est pour le profit des trusts qu a ete poursuivie pendant 
des annees I’injuste guerre d’Indochine qui n’a pas seulement enrichi 
dans le sang les Irn/iquants de piastres, mats aussi ceux qui /ournissaient 
le materiel expedie la-bas et ceux qui firaienf (ears pro/its du trauaif 
du peuple vietnamien.

Derriere toutes les t7io(ences co(onio(es, derriere les projets d’inte- 
gration europcenne, on trouue tou jours (es interefs prices, de te(s ou te(s 
groupes capitalisfes qui. pour accroitre (eurs pro/its, jetfent par-dessus 
Lord Vinteret national.
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Cependant, ce serait ne considirer quun aspect des choses que de 
se homer d consfafer ia puissance mai/aisante Jes (rusts et de ne pas 
mesarer la profondeur des contradictions qui les minent II est hnpos- 
siMe, en outre, de ne pas voir quit exisie dans le monde des forces 
capaMes de dominer les trusts et finalement de les oaincre.

L a^)ou^isse^^en^ normal de la politique des monopoies de Timperia- 
/isme, c est ia guerre et cela expliqiie poiirquoi la logique du systeme 
devait conduire la France du plan Marshall au Pacte Atlantique, puis 
d fa C.E.D. et d la guerre.

Mats des forces de plus en plus puissantes agissent en sens contraire 
et determinent des consequences differentes de ce/Jes que ies moru>po- 
leurs avaient preoues.

La premiere guerre mondiale, guerre des monopoles pour un nou- 
veau partage du monde. a eu pour resultat principal Ja naissance du 
premier Eiat socialisle. La deuxieme guerre mondiale, declenchee par 
les monopoles allemands, soiiliens de Hitler, a eu ausst des resultats 
tout d fait impreuus pour eux.

Pour ia France, dans la periode io p^us recente, (a guerre d Indo- 
chine ne s'est pas du tout terminee comma ses initiateurs Vavaient ima
gine. Et maintenant la tentative de faire perdre son independance a notre 
pays par les accords de Bonn et le traite de Paris a finalement echoue.

En effet, dans la mesure memo ou les monopofes agissent conlre 
I’interef national, ds dressent fata(ement centre eux, tot ou tard, (es 
forces profondes de la Nation qui ne ueul pos perir. On suit quel est 
le role determinant de la classe ouvriere dans cette lutte pour le rassem- 
blement de toutes les forces notionafes et democratiques, conlre la politi
que de trahison menee par certaines grandes puissances capitalistes.

Aujourd hui, d tracers fe monde, fes forces de poix ont acquis une 
telle puissance que les enlreprises guerri^res des monopofes sans pafrte 
peuvenl etre mises en echec.

Mats pour cefa ii est ton de connaitre [ ennemi, de sacoir ce qui se 
dissimule sous I’apparence des choses. Les puissances d'argent ont une 
grande experience dans I'art de la corruption et du mensonge. La classe 
ouvriere, au contraire, s’efforce tou;ours d atfeindre la cerife. Sacoir ce 
que representent les tntsts dans ia cie de la France, leur force, leurs 
pro/ets, leurs faihlesses, e'est acquerir des armes pour defendre la li&erte, 
Tindependance, Tacenir et la grandeur de notre pays.



INTRODUCTION

TNANS le cours du XVIII® eiecle la France avail perdu la plus grande partie
de son domaine colonial, enleve par rAnglelerre. L’expansion coloniale a 

ensuite recommence avec la conquete de TAlgcrie entre 1830 el 1848, elle a fait 
quelques progres sous le Second Empire, tnais a pris son plein d eve lop pern en I au 
temps de la III* Republique quand la France est devenue une grande puissance 
imperialiste.

L’importance de cette expansion peut etre synthetisee en quelques chiffres : 
en 1876, I’Empire colonial frangais couvrait environ 900.000 kilometres carres 
avec 6 millions d’habitants; en 1914 il couvrait 10.660.000 kilometres carres avec 
plus de 55 millions d’habitants; avant la deuxieme guerre mondiale it atteignait 
presque 12 millions de kilometres carres avec 73 millions d’habitanls. Par son 
importance il etait et reste le deuxieme du monde.

Cependant la grandeur du domaine colonial ne suffit pas a caracleriser I’impe- 
rialisrae. Comme Fa montre Leninc dans « Uimperialisme stade supreme du capl^ 
taJisme », Fimperialisme a pour fondement la puissance des mono poles, le role 
determinant qu’ils jouent dans I’economie d’un pays. On appelle monopoles les 
tres graiides enlreprises : trusts, cartels, consortiums, etc... La difference essentielle 
entre le trust et le cartel, e’est que le trust forme un ensemble a direction unique 
tandis que le cartel groupe des entreprises qui conservent leur autonomic mais 
qui ont conclu entre elles des accords determines pour la fixation des prix, Fachat 
des matieres premieres, la repartition des marches, Fulilisation des brevets, etc. 
Les monopoles peuvent interesser aussi bien le secleur commercial ou bancaire que 
le secteur industriel.

Il n’est pas necessaire qu’une entreprise controle la majeure partie de la 
production d’une branche determinee pour meriterle noni de monopole. Meme quand 
un secteur economique est domine par un petit nombre de tres grosses entreprises, 
il est juste de donner a celles-ci le nom de monopoles, parce que la production de 
chacune d’entre elles joue un role determinant sur le marche, et aussi parce qu’elles 
peuvent s’entendre plus aisement pour imposer leur volonte que ne pourraient 
le faire de nombreuses entreprises dispersees.

Du fait de la loi de la concentration du capital dont nous etudions plus loin 
certains aspects (chapitre II), les monopoles n’ont cesse d’accroitre leur emprise 
sur Factivite economique — et en meme temps politique — de tons les pays capi- 
talistes. C’est cette action des monopoles qui a donne aux grandes puissances le 
caractere imperialiste.

Un des trails essentiels a ete le role nouveau joue par les banques. Un puissant 
appareil bancaire, rassemhlanl les capitaux disponibles pour les mettre a la dispo
sition des grandes entreprises privws, s’est constitue en France —- a cote de la
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Banque de France fondec par Napoleon en 1800 — enlre 1848 et 1870. C’est dans 
cette periode que I’on a vu naitre te Coinptoir d’Escompte, la Societe Generale. 
Ic Credit Lyonnais, le Credit Foncier, le Credit Mobilier, ce dernier ayant d’ail- 
leur fait faillite pendant la crise de 1866.

Quand les tres grandes entreprises industrielles — les trusts — se sont develop- 
pees, des liens se sont noucs entre les etablissements de credit, les banques, el les en
treprises industrielles, aboutissant a une fusion entre le capital bancaire el le capital 
industriel. Ainsi est apparu un capital d’un type nouveau, le capital financier qui 
a le role predominant dans toute I’activitc economique.

« Concentration de la production avec, comme consequence, les monopoles, 
fusion ou inter-penelration des banques el de I’induslrie, voila i’histoire de la 
formation du capital financier et le contenu de cette notion. » (Lenine ; L’lmperia- 
lisme.)

Les profits tres eleves realises par le capital financier ont ete utilise de plus 
en plus pour investir des capitaux dans les colonies el les pays etrangers en vue 
de realiser des profits encore plus eleves. Cette exportation des capitaux, qui 
permet de s’emparer des sources de matieres premieres, de corrompre des gou- 
vernements faibles, de transformer des pays independants en pays dependants, prend 
une importance croissante avec le developpcmenl des monopoles et constilue aussi un 
des aspects fondamentaux de rimperialisme,

L’expansion hors des frontieres Rationales du capital monopoliste conduit 
a la formation des trusts internationaux dont I’existence accentue rapidement le 
caractere cosmopolite de ce capital, Enfin I’extension de la puissance du capital 
financier a tous les territoires disponibles, avec les guerres coloniales el le partage 
territorial du monde en domaines coloniaux ou semi-coloniaux, est la consequence 
naturelle de Taction des monopolcs,

Lenine, dans rimperialisme; a donne, apres leur etude detaillee, un resume 
des cinq caracteres fondamentaux de I’iraperialisme :

« Aussi, sans oublicr la portee conventionnelle et relative de toules 
les definitions, en general, qui ne peuvent jamais embrasser les liens multi
ples d’un phenomene en plein dev el op pern ent, devons-nous donner de Tim- 
perialisme une definition qui en embrasse les cinq caracteres fondamen- 
taux :

» 1. — La concentration de la production et du capital par venue a 
un degre de developpement si eleve qu’elle a cree les monopoles dont le 
role est decisif dans la vie economique ;

» 2. — La fusion du capital bancaire et du capital industriel, la crea
tion sur la base de ce € capital financier » d’une oligarchic financiere ;

» 3. — L’exportation du capital, a la difference de Texportation des 
marchandises, acquiert une signification p ar ticu lie remen t iraportante ;

» 4. — La formation de groupements Internationaux de capitalisles 
monopoleurs qui se partagent le monde, et

X 5. — L’achevement du partage territorial du globe par les plus gran
des puissances capitalisles. »

C’est de ce point de vue que nous avons essaye de dresser un tableau des 
trusts dans la France actuelle.



Avec les grandes ricliesses accuniulees au cours de son hisloire, le capitalisme 
fran^is s’est done engagA apres 1870, a la suite de I’Angleterre, dans la voie de 
rim peri altsme. D’autres pays I’ont suivi et I’AlIemagiie en premier lieu. Bieri que 
les aspects fondamentaux de Timperialisme soient partout les memes, cheque 
pays imperialiste a ses caracteristiques particulieres qui ne doivent pas etre negli
ge. La bourgeoisie frangaise, en depit de sa richesse, avail de serieuses faihlesses. 
En 1870 elle avail subi une defaite humiliante et la menace d’une nouvelle invasion 
allcmande entrelint longtemps chez elle des crainles qui la rendaient timoree dans 
la politique d’expansion coloniale, Elle ne se sentit plus assuree qu'aprra avoir 
conclu une alliance avec la Russie en 1893 et aprfe I’Entente Cordiale avec I’Angle- 
terre en 1904. Mais elle avail aussi une autre inquietude plus serieuse ; la peur 
du proletariat. La France avail le proletariat le plus revolulionnairc du monde et 
la bourgeoisie avail exerce contre lui en 1848 et plus encore en 1871, avec la 
Commune, la repression la plus sanglantc et la plus cruelle. La bourgeoisie savait 
que le proletariat n’oublierait pas les dizaines de milllers de morts de la Commune 
et elle a conserve tout au long de son histoire la peur et la haine de la classe ouvriere, 
sentiment qui, encore de nos jours, s’exprime souvent d’une fagon grossiere. C’est 
peut-etre une des raisons pour lesquelles I’Etat bourgeois craignant un trop puissant 
developpement du proletariat a protege I’agriculture par des larifs douaniers et a 
marque des hesitations dans la voie du developpement industriel.

Pour sortir de I’isolement diplomatique apres la defaite de 1870, la grande 
bourgeoisie et ses gouvernements de la III® Republique utiliserent une bonne partie 
des richesses accumulees pour preter de I’argenl a des gouvernements besogneux et 
Surtout au gouvernement du Tsar. Les emp runts repetes du gouvernement tsariste 
furent une des bases de I’alliance franco-russe. Le premier emprunt fut conclu 
en 1888, ils se succederent par la suite pour atteindre en 1914 le chiffre global 
enorme de 14 milliards de francs-or.

Les capitalistes financiers trouvaient aux emp runts to us les a vantages : 
d’abord oe n’etait pas leur argent qui etait prele mais celui des souscripteurs, en 
general modestes ; les banques par contre prelevaient des commissions enormes, 
parfois plus de 10 % du montant de I’cmprunt (jusqu’a 18 % pour un emprunt 
marocain); enfin une bonne partie de I’argent emprunte servait a payer des com- 
mandcs de materiel, et notamrnent de materiel de guerre, passees en France preci- 
sement aux entreprises controlees par ce meme capital financier.

Le developpement de la couche des rentiers fut done un des traits essentiels 
de la croissance de Timperialisme frangais; ce qui accentua son caractere para- 
sitaire. Comme le fait remarquer Lenine :

* L’exportalion du capital, une des bases economiques essentielles de 
Timperiulisme, accroit encore I’isolement complet de la couche des rentiers 
envers la production, donne un cachet de parasitisme a I’ensemble du 
pays vivaiit de Texploitation du travail de quelques pays et colonies trans- 
oceaniques. »

8 ECONOMIE ET POLITIQUE

Par contre, Timperialisme allemand plus pauvre en capitaux, moins bien place 
dans le partage territorial du monde, mais plus riche en combustible, a accni ses 
forces productives beaucoup plus vite. Ainsi a joue contre Timperialisme frangais 
cette loi du developpement inegal qui est encore une des lois essentielles de I’impe- 
rialisme dccouverte par Ijcnine. Apres avoir parle, pour refuter les fables



de Kautsky, do * la disproportion extreme dans la rapidite du developpement dee 
differents pays a I’epoque do i’imperialisme », il ajoute :

« Le capital financier et lea trusts n’attcnuent pas, mais augmentent 
les differences entre la rapidite du developpetnent des divers elements de 
I'economie mondiale », et aussilot apres il ecrit : « Or, le rapport des 
forces s’etant modifie, ou peut etre, en regime capitalhte, la solution des 
contradictions si ce n’est dans la force ? »

INTRODUCTION 9

*

La politique imperialiste conduisait tout droit a la guerre des lors que le partage 
territorial du globe entre ies grandes puissances etait pratiquement acheve. C’est 
ce qui se produisit en 1914. La guerre imperialiste, en raison des interets cnormes 
des monopoles, prit des proportions gigantesques et mit en question, a Techelle 
mondiale, tons Ies rapports de foree existants. La premiere guerre imperialiste 
mondiale a en pour cette raison des consequences qui etaienl imprevisibles en 1914. 
La plus importante de ces consequences a ete la disparition definitive de Timperia- 
lisme russe et la naissance du premier Etat socialiste, mais en merae temps des 
changements serieux se sont produits dans le camp imperialiste. La rapide ascen
sion de I’imperialisme americain, le declin relalif de rimperialisme britannique, 
I’effondrement momentane de rimperialisme allemand ont ete les plus marquants 
de ces changements. D’autres iinperialismes se sont developpes, tel que rimpe
rialisme Japonais.

L’imperialisme fran^ais, en depit des pcrtes humaines et materielles enormes 
que cette guerre a coute au people, a conserve sa place; il a elargi son domaine 
colonial et a essaye de jouer dans la politique europ^nne un role dirigeant, Il 
etait cependant deja serieusement atteint : une bonne partie des capitaux investis 
a I’etranger etait perdue, I’endettement envers les Etats-Unis pesait iourdement 
sur les finances publiques, mais surtout, dans leur effort pour faire retomber sur 
les Iravailleurs tout le fardeau que representaient les depenses de guerre, les capi
tal is tes fran^ais se sont heurles pendant cette perjode a la resistance du proletariat 
qui a mene des lultes puissanles, rendues possibles par la constitution du Parti com- 
muniste et le developpement des organisations syndicales revolutionnaires.

Dans la mesure ou les trusts sentirent leurs privileges menaces, ils cherche- 
rent a I’etranger un soutien aupr^ des forces react!onnaires les plus agressives. 
C’est la raison pour taquelle une grande partie de la bourgeoisie frangaise a exalte 
le fascisme italien, puis le fascisme allemand dont elle a systematiquement favorise 
les entreprises et dont elle aurait voulu suivre I’exemple. Dans cette conjoncture, la 
France a ete en danger de perdre ton tes ses Jibertes et de devenir elle aussi la proie 
de la pire reaction. Le Front Populaire a brise cette tentative qui representait pour 
I’avenir national un peril morlel.

Cependant les forces reactionnaires n’avaient pas desarme. La haine du prole
tariat et de la democratic les poussait de plus en plus dans les bras de Hitler, dont 
elles acceptaient tous les actes d’agression. Cela a coute cher a la France, qui a 
subi en 194'0 la plus grande humiliation de son histoire.
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Si la France a ete enormement affaiblie par la deuxieme guerre mondiale, 
cela n’a pas entraine cependant la defatte des monopoles qui, pour la plupart, ont 
profile de la collaboration avec I’envahisseur pour maintenir et tneme parfaire 
leur organisation au sein d’une France pillw.

*
* *

La victoire des allies sur le fascisme allemand a ouvert une periode nouvelle. 
Les monopoles, reconnus par la majorile de la Nation comme responsables de la 
politique qui avail conduit la France au desastre, se sent trouves serieusement 
menaces apres la Liberation, II n’est pas douteux que sans le soutien arme des 
imperiolistes americains — ct aussi anglais — ils auraient ete balayfe a jamais. 
Ils n’ont pas pu cependant, apres la guerre, s’opposer a des mesures dcmocratiques, 
notammeiit a de larges nationalisations, qui leur faisaient perdre d’importanles 
positions economiques. L’imperialisme americain qui sortait triomphant de la guerre 
est venu a leur secours. En soutenant un imperialisme affaibli, les financiers ame
ricains ne voulaient pas seulement lutter centre la menace revolutionnaire; ils 
revaient avant tout de tealiser leur domination sur le monde capitaliste tout entier 
comme prelude a la destruction du monde social iste qui leur assurerait, suivant 
les perspectives tracces par Burnham, la domination mondiale.

C’est ainsi que se sont noues tres vite, des 1946, des liens de vassalile entre 
les trusts franjais et les imperialisles americains. Les agents de cette politique 
d’abdication, de trahison nation ale, ont ete avant lout les chefs social isles de 
droite, sous la direction de Leon Blum qui est alle aux Etats-Unis, en 1946, vendre 
centre des dollars to us les espoirs de democratic et de progrw social que la 
Liberation el la victoire conlre I’Allemagne hitlerienne avaienl fail nallre au ceeur 
des Frangais.

Des 1947, les ministres communistes elaienl ecartes du gouvernement -—■ le 
social iste Ramadier etant pr^ident du Conseil — et la con t re-offensive reactionnaire 
se developpait,

Les monopoles ont retrouve toute leur liberte, les divers gouvernements qui se 
sont succede ont ete entierement a leur service, et leur ont accorde des faveurs 
exorbitantes ainsi qu’on le verra plus loin. Pour obtenir les dollars qui leur ont 
donne une vigueur nouvelle, les trusts ont accepte les pires humiliations nationales. 
Ils ont accepte I’etablissement de troupes etrangeres sur not re sol, ils ont accepte 
des controles economiques, financiers, policiers, incompatibles avec la notion 
de souverainete; its ont favorise la renaissance de Fimperialisme allemand; ils 
ont mene pendant sept ana en indoebine une guerre cruelle. epuisanle, injuste 
et contraire a I’interet national ; ils ont accepte d’entrer dans le Pacte Atlantique 
et de prendre par-la des engagements militaires qui pesent lourdement sur notre 
economic...
Mais si le pays dans son ensemble a fait les frais de cette politique, s’il s’est 
appauvri, s’il s’est trouve finaiement menace de succomber en tant que Nation 
independante — ce qui aurait pii se produire si une immense protestation natio- 
nale n’avait empeche !e vote de la C.E.D. — les trusts, pour leur part, ont pros- 
pere, Les annees 1947 a 1954 ont ete pour eux dans I'ensemble des annees fastes. 
Ils ont consolide leur emprise sur I’Elat, ils ont realise des profits sans precedent,
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ils out recomiDRiice a exporter cn masse des capitaux; i!s onl accru la concen
tration des entreprises et des capitaux.

Bien entendu, ces progres des trusts posent quantite de problemes nou- 
veaux. D’une fa9on generate les trusts fran^ais, redevenus plus forts, ont tendance 
a supporter plus difficilement la subordination a I’imperialisnie americain, Rappe- 
Ions a ce propos ce qu’ecrivait Staline en 1952 dans son ouvrage sur * Les Problemes 
cconomiques du socialisme » :

« Considerons d’abord I’Angleterre et la France. II esl certain que 
ce sont des pays imperialistes. II est certain que les maticres premieres a 
bon marche et les debouches assures ont pour eux une importance de 
premier plan. Peut-on imaginer qu’ils supporteront sans fin la situation 
actuelle, quand les Americains, a la favour d’une « aide » pretee au litre du 
« Plan Marshall », s’installent dans ie systeme economique de la Grande- 
Bretagnc et de la France, systeme dont ils veulent faire un appendice de 
I’ecoiiomie americaine; quand le capital americain s’empare des matieres 
premieres et des debouches dans les colonies anglo-frangaises, preparant 
ainsi la catastrophe pour les profits exorbitants des capitalistes angle- 
frangais ? N’est-il pas plus exact de dire que I’Angleterre capitalisle el, 
a sa suite, la France capitalisle seront finalement obligees de s’arracher 
a retreinte des U.S.A. et d’entrer en conflit avec eux pour s’assurer une 
situation independante et, bien entendu, des profits exorbitants ? *

D’autre part, les intereta particuliers des trusts varient suivant le champ 
d’application de leur activite; ils peuvent done etre en conflit sur la politique a 
imposer au gouvernement. Certains, par exemple, qui subissent plus directement 
les effets de la concurrence allemande, sont rwolument liostiles a la politique d’inle- 
gration europeenne. Lea luttes d’influeiice a I’interieur de I’appareil d’Etat sont 
incessantes. Les trusts ne forment pas un bloc uni, ayant toujours des interets 
con cord ants et a I’abri des contradictions de chi rentes. Tout au contraire ces contra
dictions, nalionales et Internationales, ne cessent de s’aggraver a mesure que 
s’accroit la force des monopoles, a mesure que se developpe Funite de lutte des 
proletaires en union avec toutes les forces democratiques et nationales,

Mais le fait demeure que les trusts restent mahres de I’economie fran^aise, el 
que I’orientation qu’ils lui impriment va a I’enconlre des interets de la nation.

L’objet de cette etude est de les faire connaltre, de demonter le raecanisme 
de leur puissance, de decouvrir ce que reprwentcnl leurs profits, d’analyser les 
contradictions qui se revMent dans la lutte pour le partage de ces profits.

** *

La tache que nous avons entreprise est difficile. Nous penetrons id dans un 
domaine reserve, dans Ic sanctuaire garde a I’abri des regards indiscrets. Beaucoup 
de clioses essentielles sont systematiquement dissimulees, par exemple les relations 
persoiinelles entre les hommes politiques et les dirigeants des monopoles. Tou- 
tefois une etude patiente, Texamen des conseils d’administration et des bilans, 
les claries fugitives que jelte de temps a autre quelque scan dale que I’on ne 
pent douffer, I’examen des finances publiques, tout cela permet de decouvrir nombre 
de fails tres importants qu’il etait iiecessaire de presenter de fa^on systemalique.
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Nous nous soimnes efforces de donner une vue correcte de la realite econo- 
miquc frangaise dans ce qu’elle a de fondamental. Nous n’avons pas la pretention 
de tout savoir. Des sogietes importantes peuvent nous avoir echappe, el dans le 
domaine des relations intern a tionales des monopoles les coins d’ombre sont nom- 
breux. Si les membres des conseils d’administration sont connus, il est souvent 
difficile de distinguer le veritable capitaliste du fonde de ponvoirs qui agit en 
son nom. Malgre ces difficultes, il est possible de donner une vue d’ensemble 
satisfaisante du grand capital fran^ais a Theure actuelle.

L’enserable de cette etude a deman de de longues recherches; die est le resuliat 
de I’effort collectif du comite de redaction qui s’est efforce d’offrir aux lecleurs 
de la revue un instrument de travail valable pour une longue periode. A cote de 
I’enuracration indispensable, et qui n’exisle nulle part, de toutes les gran des 
entreprises capitalistes avec leurs caracleristiques principales, nous nous sommes 
efforcfe d’expliquer les mecanismes qui ont conduit a cette domination des 
trusts sur la France, de donner egalement les explications theoriques necessaires 
a la comprehension du mouvement general de la concentration, Un index public 
a la fin de Touvrage facilitera les recherches concernant les societes particulieres 
et les hommes du grand capital.

Repetons que nous n’avons pas la prdention d’avoir realise une ccuvre definitive, 
exempte d’eneurs ou d’omissions. Des eludes ulterieures permettront de preciser et 
de developper sans cesse des aspects particuliers de Faction des monopoles, mais ie 
travail d’analyse et de synthese que nous presentons est nouveau, il n’a pas d’equi
valent et il devrait pouvoir rendre service a tons ceux qui ont ie souci des inlerets 
de la Nation.

Il n’est pas douteux que la politique imposee jusqu’ici par les monopoles a 
valu a notre pays de cruelles epreuves. Par leurs activites antinationales avant 1939 
ils ont prepare les desastres de Foccupalion. Ils n’ont ete pour rien dans la victoire 
finale et le relevement ulterieur de la France a ete compromis par leur subor
dination a Fimperialisme americain ainsi que par toute ta politique eeonomique 
imposee depuis 1917, La defense de Findependance nationale s’est faite contre 
leur volonte, elle leur a ete imposee avant tout par I’action perseveranle des forces 
nationalcs parmi lesquelles la classe ouvriere a joue un role dirigeant.

Nous savons que la lulle conduira a d’aulres victoires qui eleveront des obsta
cles infranchissables sur les chemins de la guerre dont les principaux monopoles 
ne s’ecartent jamais longtemps. Dans la mesure on la nation prend mieux conscience 
des dangers qui la menaceiit, des carcans qui Fetouffent, toutes les forces saines 
qui la composent s’unissent pour les combattre et les briser. En demontrant la 
nocivile fondamentale du sySterne et en cernant de plus en plus pres Fennemi qui 
y regne, nous n’avons en vue que les interets immediats et Favenir de la nation.

Jean BABY.
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PERSIL la VO plus blauo laais 
« qiiand Omo est la, la salote s’eii 
va » liana doe « montagnes do 

mousse » qui soul « uii vrai miracle pour 
votre lesaive ». IjO radio vous approud quo 
* c’est Javel la Croix qu'cmployaient nos 
grand’meres », les niurs quo Crio est * pro- 
fligicux pour tous lavages », quo « Catox 
et Catou Invent tout *. N'outilioz aurtout 
pas que « Simone Renant, eomme ucnf 
stars sar dix, prefferc Lux, le savon de 
toilette des vedettes ». Persil, Omo, Javel 
la Croix, Crio, Catox, Lux ct encore 
Mir, C.D.K., Sunlight, Porsavon, etc.,., 
quelle diversitc do marques et de pro- 
duits ! La France serait done vraiment 
un pays oil les p elites et moyenues en- 
frepriscs, innombrables, ae partageut I’es- 
.sentiel de la production ?

REALITE DES TRUSTS

Lc CTO ire sera it nne errenr. Derriere 
cet apparent embarras du clioix, vous pou- 
vez seulcmcut, dans liuit ou neuf cas sur 
dix, clioisir d’entre quatre trusts loquci 
vous vendra votre paquet de poudre a 
laver ou votre pain de savon. II y a' 
bien d’outres fabricants dc produits de 
menage, mais leur poids dans la produc
tion est si fuible qu’ils sont peu de cho-

ses a c6t6 dc ces quatre grands : Lever, 
Lesieur, Fournier-Ferrier, Cotelte et Fou- 
eher,

Les trusts, ee sont ces entreprises qui, 
par leur extension propre, par 
nation de lenrs concurrents, par I’absorp- 
lion de sociStes plus faiblcs, par des fu
sions entre elles, sont parvenucs a s’em- 
parer d’une position dominante dans la 
production ct les echanges. Elies posse- 
dent de nombreuses usinos, un materiel 
puissant, emploient des milliers d’ou- 
vriers, disposeut d’un r&eau commercial 
etendu, r^alisent des millions et des mil
liards de profits. Dans leur recherche 
eonstante du profit, les trusts tendent au 
monopole, s’entendent parfois avec lenrs 
concurrents, ou bien se livrent une lutte 
acham^e pour imposer leurs produits, aug- 
menter la part du marche qu-its eoiitro- 
lont. Lea « hagarrea » publicitaires, dans 
lesquellca e’cngloutis-sent des centaines de 
millions, sont des 6pisodes de cette lulte 
pour le profit.

Les poudres a laver Omo, le savon 
en paillettes Persil, la poudre h rdenrer 
Vim, les savons Lux, Sunlight, la Girafe, 
les margarines Astra, Sobcal, le potage 
Roy CO, I’huile Calve, — certains disent 
le dentifrice Gibbs et I’inseeticide Fly- 
Tos — tout eela, et bien d’autres mar
ques encore, e’est le trust anglo-hollandais
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Unilever, Unilever qui pos-sifede notammcot 
en France Astra (usiuea a Astiieres et 
a Rouen), les Savonneries Lever et leurs 
nombreuses usincs, les Nouvclles Utiileriea 
Cnive-Delfi (usines a Bordeaux, Laubar- 
demont, Le Canet), les Ets Sobeal (usines 
h. Bethune), etc,,, Mais tout ceei n'est 
qu'une petite partie du domaine d’nn 
tnist qui controle dans le nionde ea])i- 
taliste 51G soeietfe, emploie 250.000 ou- 
vriers, fabriqiie le tiers des huiles comes
tibles du marc he mondial, les trois quart-s 
de la margarine europ&nne et la moitie 
do la margarine mondiale, les deux tiers 
du savon britannique, qui a realise eti 
19,53 un chiffre d’affaires de 1,310 mil
liards et un benefice net de 62 milliard.s 
de franca.

Le savon Persavon, la poudre a la
yer C,U,K., les huiles d’olive Bel Canto 
ou Solo Mio, sont, com me les huiles de 
table Lcsicur ou Alba, des fabrications 
dc la soeiete Georges Lesieur et ses fils 
qui possode li Coudekerque-Braiiche, pres 
de Dunlterque, une des plus modernes 
usines frangaises de niaticros grasses, qui 
a des usines it Dakar, Casablanca, Alger 
et des interets dans la Soeiete Francaise 
des Petroles B.P, (filiale dc I’Anglo- 
Iranian) et dans les Grands magasins du 
Printemps.

Les produifs Le Chat, les poudres Ca- 
tox et Tac, la glj’cerine Etoile, la graisse 
vegdtale Fleur de palme, I’huile Bonne 
Mere, etc.,, ce sont les Etablissements 
Eournier-Ferrier : deux usines it Mar
seille, une a Tunis, de nombreuses filialcs 
(Soeiete Normande de Corps Gras, So- 
ci6t^ Gdnernle do stearinerie et savonne- 
rie, Nouvclle de savonnerie, Savonnerie 
d’Al&ia, etc.), des participations (Huile- 
rie Rabatau), la gdrance des hnilerics de 
pabne installees par le ministere de la 
France d’outre-mcr an Dahomey.

Crio, Mir, Javel la Croix, le savon

Lecat, la poudre Kirecure, la lessive La 
Croix, etc.,., ee sont les Etablissements 
Co telle et Foucher , dont le domaine In
dustrie! comp rend 110 usincs et ateliers 
de fabrication en France et en Algerie, 
tics filiales en Suisse, en Belgique, au 
Luxembourg, en llollande, au ilaroe, en 
Tunisie,

II peut bicn y avoir pr&s de 1,300 
eiitrep rises fabriquant des corps gras en 
France, eela n’empeebe pas quo 4 trusts 
font plus de la moitie dn ebiffre d’af
faires de toute la branche. On se trom- 
p era it d’ailleurs en croyant qne les en- 
treprises qui resient sont toutes des pi;- 
tites. Car si Tliiiile U'arachide de Rufis- 
quin et la margarine Excel ne reprfeen- 
tent qu'un faible pourcenlago du marebe 
des corps gras, elles sont vendues par 
les Etablissements Desmarais Freres qui 
sont parmi les premiers distributeurs de 
produits pdtroliers en France, si bien quo 
Desmarais peut vous venire a la fois 
I’huile Bufisquin pour votre salade et 
I’buile Olazur pour votre mo tour. Les 
savonnettes de toilette ne reprfeentent 
sans doute qu’une partie de Tindustrie 
des co^s gras en France, mais Cadum, 
Palmolive et Monsavon en vendent 80 % 
ii eux trois, et Selmeller, qui vend Mon
savon, e’est aussi Oreal, ImMia, Dop, 
O’Cap, Arabre Rolaire, et le journal fc- 
minin « Votre beau to ».

Des tnists, il y eu a dans toutes 
les hrnnehes de T^eonomie :

— dans la siderurgie : Lorraine-Escaut 
possMe 16 bauts-fourneaux, 3 aci^rics 
Thomas, 4 acieries Martin, deux eokeries, 
9 mines de fer, de nombrenses in-stalla- 
tions de laminage, dc.s ateliers de fa
brication de tubes, des ateliers de mcca- 
nique, des participations dans une eoke- 
ric en llollande, des mines de fer en 
France, etc... Plus de 26,000 ou vriers et 
employes travail lent dans eet ensemble in- 
dustriel qui, pour un chiffre d’affaires 
d^passant 63 milliards de francs, a pri>- 
duit en 1953 ; 3.SOO.OOO tonnes de mi- 
nerai de fer, 700.000 tounes de coke, 
1,080,000 tonnes de fonte, 1.335.000 ton
nes d’aeier, 133.000 tonnes de tubes.

— dans la ebimie : Saint-Gobain a en 
France 5 usines produisant du verre, 19 
usines de produits ehimiques, des mines
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de pyrites, des carriSres, des forete, le 
tout utilisant 11.000 onvriers et employfe. 
II a auasi des usines en Belgique, en Alle- 
magne, en Italic, et 150 participations 
diverscs dans des glaceries, verreries, les 
pro<luits chimiqucs, les engrais, la cellu- 
lo.sc, le petrole, etc...

— dans le petrole : Esso-Standard pos- 
sede 2 raffincries, 2 usines d’liniles, 089 
wagons-citerncs, 41 chalands, 240 camions, 
cue flotte petrnliere. C’est une filiale du 
groupe de la Standard Oil Company of 
New-Jersey (Rockefeller) qui eontrole 20 
a 25 % de la production de pdtrole brut 
du monde capitaliste,

— dans ralimentatiou : le domaiue des 
Raffincries et suereries Say comprcnd 7 
sucreries, 4 raffineries, 2 distilleries, 1 
papeterie; 6.400 travailleurs y sont em
ployes. II faudrait de 20 a 25 milliards 
de francs pour le construire actuellc- 
meut.

— dans le commerce : Les Docks Re- 
mois (le Pamilistere) ont 1.163 suecur- 
.sales, leurs 2 filialcs en ont 534. Le grou
pe des Docks Lyonnais, qui coropreiid, 
outre les Doclcs Lyonnais eux-memes, les 
Docks du Nord, les Docks de Nevers, 
les Etablissements B. Micllc, Miclle Cail- 
loux, les Grands Economats Parisieas, la 
Societe d'Alimentation d’Alsace et de Lor
raine, la Nanediennc d’alimentation, etc... 
txploite de 3 a 4.000 suceursales.

TRUSTS ET PETITES 
ET MOYE!\yES EISTREPRISES

Dire que I’ecoiiomie fran^aise est peu 
concentrcc, pretendre que la France est 
nn pays avant tout de petites et moyen- 
ncs entrep rises, sont des contre-verites 
qui ne resistent pas a I'examen des faits. 
II y a en Franco environ 1.800.000 entre
prises dans rindustrie et le commerce, 
mais il y en a moins qu'il n’y en a eii dans 
lo passe, il en disparait plus qn'il ne s’en 
crec, et surfont le poids des petites et 
moyeuucs ent reprises, s'il est globalement 
assez important, est negligeable indivi- 
dnelleracnt. Pas plus qu’un homme ordi
naire ot nn aveugle ne font deux borgnes.

pas plus une petite societe et unc grande 
lie font deux soei^tfe moyenues, Quelques 
centaines, au plus ua ou deux miiliers de 
trusts (et combieu d’entre eux appartisn- 
nent a un meme groupe) realiscnt 60 a. 
60 % de la production, et plus de un 
million et demi de petites et raoyennes 
entreprises effeetueut le reste; eela ne 
donne pas une economie de petitra et 
moyennes entreprises. Sans doute 1’exis
tence de celles-ei presente-t-elle une im
portance indeniable, sans doiite la struc
ture soeiale du pays est-elle marquee par 
ces classes moyennes nombreuses, mais 
la earactcristique de 1'economie fran^aise 
actuelle comrae celle de r&ononue des 
autres pays capitalistes, e’est que la pro
duction et les ^changes sont domines — a 
des degres divers selon les branches — 
par un petit nombre de trusts qui de
pendent eux-raemes d'nn nombre plus re- 
dnit encore de groupcs du capital finan
cier, Leur place est preponderante, leur 
role dsns une bran eh c d'Industrie par- 
ticuliere com mo dans 1’economie tout cn- 
tiere est determinant.

La concentration est une realitc, dont 
on pent prendre ai.seracnt une vue d’en- 
semble, d'apres quelques statistiques of- 
fieielles :

— 0,5 % des entreprises qui emploicnt 
des salaries — soit 3.350 entreprises dont 
le montant annuel des salaires depassc 100 
millions — ont verse en 1952 pres de la 
raoiti4 de la masse des salaires (48,2 %), 
presque autant elles seulrs que les 
99,5 % d’entreprises qui restent.

— snr environ 500,000 entreprises im- 
posecs au benefice reel ou a I’impot snr 
les soeietfe, 1.449 entreprises, eel les qni 
font nn eliiffre d’affaires sup^rieur a un 
milliard, ont realist en 1951 un cbiffre 
d'affaires global de 7.557 milliards, soit 
la moitic du total.

— sur I'cnsemhle des societes fran^ai- 
ses, 567 ont realise en 1948 40 % du 
total des profits reeonnus

Tous ces chiffres ne tiennent aueiin 
eompte des lions qui pen vent unir entre 
elles pliisienrs enh'eprises; il ne s'agit

U) VdJt tableau uu y^raa,
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LA CONCENTRATION...
d^apres la statistique ties salaires :

En 1952, sur G70.541 entrepriaes employant dea salaries (non compris 
Tagriculture, les gens de maison, la fonction publique, mats y compris 
!es industries nationalls6es) :
54,3 % des entreprises dont le montant annuel de salaires 6tait infSrieur 

a 500.000 fr. ont versd .................................... 2,5 % des salaires.
26 % des entreprises dont le montant annuel des salaires 6tait compris entre

500,000 fr. et 2 millions ont versfi ................. 6,8 % des salaires.
19,2 % des entreprises dont le montant annuel des salaires dtait compris 

entre 2 et 100 millions ont vers4 ................. 43,5 % des salaires.
0,5 % des entreprises dont le montant annuel des salaires Atait sup6rieur 

A 100 millions ont versd .................................... 48,2 % des salaires.
<Sour(!e : i Bultetle Hct)doma.dalre de SUtlitlque » du ZO man 19S4.)

d'apres la statistique du chiffre d’affaires j

En 1950, sur 438.495 soci6t6s et entreprises imposSes au bdndfice rSel 
(c'est*a-dire non compris les artisans, petits commerqants et industriela sou- ' 
mis au regime du forfait), ayant r^alisf un chiffre d'affaires global de 
13.750 milliards i 1.304, soit 0,3 d'un chiffre d'affaires sup^rieur a 
1 milliard, ont fait 37 ■% du total.

Parmi elles, 302 entreprises (0,06 %), d’un chiffre d’affaires sup6rieur 
a 3,5 milliards, ont fait 25 % du total,

et 30 entreprises g6antes (soil 0,006 %), dont le chiffre d’affaires a 
d6pass6 20 miUiards, ont fait plus de 1/10 (11 %) du total du chiffre 
d’affaires.

Pour la meme ann4e, 931,000 forfaitaires ont fait ensemble 1,079 mil
liards de chiffre d'affaires, soit A peine plus des deux tiers de celui des 
30 entreprises g^antes,

(Source ; Suppldment Janvlet-marfl 1954 au t Bulletin mensuel de Statiattque >,)

d’apres la statistique des profits :
En 1948 (les chiffres semblables n'ont plus 6t6 publics depuis lors), sur 

105.534 Boci6t43 imposSes A I'impdt sur les soci^t^s, qui ont rSalisd un 
bSnfiflce avou6 de 432 milliards au total :

94.629, soit 89 % de Tensemble des socl^tds, n’ont r&lisg que 16 % 
des profits.

Par centre, 11.505, soit 11 % dee soci^tSs, d'un bdn^fice fiscal supdrieur 
a 5 millions, ont fait 84 % du total des profits.

3.379 societ^s, soit 3,2 % ont fait 66,3 % des profits 
567 — 0,5 % — 39,3 % ~

76 — 0,7 % — 17,1 % —
27 — 0,2 % — 9,1 % —

(5oiire« : < Staustiquea et Etudu »* supplement etetieUque no* 2(}~2l, aodt 1950.)
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ddiic quo d'indications inininia, mais fort 
11 ottos ettpcndant, sur la concentration.

Pour an avoir tine idee plus exacte il 
I’uut studier les trusts dans Ics princi- 
pwlcs branches de I’indnstrie at du com- 
inerc^c.

ELECTRiaTE> CHARBOI^, GAZ
Co Bont, avoc las transports ferroviai- 

les, las dojnaines principaux du capita- 
lisrae d’Etat an Prance

Avant la nationalisation, sur plus de 
2.000 Boeietes d’MectriciM, quclques grou- 
pes principBux, parmi lesquels notanunent 
coux de Mcreier et de P.M. Durand, as- 
aiiraient 90 % de la production. Actuel- 
Icment, I’Electricitd de France on four- 
nit 62 Ics Charbonnages de Praucc 
H %, It* trusts siderurgiques (centrales 
privacs) 7 % ot le. Compngnic Nationalc 
du IthOne (soeietd mlxtc) ct diverses re
gies 6 %.

Fortomeiit ooucentr^ avant guerre, I’in- 
dustrie oliarbonniorc I'cst encore plus au- 
.iounl’Iiui, Le.s Cliarbonnagcs de Fran
ce extraient la presque totaUte du char- 
bon franijais (98 %}, senles quclques pe- 
tites mines n’nyant pas et^ nationslisecs.

Eti dehors de I’exportation et des livrni- 
sons directes nux gros utilisateurs, Ics 
charlwnnages ne s'oecupent pas du ne- 
goce charbonnier. L’importation (14 % 
de la consotnniatioa frangaise cn 1952), 
In fabrication d’un quart dcs agglomeres 
(boulets et briquettes), la vente en gros 
et une partio de plus en plus importante 
de Ja vente au detaU sont effectu^es par 
les trusts prives. Parmi les principaux' 
negociants, presque tnujoui’s iraportateurs, 
on tronve les trusts de la navigation ma-

(1^ Notuj Tie tra^lterons paa icJ d« la question 
<J«a nalLouaLlsatiODS qul sera abord^ plus luJn 
dans lo chapltrs rolatic d I'Etat. Pour les raisons 
Qul y saront tndlqufisB, ooua rdrems Inlervcfili- 
(laofl la concent ration ausjl blen les socJ^tAa natio
nalises qua les socldt£s pTlv6efi.

<21 Parmi les admlalstratsurs oo trouve
Henri laafood, pr^'Sldent de la Banque de I’Uninn 
ParJjtienne, de DJebel DJftrlssa, dea Mines do Hua- 
ron, etc. ; Jacques de Foucbler, admin la trateur 
tie rUnlon franqalBe de banques, etc, { Albert 
Caq'uot, prteldent des Fonderles, X^mlnolrs et 
Clmenterlea de Blacho, Satnt‘Vaast» etc-«« Ud 
dc$ laspectetirs g^n^raux d'E*D*F,, Robert FtlllXp 
ost admlnlstrsteur do Voican, V^tra, Maroealne de 
distribution d'eau, de gas et d'dlectriclU ; un 
autro, Georges Bmag^.e, est au conaell dcB Eta 
Gaumont. iL’ancleu president d*E.D.F., Louis Es- 
cailier. eat president de la Cle d'Investlssement et 
de placerriBtit, do la Eauque Immoblll^re et com- 
Tuerelale, de la Cle G6n6rale de coustructfonB ti- 
l^phonlques,

(3> TjO conaeli d*administration dec Ch&rbonna- 
de France compta dans ses range : Emile 

Marterer, vice-president de !a Cle O^nSrale d'Elec- 
Irleita^ viea-pT^sIdent dlrecteur g^naral des Mines 
de ftoullle de Blanzy, qut font malntenant le n^. 
^ooe du charbon : Albert Anberger. Importatcur 
de ebarhon* pr^sldetit de la CIs G^6rale de 
Navigation IT.F.L.M* et de Rbln el Rhdne 
fcharboni; administrate or des Fils Charvet 
(charbon). membie du Consell de surveillance du 
Credit Sarrois, etc..- X.'anclep president dcs Char- 
bonnagt^s. Etienne Audibert fttalt entrfi pep de 
temps avant sa mort au Consen de 1'Union des 
Mines, banqus de ancle a Comltfr des Houlll^res,

ritime Dclmas-Vieljcux et Worms, et des 
socidt^s specialisees dans le oommcrcc 
charbonnier (et pdiTolier quelquefois) : 
Chatcl et Dollfus, leS Fila Char vet, tjlaii- 
Kv-Oneat (cx-mines de Blansy), Rhin et 
lihonc.

La production de gag provient pour 
41 % de Gaz de France***, 32 % dcs 
Charbonnages de France, 18 % de la si- 
dtrargio et 9 % de la Regie Autonoine 
des Petroles.

Gaz do France livre ^galcineiit 13 % 
du coke marehaud, les Charbonnages plus 
de la moiti^, la siderurgie 36 %. Un tiers 
do la eonsommation fran^aise provient 
de rinipoTtation (effeetuM dlrcctement 
par les firmes sidenirgiques pour la plu.s 
gi'ande partie).

PETROLE
L'importance relative du p^trole dans 

b biUn energ^tique francais s’est consi- 
derablemeut accrue. De 11 % des res- 
.sources energetiqnes franenises on 1938, 
hi part du petrole est pa.ssee a 13 %

C4) Au ConB«ll de Ga£ de France : Albert de 
BolSsileu. du groupe Schneider, president de rUnlon 
europ4enne Induatrlelle et fitmnddre* admlnlstra- 
leur de flomua, Ls Creusot, etc,.- : Andr# Thiers, 
adminIstrateur de Jeumont {groupe EmpaJnj, La 
Concorde (assurances)- etc.-.
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eii 1948 et a prts de 20 % en 1953 
Evolution pnrticuliercment nefaste pour 
ritit4ret ualional puisque prra des denx 
tiers de I’industrie pStroliere franQaise 
sent aux mains des trusts anglo'mn&l- 
eaiiis.

La production de petrole bmt eii Fran
ce est encore tres faiblc, I^es tnista prives 
etrangers participent i la rechercbe et 
lea gisements lea plus {)rometteurs ont 
ctd trouv& par Esso-Standard, filiale de 
la Standard Oil, ph^aoraene lourd de 
consequences pour I’avenir de I’extraction 
pdtroliere dans la mfitropole. La majeure 
partie du p4trole brut raffiue provient 
lies ggaudes compagnies auglaises et ame- 
rioaines. Le reste a pour origine la part 
fran^aise dans le petrole d’lrak (23,75 %). 
I^a Compaguie Fran^aisc des Petroles qui 
regoit cotte part (8,5 milliona de tonnes 
en 1953) est une soci4t4 mixte dans la- 
quelle I’Etat possfede 35 % du capital, 
le restc se repnrtissant entre diverses so- 
cictes, y eompris etrangeres, les plus gros 
actionnaires p rives etant Desraarais Fre- 
res et rOmnium Fraagais de Petroles.

En 1953, 7 soeietds ont rafi'iue les
22,7 million.^ de tonnes de petrols traitces 
en France. Ce sont la Compaguie Fran- 
gaise de liaffinage (28 %), filiale de 
la Compaguie Frangaise des Petroles; la 
Compaguie tie raffinage Shell-Berre 
(25 %), filiale de la societe anglo-bollan- 
daiae Royal Dutcb Shell (qui y ddtient 
la majoritc) ct de Saint-Goliain, la So
ciety Frangaisc des Petroles BP (18 %), 
filiale de rAnglo-Iraman; Esso-Standard 
(31 %), filiale de la Standard Oil; la 
Socony Vac mini frangaise (7 %), filiale 
du trust atndricain du ineine nom; les 
Kaf fineries fra nga isos de petrole de

I’Atlantique (7 %); les Raffineries de 
pdtrole de la Gironde (4 %), filiale de 
la Caltex Oil americaine.

La distribution est un peu raoins con
centric puisque 90 sociites sont interes- 
sies a la vente des prodnits petroliers 
sur le territoire mitiopolitain. La pin- 
part d’entre elles sont d’ailleurs des trusts 
puissants, on sont appuyies par d'im- 
portants interets. II n'y a pas de « pc- 
tits > dans le petrole. Les sociites de 
distribution sont plus nonihreuses parce 
que plusieurs raffineries traitent du pe
trols brut pour le compte d'aiitres societes 
titnlaires de licences d’irapoTtation ct 
du fait que la Compaguie frangaise de 
raffinage ne distribue pas cllo-memc sa 
production. Celle-ci va a diverses sooietis: 
Desmarais Freves, Lille Bonniiiro-Colom- 
bes, Sociite Frangaise des Carbu rants, 
etc...

Les principaux distributeurs de produits 
pitroliers en Franee et en Sane soiit 
Shell (marques Shell, Tonelinc) avee 21 %, 
Esso-Standard (marque Esso) nvoc 32 %, 
la Frangaise des Petroles BP (Eneigie, 
Eucigol, BP) aveo 12 %, Dosinaraia Fro- 
res {Autoinobiline, Azur, Olazur) avec 10 
a 12 %. Vieiinont ensuite Ozo-Caltex 
(9-10 %) Alltar (marques Aiitar, Scr- 
co) avec 5-(i % du marehi Socony
Vacuum (marques Mobil gas, Mobiloil) 
Purfina, filiale du trust beige Petrofinu, 
etc...

Mentionnons encore la place preponde- 
rantc d’Esso Standard dans le domaitic 
du earburant aviation et du earbnriacteur 
pour lesqnels elle satisfait 47 % de la 
consomraation civile

Deux society dominent de loin la vente 
dll gaz butane et dn propane en bouteiiles 
d'acier : la Soeiete pour I'Utilisatiou Ra-

(1> * Buitttixi hebdomsidaire de StAtlstlque » du 
17 avrti

<2) Par eicemple, la SocJftU Francalee de« Pfi. 
trolts BP raffina !e pdtrote quJ dcra vendu par 
Purflna.

OJ NotiveUemeiit OKO-Caltest est
Hultat de la conceuirnUoD dea aetlvk^s de dlatrlbU’ 
tlon dee Raffluerles de Petrole de ]& O-ifotide et 
de I’Omfitum de p^treles qui la
majorltfi.

<41 Ant&r eoucentre depulei 1952, outre aeci aO'- 
tfvltte aucleunee de dlatrJbutton du irroiipe Pe* 
cbObrouTit Pspr^arell de dJatrlbUtlon des Patrol at 
fierce et de la &ocl6t4 Commerclule den CartHitante. 
Bile vend le petrole mffln6 par le« Bnfdnerlee 
Prau^laes de p^troJe de TAtJatitlque,

(5> Tl pour une bouue patt d’esaerica im-
port&e de la Standard OU, la productltn d‘essence 
d’avJ&tloci ^taut tr4s falble*
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tiorinelle des Gaz (tJ.U.G,), fUiale de la 
Shell (marqne Bntagoa) avec CO % du 
march 6 et la Compagnie des gaz de Petro- 
le Primagaz (liotard) avec 20 % (le 
bn tone est fourni a Primagaz en majo
rity par Esso Standard). La eoneorrenee 
se fait eependant tres vive dans ce domai- 
Hf:, beau coup de eocietes pyti’olieres se 
mettaiit a vendro du biitaue ; Raffigaz, 
Mur^gaz, Antargaz, etc...

MUSERAI DE PER 
ET SWERVRGIE

Lcs trusts sidyrtirgiques, qni eomptent 
pour la plupart paimi les pins puisaants 
trusts francais, rcaliscnt souvent une in
tegration complete. L’integration vers le 
has est gcnerale. II n’est pas de gronpe 
sidemrgique qui ne possedc ses mines de 
fer, souvent ses cokeries. I^a sidcruigie, 
qni ne controle plus direetement les houil- 
Rres fre.neaises, dispose a I’etranger, et 
notammcnt en Allemagtie, comme on le 
verra dans le quatriemc chapitre, d’une 
base charboimiere dtendtic. L’integration 
vers le haut, quoiqiie moins poti.ssee, est 
courante. Les Forges et Ateliers du Creu- 
sot, qui effeetuent toutes les operations 
depuis la production de fonte jusqu’a 
la oonstruetlon de locomotives, turbines, 
machines-outils, chars d’assaut, etc,, en 
sont ie meilleur exemple. Tout un sys- 
t6me de participations lie les producteurs 
d'acier aus transformatcurs qui consti
tuent un deboucbd pour leur production : 
de Wende! eoutrole Deeauville Alne (ma
teriel de chemiu de fer), les A clerics de 
Pompey et les Chan tiers de Saint-Nazaire- 
Penhoet apparticnnent au mcrac gronpe 
(Fould), etc...

La majoure partie dcs mines de fer 
a.ppartient aux trusts siderurgiques, aux- 
qucls sont assoeiees de puissantes socie- 
tcs beiges qni assnrent ainsi lenr appro
ve sionncuient en mineral, Quelqnes conces
sions sont exploitecs par des trusts non 
sideruTgiques, eonune Mines et Produits 
Cbimiqnes (836.000 tonnes en 1953), qui 
exportent la presque totality de leur pro
duction.

Sur 40,7 millions de tonnes, 5 groupes 
ont extrait en 1952 pins de 22 millions

de tonnes de mineral, soit 55 % du 
total,' Ce sont par ordre d’importanee :

Sidelor : 16 %;
Lorraine-Eseaut-Saulnes : 12 %;
de Wendel-Sollnc : 11 %;
Schneider : 9 k 10 %;
Denain-Anzin-Nord-Est (Usinor) : 7 b 

8 %.

C'est la siderurgic qui a eonnu depuis 
la g^uerre les opyrations de regroupement 
las plus importantes et les plus speeta- 
culaircs. La concentration de la pro
duction s’en est tronvee fortement renfor- 
0^0, en merae temps que rimbrication des 
groupes rendait plus difficile ryvaluation 
de leur importance relative, Le capital de 
Lorrainc-Eseaut, par exemple, se pariage 
entro le groupe Raty (51 %) et le gronpe 
dn Wendcl (49 %); les Acieries de la 
Marine et de Saint-Etienne participent 
a Sidelor, a SoUac et aux Ateliers et 
Forges de la Loire, De uouvclles liaisons 
se .sont ainsi ercees (font revolution ul- 
tericure est .souveut difficile a prevoir.

La sidemrgie comp to 5 groupes prin- 
cipanx qui effeetuent les trois quarts do 
la production d’acier hnit, soit, sur un 
total de 10 millions de tonnes en 1953

—> do Wendel et Cie ; 1.431,000 ton 
ncs (14,3 %);

— Usinor (Denain-Anzin - Nord-Est) 
1.363.000 tonnes (13,6 %)j

— Sidelor (Laurent-Pont-a-Mousson) 
1.350.000 tonnes (13,5 %);

— Lorraine-Eseaut (Raty-de Wendel) 
1.350.000 tonnes'^* (13,5 %);

— Schneider : 1,057,000 tonnes (10,6 %).

Ijeur production directo repreaente done 
environ 66 % de la production francaise. 
Mais si Ton tient compte que Sollac 
et J.J. Carnaud sont des participations de 
de Wendel, que Sidelor est pr6pondoraut 
dans les Ateliers et Forges de la Loire 
(production 240.000 tonnes environ), que 
I’U.C.P.M.I. (production 730.000 tonnes 
environ) a des liens techniques etroits avec 
Lorraine-Eseaut, on voit que leur part 
depasse largcineut 76 % de la production.

Cousiderant ses participations a Lor-
rl> C})rfrr« approxlm&Lif, la soci^tfe 

public 8a production pour 1953.
(2j iPulR^ant eombiptit <Se l&mloage tiQl c« pro^ 

dull que pen deader brut
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raino-Eseaut (ou il eat minoritaire) et a 
Sollae (pres de la majorite) dont il assure 
la direction, on pent estimer que de Wen- 
dei eet le premier produeteur d'acicr brat 
cn France. De Wendel et Raty ont main- 
tenant dea relations trfcs dtroites dcpiiis 
la fusion realisee Tan dernier dans Lor
raine-Eseaut des AciSries de Longwy 
(Raty) et de Senclle-Maubeuge et Escaut 
et Mense (de Wendel). Jacques Lente, 
represeutant de de Wendel, figure d'ail- 
lenrs depnis pen an Conscil d’administra- 
tion des Acieries de Longay. C’est Raty 
qui a le role dirigeant dans Ijormine- 
Escaut dont I’essentiel de I’appareil side- 
rargique r&ulte des npports des Acieries 
de Long^^-y.

Sidelor a etc con.stitue par les grou- 
pes allies Pont-a-Mousson et Laurent 
(Acidrit'S de la Marine) qui deticnncnt

egalemeiit 30 ii 40 % de Sollae et 48 % 
des Ateliers et Forges de la Loire. I-a 
place dn groupe est prep on durante dans 
la sid^raigie sarroise; il eoutrolc eu effet 
les Halbcrger Iliitte, les Acieries de Bil
ling (570.000 tonjies, suit 20 % de 
la production sarroise) et ILA.D.I.K. 
(760.000 tonnes an Luxembourg 'et cn 
Sarre). I^a production totale du groupe 
France, Sarre et Luxembourg, avoisine lea 
3 millions de tonnes.

Usinor est I’element principal d’nn en
semble molns bomogcnc. I! resnlte de 
runion a parts cgales (50 %-50%) de 
deux groupes particuli^eracnt rivaux dans 
III passe : Denain-AuKin (de Nervo) et 
Kord et Est.

La production siderurgique de Sclmei- 
der eomprend celle des Forges et Ateliers 
dn Crensot, de la Mdtallurgiqne do Nor
mandie et de la M4tallurgiqae de Knu- 
tange on Schneider, bicn que no detenant 
qn'nne partie du capital (le reste appar-

tient a de Tv'endel, de Nervo et CLatillon- 
Conimentry), a la direction effective. 
Schneider detient en outre uuo forte par
ticipation dans A.R.B.E.D,, puissant trust 
siderurgique qui avec 2.667.000 tonnes cn 
1053 a effectuS 63 % de la production 
luxembourgeoise ct 20 % de la production 
sarroise. Le groupe Schneider reprdsente 
au total plus de 3 mdlions et demi de 
tonnes d’acier,

Les autres societes siderurgiqncs, pour 
lie pas atteindre les dimensions des pre- 
eedentes, constituent egalement des trusts 
puissants : groupes franco-beiges des 
Hants-Founieaux de la Ciders et dts For
ges de la Providence; Chatillon-Coramen- 
try-Neuves-Maisons; Acieries de Pompey, 
etc...

Partie integrante de la sid^mrgie, la 
production des aciers speciaux forme nne 
bmnche partieuliere d’une grande inijior- 
tances. Les aciers alli& a des metaux non 
fc-rreux qui en angmentent les qualitcs 
sont indispensables pour de iiombrcuscs 
fabrications metallurgiques et mdeaniques. 
La siderurgie des aciers speeiaux, ou si- 
derargie fine, qui no representc que 30 % 
do volume de la production siderurgique, 
oceiipe nn tiers des effeetifs totaux et 
fait nn tiers dn chiffre d’affaires de taute 
la, siderurgie. Ijcs principanx productenrs 
d’aeiers speeiaux sont les Ateliers et For
ges de la Loire (25 % de la production) 
di; groupe Sidelor, les Forges ct Ateliers 
du Crcaisot (Schneider) et TJginc qu’on 
rdrouvera dans la production d’aliuni- 
ninm. La concentration par niutiSre est 
tres poussee, ehaque entreprieo produi- 
sant au moins 40 % d’un produit detcr-

METAVX my FERREVX

Plus encore que celle de I’acicr, In pro
duction des metaux non ferrenx est con- 
eentree entre un petit nombre de trusts 
gdants.

Pans ValuminiiiTn} la place du groupe 
Fechiney-Ugine est de tout premier or- 
dre : comme ils on produisent chacun 
cn rcoyenne 80 et 20 %t leur fill ale com
mune, r A Inminium frangnis, eoramcrcia- 
lise la totality de la production frau-
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gaise D'aufres filiales dtt gronpe pro- 
dwisent 100 % du magnesium (Sodfte 
Qenerale du Maguesitini), 70 du cttirre 
(Compagnie Qenerale dii Duralumin et 
du cuivre Cegedur). Ugine foumit 100 % 
du coftalf (qui sert a la fabrication de 
cortains aeiera speciaux).

PennrroyB, puissant trust franco-espn- 
gnol (dojiiino par Rotlischild) effectiie 
75 % de la production de plomb, 12 % 
do la production de zinc et 87 % de la 
production d’argent, Le reste du zinc so 
partage a pen pres egalement entre deux 
tniats franco-beiges, la Compagnie Royale 
Asturienne des Mines (ou la Banque de 
Paris et des Pays-Bas a d’importanta in- 
terets) et !es Mines et Fonderiea do zine 
do la Vieilte Montagno (du groupe dc 
la Soeidte Gdn^rale de Belgique, oii pnr- 
ticipent Sebneider, Kuhlmanii et llol.tin- 
guer). La Vieille Montague produit ega- 
Icment 100 % du cadmium.

La totalite de la consommution de nickel 
provient de la soci^td Lc Nickel qui I'im- 
porte de Nonvelle-Caledonie ou olle on 
assure 1’extraction.

De puiasantes societea controlent d’au- 
trijs sectcurs des metaux rares (Produits 
Cliimiqnes dos Terres Rares, lies k la 
Banque Worms) ou non ferreux (Coinp- 
toir Lyon Alenmud), Minerais et Metaux 
(Banque dc I’Union Parisienne, Rothscliild, 
Hottingucr) tient uue place pr6pondc- 
rante dans le commerce des minerals et 
des metaux.

it la fois des locomotives, des vannes de 
barrage, des dquipementa de mines, d’usi- 
ncs siddniTgiques, do raffineries de pe- 
trole, des apparojls moteurs et groupes 
41eetriques pour navircs, etc...

Pour les tales, Usinor a foumi en 1953 
pi'5s du tiers de la production francaise. 
tjnand Ics installations de Sollac seront 
on plcin fonetionnenicnt, les deux oombi- 
nats de larninage seront en 5tat dc sa- 
tisfaire la plus graude partie des besoins 
frautais en produits plats, obligeant a, 
l’an'6t les trains dc lamiuoir moins mo- 
deriies.

Dans le fer blanc, J.J. Carnaud et 
Forgas dc Basse-Indre (du groupe de 
Wendel) jouit d'une situation dorainnnte. 
Les usines siddrurgiquea de Basae-Indre 
fonmissont environ la inoitie de la pro
duction francaise. Touto la production de 
J.J. Carnaud eat traiisformee en bottea 
mStalliques dans ses 0 nsines situ&s en 
Fituice et dans ses usines algerienne, ma- 
rocaine, tunisienne et malgacbe. La aocie- 
te fabriquo elte-meme une partie do son 
outillage; elle a ses juopres imprimerios 
sur metaux.

Les tuyaiix de fonts sont le quasi
monopole des Fonderiea de Pont-o-Mons- 
son (groupe Sidelor) qui, outre leur pro
duction propre, controlent la plupart des 
autrea fabricants : les Fondcries dc 
Bayard et de Saint-Dizier (filiale), la 
Minifere et Metallurgique du Perigord (fi- 
liale), la Mel.allurgiquo d’Aubrives ct Vil- 
IpTUpt (filiale commune avee Schneidt'r).

METALLURGIE GOURDE
L'Industrie metallurgique lourde est 

diroitement liee dans i’ensemble nux trusts 
sideruigiques qui s’y retrouvent avee des 
iuterets plu,s .specialises. Comme les trds 
grandes aoeietes dc construction metallur
gique et mecaiiique out une production 
tres differenciee, une dtude (Idtaillee par 
produit est rendiie partieulieremcnt dif
ficile. Ainsi Lc Creusot (Schneider), qui 
avee plus dc 17.000 ouvriera represente 
sans doiite le plus important ensemble 
de grosse metallurgie en France, fabrique

fl) If'dictractlan de la bauxite e?t contrOI^e 
pdur 40 % environ par P4chiney et Ugine, le 
re^te «e rSparllaant & ^galite entre des flUnles 
dfl tnifits anglaia et caundienj^

La concentration est d’un degi’e sem- 
blable dans les tubes d’acier. Eilo offre 
en plus un excellent exemple d’liabnea- 
tions aboulissnnt au monopole. Les socie- 
tds paraissont assez nombreuses nu pre- 
miEur alxird : Louvroil-Montbard-Aulnoye, 
Eieetrotubes Solesmes, Tubes de Vnlen- 
ciennoe et Dcnain, Lorraine-Escaut, Comp- 
toir industriel d'etirage et de profilage 
des Metaux, Compagnie Francaise des 
Mdtaixx, Tubes de Viuoey, etc... Uo pre
mier exatnen montre quo Eieetrotubes So- 
lesmes est une filiale commune de Mont- 
bard-Aulnoye et des Tubes de Valencien
nes qui 30 retrouvent ^galement aux Tubes 
de ViHcey ct dans d'antres usines de tu-
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bcs. Un seiioiid cxamun indique qite Lou- 
VToil-Montbard-Aulnoye, Eleetrotubcs So- 
lesmes, Tubes de Valenciennes et Denaui 
(filiale de Denaiti^AiiKln dii ^oupe do 
Kervo), et Comptoir industriel d’etirage 
et de ppofilage des metaox (filiale d’Ugi- 
ne) ont mis cn comnuin Sexploitation de 
leurs nsinoB de tubes. Leur production 
est vendue indiatinctement par Vallourec, 
On constate ensuite quo le groupe Vallou
rec et Lorraine-Escaut sout ensemble dans 
une socidt4 coraraerciale commune, le Tube 
d’aeier. Un dernier examen revele enfin 
quo les Acieries de Liong\vy (Baty) sent 
niajoritairpj dans Ijorraine-Escaut et sent 
le plus gro;, actioiinaire de Lonvroil-Mont- 
bard-Aulnoye. Lorraine-Escaut fait 39 % 
de la production, Valenciennes ct Denain 
13 %, Jjouvroi 1-Mo nt bard et Solesmes en
viron 40 %, Boit, compte teiiu de leurs 
participations, environ 95 % de la pro
duction franjaise d(‘ tubes qui ae revele 
ainsi etre le monopole de Baty-de Wondel- 
de Nervo etroitoment assocife

Les Tr4£ilcrics et ljuminoir.s du Havre 
ct la Compagnie FrunQaise des Metaux, 
assoeife dopuis 1945, controlent, direete- 
luent ou par leurs filialos, la plus grande 
partie de la production des fils ei cuhles 
d’ncier, de cuivre, d’alunnnlum.

La Soci^te Gendrale de Fonderic (Baty) 
est de loin le plus gros produetcur de 
fonts OMuree (poeles ct cuisiniJires, Ele
ments de radiateur, baignoire.s en fonte 
cmaillEe, etc.). Les Fonderies Arthur Mar
tin produisent plus du tiers des cuisinie- 
rcs et des apparcils de cLauffage.

Le gros iquipsment des usinca, barra
ges, etc..., taut eu France qu’n.xx eolonie.s 
et a I'etranger, est lo doraaiiie do trusts 
particulierement puLssants, sou vent asso- 
eiea anx grandes sociEtes de travaux pu
blics. Le groupe Schneider a lui-meme 
une branche de travaux publics (la Com
pagnie Industrielle de Travaux). Fives- 
lalle est plus particulierement spEoialisEe 
dans Ids installations de siicreries, Ddattro 
ct Frounrd dans !e matErirl pour I’indus- 
trie siderurgique, Ncyrplc dans les Equi-

fl) tin tel Qccord T>ai3 Iei3 d'tn-i]ueDC« iL rinl^rlBur du idonopole graiip«6
qi]L conatttuent. Mala leut riyalU^ ^vautuella 
prc'tid d'aiitrtis fotmaH) eWn »xc1ut touip lulta de 
prlx, tQUte ItJCte commerciELie clasalque. Le Tube 
d’apler par exemple, traUe dlrectemerkt au nem 
4e see edb^rents lea ixpatrala pour la fourfiltutv 
de tubes aux pipe-line du pacte Atlantique.

pements hydraiiliques (le materiel de In 
societE Equipe les deux tiers des instella- 
tions liydrauliqnes franjaises aetuelles). Ci- 
tons encore Bateau, Babcock et Wilcox, 
TAlsacienne de constructions mecaniques,

Dans le materiel de chemin de /ac, on 
retrouve benucoup des trusts prccEdents, 
Schneider, Fives-Li lie, TAlsacienne de 
Constructions Mecaniques sont avec Cail 
(Schneider, Sidelor, etc...), Batignolles- 
C had lion, Brissonneau et Ijotz lea prinei- 
paux constructcurs de locomotives. Onze 
outreprisGS (dont certuines liees entre 
dies) ont fait en 1951 65 % du cLiffre 
d'affaires de touto la branche. Outre le.s 
societEs dEj^ vues, Dectiuville AlnE (du 
groupe do Wendel), la Ijorraitie Dietrich 
qui fait prEs d’un tiers de la pro- 
(luctiou de wagons, les Etablissements 
Coder (finance marseillaise) qui eu font 
20 %, comptent pamii les principaleB.

Dans la construct ion fiavale, le groupe 
Fould (allie h d'nutrcs trusts de la metal- 
lui^e) coiitrGle plus de la raoitie de 111 
ccpacitE de production avec les Chantiers 
et Ateliers de Snint-Bazaire Penhoet, pri-ii- 
cipale societE dn groupe, les Ateliers et 
Chantiers de la Loire, Ie.B Ateliers et 
Chantiers de Franco, les Chantiers et 
Ateliers Augustin Nonunnd, les Chantiers 
Dubigeon. Apris lui vieiinent les Forges 
et Chantiers de la MEditerrniiEe et les 
ChaiitiorB et Ateliers de Provence avec 10 
a 15 % de la capaeilE; les Ateliers et 
Chantiers de la Seine Maritime (bauque 
Worms) avec 10 % environ, Les trois 
groupes effectuent 75 % de la production. 
Les chantiers moins importanlu qui res
tent sout domines eux aussi par des grou- 
pes puissants : les Forges ct Chantiers 
de ta Gironde par Schneider, Ics Chan- 
tiers navals de Iju Palliee par Delmas- 
Violjeux, qu'on trouve aussi aux Ateliers 
ct Chantiers de Bretagne.
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AUTOMOBILE ET CYCLE
Avec [’automobile oa entre dans le do- 

maine de la mecanique et de sea mnlti- 
plss branch ee. IjE varidte des prodoite 
fabriques en mecanique permet le main- 
tien plus ou moins durable de nombreu- 
Sfw petites et moyennes cntreprisea spe
cial ia4es, sou vent des sous-traitants, qui 
se tronvent ea general sous la dependance 
eiroite de leurs grands clients ou four- 
nisaeuTS. Le dcgr4 de monopolisation varie 
suivant les fabrications. It porte souvent 
sur nn seui type de machine, un accea- 
soire ou une piece d’equipemcnt.

La concentration dans I’automobile est 
un phfinomene bieii connu. II suffit d’ob- 
•server la circulation pour eonatater que 
quclqucs maitiucs so partagent la totalite 
do la production. II y a en jusqu’a 150 
eonstructenrs en 1920, en 1939 il n’y en 
avait plus que 31, il y en a moins de 
20 aHjourd’hui. D4s 1938-1939, 6 construe- 
teurs t'abriqnaient 96 % des voiturcs par- 
tieiilibres : Citroen, Peugeot, Renault, 
Simea, Matford, Rosengart et 6 egale- 
ment 88 % des camions et camionnettes : 
Renault, Citroen, Berliet, Peugeot, Latil 
et Panhard, Depuis la fin de la guerre, 
la monopolisation s’est rcnforcee.

En 1953, 5 « grands » ont effectn4 
98 % do la production de voitures parti-

Renault : 32,4 %
Citroen : 27,5 %
Peugeot : 18,2 %
SImea ; 14,5 %
Ford : 5,4 %

■* Oroupement ^ndical des eonstnioteurs 
franQais d’automobiles >.

Pour les autobus et les cars, 6 cons- 
tructeuTB effeetuent 92 % do la produc
tion, les deux principaux on faisant 69 % 
et Cliansson a lui seul pres de la moitie.

Chansson
Berliet
Renault
Citroen
Floirat

45,6 % 
23.4 %
9.6 %
6.6 % 
6,5 %

Panhard nyant produit 1,6 % du total, 
it ofet reste 0,4 % pour les 6 antres cons- 
tructeurs ! L’absorption de Ford par 
Simea, il y a quelques mois, a reduit a 
4 le nombre des grands qui se livrent 
uno e4v(!re bataille. Reflet de eette rivalite, 
une »!ission est intervenno h la fin de 
1953 dans la Chambre Syndicale des cons- 
tructeurs d’automobiles ; Citroen, Pen- 
grot et Berliet out cr44 leur propre

(1} Ati Con sell d'adralnlatratlon : PM*
T[pp« Llvry'Lievel. admlnistriLteur de la Ceotrale 
de DynamUe, Hxplostfs CtieUdHes, No*
Uel, Nobel FYanQaiflOi etc.; Jean Iticliard'-Deii-' 
ha!i», de Alr-TrELnsport, dlrecteur general
de la Gineraie de Traasporie d&partemetitaux 
grotipe de la BanQiie de runlon Farlulenoej.

IjG nombre de fabrieants est pins 41ev5 
dans les camious et camionneites : 18 au 
total. Ccla s’explique ais4ment. Dee Indus
trie Is peu importants au total pen vent 
effcctuer un fort poureentage d’nue ca- 
tegorie de eamions d’un tonnage tres 41e- 
ve. Par exemple, Willerae et les camions 
Bernard font ehacun 20 % des camions 
de phis de 10 tonnes. Pour Somna, faible 
producteur, I’activite automobile n’est 
qn’une brauebe secondaire de son activity 
(machines-ontils, armement). Les 5 princi- 
paux constructcurs font pr&s de 94 % 
du total. Berliet effectue plus de 50 % 
de la production des Diesel.

Les puissants appuis dont il b4n4ficie 
{Banque de Paris et des Pays-Bas, Cre
dit Commercial de France, Banque de 
r Union Parisienne) donnent au group® 
Hotchkiss une importance non n^ligea- 
ble, Deja lie a Sanrer et ^ Latil, Hotch
kiss a fusionne avec Delahaye an debut de 
1954 pour former la Hotchkiss-Delahaye. 
Hotchidss-Delahaye est, comme Panhard, 
un important fabrieant d’arraGS et d’en- 
gins clienillc's pour Tarmec,

L’indnstrie de I’antomobile est forte- 
men t int%ree. Citroen a une filiale qui 
fahrique des machines-outils (la Sogamm), 
une autre des engi'enages (Engrenagos 
Citroen), une autre qui exploite des lignes 
de transports d^partementaux (Transports 
Citroen), etc. 11 est controle par Midielin 
qni lui livre Ics pneus. Renault fahrique 
lui-racrae ses pneus, ses roulements h 
hi lies, etc...

Dans les accessoircs, Chansson fabrique 
70 % des radiateurs et 10 % des carros- 
scries, Jaeger 80 % des tableaux de bord.s 
d’autoe et d’avions, Glnenzer-Spicer plus 
de la moitifi des joints de cardan, Zenith

(2) Carrosaerie d'Annooay,
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HOMMES DU GRAND CAPITAL

Robert PtHSEDX
Le» automobiles Citroen 

comroe les pneus Michel in 
Eont aujourd’hui sous la cou
pe tie* freres Puiseiu:. Ro
bert Puiseux, mariee a une 
Michelin, est president de 
la S.A.. Andre Citroen, ge- 
rant de la Cie gene rale des 
Ets Michelin et des Matm- 
iactures Frartsaiaes de Pneu- 
matiques Michelin. Son fre- 
re, Victor Puiseux, ingenieur 
de Poly technique, est admi- 
nistrateur de la S.A. Andre 
Citroen et meinbre de I’As- 
semblee gene rale du C.N. 
P.F.

Res PEUGEOT
La famille des Peugeot est 

nombreuac, Dans I'anniiaire 
Deafossra, on troiive onie 
merobres de la famille, qui 
ocenpent dea sieges dans les 
directions de Peugeot et Cie, 
Autoraobiles Peugeot, Cycles 
Peugeot, Ste Ponciere et Fi- 
nanciere Peugeot, Cie Ge
neral e des Moteurs, Cie 
d’Applicfl lions Mecaniques, 
I’IndiiBtrielie du Centre... 
Les principaux membres de 
la famille se sent reparti les 
(liversea branches d’activite : 
Francois Peugeot (ne cn 
1901), qiti flit depute du 
Doubs en 1931, s'occupe de 
la branche outillage; il est 
president du Syndicat natio
nal des Articles Metalliques, 
du Syndicat nationul des 
Chaines Mecaniques, du Syn- 
dteat national de I’Outillage 
a main et vice-president du 
Syndicat general des Indus
tries Mecaniques et Trans- 
formatrices des Metaux. Eu
gene Peugeot s’occupe des 
cyclee ; e’est Jean-Pierre 

i Peugeot — chateau du Ban- 
' ^not, a Valenligncy, Doubs — 

qui rogne sur les usines d'aii-

tomobiles; il est I'un des 
(lirigeants du Groupement 
syndical dea Construct eurs 
Frant^ais d'Autoraobiles! Peu
geot, Citroen, Berlicl), cree 
apr^ la scission au sein de 
la Chantfare syndicale des 
Construct etirs d'Automobi
les.

Pierre UGFAUCHEUX
Pierre Lefaucheux, presi- 

dent-directeur general de la 
Regie Notionale des Usines 
Renault, est un technicieti 
promu industriel. N£ en 
1898, ingenieur des Arts et 
Manufactures el docteur en 
droit, il a commence sa car- 
riere, en 1922, a la Cie des 
Chemina de Per du Nord 
(groupe Rothschild); il sera 
plus tard direeteur de I'ini- 
portanle Ge Geiierale dc 
Construction des Fours. Mmc 
Lefaucheux est conseillere de 
la Republique M.R.P.

Marcel DASSAULT
Le dirigeant du plus puis

sant groupe price dc I’aero- 
n antique est Marcel Das
sault, ne Marcel Bloch (cn 
1892). Fils d’un docteur en 
medecine, diplome de I'Eco- 
1 e Nationale Stiperieure 
d’Aeronaulique, on le tron- 
ve, cn 1935, proprietaire de 
la Ste dea Avions Marcel 
Bloch, qoi fut englobee dans 
les semi-nationalisations de 
1936. Depuis la guerre, il est 
devenu le chef d’un puissant 
groupe doni le centre est la 
Societe des Avions Marcel 
Dassault (qui ont re^u les 
plus grosses comm an dea d’a- 
vions de ehasse du gouver- 
nement frangais et les plus 
importantes commondes off- 
sJiore americaines), et qui

comprend egaJement la Ste 
Ijiiraobiliere Marcel Das
sault, rimrnohiliere Casa- 
blanca-Marcel Dassault, Air- 
All antique (transports at 
liens), U Banque Iminttbi- 
liere et Commerciale. Mar
cel Dassault est depute de* 
Alpes-Maritimes depuis 1951. 
Son collegue deputy Is ge
neral Cornirfion - Molinier, 
siege a la direction de la 
plupart des societes du grou
pe Dassault, et s’occupe par- 
liculiercment des aclivites 
(In groupe dans la presse ; 
il e.st geront de Paris-Presse.

Georges VliXXEKS
ServiteuT de marque dee 

in te rets generaux de I’oE- 
garchie financierc, Georges 
Villiera est president du 
C-N.P.F. Ne en 1889 dans 
une famille d’industriela de 
Lyon, il dirige une entre- 
prise d* import a nee moyenne, 
la societe de Construction 
Mctaallque et Enlrcprise et 
siege aux conaeila d‘admi
nistration de plusienrs trusts 
importnnts- 11 a epaose Flo
rence Aynard, d’une famille 
1 iee au Credit Commercial 
de France.

Depuis 1946, Geor'es Vil
li ers est president dn C.N. 
P.F, On rcraarque son .sc- 
tivite en faveor d’nne orien
tation vers les Etnts-Unis et 
d’une politique « europcen- 
iie », Il est president du 
Comite Franc-Dollar, mem- 
bre dirigeant des associa- 
lions « France-Am erique >, 
« Fra nee-Etnts-Unis ». 11 est 
president dc rorgnnisalion 
patron ale dite Conseil des 
Federations Industrielles 
d’Europe, ou il siege aux 
rotes du dirigeant du pa- 
ironat d'Allemagne Occiden- 
tule. Fiitz Berg,
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et Solex la totalite des eaxhnratenrs, Td- 
ealcmit la totalite dn materiel de grais- 
sage sous pression**\ Ferodo tontes lea 
garnitures de freiu et la plus grande par- 
tit: dea embrayages m6canique3, Lockheed 
et Beudix la quasi-totahte des freins. Du- 
cellier, dont le plus gros aetiomiaire est 
Bendix (groupe am^rieain), founiit 70 % 
des dynamos, demaircurs et regnlateurs. 
Bendix produit lui-meme des deraarreurs, 
ee qtii fait au total, pour Ducellier et 
Beudix, dans les 85 % do la production

fran^aisc. Ducellier vient de fusiouner 
avoe le Travail eloetrique des Metaux, 
T.E.M. (Schneider-Rothschild) qui fabri- 
que des nocuraiila tours et des transforma- 
teurs. Monopole (PoLssy) foumit une bon
ne partis des segments, soupapea de pis
tons, etc...

Bien que I'industrie du caoutchoua ne 
soit pas uno industrio raecaniqne, sou 
etroite liaison avee I'automobile et le cy
cle wtjpeehe de Ten sfiparer Michelin, 
qui utilise environ le tiers de la con- 
sommatiou fran^aise totale du caoutchouc, 
produit la moitlc des pnenmatiques. Kle- 
ber-Coiomhes et Dunlop en produisent 
clifioun prfes de 20 %. T^a part des trois 
grands f.ahricants depnsse lea 85 %. En- 
•stiita Tiennont des trusts eux-momes tr^ 
piiisaaiita, ITntchinson, Bergougnan, En- 
gh’hert.

Ij’essor du matocycle a ete particuli^ 
frinent rapiJo dans les dernieres aiinecs. 
Contrairemciit a une opinion .sssez con- 
rante, eVst une branche tr&s fortement 
concentrde. La Motob^cane est de loin le 
premier trust de la sp^einlit^, avee. pres 
d’un tiers de la production totale (248.000 
engins snr 800.000).

Pour les eyclomoteurs (on mobs de
Cl) Tfrcaldmlt Joult darts ce dom&ine d'uD mo- 

Dopolfl prfr»c]iie mocidia.L
(2) Frdtt du tiers Jo. cOnSommiLtlDD caout- 

c!iouo T& aux pncumatlques.

......................'P'
50 eni®, genre mobylette), 2 marques font 
60 % de la production ; Motobecane 
(37 %) et Velosolex (23 %). Pour les 
v^Iomoteurs (do 60 a 125 cm^) 3 produc- 
teurs font pins de la moitifi : Motobecaue 
(30 %), Peugeot et Terrot. Dans les scoo
ters, 2 marques sons licence italienue 
font 76 % du total : Vespa eonstruit 
par I’A.C.M.A. (Ateliers de Consbuctaou 
de Motocyeles et Aecessobes), de Four- 
chambault (50 %) et Lambrcba (25 %), 
Ell raotoeyelettes, Terrot fait prfe de la 
moitie (90 % des grosses cylindroes), 
Motobwane 39 % et Monnet-Goyon la 
presque totality du resto. Le motocycle est 
line braneho oil la concurrence est fort 
vivo et ees positions ne sont pas defini- 
tivemont assurees.

Le cycle dont rimportance a beaucoup 
decline est moins concentra La pre
miere place revient de loin fi Peugeot 
qui fait nu quart de la production direc- 
tement on par sa filiale, I’lndustrielle du 
Centre. Geutil (cycles Alcyon) et Terrot 
font envbon 15 et 10 %.

MECAISIQUE

On ne .saurnit pretendre don nor une 
analyse detaiUee de tontes les branches 
qni, outre 1’automobile, entrent dans le 
domaiiie de la m^canique. Autant que 
de la production effective, quelquefois 
assez eparse dans certains domaiiies, il 
fiiudrait tenir compte de tons les groupe- 
ments rassemblant les industriels pour la 
specialisation des fabrications, la repar
tition des comm an des, la vente, Texportu- 
tion, comme cette < Union des produc- 
tcurs industriels de Chatellcrault » — 
cemment creee — qni groupe autour de 
la Manufacture d’Armes et de Oych'S 
plusienrs petits industriels de la villc 
(pour la pin part ils ^taient des sous- 
tniitants de la Manufacture).

<3) Motobepane Mt ]« premier productear mon- 
dial do oyclomotettra.

(4) Ce quJ n’a pn^ eptrains un ddcitn parallOlo 
doa ertieaen Celioa-d fabHquont malnto*
nant des TPOtCKiycles. Velosolex est une doa rarea 
firmeii qui ne soil pas Un anclen on tin aotue) 
cnnstrticteur de eyclea. Lft forte diminution de fa 
fabri catJoa de cycles a surtout toueb^ les nom. 
breux quL achetnlent les pl6ces deta
ch ios et se contetit&ient d'effectuer le monta^d, 
ILs asauralent dans le Iq montage de lit
moitt# de^ blcyclettes franco-T^^s.
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Dana le detail des fabrications, Ira 
exemples de concentration ne manquent 
eependant pas, L’Usine des Ressorts du 
Nord foumit 50 % des ressorts, Tiss- 
M6tal pins de la moitie des toiles mdtal- 
liques, grillages, taniis, etc..., Satam la 
moitie des distributeurs d’essence, la Com- 
pagnic d’Applications M6caniquea, fills le 
du trust suedois S.K.F., 95 % de la 
production des rowiements d billes en de
hors de la production propre de cer
tains constructenrs d'automobiles La
val ottc les trois quarts de r^nlpcmeiit 
d’injection des moteurs Diesel, la Manu
facture de vilebreqnins de Lorette (Ma- 
vilor), du groupe Sidolor, la pins grande 
partie des vitebrequins, organe essentiel 
du moteur ii e^rplosion.

L’Alsacienne de Constructions Mecani- 
ques domine la production des machines 
po«r I’industrie textile, Singer (americai- 
ne) celle des machines d coudre, Marinoni 
cello des machines et du materiel d'ivi- 
pritnerie. Dans les ascenseurs, Rous-Com- 
baluzier, Otis-Pifre {am^ricam) et Edoux- 
Samain assurent la totality des installa
tions.

Ija firrae americaine United Shoe, qui 
a une usine en France, couvre 60 % du 
raarche des machines a fabriquer les ebans- 
sures. La SAGEM fait 20 % du marcbe.

La fabrication des campteurs d gas et 
a eau et des apparoils de controle et de 
regulation est dominie par les Comptours 
et materiel d’nsines a gaz (Comptenrs de 
Montrouge) qui ddja en 1939 faisaient 
50 % du eliiffre d'affaires de cettc bran- 
ehe et qui controlent par leurs filia les 
et lours participations la majeure partie 
des fabrications de materiel pour usines 
a gaz,

Jnsqu’aux lames de rasoir pour les- 
qtieiles la Gillette americaine detient 70 %

U) Denaln-AnzlD 7 possCde tuae Talbla partfclpa* tlou — 6 % — ciut [lermat ccp«7id&nt k Uafsor 
foaiulf 70 % de I'acler uttllaft par la 

(2) Comm^ Konault doat La flUaJe d‘Aciti6C7 
<St0 Nouvelle de Roulementa) assure 20 % dc la 
coneOnimatiDn Par rapport & la pro-
ducUon totale, la part da la CJe d'A^pIlcallons 
Mfrcanlques est de 60 % eqviroa.

f3J Le groupe aiiemnod Soech de Stuttgart vlant 
d'eo reprendre le contrdle soua couvert d'un prfite- 
noza aulase Gherteoe.

du marclie et Gibbs le teste, ou preeque.
Les ?nac/itwes mecanographiques et de 

bureau sont le domaine des soci^tes ame- 
ricaines Ecraington Rand, Underwood, la 
Nationals (pour les caisses enr^istreuBee), 
de la Compagnie des Machines Bull (ma
chines a calculer) et de Japy (banque 
Worms) qui a fait les trois quarts de 
la production fran^ise des machines a 
ecrire en 1951 (la moitie du marche si 
I’on comptc les 30.000 machines importees).

Japy fabrique aussi des articles de 
menage ^aillra et de Vhorlogerie, Dans 
ee dernier domaine, les premieres places 
revionnent ineontestablemeut a Lip ])our 
les montres et Jaz (Schneider, Omega 
suisse) pour les eelebres reveils et pen- 
dulettes. Lip fait environ 10 % de 
la production de montres, Industrie as- 
sez pen eoncentree pnisqu’il y a prfe 
de 600 entreprisea. Lip foumit en imtre 
plus de 70 % des microrootcure 61octri- 
ques. L’horlogene de gros volume est 
plus ooucentrM. Jaz fait 35 % de la pro
duction de reveils et pendulettes, Durer- 
drey et Bloquel (r4veils Bayard) 32 %. 
Jaeger — qu’on a deja rencontre — est 
sp&ialisS dans I’horlogerie de luxe (mon
tres qui oment les voitures automobiles),

Une tendance plus ponss^e a la mono
polisation se manifeste dans eette indu.s- 
trie, en etroitc haison avec les fabrica
tions de guerre. Lip et Jaz ont en effet 
conclu en 1953 une entente industriello 
pour rfiaiiser une commande off-shore de 
6 milliards de francs portant sur des £u- 
sres ii inecanisme d’horlogerie. En outre. 
au debut de eette annee, a et6 constitute, 
sous I'egide de la Banque Wonna, la 
socittd : Les Fabricants d’horlogerie as- 
socits, organisme exportateur qui groupe, 
entre autres, Japy, Jaz et Lip.

L’industrie de la machine agricote, qui 
eonnait de grosses difficultts d’tconle- 
ment, compte un nombre impmrtant d'em- 
t reprises moyennes (Puzenat, Mattriel 
agricole de Vierzon, Roffo, etc.l plus 
OH moins spocialisces. La Cima-Wallnt, 
finale de Mae Cormick, est de loin le 
priniipal fabricant, eependant que Ber
nard Moteurs effectue la plus grande
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piirtie de la production do materiel agri
cole motorise {motoeultcurs, ^cremeuaes, 
ctc_.). Les tracteurs sont plus ^troitcmeiit 
inonopolLses, six constructenrs font 83 % 
do la production, les trois premiers, filia- 
les de trusts Strangers, en assureiit 61 % 
(contrc 21 % en 1951) :

Massey-Ilarria ;
Standard-Hotehkiss' 
Cima-Wallut :
Renault
Fran5aise de Materiel 
agricole (Vierswu) ;
Soinoca (Simca) ;

29 % 
9 % 

23 % 
13 %

5 % 
4 %

Masaey-Uarria (anglo-eauadieu) et Stan
ds rd-Hoteh kiss (fitiale commune a Hotch
kiss et a la Standard Motors anglaise, 
traeteuis Ferguson) appartienuent au 
mome groupe, Mas»ey-Harris et Ferguson 
ayant fusionne Tan dernier.

Dans I'aeronaiiliqtic, iadnstrie partieu- 
Hermiejit instable, etroiteinent liee aujour- 
fThui a la militarisation, la caracteristique 
dfs dernieres annces a le rocul trfes 
net des socidtes nationalisSes (S.N.C.A.S.E. 
ex-Dewoitinc, S.N.C.A.S.O. ex-avions Mar- 
wl Bloch, S-N-C-A-N. ex-Candron-RenauH) 
et I’eesoT relatif des soci^tes privies, en 
j^articalier de Dassault, Dassault a 
1(3 principal beneficiaire des commandes 
off-;^ore americainas. Outre ses societes 
de COBS traction (avions « My store » no- 
tammont) it participe dans das Compn- 
gniea aeriennes (Air Atlnntique, Air Ma- 
roc) ou le general Cornigliou-Molinier, 
iincien niinistre, le represente, dans la 
soci4t4 Moteurs et Automobile Lorraine, 
danfi la Society Marocaine de Television 
(Telma), ete„. Dassault a meme pris en 
1051 le controlo d’une banque d’importan- 
ire moyenne, la Banque Immobiliere et 
t'oinmerciale. Lea principales societes qui 
viennent ensuite aont Brevet (du groupe

des Cbantiers Navals Fould-Penhoet), Mo- 
raue-Saulnior, Fouga, %al(3neut oonstme- 
teur de materiel de cherain de fer, Hurel- 
Dubois (filiate du trust de travaux publics 
Entreprises M^tropotitaines et Coloniales). 
Hispano-Suiza, avec sob 5,000 ouvriers et 
employ^, est un des priueipaux fabri- 
cunbs d’accessoires pour Taviation,

MACHimS-OVTlLS 
ET OVTILLAGE

Ijft France ue possede pas uue puissan- 
te industrie de la machine-outil capable 
dc foumir I’essentiel des besoius interienrs. 
IjOS importation.s dquivalont en moyenne 
u 50 a 60 % de la production natiouale.

Les conditions techniqu(?a de I’industrie 
de la machirw-outil favorisent dans une 
certaine mesure le maintien des affaires 
de faible importance. Pins de 300 entre
prises existent actuellement dans cette 
branehe. La plupart sont Etroiteinent ape- 
(rialisEes. Souls qiielques trusts sont en 
Etat de livrer une gamme etendue de ma
chines.

II ii'y a pas de trusts puissaiits dans 
les machines a bois. Par (»titre, dans les 
machines a travailler les mEtaux, quelqucs 
groupes dominent de loin toute la branehe 
et imposent lour politique atix petites 
et moyennes entreprises. IjU preponderan
ce du groupe Schneider est nettc avec
S.O.M.U.A. (SoeiEtE d’Ontillage Mecani- 
que et d'Usinage d’Artillerie) qui a ahsor- 
bE I’an dernier Noel Ernault, les Forges et 
Ateliers du Creusot (qui eonstruisent nussi 
des machiiies-outils), et nussi du fait du 
role commercial et financier jouE par 
Schneider aupres de nombreux petits cons- 
truetenrs. Schneider dirige ]'Association 
frangaise des constructeurs de machines- 
outils qui controle la vente ii I'intErieur 
et ii rexterieur des societes Schneider, 
des Etablisseinents Comae (alcseuses), 
Line-Jost (perceuses et raboteuses), Mop- 
co (rectifieuses), et la vente & t’oxterieur 
de plusicurs aiitres firmes : BEehet, Sio- 
inE, etc... Schneider a Egalement cree il y 
a quelqucs annees une caisse dc prets a 
riiidustrio de la machiiie-outil Credirao,

Avec le groupe Schneider, I'Alsacicime
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da Constnictiona Mwaniquea (Graffcnste- 
denj at les Aneiens Etablissemcnts Ecr- 
thiez (Fivas-Lilla y d^tient la majorite) 
sent les troia grands de la machine-outil. 
A pres eux viounent Emault-Batignolles 
(branche apecialis6e de Batignol!es*CbS- 
tilion), qni effectne prra d’un qnart de 
1ft production francaise de toni's; la Ma
nufacture de Machines du llaut-Rhin 
(Manurhin) specialist' dans Ics munitions 
at la construction de nmchines spcciales 
pour ces fabrications, et le groupe Allian
ce. L'Alliance des eonstrueteurs franQais 
dc machines-outils, constitute autour dcs 
Ateliers G.S.P. {dont le diiigeant est Md- 
tral, president du Syndicat general des 
industric'S mecnniques), groupe G.S.P,, 
Somaeo (qnc G.S.P, vient d’absorber),

Gam bin, rOutillii^ B.B.V,, la Societd Pa- 
risienne de macliiiies-outils, etc.

L’ampleur des importations par rap
port ^ la production donne un rdle par- 
tienliercment important aux grosses socie- 
its commereiales (qui sont prcsque tou- 
jours en meme temps des fubricants 
sous licence dtrangtre). Les deux princi- 
pales sociotes ; Penwick (madiines ameri- 
caincs) et Stokvis (macLiiies auglaises et 
amdricaines) effectuent une bonne partie 
dcs importations,

Dans fabrique egalement par
de iiombreuses entreprises, Peugeot et Cie 
(Peugeot aeiers), toujours de la famillo 
Peugeot eomme 1'automobile et le eyelo, 
sont les plus gros fabrieants. La concen
tration porte souvent enr des specialites. 
Tj'Oufillage E.B.V. a le monopole des 
broebes de maudrinage, Les Forges et 
Acieries du Sant dn Tarn (groupe de 
Nervo-Usinor) sont dtsormais, apres Icnr 
accord recent avec les Etablissemcnts Du- 
theil, non seulement lo plus gros fnbri- 
cant de limes de France, mais nn des pre
miers en Europe,

Le probleine des abmsifs est tr&s lie 
a eelni de U inaehiue-ontil et de I’outil- 
lage. La Centraie pour les fimeris et tons 
abrnsifs (C.E.T.A.) qui vient de conelure 
nn accord avee le trust amerieain Mtnne- 
Bota, fait oO % des foneris en France, 
en dehors des mcoles dont une aoci^te 
americaiue, les meules Norton, prodnit 
an moins la moitio egalement.

CONSTRVCTION ELECTRIQVE

Industrie dont I'importance s’aecrolt 
sans eesse, avee les deconvertes relatives 
a Telectroniqno en partienlier, I’industrie 
elcctrique, qui emploie 137,000 ouvriers et 
Gl.OOO employes et toeliniciens et realise 
un ebiffre d'affains de 426 milliards de 
francs, est fortement eoneentrdc. EHe est 
In domaiue de trusts puissanla, disposant 
de capitaux considerables, de laboratoires 
dc recherches, d’appnis bancaircs de pre
mier ordre (Banque Morgan, Banqne de 
Paris et dcs Pays-Bas, etc...). C'est aussi 
un dcs domaines oil la penetration dn 
eapital etranger, qui disposait des brevets 
de fabrication, a ete la jilus ponssee. 
Los groupes ThoiiLson-Honston (General 
Electric), Fro ins ot Signaux Westinghouse 
(Westingl)ouse Electric), In Materiel Tiile- 
phonique (Internationai Telephone and 
Telegraph), Philips, Jeumont (Empaiu), 
Compagnie Electro-Meeanique (Brown- 
Eoveri), pour no citer que les prineipaux, 
sont des filiales de trusts ctrangera, Ics 
ti'ois premiers americaiiis, les trois autres 
bollandais, beige et suisse. An total, la 
moitie an moins de la construction ^lectri- 
qne est en France aux mains du cnpital 
etranger, particulicrement du capita! amo- 
ricaiu.

Ijes liaisons sont ctroites entre !rs grou- 
pes fraiiQais et les trusts etrangers : la 
Compagnie Generale d’Electricitd, le plus 
puissant groupe franfais de In construc
tion eleetriqne, a des filiales communes 
avee Thoiason-Houston; Schneider en a 
une avec Westinghouse (Le Matiiriel Elee- 
trique S.W,), rAbacienne do Construc
tions Mfieaniques avee Thomson-Houston 
(Alsthora), etc...

Ces quelquo.s gi'oupcs controlent dlrec- 
tement on par Icur systcrae de ftlLnles
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et de participations 1’ensemble de I’in- 
dustrie, Thonison-Honston et la Compa- 
gnio Gen dealt! d’Kleeiricitd ay ant de loin 
la prcbrainenco. lie ebiffre d’affaires di
rect de la Coinpagnie Gendrale d’Elec- 
tricite et celni d’Alsthom par exeraple 
attei^ent run et rantre pres de 10 % 
di! chiffre d'affaires total de la eonstruc- 
tion eleeti'icjuc {41 milliards en 1953 pour 
la C.G.E.). De source patronole, sur lea 
1.337 cutrcjtrises adberentes au iSyndicat 
G^udral de la Construction Electriquo, 37, 
qui oecupent plus de 1,000 ouvriers cha- 
cune, tmt icalisd cu 1953 55 % de la 
producitiou totalc, tandis que les 1,164 
entrejirises oceuputit de 6 a. 50 salaries 
n’oat realise a dies ton tea que 10 % de 
la production, Et les 37 grandes entre- 
prises se rameneut en realite a une di- 
saine de groupes an maximiun (dont d'ail- 
It'urs certaines fill a les out des effectifs 
ijifCTieuns a 1.000 ouvriers).

La produetioii dn tjros tnateTiel 
trigatc ct du iiiatiriel de grande traction 
cst presque exclusivemout aux mains de 
Ui Coiapaguie Generaie d’Electricite, la 
Coinpagnie Electro-llecaniqne, .Alsthom, 
Thomson-lloiiston, Jeuinont et le Materiel 
Eleetrique S.W, Selon le rapport de join 
1950 du Coiiseil Econoinique sur ks En
tentes professionnelles, « Jeumont s’est 
specialise da,ms I’eqnipciiient tr,action du 
Metropolitaiii et a acquis une telle extdu- 
sLvite d’ordre technique que les marcb^s 
doivent etre traites n^ccssaircment uvec 
cette societe. Dans une certainc meattre, 
Alsthom (et ajoiitons la Compngnie Elee- 
tro-Mecanique) joue aupres de la S.N.C.F. 
li' role que Jeumont jouc aupres du MA 
tro, Alsthom detient on France le quasi- 
monopok des boggles a, haute quality 
mecanique pour automotrices et locomo- 
tii'ea ekcti'iques ».

La construction du materiel telephonic 
qm et similaire (borlogeiie dlectrique, rn- 
dio-goniometrie etc,.,) cst en grande par- 
tie entre lea mains du trust am^rieain 
International Telephone and Telegraph, 
]'ar quatre filialea fratiQaisca dont il dA 
tient de 99 a 100 % dn capital (Le Ma
teriel Tele.phonique, la Compagnie GA 
iieralc de Constmetions tcllphoniqucs, ks

TelAimprimeurs, le Laboratoire Central 
de Telecommunications).

li Slectroniqne, qui n’utiliso qu’un septic- 
me de la main-d'eeuvro do la construction 
eketrique, realise un quart du chiffre 
d’affaires. C’est le domaine ou la techni
que s’est la plus modifice dans les der
nier os aniiees, en etroite liaison avec ks 
fabrications a usage militaire. L'impor- 
tance de la technique mise en jeu ost 
iei a la base de la concentration ; 
« Cette part de la recherche, ecrit nne 
broclniro du Crddit de I’Ouest sur I’elec- 
tronique, expbque le degre d’iiitegrntion 
de 1'in d us trie dkotrouique, comma 1’im
portance de I’outiUage le fait pour 1'In
dustrie automobile, Soules des societes 
puissantes, disposant d'un lourd potenticl 
technique et scientifique, et benefieiant 
do lahoratoires de recherches efficaces, 
peuvent participer avec quelque sueces 
a la dure competition commerciale; elles 
sciiles peuvent engager des frais d'etudes 
ekvAs dont elles ne retirent b; benefice 
que longtcmps apres, » Aussi 5 societes 
font-piles les trois quarts du chiffre d’af
faires global de I’electroniquc.

Dans les tubes ekctroiiiques la concen
tration a fait des progros foudroyimts 
dans la deniiere pfiriode. Pin moins de 
deux ens on est passe, iiour les lampes 
de radio et de tekvision, de 6 h 2 fabri- 
eants priueipaux qui font clmcun environ 
la moitie de la production fiangaise; ee 
sent la Radiotecbniqne, filiale de Philips, 
et la Compagnie industrielk francaise des 
Tubes Electroniques (filiale de la Cora- 
pagnie des Lampes, dc Claude Paz et 
Silva, de Visseaux et de Grammont), 
Pour k.s tubes catliodiques, necessaires 
aux rcceptcurs de tekvision, il n’y a 
qu’tin fabrioant actuellemeiit ; Philips. 
Hientut demarrera la production d’un 
(leuxieme fabricant, k Cathoacope fran- 
cais, cre^ par les memes groupcs que la 
Compagnie des Tubes Electroniques.

Philips effectuc de 30 a 40 % de la 
production de rcceptcurs de T.S.P., pour 
lesqucls sa superiority est ecrasante

(1) Le ciintre (io rechetchea de )a Cle
de T.S,F. occupe 000 persenrdea, doDt l]ii« cen- 
tdlne ci'lfin^nlciure.

(2) lilri Philips vendAlt dnq fots plus de
prKiteii^ {phlUpe. E^diola, f]ue te coos-
trucleuT fraii{;u.Is ]e plus Important lul.
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Philips et rOutillage R.B.V. - Radio- 
Industrie (marque Tev&i) font chacun 
environ iin tiers des reeepteurs de tll6- 
vision, Path6-Mareoni en fait 15 %, ea- 
snite viennent Dncretet-Thomaon, Gram- 
mont et Sonora

La Soei^te Frangaise Radio-Electrique, 
filiale de la Compagnio Generale de
T.S.F., a eonstruit la plupart des postcs 
emetteurs de T.S.F. (Saint-Assise, Allouis, 
Luxembourg, etc.), sans compter d'innom- 
brables postes d’emission de radiotelegra- 
pliie et de radiotelephoi^e. C’est le pins 
gros fabrieant frangaia de radars et de 
reseaux de telecommunications par cables 
hcrtziens, etc...

La Compagnio Gendralc de T.S.F., 
Thomson-Honston, TOutillage R.B.V.-Ra
dio-Industrie effectnent la totalite des 
installations d’emissions de television.

Dans lea lampcs d’eclairage, nn mouve- 
ment de concentration analogue a cclui 
des tubes electroniquea s’est opere en 
19.53. De 5 eonstructeurs, on est passe 
ii 3 : les Fabriques Reunies de laiupes 
clectriques, Fluorescence et Luminescenee 
(lampes Zenith, Visseaux), Ateliers et 
lampes de GenncvilUers (Fotos et Claude 
Paz et Silva). Ce n’est pas une des moin- 
dres euriosites dans I’action des monopo- 
les, exciuple d’entente partielle de grou- 
pes souvent eoncurrents, que ces Fabri
ques Rennies de Lampes Electriques qni 
font a la fois les lampes Slazda et les 
lampes Philips. En effet, la Compagnio 
des Lampes, filiale de Thomson-Honston 
et de la Compagnie Gendrale d’EIeetri- 
citd, et la socidte Philips ont reuni en 
1931 lenrs nsines de fabrication dc lam
pes d’eelaimge dans une societe commune, 
les Fabriques Rdunies de Lampes Elec- 
triqiies, dont elles detiennent chacune la 
moitie du capital. Si bien que les lampes 
d’eelairage Mazda et Philips, dont on van* 
te rcspcctivement sur le plan commercial la 
superioritd, sent fabriquees dans les me- 
mes usines, par les meraes ouvriers, sous 
la direction des memos ingenienrs !

L'industrie electrique est un domaine
(.1) Dans une brosche &iissi qnt les

postsa do t^ldvtalon, lea pasltlooa rospoctlvoa dos 
conourronta aont 6vldommont suaceptiblcs do mo- 
dlrlcaticma rapldoa,

^2) Uno ontonto entro les produotdura a d'alf- 
lours pratlquomont supplied toute ooncurresce eti 
ce domalne, j compria our In place Intoruationaie,

si vaste que les excinples dc couoeutra- 
tion abondent dans de multiples specia
lity : les piles e'iecirigwes ou Lcclanche, 
WondoT et Cipel (piles Hydra, Maz
da...) dominent de loin le marche; in 
radiolotfie, ou la Compagnie Generale de 
Radiologic, filiale clle aussi de Thomson- 
Honston, equipe la majeure partio des 
hdpitaux et beoucoup do cabinets medi- 
eaux; les appareils de signaiisation elec- 
trique (Freius et Siguaux Westingboase; 
Signaux et Entreprises Electriques). Pa- 
thc-Marconi (la Voix de son Maitre) dont 
la production de disgues est la plus forte 
d’Europe continentole, fait 70 % de la 
production frangaise, etc... On ne saurait 
tout citer.

Meutioimons encore deux groupce dont 
I’importance n'est pas negligeable bien 
qu’ils n’atteignent pas les dimensions des 
grands trusts; I'enscmble Signaux et 
Entreprises Electriques, Applications Ge
neral es d'EleetricibB et de Mceamqne 
(S.A.G.E.M.), Societe Anonyms de Teiy 
ecmmuujcations (ehiffre d'affaires d'en- 
scmble de 15 a 20 milliards); la Bourlwn- 
naise et Havraise de Participations, du 
gronpe Otto (Corapaguie des Eaux et 
de I’Ozone), qni a utilise les indemni- 
tes de nationalisation de deux anciennes 
Bocietes d’eleetricite pour se eonstituer un 
portefenille dans la construction eleetri- 
que, Elle detient la majority rfioz Brandt 
(armement, refrigdratenrs), la Generale 
d'appareillage electrique (machines & la- 
ver, appareils dlectro-menagei-s), I’Hsine 
de la Marque (machines a coudre), les 
Constructions mecaniques et adronauti- 
ques de la Mayenne, I’Electroforge, etc... 
et un quart du capital de Sadir-Clarpcn- 
tier (radio-eleetricitd).

CHIMIE
L’indu.strie chiniique cat auasi varice 

et complexe que la constraction electri
que. Elle n’est pas moins eoncentree. Du 
cachet d’aspirine aux engrais phosphate.s 
en passant par les matidres plastiqws. la 
chi mi e est dominec par nn petit nombre 
de geants qni controient la pins grande 
partie de la production : Rhone-PouIcto',

<3) La. Iqdu^trlelle de^ Plica
(G.I.P.E.L.) a dmcenCrft en 1913 1«b

de T^omsao'FIouaton et du Carba&e Lor- 
raise, BUe a absorb^ en 1950 le pile Hydra.
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Saint-Gobain, Pechiney, KnLlmann, Air 
Liquide et Gillet, Ces geants dobordont 
sonvent le domaino de la cliimie, Peehi- 
ney avec rnluinimuin, Saint-Qobain avec 
le pdtrole, etc... Tjeur i)nissaui-c, teur 
poi<ls dans I’eeonomie frangaise It nr don- 
nent nn role e^l au,v grands mouopoles 
de la sideniT^c et do la constniRtioii 
elcctarique dans la direction des alfaires 
dll pays. Certiiins, comme Air Liquide on 
Saint-Gobain, sc plaoent an premier rang 
dans Ic tnonde pour lenns specialites, 

Moins imhriques, eu France memo, avec 
le capital etxanger que ne le sent les 
tmatu de la constiaiction olectriqne, les 
monopoles de la ebimio out cependant 
toujonrs entretenu des liens etroits avec 
las puissances ebimiques mondiales. Ivuid- 
raann nouait bier encore d’6troites rela
tions avec ri.G, Far ben ; Rbodiaceta 
(Gillct-Khone-Poulenc) a re^n dn trust

aineiaeain dn Pont de Nemours le mono- 
pole do la fabrication du nylon en Fran
co ; elle a aussi des licences de I'lmpe- 
rial Chemical angbiise. GiUet a des rela
tions non moins dtroites avec Solvay en 
Bdgique, Montccatini en Italie.

Snr plus de 4000 entreprises de la 
cJiimie, 6 seulement font 18 % du cbif- 
fre d'aiTaires do la branehe ; 72 eu font 
51 %. La eoneentration pent paraitre 
plus faible qu’eu Altemagne occidenta.le 
oil, mfime aprbs la « decartcllisation», 3 
entreprises font 23 % dn total, qn’en Aii- 
gleterre (42 % a 1'Imperial Chemical In
dustries) on qu'en Italie (52 % a Monte- 
latini). Elle est saiLS donte moins accu- 
s6e, raais le systeme des filiales et parti
cipations, que la bourgeoisie fraiicaise a 
ton jours prSf^re an systeme plus rigide 
de I’int^ration directe dans un eomplexe 
indnstriei unique, aeeroit de beaneoup le 
degre reel de concentration. Dans le de
tail des fabrications, concentration et sp^ 
eialisation vont de pair.

Ijx Compagnie fraiitaiso des matieres 
colorantes (ex-Francolor), fiKale de Kulh- 
mami, fonrnit 80 % de la production na- 
tionalc de mttticrts colorantes. Kullimann 
domiiic le inarehe des coUes et derives. 
Pccbincy produit les trois quarts des chlo~ 
rates et une fill ale de Saint-Gobnm (Les 
Sondieres rcunies de la Madeleine-Varan- 
geville) im tiers du carbonate de sottde. 
Les sous-prodwits de la houille sout en 
grande partie le monopole de Huiles, Gou- 
drons et Derives, filiale commune des 
Cliai'bonnages de France ct des trusts 
eliimiqnes; la societe produit 33 % du 
brni ; 65 % de la naphtaline, lo quart 
de I'anhydride phtallique, etc...

La quasi'totalite des explosifs est cou- 
trolee par nu groupe internatioual dont 
b- domaine eu France comprend, outre la 
bolding C'entrale de Dynamite, la Nobel 
Frangaise, Dueo, la Frangaise des Glyce- 
lines, et meme Isorel (niateriau de cons
truction du meme nom), Le groupe fait 
les trois quarts de la production fran- 
gaise de glycerine.

Saint-Gobain est le maitre incoiiteste 
de la tierren’e, non aoulcmcnt en France 
mais dans une large mesiire en Belgique 
et en Allemagne. Saint-Gqbain avec ses 
fi bales fabirque prfe des deux tiers des 
glaces une bonne partie dn verre a 
vitre la moitie des bouteillcs, flaoon.s 
er. gobelets (y eompris le verre P3rrex)
100 % de la fibre dc verre, 100 % 
des nioulage.s. Pour les glaces, la mono
polisation est en fait totale ; tout ache- 
tenr doit passer par le Comptolr des 
Glaces qui depend de Saint-Gobain et des 
Glaces et Verres Spdeiaux dn Nord de la 
France.

Saint-Qobain produit encore le tiers de 
I'actde enlfariqw frangais et une grande 
quantite d’engrais phosphates. Dans ce 
(leTuier domaine, une operation de coii- 
ec-ntmtion realisde eu mai dernier a mis 
80 % de la iiroduction frangaise de su-

(1) Les GIi^ccb et Verreia Sp^claux du Ni>[^ de 
la lienee (Stfi fraooO-belge, &lli^ depula quel- 
ques A. la Monsanto B-m^Tlcaloe). font preir*
quo tout le roste, les Verrerles d'AnLche n'ayant 
qu'une faible c&pndti de p?oduclton.

(2> Les Glacos et Verrea du Nord de
la France qul d^paeaent Snlnt-Gnbain dans ce 
domalao et la Cle franeO'belge pour la fabrica
tion m^canlque du verre font avec Saint-Gobain 
80 & S5 % du total.

(3) Son scul concurrent sfrrleux dans le domaine 
du verre creux est le groupo Soucbou-Nevasel.
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ptrpbosphates aus mains dc la Societe 
du Superphosphate S.D.S., qiii r4unit las 
usiues de superphosphates dc Saiut-Go- 
hain, Kuhhnaiin, Dior, rAsturieniic des 
Jliiies, lea Engrais de Roubarx, la Bor- 
dclaise de Produita Chiraiques, etc,,, Dans 
les engrais azotes, 1’Office National In
dustrie! de rAzote, etablissemcnt publie, 
fait un tiers de la production, le reste 
eat fouriii prineipalement par Auby (qni 
a fait eu 1953, 56 % de I’acide iiitrique 
et 65 % du nitrate d’ammoniaque) et St- 
Ouhain et Kullunann, seuis on assoeics 
aux llouillereg coinme h Ammonia. La 
liroductioii de potasse est rfialisfe pour 
Il-s trois quarts par les Mines Domaniales 
et pour nil quart par Kali-Stc-Thdrese. 
La veiite de leur production cst le mono- 
]jole de la Societe Commcrciale dos Po
tasses d’Alsace.

La place de Rhone-Poulenc et des La
hore toires Roussel est tout a, fait domi- 
iiantc dans les produits pharmaceHtiqms, 
les jirodiiits photogi'aphiqucs ct pour la- 
boiatoires, directemeut ou par leurs uom- 
fneuses fibales. Rhone-Poulenc a aussi 
I'esclusivitd des flot'ons d’acetate do 
cellulose (pour la fabrication des nia- 
tieres plastiqiies) et partagc avoe Gil let 
le luonopole du nylon. Rhdne-Poulenc, So- 
frapen et Sifa sont les seuis fabrieants 
de pcnicilline et streptoraycine.

Lc groupe Air Liquide, trust mondial 
dont un tiers senlement des usiues sc 
trouve en Prance, exerce le quasi-mono- 
pole (il n’a qu'un seal concurrent de fai- 
ble envergure) dc la fahrication ct dc 
I'utilisation des pas liquides (oxygenc, 
a/otc, acctylhne, etc.). Par sa filiale Clau
de Paz et Silva, dejtv rencoutree, il joue 
un role notable dans la construction dlcc- 
trique. Une autre filiale, la Sou dure au- 
togeuo fran?aise, est le principal fabri- 
cant d’appareils et recipients servant a la 
conservation et a rutilisation des gaz li- 
q aides et com primes (boutcilles, chalu- 
nieaux, etc...).

Briiuche en pleine e-xpaiision, les ma- 
iieres plustiques sont eonti'dlees par les 
grands trusts chimiques Pechiney en

<l) Il dfl Jeur production. Lc^ur tranaTor-
matlon on oblec^te est i^our le moment
effeotu^o par un grand nombre d>ntreprlsa^
petltes et moyotipea,

eet le premier produeteur ; il a le mono- 
pole du elilorure de vinyle, du polysty
rene, du polyethylene (avee Iluiles, Gou- 
drons et Derives), du rilsan, fil textile 
synUietique, (par ea Tiiiale Orgaiiico), etc... 
Gillct fait 100 % de la v'inylite (par sa 
filiale le Rhovyl). C'est Alsthom qui a 
le monopole du plexiglass.

La chimie du pHrole en est encore a 
s»?s debuts. Les trusts chimiques en out 
dejfi le eontrolc, en .association avoc les 
petroliers : Pechiney et KuUimann avec 
la Soeietd francaise dos Petroles BP dans 
Napiitadiimie, Saint-Gobain avec la Cora- 
pa^ie dc raffinage Shelt-Berrc dont il 
detient une partie du capital, Progil avec 
les Raffiueries de p^trole de I’Atlaiitique 
dans Atlantique Progil-Elcctro-Chimie. 
Les Docks des Aleools, earburanls et lu- 
hriiiants font, en accord avec Shell, 35 % 
des ventes de solvauts stir le march6 
fraiigais.

L’iirnportntiou et le raffinage du stmfre 
sont le monopole (pres de 99 %) des Raf- 
fineries do soufre reunies.

TEXTILES, CVIR

A chevnl sur la chimic juir lenr fabri
cation et sur le textile par bur utilisa
tion, les textiles artificiels sont le mono
pole du groupe lyoniiais Gillet qui produit 
60 % de la rayonne viscose, 80 % de la 
rayonne .acetate, 90 % de la Ghranne 
Gillet detient avec Rhone-Poulenc le mo
nopole du nylon (Rliodlaceta); i! coutrole 
encore plus de 80 % de la cellophane 
(Societe la Cellophane). Les tissus eaout- 
choutes (Ets MarSchal), les eponges cellu- 
losiques Spoiitex (Novacel), les pro- 
dnits ehiniiques pour I’agriculturo (Pro
gil), etc,.., sont aussi de son domaine.

La domination du grouije Gillet est en
core 6crasaute daus le hhtuchimentf h 
teinturerie et Vimpression des textiles dont 
il doit faire de 50 a 75 %, Sa filiale Gil- 
let-Thaon a 18 usines avec 7.000 ouvriers 
et de nombreuses participations dans den 
alTaires analogues dont la principale,

(2> Crl^J^t cObtrCl<i t-jrulement la Vl8co»
QUI fall 80 % textile! Anlficlcla fllte en Buis&e.
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Elancliiments, toinfcures ct impressions, a 
7 nsific'E et 2,000 oovriers.

Lea autres branches de l’indu,stiie tex
tile sont ffioins coneentreea qne les texti
les artificiels. On y tronve cependant des 
gronpes piiissants qui, comme Boussac, 
prennent rang parmi les principaux ino- 
nopoles.

Boussac est de loin le plus gros trust 
dn coton. Sa puissance est telle qu’on lui 
a attribue jusqu’a 70 % des tissus de co
ton. Lui-meme reconnait 10 %. De toute 
fagon, sa force vient luoiiis de sa part 
dans lo total de I’iudustrie cotonniisre (de

I’ordre de 15 a 20 % sans doute), ou 
l>eaucoup d'entreprises moyennes suhsis- 
tent, que de sa fortune personnel Ie (dva- 
Inee a 50 ou GO milliards selon eertaines 
publications) qui en fait en soi une puis
sance financiere (le Comptoir de I'indus- 
trio cotonnifere joue le r61e de banquier 
pour lea societea du groupe) et de ce qu’il 
realise I'integration complete de 1’Indus
trie ootonniere — a I’exception de la cul
ture du colon brut, li importe lui-meme, 
file, tisse, hlanehit, teint et imprime 
fabrique vetements, serviettes dponge, che
mises poss&de des maisons de haute 
couture et des magasins de vente au de
tail. 25.000 Quvriers et employes eflee- 
tuent dans CO usines situeas dans toutea 
les regions cotonniferes de France la to
tality des operation^, indu.strielles,

Lee magasin.s « A la toile d’avion », la 
Societe Gcnerale de Coton Industriel, la 
Manufacture de Senones, les etablisae- 
ments Eousscau (chemises Noveltex, etc.), 
Geliot et fils, les maisons de haute cou
ture Christian Dior et Pierre Clarence, la 
C.I.T.E.C., organisiue de veuto eu A.O.F.,

(1) Alcrs que la plupart cQtPsnlers posaent 
par Gillfit. pour tts trols deruldres operations.

(2) Li& pUi.09 de Bouasac dans le tiseu pour che- 
misea et la conTectlon ruftme dea chemlsM, bleu 
que difficile k ctiiffrcr* eat prfponderante. 11 sufflt 
d'observer tin a vltrlne de mareband de cbemlsea 
pour s'eu rendre coiupte.

sout les pi'incipales affaires textiles de 
Boussac, que dirigo le Comptuir de I’lu- 
dustrie Cotounierc. Le ehiffre d'affaires 
du Comptoir de I’lndustrie Cotonniere et 
des autres societfes Boussac a atteint 57 
milliards de francs on 1952 (soit dans 
les 20 % du ehiffre d’affaires de toute 
I’industrie cotonuifere). A cela, il faut 
ajouter recurie de courses de Boussac, les 
machines a laver Bendix, des societes im- 
mohilieres, des perfumeries, etc... (ce qui 
doit faire un ehiffre d’affaires total de 
I’ordre de 70 milliards avec le textile).

Si Boussac est le plus grand, il n’est 
pas le seul «gros > de I’industrie coton- 
nifere. Avec lui des societes ou groupcs 
oomme Tenthorey le Comptoir Indus
triel Cotonnier (Laederich) dans I’Est, les 
Motte (qui sont aussi des laiuiers) dans 
le Nord, etc.,,, avec des productions allant 
de 5 a 10 % du total, dominent les pe- 
tites et moyennes entreprises de la bran
ch e.

Avee les Motte, on entre dans cette 
industrie textile du Nord, a la structure 
si particuliere, oii uue etroite monopoli
sation rdsulte des liens reeiproqnes, fami- 
liaux et financiers, les deux a la fois en 
general, entre une trentaine de grandes 
families qui dominent entiferement la pro
duction. Ce sont les Le Blan, les Motte, 
les Dewavrin, les Vanoutryve, les Toulc- 
moude, les Bfeghin, les Tiherghien, les 
Prouvost, les Masurel, les Descamps, etc... 
Goiarae I’exprimait Alphonse Motte, pre- 
.sident de la Chambre de Commerce de 
Tourcoing : « Les usines actuelles ne sont 
que la prolongation de ees ateliers (d’au- 
trefois) s’elaigissant au cours des annees 
eu proportion du cercle de famille. Les 
meraes noms, qui se multiplicnt, s’entre- 
croisent, s’enehevetrent, ne sont qne le 
miroir d’une tradition ». Les Motte four- 
nissent un exeraple frappant de cette 
structure. Dans un ouvrage gfenealc^que 
recent d’un pieux Gaston Motte sur la 
descendance Motte-Clarisse, on pent voir 
qu’il y a eu des Motte-Tiherghien, des 
Jlotto-Vanoutryve, des Motte-Descamps, 
des Motte-Dewavrin, des Pollet-Motte, des

(3) V. Tentliorey est le prealCeat-dlrecteur gC- 
D^ral de lo. Banque cotonjal^re. 11 dlrige ins Ma- 
nufacture^i V. TentbOTey^ S- Epinal, la CO-
tofiql&re de Thanp, les Tlssua colonlaus Teattioroy,
etc.ee
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HOULMES DU GRAND CAPITAL

Jean TBOUVOST 
Jean Prouvost tire sa for

tune des Filatures Prouvost 
et Cie < La Laioiere de 
Roubai* » et du « Peignage 
Araedee Prouvost et Oe »; 
il « fabrique > les lainea du 
Pingouio at les chaussettas 
Stemm. Mals il est mieux 
connu contme proprietaire et 
financier de joumaux ; Pu- 
rU-Soir et Marle-Claire avant 
guerre, aujourd’hui Paris- 
Match, dont il est president- 
directeur general, et fe Figa
ro, dont il est administra- 
tear.

♦
Les TIBEKGHIEN 

Dans Pannuaire Desfosses, 
on trouve sept membres de 
la famille Tiberghien, qui 
figurent dans les directions 
des Eta Charles Tiberghien, 
des Ets Croignard, de la ban- 
que Scalbert, etc... Alphonse 
Tiberghien est vice-president 
du Coniite Central de la 
Laine; Eugene Tiberghien 
est Toetnbre du Centre Fran- 
gais du Fatronat Chretien.

♦
Les MOTTE 

La liste des Motte couvri- 
rait des pages, Les princi- 
paux membres de la famille 
figurent anx directions de 
Paid Motte et Cie, Immobi- 
liere de.s Ets Motte-Cordon- 
nier. Brasseries et Malteries 
Mottc-Cordonnier, Credit du 
Nord, Comptolr Linier, Hui- 
leriea de Valenciennes, etc. 
Eugene Molte-Vanoutryve est 
vice - pr^ident du Spidicat 
National des Filateurs de 
Coton et de Fihranne,

♦
Les TUmiEZ 

Neuf membres de la fa
mille Thiriex occupent des 
•sieges dans les directions de 
nombreuses societes, dont : 
Ets Thiriez Pere el Fils et 
Cartier-Bresson, Credit du

Nord, Ste Lyonnaise de Tex
tile, Le Blan et Cie, Ban qua 
Scalbert, Blancbisseries et 
Teintnreries de France, Mi
nes de bouille de Bianzy, 
Ste chimique de la Grande- 
Paroisse, Forges et Acieries 
du Nord et de I'Est, etc... 
J. Thiriez est vice-prfeident 
du Syndicat National des 
Filateurs de Coton et Fi- 
branne, Etienne Thiriez 
membre du bureau de 
t’Union des Industries Tex
tiles. La famille Thiriez pos- 
sede dans le Nord plusieurs 
chateaux, dont ceux de Mo- 
linel, a Lomme; de Vicr- 
woorde, a Verlinghem; de la 
Pilaterie, a Marcq-en-Ba- 
reuil.

♦
Victor TENTHOREY 

Victor Tenthorey, ne el) 
1878, est le chef d’un groupe 
textile familial concentre 
dans la region d’Epinal, Vos
ges. Il est preaident-direc- 
teur general de la Banque 
Cotonniere et des Manufac
tures V. 'I'cnlhorey, gerant 
du Grouiiement textile V. 
Tenthorey, de la Ste Coton- 
ni^ de Thann, de la Ste 
de Tissus Goloniaux Ten
thorey, des Ets Frani-ois 
Nause, des Ets Fehval, ainsi 
que prfeident de la Cham- 
bre de Commerce d'Epinal 
et pr&ident d'honneur dti 
Syndicat general de ITndus- 
trie Cotonniere Frangaisc.

♦
Marcel BOLSSAC 

11 est venu a Paris, 
en 1909, a 22 ans, avec uii 
capital de depart de 100.000 
franc s-or, soit quelque 20 
millions de francs d’auj'our- 
d’hui! A partir de la, co 
eapltaliste-type a edifie. en 
exploitant la force de travail 
de railliers d'ouvriers et d’ou- 
vrieres du textile, une fortune 
immense, En 1914, il acheie 
uiie usine dans les Vosges.

Pendant la premiere guerre 
tnondiale, il fait fortune en 
travaillant pour les armees, 
auxquelles il foumil en par- 
ticulier la toile d'avion. En 
1918, il acheie 12 usines, dea 
chafnes de magasins peu 
apr^ Pendant la grande 
crise econo mique, il achete 
encore une quinzaine d’usi
nes. Pendant la deuxierne 
guerre mondiale, il reequipe 
.sea usines; en 1945, U achete 
a Lille la moitie du groupe 
textile Scliwob.

Aujourd'hui il poss^e 00 
usines, exploite au moins 
25,000 ouvriers et onvrieres. 
transforme 10 % du colon 
importe en France, fait un 
chiffre d'affaires de plus de 
50 miLliards. 11 est le pluti 
grand fabricant de tissus de 
nouveaute, chemises, etc. Il 
est proprietaire de la mai- 
son de haute couture Chri.-i- 
tian Dior, coliabore avec le 
trust americain Bendix pour 
la fabrication des machines 
a laver. Il a Iransforme en 
ent rep rise lucrative ses ha
ras et ecu lies de course, et 
acquis une grosse partici
pation dans le journal VAa- 
rore.

♦
Les I.E BLAN

Sept Le Blan sent gerauts 
de la firtne Le Blan et Cie, 
affaire de famille qui s’est 
reequipoe il y a quelques 
annees avec I’aide de fonds 
du plan Marshall. Le clieF 
de la famille est Jean Le 
Blan, vice-prfeident des For
ges et .Celeries du Nord et 
de I'Est, administrateur 
d’Usinor, de Sofinor, de I’ln- 
dustrielle et Fin and ere de 
Lens. II est egalement pre
sident du Syndicat des Filn- 
leurs de Lin, Chanvres et 
Etoupes, et vice-prfeident du 
Syndicat des Filateurs de 
Colon et Fibranne.
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ToulemonJe-Motte, etc, etc... II y a ae- 
tucllemcnt dans le Nord plus de 5.000 
Motte ! En 1950, sur 1.100 chefs de 
sota. fait 50 % des emeris en France, 
famine recensfe, 80 % se eonsacraient 
an textila.. Kien que dans la region de 
Ronbabc-Tonrcoing, le nom Motte couvre 
17 firmes tainieres et eotonnieres qni em- 
ploient on minimum de 12.000 ouviiers, 
soit iin huitieme de la main-d’ceuvre tex
tile da Nord.

S'ils sont anssi cotonniers (les Motte 
sout parmi les premiers, Le Elan fait 
flans les 3 % de la production, etc.,.) les 
patrons textiles dn Nord sont surtont les 
grands maitres de la laine dont la ma- 
jeure partie se trouve eoneentice dans 
1'agglomeration de Lille-Eonbaix-Tour- 
coing qni corapte plus de la moitie des 
effectifs de I’industrie lainiere frangaise 
et a produit en 1953 91 % de la laine 
peignee, 50 % des fils, 31 % des tissus, 
87 % dcB tapis, etc... 23 peigueurs de 
Konbaix-Tonrcoing font 85 % de la laine 
peignee franeaise. Parmi enx le Peignage 
A^nicdee Pronvost fait it Ini sent 20 % 
de la prodnetion frangaise, Une autre so
ciety Pronvost (la Lainiere de RonbaLx) 
effeotue 10 % de la prodnetion de fils 
de laine peignee. Les Laines dn Pin- 
gonin, les chanssett.es Stemm sont — 
ponimo Pnris-Match et dans nne large 
mesure U Figaro — des productions Pron
vost. Les Filatures de laines peigncca 
de la region de Fourraies font de lour 
cote 7 % environ de la filature, Maanrcl 
dans les 10%, etc...

Le Uh Se trouve egalonient suit out dans 
le Not’d, avec 95 % des fils et 80 % 
de la toile. Les Etablissemcnts Agaclie 
{Pereuchies) font 20 % de la filature 
de tin et de chanvre, dans les 50 % de 
la corderie de chanvre, etc...

Les fils (i coudre et coton d repriser 
sont le monopole de deux firmcs : J, Tlii- 
liez Pere et Fils et Cartier-Bresson dans 
le Nord, DoUfus-Mieg dans I’Est.

Le jM(e est fortement concentre. Sur 09 
entrep rises, 7 cnglobcnt les deux tiers des 
effeotifa, et la societe Satnt-Freres a elle 
seulc la moitie. Qnatre society font 65 % 
de la production en filature (Saint-Freres: 
30 %, Comptoir Linier : 14 %, Weill ; 
11 %, Van de Smet : 10 %); 3 font 
55 % dn tissage (Saint-FrSres : 30 %;

Comptoir Linier : 15 %; WeUl : 10 %). 
Saint-Freres fait encore 20 % de la 
corderie et dispose d’nn service de lo
cation possedant 25.000 baches et 6 mil- 
hona do sacs. Saint-Frercs possedc de 
nombreuses participations, y eompria dans 
la laine (Generate des Industries Tex
tiles AUart Rousseau) ct le papier, et 
dirige le Gronpement de reunion et de 
repartition du jnte (qni a le monopole des 
achats a I'^tranger de fibre brute),

Dans la soie, 3 entreprisos font 90 % 
de la schappe et 3 ctitreprises 28 % de 
la filature de la soie; le tissage eat assez 
disperse.

La bonneterie, enfin, si cllc ne com- 
porte pas de monopolos tout pnissants, 
encore qne des society eomme Valisere 
(8 nsines, prfe de 2.000 ouvriers, plus 
de 2 milliards de ebiffre d’affaires) on 
Gillicr a Troyes (2.200 ouvriers, 4 mil
liards de ebiffre d’affaires) soient dc.ji 
de grosses entreprises, connalt depuis 
plttsienrs annees un fort mouveincnt de 
eonc.cntration. De 1950 a 1953, le tiers 
des entreprises ont disparu,

L’indnstrie de la chaussure est relati- 
vement pen eoneentree. Elle compto en
viron 3.000 entreprises. Cependant 300 
entreprises, soit 10 % du total, qni occn- 
pent de 50 a 500 ouvriers, font 70 % 
da la production. Le commerce des cnirs 
et peanx brutes est par centre plus cen
tralise. Sur nne cinqnantaine de nego- 
ciants, les Etablissemeuts G. Magnant et 
Cie font de 9 a 18 % du total selon lea 
peaiix.

PAPIER
Poor I’enseinble de I’industrie dn pa

pier-carton, snr 360 fabri cants, 50 entre- 
prises font 80 % de la production to- 
talc (rappclons qne plnsienrs entrepri- 
sc3 appaitiennent sou vent a nn merne 
gionpe).

La concentration est particnliereinent 
forte dans le papier journal, pour lequel 
trois groupes fonmissent 86 % de la 
prodnetion frangaise : les Pnpeteries de 
Ik Cbapelle : 32 %; la Societe Nonvelle 
de Papeterie, du groupe Darblay (qni 
controle d’antres society prodnctrices) : 
30 %; les Pnpeteries Bcgbin : 24 %.
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Lea Papeteries de la Chapelle appar- 
tiennent au groupe snisse Carl Tliiel, dont 
la holding situec a Zurich controlc en

outre la Celluloae de Strasbourg (la moitiS 
de la prodiietiou fran^aiae de pates au 
bisulfite), la Cellulose d« Rhone (40 % 
de la production dc cellulose kraft blati- 
chie), la Soci^te Auxiliatre de Papeterie, 
Sapralfa au Maroc, etc...

Avec le groupe Thiol, les Papeteries 
Navarre, rensemble Centrale dcs Usines a 
Papier (Ceapa)-Cartoiinerie de la Ro- 
chette (30 % des emballages et 15 % 
de la production de carton), et les Pape- 
tories de Pranee dominent les divers see- 
teurs du papier-carton avec des soeietds 
specialisees conunc les Papeteries de Gas
cogne (nn quart du papier kraft), les Car- 
tonneries de Kaysersbcrg (10 % du car
ton), Job (papier h cigarettes) etc...

BATiMENT, TRAVAVX PVBUCS

L’industrie des luatdriaux de construc
tion est plus eoneentree quo la construc
tion elle-meme. Trois puissants trusts ont 
realist en 1953 (avec leur^ fitiales) pres 
des trois quarts de la production fran- 
5aise de ciment :

Chaux et Ciments de Lafarge et du 
Teil : 31 %; Poliet et Cbausson : 23 %; 
Ciments Fran^ais : 18 %,

Encore ces trusts sont-ils associds da us 
le CoraptoLr des Chaux et Ciments, tout 
puissant dans la repartition des ventes 
et des adjudications, qui leur assure one 
forte position de monopole,

Lafarge est de loin le plus gros trust 
frangais du eiment, Avec ses filinlea nord- 
afrieaines et sa filiale anglnise il a pro- 
duit au total pres de 4,300.000 tonnes. 
Moins gro.s produetcur de eiment, Poliet 
et Cbausson tient cn France un role

au moins aussi important que Lafarge, 
par ses fabrications d’antres materiaux 
de construction : platre, etc. Lea Docks 
Fouquet, filiale de Poliet et Cbausson, 
font de 30 a 36 % de la production de 
hriques.

Si la fabrication des tuiles et briques 
oecupe un nombre important d’entrepri- 
ses, le nombre de celles-ci a fortement 
diminue, de 3,000 avant 1914 h moins 
de 1.400 cn 1949. 60 % des usines sont 
artisanalcs et ne font que 5 % du ton
nage total. Les 3 plus grou fabricants 
de (wiles, Tuileries de Beauvais, Tuileries 
Gilardoid, Tuileries de Mai-seille, effee- 
tuent ensemble de un quart it un tiers de 
111 production.

Pour les ardoiseSf la place de la Com
mission des Ardoisi&res d'Angers (soei^t^ 
du groupe de Wendel) est preponderante 
avec 58 % de la production en 1952. La 
Soeiete Ardoisiere de I'Anjou fait de son 
c6t4 20 % environ de la production.

Ijumbert Freres, avec un tiers du platre, 
Cerabati, avec 40 % des tayaux de grie, 
ont ^alemeut des positions dominantes.

La situation est differcnte dans le ba
ilment et dans les travaux publics. Les 
moyens techniques mis en ecuvre dans 
les travaux publics ont favorise et im
pose la constitution de puissantes entre- 
prises dont I’activite s'etend aux colonies 
et h I’ctranger. Par centre, raa!gT6 dcs 
progr^ tres nets de la concentration, le 
bdtiment re.ste un sccteur tres artisanal, 
Sur 180.000 entrepriscs, 110.000 n’ont 
auuun ouvrier. Parmi les autres, 2 %, 
soit 1.500 environ, occupent 50 % des 
effeetifs. Les 500 plus grosses font envi
ron un tiers du cliiffre d'affaires, bean- 
coup plus que les 124.000 entrepriscs im
poses an forfait,

Ijgs (ro«awx publics ne compfent que
3,500 firmes environ. Les principales d’en- 
tre ellcs, tres liees aux banques (qui doi- 
vent finaucer les travaux de longue du- 
ree, en particuher a I'etranger) et aux 
society mctallurgiques (avec lesqnelles les 
ouvrages importants sont souvorit realises 
en collaboration), jouent un rOle econo- 
raique et politique de premier plan. Les 
26 affaires les plus importantes realisent 
35 % du chiffre d’affaires total. Elies 
sont puissamment on till ces, mettent en
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jeu des eapitaux considerables. Citons no- 
tamraciit : la Societe Generale d’Entre- 
prises, les Entreprises Metropoiitainos et 
Coloniales (4.000 oavriers), Campenon- 
Beniard (5.000), Hersent, les Grands Tra- 
vaux de Marseille, Societe de Constructions 
des Batignolles, Constructions Edmond 
Coi^et (3.000), Fourre et Rhodes (4.000), 
Dcseliiron-FongeroUe, Sainrapt et Brice, 
Drogages et travanx publics, etc.

ALIMENTATION

L’induatrie alimcntairo, avec .scs multi
ples speeialites, presente un interet par- 
ticulier. Transformant des produits d’ori- 
gine agricole, elle joue un role cssentiel 
dans les rapports dca monopoles avec 
Tagriculture, Malbeureusemcnt, k part 
quelques branches particnlitres, il est tres 
difficile d'avoir uno vue detaill^e de la 
structure de !’Industrie aliraentaire. II 
faut se coutenter de quelqucs indications,

Les trusts des mati^res grasses ont de- 
ja dte rencontres au debut de ce chapi- 
tre. Les 4 priucipaux font plus de la 
3noitie du chiffres d’affaires total (hui- 
Icrie, aavonnerie, etc,), approximative- 
ment :

Unilever ; 25 % (au moins);
Ijcsieur : 10 %;
Koumier-Ferricr : 10 % (sans les filia- 

les);
Cot pile et Foueber : 5
Unilever foarnit 20 % de I’baile et 

Lesieur 17 % Astra (Unilever) fait 
80 % de la maigarine

Pour le savon Unilever fait 25 % 
de la production nationale, Fournier-Fer- 
rier (sans ses fiJiales) 10 %, Lesieur 5 %. 
Scbueller (Mousavon), Caduni et Palmo
live (firms aroerieaino Colgate-Palmolive- 
Peet), a pen pres S. egalite, effectuent 
80 % ties ventes de savonnettes de toi
lette.

(1) a la place pour lee hulJee
en boutellle.

(2\ A. Pelleriu (Le Tip) fait une grande partle 
du reete^ Deamarals (ElxceL) vleiit loin derrldre.

O) Bleu gti’ll ne boU pas uit prodult allmeu- 
ta!re> on ne pent s^parer le savon de Tbulle ; 
les fabrlcatJone eoQt lJ6ee et lea truats aout lea mdmoe.

Fournicr-Ferrier fait plus de la moitie 
do la production de la stearinerie (bou
gies, olmne, glycerine, etc.),

Dans les potages et bomllons (dont 
I’usage se developpe aetuetlement) deux 
firmes fitrangercs effeetuent 80 % envi
ron du chiffre d’affaires total : Ma^ 
(Societe Industriello des Speeialites AU- 
mentaires), fill ale de Nestle (Bouillon 
Kub, Poule au Pot, etc.,,) avec 60 %, 
et Liebig, filiale de la socidte anglaise 
Liebig’s Extract of meat.

L’industrie du sucre s'est fortement con- 
centrfe. II restc 105 suer erics snr 400 
au d^but du .sifeele et une douxaine de 
raf fineries sur 2G en 1913. Un petit 
nombre do soci^t^s fabriquent la majeurc 
partie du sucre mffinA Largement en 
tete viennent les Raffineries et Sucrerics 
Say qui font a el les seules le quart du 
ebiffrt} d’affaires de I’indiistrie sucriero 
(35 milliards sur 139 cn 1952). Apres Say 
viennent les puissnntes Raffineries de 
Saint-Louis, plus iniportantes encore par 
leurs filiates coloniales (Maroc, Algdrie, 
Tnnisie, Madagascar) que par lenr raffi- 
neric metropolitaiue, ct les Snereries et 
Raffineries Begbin'^^ F. Cliauny (e Le 
sucre ») lent attribue les deux tiers du 
sucre raffinfi, Lebaudy-Sommier est la 
plus importante des aiitres raffineries, 
Les raffineries sout aussi des proprietai- 
res fonciers : Say a un important domai- 
ne agricole, Saini;-Louis des terres en 
Camargue, Nassandres 800 ha dans 1'Eu
re, etc...

Dans la mcMaerie, il cxlstait 8.000 mou- 
lins au U' janvier 1951 centre 30,000 
eu 1900. La eapacitd de production rc- 
pr&entc prra de trois fois la production 
effective, et la eoocentration est la tacbe 
cssentiellc d’une Caisse Professionnelle 
de I’Industrie Mennifere, ehargde de « ra- 
chetrr les contingents », e’est-a-dire de 
verser unc indemnity aux meuniera qui 
eessent leur aetivitd. 1.500 mouUns ont 
ainsi 6te rachetes par la profession.

(4) eat altiat le sucre, p^pi^r,
la prease (< L,e Figaro »>, etc,
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Dtmx group es se partagent, pour la 
France? tn^tropolitaine, les graudes instal
lations, Le groups Vilgrain comprend lea 
Grands Monlins de Paris, les Grands Mou- 
lins Vilgrain a Nancy, les Grands Monlins 
de Bordoanx, les Monlins Hardy-Lebegue 
dans les Ardennes. La capacite d’ccraae- 
ment de I’ensemble est de I’otdre de 
30.000 quintans par jonr, environ 9 mil
lions de quintans par an, Le groupe Ban- 
maiin comprend les Grands Monlins de 
Strasbourg, les Grands Monlins de Cor- 
beil, les Grands Monlins de Pantin-Paris, 
les Grands Monlins du Nord, les Grands 
Monlins de Marseille, les Minoteries Lyon- 
naises, les Grandes Minoteries Dijonnaises 
atnsi que des entreprises annexes (Totali- 
ment, Grandes Huileries Afrieaines). Trois 
d’entre enx sculement (Pantin-Paris, Cor- 
beil, Nord) ont unc capacitd ammello d’en- 
viron 6,4 millions de qiiintanx.

Les indications manqiieut snr les autres 
produits resultant de la transformation 
des edreales. Pour les pates alimeiUaires, 
cn 1949, 7 entreprises set 307 ont fait 
au raoins le tiers de la production. La 
Soeiete Generalc des Pate nlimcntaircs 
de Franee {Hartaut-Ghiglionc), Bozon- 
Verdnraz (pates La Lnne), Cartier-Millon 
(pate Lustucru), Rivoire et Garret, sont 
les prinoipanx fabricants.

Brochet, a Besan^on, fait 28 % de la 
production de pain d’epices.

Dans la chocolaterie, snr 200 firmes 
(contra 260 en 1938) 30 rcpr&entent 80 % 
de la production. Cinq fabricants font 
de 60 a 65 ^ de la production : Menier 
(im tiers a lui seul) et les groupes franeo- 
snissee Snchard, Ponlain, Nestle ct Tobler.

I-a structure de riudustrie de la con
serve est en pleine evolution, Les absor]3- 
tions et les fusions de societds se multi- 
pUent depuis qnelques annees. C’est ninsi 
quo les Conserveries dc France (anciennes 
Conserverics Lecointre) ont absorbe (on 
pris le eontrolc) des Conserveries de Bor
deaux, de la Socidte Lemarehand, et de 
In Societd L.A. Price. Citons parmi les 
principaux fabricants de conserves de 
poissons, legumes et fmits, Amieux (9 nsi-

nes dc conserves, 1 de cliocolat, 1 de 
moutardc), Saupiquet (10 usines), les Con- 
serverios do France (8 usines), etc, Dans 
les conserves de viande, la place d’Olida 
{8 names) est preponddrante.

Comme dans la conserve, la structure 
dc I'indnstrie de la biere est en pleine 
modification, Le nombre dea brasscurs 
avait deja fortement diminud, passant de 
2.C28 en 1914 ii 913 en 1939 et 650 en 
1946, Depuis la fin de la guerre, leur 
nombre s’est encore fortement rddnit. En 
tete viennent les Grandes Brasseries et 
Malteries de Champigneullos, dont la pro
duction propre est de 15 % environ de 
La production fran^aise et qui se trouvent 
au centre d'un important domaine qui tou
che ii tout ce qui concerne la brasserie, 
la malterie, les boissons gazenses. Les par
ticipations de Champ ignen lies compren- 
nciit les Grandes Brasseries FrauQatses 
Assocides (G.B.F.A,), ex-bidre Griiber, 
Brasseries Rennies et Entrepots de Maxe- 
ville, Nanedienne de boissons gazenses, 
Bra.sseries de la Meuse, Brasseries du Mn- 
roe, etc... Les Brasseries de la Meuse, lidos 
a Champigneulles, participent de leur co
te a la Grande Brasserie Kdrinou, Bras
serie Elbeuvienne, Brasseries I’Attantique, 
Brasserie Graff (Rennes), etc... CLampi- 
gneulles a absorbd Fort Carre en 1952, 
la Mense vient d'absorber les Grandes 
Brasseries Rennies. L’ensemble du groupe 
doit representer de un quart a un tiers 
de la production frangaise. Cliampigncul- 
IcR a en outre une participation dans la 
Brasserie de la Cometo (5 % de la pro
duction frangaise) et des participations 
dans d'antres brasseries. Le groupe ITatt 
domine la production en Alsace o5 est 
fabriqnd plus du cinqtiieme de la Ijierc 
frangaise.

Pour I'enw miuSrale, trois socidtds as- 
surent 62 % des ventes : Bassin de Vi
chy (Socidte Comm ere la le) avec 23 %, 
Perrier avee 22 % et Vitted avec 17 %, 
Avee Evian et Vichy-Etat, les cinq re- 
presentent 81 % des ventes.

Quelqucs puissantes societds d eminent 
la production A’aperiiifs : Byrrh (Eta-
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blissements Violet), Pernod et Cinzano 
(otroitement lies entre eiix), Dubonnet, 
.Saint-Baphaol, etc.

La distribution de IVau dans les villes 
(mises h. part les r%ies comm unales), 
eonune les travaux d’adduction, sont le 
luonopole d'un trfes petit nombre de grou- 
pes : la Compagnie Gendrale des Eaux 
et ses filiales a Paris et une partio de 
la banlieue, dans la banlieue de Lyon, a 
Nice, Rennes, Houen, Arras, Boulogne, 
etc...; la Lyonnaise dcs Eau.\ et ses filia* 
les a Biarritz, Bordeaux, Dunkerque, Va
lenciennes, uno partie dc la banlieue pa- 
riaienne, etc.; la Compagnie des Eaux et 
de i’Oaone dans 75 rtllcs moyennes (Agen, 
J^rk:3, Nancy, etc,).

L'eiisemble des filiales de Genvrain 
a colleete eu 1953 7,3 millionH d’hectoli- 
tres de lait, soit 8 % environ de la tota- 
lite du lait livre en Franco anx laiterics, 
et r&lise un ehiffre d’affaires de 46 mil
liards dc francs. Genvrain a 135 uaines 
(ateliers dc pasteurisation, beurreries, fro- 
mageries, poreberies, etc.), un pare auto
mobile de 1.000 vf'hieules, etc... Nestld,

Les prodtiits laitters, par leur impor
tance du point de vue de ['agriculture, 
tiwesaiteraient une etude sp6ciale pour 
laqnelle les elements malbcureusoment 
manquent, Le eollectage, la distribution ct 
la fabrication des produits ddrivfe du lait 
sont de plus en plus controi^s par deux 
grands trusts ; Nestle et Genvrain, entre 
b'squels d'ailleurs des liens existent. Les 
donnees d’ensemble sur I’industrie laitiere 
sont rares. De quelques indications conte- 
nues dans un livre recent (Georges Breart; 
4 Le Flenve Blanc ») on pent dMuirc 
([uc 300 ateliers de pasteurisation snr 
900, d’une capacity joumaliere superieure 
it 5.000 litres, out colleete ct traite en 
]950 un tiers environ du lait consomme 
Ml nature en Fnincc. II va de soi que les 

importantea possedent plusienrs 
ateliers de pastemisation. En 1948, Gen
vrain en avait 81, Nestle 33 (Soei^t^ Mag- 
gi) ertc... Genvrain et Nestld collecteiit et 
diatribuent 70 % du lait consomme en na
ture dans la r%ion parisienue. La Societe 
Ijaitiere Moderne approvisionnait Lyonen 
lait dans la proportion de 80 % avant 
guerre. Tombe a 35 % en 194G, ee pour- 
c.entage a du augmenter depuis.

(1) PiirDOd sec Sgalement concesslonniilre de 
Coca-Colft dunfl 1& region parlalenDe.(3) Fennlera Hosffageries 6o-

Laltidrfi U^tropDlttaine,

trust americano-suisse, donne pen de ren- 
seignements sur son activite. Le groupe 
possede dans le monde nne eentaine d'usi- 
ne.3 avec 45.000 ouvriers, Le lait Nestle, 
Nescafe, les produits Ma^, le chooolat 
Kohler, etc... sont des fabrications Nestle, 
Moins important que Genvrain sur le mar- 
ch4 des ventes de lait frais, Nestl6 do- 
mine la fabrication du lait condense 
I,a Nestle fran^aise (Societe de Produits 
Aliraentaires et Diet^tiques ou S.O.P.A.D.) 
participe a Ofco (avec Genvruin), Societe 
Fraii^aise Laitiere, Glaces Ch. Oeivais, 
etc... Mag^i controle Cerele Bleu (5/6 du 
capital) constitue en 1948.

Les antres trusts laitiers, sans atteiu- 
dre la taille des deux precedents, sont des 
puissance.s non negligeables : les Froma- 
gerics Bel-la Vtiche qui Bit, bien conn lies 
poor leur ci'cmc de gniycre, la Compa
gnie Generate dn Lait ct les Laiteries de 
la VallSe dc la Vire et du Cotentin (m?- 
me groupe), etc. La production dn 
froraage de Hoqnofort est pour 81 % aux 
maias de deux groupes : Rigal (Caves de 
Roquefort, ete.) avec 65 % et Maria Gri- 
mal avec 16 %.

La fabrication du vhiaiffi-e s’est fortc- 
ment coneentree Dessau.x Fils effoe- 
tne la moitifi des exportations, et dc un 
tiers a 40 % de la production.

(S) SJo 193S, Mestl« faieait 63 % dll tout],
Gloria 21 %, la Compagnie Gingralo du Lait
fLalt Mont-Blanc) 15 soit SO % & eujt trois. 

It ii*y a plufi qua sJ;; fsbrleants 4 Orl&LOS 
aujourd'hul oontre 27 eti 1912 et 181 en 1776-.T
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TRANSPORTS
Depuis 1937, la Societe Nationale dea 

Cherains de Fer Francaia (S.N.C.F.), so
ciety d'economie inixte (51 % du capital 
a I’Etat, 49 % aux ancieiuics compagnies) 
exploite I'cnsemhle du rescau de chemim 
de fee Les wngons-Iits sont le mono- 
pole de la Compagnic Intemationale dea 
Wagons-Lits, dans laqnelle les interets 
franQais sont preponderants (de Rotlis- 
cliild, S.N.C.F., etc.). Lea wagons de 
grande eapaeite, specialist pour certains 
transports (in in era i, etc.), sont group es 
dans la Societe de Gernnce dos Wagons 
k grande eapaeite (S.G.W.), esploitee par 
la S.N.C.F., et dans laquelle les societes 
privdes participent au prorata de leur 
jiare de wagons : S.I.T.R.A.M. (groupe 
Sidelor), Stemi, etc... Le role particulier 
de la S.T.E.F. sera examine plus loin.

Dans la marine •marchande, a nr le to
tal de la ftotte, en dehors des petroliers, 
In part des prineipau.’: groupes est la 
snivante nu !"■ janvier 1954 (sur 2.743.000 
tonneaux de jauge brute) :

Compagnie Gendrale Transatlantique : 
21 %; Messageries Maritimes : 10 %; 
Chargeurs Rennis : 14 %; Fraissinet- 
Fabre-Paquct-Delmas-Vieljeux : 10 % • 
Worms : 5 %; Transports Maritimes a 
Vapour (Daher, etc.) : 3,5 %; de Roths
child : 3,3 %; Louis DrejTus et Cie :
2,5 %.

Les quatre principaux groupes repre- 
sentent 01 % du tonnage total, les 8 priii- 
cipaux 75 %.

L’Etat est major!taire dans la Compa
gnie Generale Transatlantique (et sa filia- 
lo la Compagnie Gendrale d’Anacments 
Maritimes) et dans les Messageries Mari
times,

Le groups des Chargeurs Reunis et le 
groupe Fraissinet-Fabre-Paquet-Vieljeux 
sont tres lies familialement et financicre- 
raent.

Worms, de Rothschild et Dreyfus ne 
sont pas specialises dans la navigation,

(1) All CoD9eU d*B.dmltil9tratlOQ de la
\«6 repr^ento-ntB des cam[>B.-

{^les Guiliaumd d« Tarde, das Chamlns de fer de 
I'Eftti repr^eotAtit de la Banque Lazard \ Jean 
Benolstr du Chemln de fer de parls-Grlfeans : Pier
re Getten, du Chemln de fer du Nerd, reprdseu* 
taut de Rothschild ; Andrd Moreau-N4ret> des che- 
mlhs de fer du Midi, administrateur du Crddlt 
CommerciaL de France : Keury Morel-Joumel, du 
P,LyM.

Deja rencontres, on les retrouvera k plu- 
sieurs reprises par la suite

La flotte petroliere represente pres d'un 
quart du tonnage total (870.000 tonneaux 
de jauge brute au 1" janvier 1954). 
Toutes les grandes societes petroliercs 
possedent lours propres flottes de tank
ers : Esso Standard, Shell (Maritime 
Shell), la Compagnie Frangaise des Pc- 
troles (Compagnie Navale des Petroles), 
Franeaise des Petroles BP (Association 
Petroliere, etc.,.). C'est Ic groupe Worms 
qui detient, de tres loin, la premiere place 
avee 30 % du tonnage total. Viennent en- 
suite la Compagnie Auxiliaire de Naviga
tion et sa filiale la Compagnie Africaine 
d’Armement, avee 14 %, la Compagnie 
Navale des Petroles (13 %), Es.so Stan
dard (10 %), Shell (8 %). Les cinq grou
pes font 75 % du tonnage total.

Si la navigaiion fliivinle est moins im- 
portante et moins concentree que la na
vigation maritime, elle compte eependaut 
quelques grosses societes; en ‘ tout pre
mier lieu, la Compagnie Generale de Na
vigation H.P.L.M., dont Timportanoe est 
moins grande par son trafie direct (pres 
de 10 % dn total, avee une flotte de 
pres de 400 unites) que par ses fiiiate.s 
et par son role de courtier en fret. Avee 
elle, la Compagnie Fluviale et Maritime 
de Transports (180 unites, de nombreuses 
participations) et la Societe G6n€ralo de 
Tonage et de Remorquage sont lea priri- 
eipales, Depuis 1945, la total it e de In 
flotte fluviale du Rhin est concentree 
dans la Coramunaute de navigation fran- 
gaise rhenane, dirigec par la Compagnie 
Generale pour la Navigation sur le Bhin, 
qui possede la totaiite des remorqueura.

Air France n'assure pas la totaiite
des transports aeriens. Sa part dans le 
trafie des transportenrs fransais a ete 
en 1953 de 100 % pour la poste (mono-

(2> On trouvitra. dans l^annexe la lUto dea Cfea 
de navlgatlQH dfrpeudaat dea grouper clt^

i,3> Le d^cret du 25 aeptembre 19S3 a d£>cld4 de 
efider 15 % des actions aux Int^rits privds, On 
trouvalt d$Ji au Consell d'ad min 1st rati on t Ho- 
bert LemEiigtieii, president'dIrecteur ^^ndral de La 
Boul6td Commerclale d'Affrdtementa et de com' 
mission^ du groupe Mokta. el Kadid (mineral de fer 
d'Afrlque du Nord), etc.
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pole de droit), 56 % pour lea voyageurs 
et 56 % pour le fret. Les Compagniea 
priv^ assurent le reste, soit 44 % du 
trafic voyageurs et 45 % du fret. Avant 
guerre, Air France non nationalist faisait 
85 % du trafic. I^es trusts prives, en par- 
tie.ulier les trusts de la marine marchan- 
de, se Eont on effet offerees de reprendre 
une place importante dans le domaine 
de I’avintion

Les principales socittes privees sont 
aetneltojnent ; 1’Uni on Aeromaritirae de 
Transport (U.A.T.), filiale des Chargeurs 
Reunis; lea Transports Aeriens Intema- 
tioimux (T.A.L), controlts par la Banque 
do I’lndoehine, Hersent, Dreyfus; la Com- 
pagnie Generale de transports aeriens 
Air Algerie, filiale de la Compagnio Ge
nerale Transatlantique et des armateurs 
marseillais Fraissinct-Fabre; la Conipa- 
gnie Cherifienne de Transports Aeriens 
(Fraissinet-Fabro, Das.sault, etc.,.),

Les transports MrEpaias et dipartemen- 
taux, s'ils ont un domaine oil se rencon- 
trent beaucoup d’entreprises de faible im
portance, comptent eependant un certain 
nomhre de grosses entreprises, mal con- 
nues pour la plupart, leur forme juridi- 
que (S.A.R.L. ou socittes de personnes) 
leur pennettant de ne rien publicr sur 
lour activite, et quelque.s ires grosses so- 
cietes,

Le.s Compagnies de tramways coutinuent 
a gerer lours reseaux, quand la eonees- 
sioii n’a pas tte racLetee par la ville, ou 
a exploiter les lignes d’autobus qu’elles 
ont etablies a, la place. La Compagnie 
Gtntrale Frangaise de Transports et 
(T Entreprises, aneienne Compagnie Ge
nerale Frangaise de tramwa3r3, exploite les 
tinnaports de Nancy, Le Havre, Bor
deaux, St-Quentin, Toulon, Rouen, La

(1) Lo president la CompagtiLfi M&ritime des 
Chargeurs Francis Fabre^ en expoaait
r&Isons U y a qufilques moJa (AgeTli 17 mars 
1954) : « Farce qu^eUe CU-Jt & aes d^buta, 'ime In. 
diistr^e de prcallge, Incapable d'^qutltbrer une 
exploitation commarclale, 1’aviation marchande 
R'eat (roiivde dans le ^ecteur public, avec
lea euJ^ilorij et Je dlral auasL lea d^vletlone que 
cela Bomporte. Or, a.ujourd'hul, le trani^port a^rlen 
ent devent] uno actMtd rentable et d^aormala le 
contrlbuable n'a plus k faire los frals de son ex* 
plaltatlon que dolt Aqulllbrer la rdmun^ratlan nor* 
male par Tusairer du service rendu... Tout progr^ 
durable eet 116 L cette notion de la rentabllitfr, du 
service rendu, commo 11 eat 116 k Tesprlt d'lnltla* 
live et 4 la eaine concurrence : e'est pourquol le 
transport a£r1en a de plus en plu6 sa place mar
quee dans le sectepf prlv6 *.

Societe pour I’industrie des transports 
(ex-Transports en eonimun de la Region 
Parisienne) a, par ses filiales, dea lignes 
a Nice, Toulouse et sa region, Cannes, 
dans le Beam, etc,,, Le groupe des Ex
ploitations Eieetriques et Industrielles 
clfeetue, par tramways ou autobus, les 
transports de Perpignan, Besangon, Cher
bourg, Dijon, Angers, Brest, Le Mans, 
Rennes, Lorient, Caen, etc,

Dans les transports departementau.x, le 
groupe piineipal est, de loin, celui des 
Transports Automobiles Industriels et 
Commerciaux et leur filiale Transports 
Departementanx, qui sont des affaires Mi- 
rabaud-Banque de I’Union Parisienne. Di- 
rectement ou par ses participations 
(CouiTiers normands, Conrriers bretons,

Normande d'Autobus, Autobus du Puy-de- 
Dome, etc.), Ic gi'oupe eomprend un pare 
de 955 autobus, 400 camions et eamion- 
nettes, 170 traeteurs rentiers, 400 remor- 
qiies et 145 vdhieiiles divers.

Rappelons que beaucoup de construc- 
teurs d'autocars exploitent des lignes de 
tiansports departementanx ; Transports 
Renault, Transports Citroen, Groupages 
Express de Franelie-Comte (Peugeot), 
Transports Drbains et Ruraux S.T.U.R, 
(Panhard).

A Paris, la Compagnie Frangaise des 
automobiles de place, avec 1,940 voiturcs, 
possede pres du einquieme du pare de 
taxis parisiens.

Aussi bien dan.s les transports que dans 
la commercialisation des fruits et legumes, 
du poisson, de la viande, des denr6es pe- 
rissaiiles en general, la ctiarne du froid 
joue un role de phis en plas important. 
Deux soeictes controlcnt nvee leurs filiales 
et participations la totalite des 90 entre
pots frigorifiqncs publics d’^ne eapa-

(2> C'cst*A-dlre ouverts au public, Tl exlate en 
outre 2U0 entrepflta priv^a, d'uDC capacity totale 
de 100.000 m3, annexed A line Industrie du A un 
commerce de groa. qul peuvent 6galen]ent €tre 
acceaalbles au public.
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cite totale de 565.000 m^; ce sont la Com- 
j>ngiiie des Entrepots ct Gares Frigorifi- 
ques {C.E.G,F.) avee 18 % de la capacity, 
et surtont la Societo de Transports et 
Entrepots Frigorifiques (S.T.E.F.) avee 
82 % du total. Commc la S.T.E.F. est 
egnlement adrainistrnteur de la C.E.G.F.> 
on abontit & une monopolisation totale.

Parmi les entreprises de stochage, les 
Entrepots ct Magasins Gendranx de Paris 
(de Rothschild et Credit Indnstriel et 
Commercial) avee lenrs magasins de Pa
ris et de banlicne, do Dieppe, lenrs filia- 
les de Berry, Paris-Austerlitz, Rouen, 
Lyou-Ouillotiere, Tanger, ete., oeeupent 
Tine place de premier plan.

COMMERCE DE DETAIL

Quo le commerce de detail no soit pas 
concentre conxme la siderurgie, voila qui 
no sanrait ^tonner personno. La faiblesse 
relative des capitaux nceessaires a I’instal- 
tatioii d’une boutique, I'cparpillcraent gdo- 
gra]jliique de la clientele, le developpement 
de besoins nouveaux (scooters, appareila 
eleetro-menagers, etc.) favorisant la crea
tion de points do vente, la tendance tres 
icpnndue a ehercLer dans lo commerce 
une certaine seeurite et une npparente 
independanee que n'offrent ni 1’atelier, ni 
le bureau, expliquent I’cxistence d’nn 
grand nonibre d’dtablissements eommer- 
ciaox (900.000 environ) et mcme la poa- 
.sibilito pendant certaincs pSriodcs, commc 
dans t'apres-gnerre en France, d’une aug
mentation absolne de leiir nombre. La loi 
de la concentration sc trouve ainsi cons- 
tamnient combattne par la tendance cen
tral re it la creation de iionveaux commer
ces.

Tontefois, cette lot jonc, avee des for
mes originales, dans le commerce commc 
ailieurs. L’exomple des derniores ann^ea 
cn France le demontre. 11 disparait plus 
de commerces qu’il ne s’en er^e, les trusts 
commevciaux se developpent et reduisent 
le champ d'activity du petit comraerce. 
Certains aspects peu voyants de la con
centration ecliappent d’ailleurs aux yeux 
du public : tel oommer^ant dont la situa
tion cst apparemment sans chan gem ent 
s’est affili^ par exemple it une ccntrale 
d'achat qui lui foumira toute sa mar-

ebaudise, et dans la depend anco de la- 
quelle il tombera, en ddfinitive, de plus 
en plus G>.

Qu’en trois ans, de 1950 a 1953, le nom
bre d'etablisscments coramerciaux ait di- 
minu4 de 10,000, que le chiffro d’affaires 
dans le secteur alimentaire ait angmente 
de 62 % pour les magasins a succuiaalcs 
multiples et de 38 % seulement pour les 
detai Hants que dans un departement 
comma le Bas-RIiiu il n’y ait plus que 400 
detaillants isoles sur 1.960, soit it peine 
plus du cinqui^e voila quelques 
cxemples qui montrent bien ie mouveraent 
de concentration en oours. Certes, le petit 
et moyen commerce a realise en 1953 un 
pen plus de 6.000 milliards de chiffres 
d’affaires sur un total dvalud a 7.000 
milliards, soit 85 % environ. Cependant, 
avee 15 % d^jit du chiffre d’affaires du 
commerce de detail (26 % environ dans 
I’alimentation), et une puissance materielle 
ct financiere qui va etre indiquee pour 
les plus importants, les trusts du com
merce jonent un role de plus en plus 
grand,

Ijes Grands Magasins et lea Socidtds a 
succursales multiples constituent des trusts 
puissnnts qui ne le cMent sou vent en 
rien h des trusts industriels de premier 
ordre

Les Gi'ands Magasins parisiens figu
re nt parmi les plus eonnus et Ics plus 
pnissants de tons Lc chiffre d’affai
res des 5 plus gros s’est ^levd it 67 mil
liards en 1952 ; Galeries Lafayette (17 
milliards), Priutemps (16,5), Samaritaine 
(14). Bon Marche (10) et Bazar do I’nS- 
tcl de Ville (9,5). 11 s’agit Id de lours 
eliiffrcs d'affaires directs, sans les fi
lial cs,

Le Priutemps, (dirige par Laguionie,
(I) Puur plus <Je Cttalls sur leg mftthodes de 

concentration diiins le comtn£rc« de voJr :
Lo proeesaua de concentration du commerce de 
detail en France, dans « Economic et Polltloue », N® 2. 68^

(.2) Dana le secteur noQ'nllmentalre, rauETmen- 
tatlGZ) e.?t de ^ % pour lee grande magables et 
de 21 ^ 24 % pour les d^tulUante en textllea et chauaenree.

(3) lifts uutree boutiques sont soit des BDccttrsalee 
de la 8cM:ldt6 d'AUmentatlOti d'Alaace et de Lor- 
mine (8ADAL)> soit dea cooperatives
pour le plus grand nombre {780) des dKaiUoats 
rattacb^ ^ unc Cftntrale d*achata,

(4) T..es trusts du commerce ont fait I’objet 
d’une ^Liidft dfitftlll^e dea € Noted et Etudu Eco< 
numiques >, n® du 25 aeptembre 1052.

(,5> Les dla piincfpaux oeeupent 30,000 employds.
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V igneras, Lesiear) est sirns contcste le 
pliia grand des Grands Magasins. Outre 
ies magasins eux-raemes, le gronpe com- 
preud Ics Magasins Prisnnie, des ateliers 
ponr vctements (avee 450 onvriers), etc., 
et la phis importante des centrales d'u- 
chatB : la S.A.P.A.C. La S.A.P.A.C, ap- 
provisionne an total 196 entreprises, dont 
les maisons du gronpe et 150 adherents 
exferieurs, son chiffre de veiite a atteint 
80 milliards en 1953 (dout 34 ponr le 
Prill temps et ses filiales).

Lea Galerips Lafayette (dirigees par 
Meyer et Heilbronn), gronpe moins un- 
portant que le Printemps, ont nne struc
ture analogue : magasins de Paris, filia
les en province, magasins Monoprix, ate
liers de confection, centrale d’achats (la 
Society Parisieniie d’Achate et de Mann- 
teution S.P.A.M.). I>e chiffre d’affaires 
d'ensemble doit etre duns les 40 milliards, 
dont line partie (10 a 15 milliards) avec 
des adherents exterieurs.

Avee le Printemps et les Galeries La
fayette, ie gronpe des Nonvelles Galeries 
Rennies (Canlorbe, Demoge) est le plus 
important. II comporte la Francaise des 
Konvciles Galeries Rennies (25 magasins 
ct nne centrale d’achats qni livre a 250 
magasins), les Galeries Modernes (10 suc- 
cnrsales, plus des filiales et participations 
dont les Galeries du Havre), la Frangaise 
des Magasins Modernes (13 sneenrsalea 
et des participations), les Grands Maga- 
sitts Magmod (3 magasins a Stra.sbonrg), 
lc3 Magasins Uniprix (7 succnrsales et 
nne centrale d’aclints la S.O.N.A.C.), les 
Galeries de France (3 succnrsales), etc... 
Tres 1)6 avec le groupe precedent (ils 
sent ensemble aux Magasins Modernes), 
Paris-Franee (Gompel) eontrflle les Trois 
Qnartiors, Mad61ios, la Provenfate de 
Grands Magasins, les Grands Magasins 
de Savoie, etc...

Les socictes d mccursales muUiples 
(phis de 42,000 points de vente) se trou- 
vent principalemcnt dans le sectenr de 
I’epieerie et de I’aUmentation generate oh 
cUiiiB comptent environ 37.000 boutiques, 
reahsant pres d’nn quart dn chiffre d’af
faires, Caracterisees par la concentration 
liorirontale (multiplication dn nombre des 
lioints de vente, absorption de boutiques 
et de ehnincs plus faibles), el les realisent

au3.si, oomme les Grands Magasins, unc 
integration vcrticale son vent tres pou.ss6e, 
fabriquant directement certains produits. 
Damoy a ses propres usines de conserves, 
ses ateliers de raise en bontcilles dn vin. 
Ijcs Etablissements du Casino possedent 
une chocolaterie, nne droguerie, des fabri- 
ques de moutarde, de conserves, d’huile 
ct de savon et une parfumerie. Les Eeo- 
iiomats du Centre exploiteut une boulan- 
gerie et une distillcrie, etc... Les services 
ceutmux (achats, comptabilite, manuteu- 
tion, emballage, livraisons) occupent un

nombreux personnel ; les Docks Remois 
pres do 2.000, les Eeonomats du Centre 
950, etc... En dehors de leurs succnrsales 
propres tenues par des gerants, elles ap- 
proviaionnent encore des depositaires dont 
la dependance deviant de plus en pins 
etroite.

Le plus important trust de magasins 
a succnrsales multiples est cclui des Docks 
Lyonnais (Gontard). II comprend, en ef- 
fet, outre les Docks Lyonnais eux-momes 
(650 succnrsales), les Docks du Nord, les 
Docks de Nevers, la Societe d’Alimenta
tion d'Alsace et de Lorraine S.A.D.A.L. 
(246 succnrsales), la Societe Naueeienne 
d’Alimentation S.A.N.A.L (503), les Eta
blissements B. Mieille (474), Mieille-Cail- 
Itiux (744), les Grands Eeonomats Pnri- 
siens (300), I'Uaion Commcrciidc de 
Meaux, ct encore la Compagnie Generaln 
des Vins du Midi ct de I’Algerie, lit So
ciete Laitiere Mod erne, etc... Les 6 so
ciete pour lesquelles les chiffres sent 
connus groupent plus de 3.000 succur- 
sales.

Les Etablissements 6eonomiquc3 du Ca
sino (Saint-Etienne) ont plus de 1,500 
succnrsales dans le Centre et le Midi et 
500 depositaires. Its sont etroitement lies 
a I’Epaigtic de Toulouse (800 sucenrsa- 
Ics). L’ensemble a fait en 1950 un cliiffre 
d'affaires de pres de 38 milliards. La So-
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eiete Fran«;aises des Pates Alimentaires 
(Hartaut-Ghiglione et ScararaclH) appar- 
tient aa meme groape.

Les Docks R^mois {lo Pamilisters) ont 
1.163 succtirsales direotes et 634 par lenrs 
filiates. Leiir chiffre d'affaires est de 
I’ordre de 15 milliards dc francs. Lea 
Etablisseraente Goulet-Turpin ont 070 suc- 
cursales (11,6 milliards de chiffre d'af
faires cn 1952). Julien Dnraoy, outre sea 
prop res suceursales, appro visi on nc 15.000 
epiciers depositaires. Beaucoup merite- 
raient encore d’etre cites : le,s Docks de 
I'Ouest (550 suceursales), I’Allobroge (310), 
les Economats du Centre (1 rail Her), etc...

Si I’alimentation g^nerale est le domai- 
ne d'^lection des trusts ii suceursales, ils 
s’etendent cependaiit a d’autres aetivitfe : 
produits laitiers, vin, produits non ali- 
mentaires.

La voie dc la concentration dans le 
nigoce dii am a etc le dev clop pement des 
ventea en bouteillea. Le materiel ndees- 
saire (bonteilles, installations de lavage, 
d’embouteillage, etc.) a exige I’imraobili- 
sation de capitaux importants dont les 
petites societes, qui etaient cn majorite 
dans les entrepots, n’ont pu disposer, Ain- 
si se ,sont constitues, avee Tnppui des ban- 
ques, de puissants trusts du n%oce dn 
vin an detail

IjCS Etablissements Nicolas, qui posse- 
dent des vignobles en Algeria, ont 797 
points de vente ; ils ont, en 1953, vendu 
ill millions de bonteilles pour plus de 
10 milliards de francs. Lea Etablissements 
Vini-Prix ont 125 suceursales, leur chif
fre d’affaires a ete de 5,9 milliards en 
1953, Avee enx, Brasseur et Cie (viiis 
Grap), qui ont pris reeemment le contr&le 
de I’Entrepot de Greneile (Primist^es

<lj Rappelotia que les domjneDt
{]Ominerc« de grog du vin, avoc les de

vente, ii:n ea Prance et en Algfrrie, d.007
rtcollania feeuz qut rfreoltaient plus de mills bsc- 
tolkres), enlt Q,^S % du total, oat prodult pris 
rl^un quart de la ricolle. 19.31S rficoltanta <ds 
plus de 400 hecloa), ont tiallai 36 % de la ri- 
colte et commercial ini 49 % dti total des vine 
Hvria au commerca. Dans rn^rault, la baronne 
de Sarrat a ricotti 23.SOO hsetos en lOfiO, les 
ds CasBAgne 30,000 bectod^ la famiile Wassal 
100,000 hectos. Comptignle des Sallna du Midi 
«. rdcolti 35.000 hectos en 1953. etc...

parisiens), I’ancienne Mai son Gerbaud 
(vins dn Postilion), les Etablissements Va- 
lette (vins dcs Remilions) et lours filiales 
Paris-Medoc, Cafe Biard, etc., sont les 
prineipnles firmes du n^goce du vin.

En dehors de Talimentation, les maga- 
sins h suceursales se tronvent surtout dans 
les chnussures (1.250 points de vente) et 
les textiles (1.600 points de vente). Rappe- 
lons que les Grands M ago si ns veudent 
^aloment beaucoup d’ar tides textiles. 
Specialisce dans le textile, la Grande Mai- 
Bon de Blanc a des magasins a Paris, 
Nice, Cannes et Deauville, de nombreu- 
ses filiales (Tensemble des maisons du 
groupe fait un chiffre d’affaires de pr&s 
de 6 milliards); son d^partement de com
mission assure on outre les achats d’nne 
containe de magasins totalisant nn chiffre 
d'affaires annuel de prra de 6 milliards 
nniquoment cn articles textiles. Les vSte- 
ments Condioii-Quinette ont 90 succursa- 
les, Prenatal 28.

Dans les chaussures, sur 18.000 ^tablis- 
sements de commerce, les 1.100 auccursji- 
les dependant d’une soixantaine de aocic- 
tes font de 30 a 40 % du chiffre d'affai
res total de la branche. Bata par exemple 
a 250 suceursales de vente, les chanesnres 
Andre 150 suceursales.

COIHItfERCE mTERIVArIO^AL

Le nombre des firmes qui ont la possi- 
hilite de s’intercaser au commerce avee 
i’etraiiger est beaucoup jilus faible quo 
celui des socict^s qui produisent on ven- 
dent a I’interieur du pays. II faut une 
organisation coratnereiale, des services fi
nanciers, etc... L’exportation, plus encore 
que I’iniportation, e.st linut^ a quciques 
milliers do societes. Eu 19.52, sur 1.807.000 
etablissements 42.600 seiilement ont effee- 
tue des exportations, soit 2 % du nombre 
total d’etablissements, Mais plusieurs eta- 
bUssements appartionnent a une meme so- 
cietc ct plusieurs socidtfe a un meme grou- 
pe, si bien qu’il n’y a en definitive que 
quelques milliers d’exportatenrs notables,

Citons quelques exemplcs : Lafarge rea
lise 45 % des exportations franoiLisoe do 
eiment, Saint-Erercs 45 % des exporta
tions de produits .iutiers manufactures, 
la Compagnie Gilnemle d’EIectridto plus
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d(‘ 20 % des vontes a I'etrnnger de la 
construction electrique, Lip 25 % des 
raontrcs, 1’Aluminium Fraiigais 100 % de 
I'aluniinium... Les exportations d’acier 
sont !’affaire de puissantes societes coni' 
mercialcs : Davum Exportation (pour le 
groupe Side lor tout cntier et d'autres 
groupes), Valor (pour le groups de Wen- 
del), Longovica (pour Lorraine-Eseaut, les 
Society du groupe Raty), etc...

Des entrcprises moyennes so groupent 
souvent E 1'exportation, eomme dans la 
Frexa (France Export Association) ereee 
par 15 societes dont Automoto, Monet- 
Qoyon, etc., qui exporte 60 % des bicy- 
cleties vendues ii I'etranger, Des Comp- 
toirs de vente existent pour des branches 
cntieres : Univcr pour le verre, Unimaille 
pour la bonneterie, etc...

A I’importation, si le nombre des Can
dida ts iinportatcurs est grand (1’importa
tion permet de fnietueuses operations), 
t’essentiel des importations est effectud 
])ar un petit nombre d’importateurs. La 
piupart des niatieres premieres sont d'ail- 
leuTS uchetees a I'etranger par des grou- 
pements d’aehats on de repartition, car
tels plus ou moins perfectionnes qui tan- 
tot rdaliscnt I’importation de bout on bout, 
tantot se bornent a eontroler les quanti- 
tes, les prix, la repartition entre utilisa- 
teurs, Ij'Association Technique de I’lmpor- 
tntion Charbonniere monopolise 1'importa
tion du charbon, le Comptoir des Phos
phates ccllc des phosphates. Tons lea mi
nerals iinportes par la siderurgie fran- 
Caisc passent par la Soeietd Ferimport et 
par la Socictc du manganfese, etc...

En dehors de ectte coucentrution rea- 
lisce par les firmes productrices ou uti- 
lisati'ices elles-mernes, groupees ou uou 
en cartels, il existe nn sectcur du com
merce d'expoi't-import propromeut dit, 
realisd par des firmes specialisecs qui 
sont elles-mcmes de graudes puissauce.s 
^ooiiomiques, Le.s plus importantes, dc 
loin, sont le.s maisons specialis6cs dans Ic 
commerce des cereales et des olmginmx. 
EUea cffectucnt des operations, non seu- 
Icrncnt sur la France, mais sur lb marehc 
mondial en general, spdculcnt sur les eours

des cercalcs et sur les differences de chan
ge, etc... De telles operations demandent 
une capacity finauciere partieuliere, puis- 
que plusicurs railliarda, voire des dizaines 
dc milliards, peuvent se trouver engages 
dans une affaire d'envergnre.

Dreyfus et Cio est la plus grosse mai- 
son frangaise specialisde dans le commer
ce international. EUe effectue environ le 
dixieme du commerce mondial de ble. Avec 
son departement bancairc, sa flotte de 
commerce (75.000 tx), sea agcnces dans le 
monde entier, e’est une puissance finaii- 
eiere de premier ordre. De la taille dc 
Dreyfus en France, mais semble-t-il plus 
importantc sur le plan mondial (elle d^tient 
80 % de la puissance d’ecrasement des cd- 
reales an liresil, 30 % en Argentine, etc.), 
on trouve ensuite la firmc hollandaise Bun
ge. Avee Dreyfus et Bunge, la Continen- 
tale, le Comptoir Andre (affaire suisse) et 
le gronpe Edmond de Rothschild (la Com
mercial Transocean), qui n’est pas uni- 
quement cdrealier mai.s s’intercsse aussi 
aux produits siderurgiques, etc.,, sont les 
cinq plus grosses firmes du commerce 
international cn France.

Les nutres societes sont plus modestes. 
L'une d’entre elles (Naggar) se caracte- 
rise par des speculations particulierement 
andacieuscs eomme I’aehat an debut du 
mois d’aoSt dernier de la plus grande 
partie des stocks d’huile de Un disponi- 
bles sur le march^ mondial. L'achat aurait 
porte (Information, 5/8/54) sur 100.000 
tonnes aux Etats-Unis, 100,000 tonnes en 
iirgentine et 15.000 tonnes en Uruguay. 
La maison s’est ainsi assure le monopote 
do rexportation d’liuile dc lin dans le 
monde jusqu’h rarrivee des nonvellcs re- 
coltcs au quatrieme trimestre de I’annee,

Pour le caoutchoue, la Safic (Alcan et 
Cic), lice a la firmc anglaise Hccht, Lewis 
ct Kahn, effectue 65 % des importations 
cn dehors de celles de Michclin qui im- 
porte lui-merae sa matiere premiere.

La conoentration du commerce exte- 
rieur s’etfectue egalement sur le plan re
gional. Certaincs firmes parvieunent a. 
s'emparer d'une partie censiderahle des 
exportations fran^aises vers tel ou tel
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pays ou recoil, par exemple la Corapa- 
gnie Optorg et 1ft liaison Denis Frfires 
ponr le Sud-Est Asiatiqne. Les banqnes 
fondent de teUes maisons de conuneree 
sp^cialisfes sur le plan regional : la 
Ciave (Worms), Selcu-Trame (Crddit 
Lyonnais) s’efforeent ainsi de monopoliser 
le commerce avee pltisieurs pays d’Ameri- 
que latine : Cbili, Eqnateur, Colombie, 
etc...

Sans etre specialisco dans ce domaine, 
la Banqne de Tlndochine joue un role de 
premier plan dans Ic commerce interna

tional, tant par ses filiales eommerciales 
(Etablissementa Romlom, qui gronpent 
tooto tine s^rie de societes; le Materiel 
Technique, etc...) que par ses operations 
dc finaneement et son role aux colonies,

En relation avec le commerce interna
tional et la marine marchandc, il fant si
gnaler I'importanee de luaisons speeiali- 
sees dans les operations eommerciales et 
maritinies; transit, courtages, commissions, 
achats, ventes, etc... Citons notamment 
Mory et Cie, trfe liee a Rothschild, une 
des premieres affaires francaises de trans
ports internatiouaus, eomme transporteiir 
ou comnic cominissionnaire, importateur 
de cliarhon et de petrote, armateur a la 
pcche, distribntenr de produits pdtroliere 
(line filiate, I’Algericune des Petroles Mo
ry, est specialisee dans I'avitaillement dcs 
navires en Meiliterranee, dans I’Atlantique 
et dans TOc^an Indian), qui corapte 4,000 
employfe. La Societe Commercinle d’Af- 
fretements et de Commissions, dn groupe 
de Nervo, importe du eharbon, fabrique 
dcs a^lomeres, vend des produits petro- 
liers, importe, exporte et vend des mine
rals, des materiaux de constmetion, manu- 
tentionne, joue le role de commission- 
naire, ete., et a de Tiombren3e.s filiales 
et participations dans Ics docks et entre
pots, le commerce eharhonnier...

ASSVRAmES

I,es niitionalisutious, le transfert de la 
branche accidents du travail a la Seearite 
Sociale, !a depreciation mouetaire ont af- 
faibli dans I’apres-guerrc la puissance des 
Compagnies d’assurances. Depuis quelqne.s 
annees, I’activite de I’assuranco a connu 
un uouvel cssor et, en 1953, avec un mon- 
tant global de primes de I’ordre de 290 
milliards, elle a depasse le maximum 
d’avant guerre (288 milliards de francs 
actucls). Si ia branche capitalisation n’est 
qii’a 47 % dll niveau de 1938 et la bran
che vie a 70 %, la branche dommages 
(accidents, incendies, risques divers ou 
.4.I.R.D.) a depasse de 20 % le niveau 
d’avant-gnerre,

En 1952, scion le rapport du ministre 
des Finances au President do la RepuhH- 
que, 949 societes d'assurances exer^ient 
leiir activitd en France, dont 419 franqai- 
sos et 530 ctrangeres. La plupart des so
cietes etraiigeres ne pratiquent que la 
reassurance Lea affaires direct^ sorit 
pratiqudea par 582 societes dont 405 fran- 
?aiscs et 177 etrangeres, En realite, un 
infme groupe compte toujoiirs plusieurs 
compagnies, Tune dans In branche vie, 
I’autre dans la branche ineendie, etc... 
Vingt gioupes d’assurances font les deux 
tiers du total des primes directes eneais- 
sees. Ce sont, par ordre d'importance :

Compagnie d’Assuronces GenSralcs : 
25 milliards 158 millions;

Union : 20 milliards 503 millions;
Urbaine : 15 milliards 463 millions;
Natioiiale : 10 milliards 809 millions;
-\beille : 9 milbards 797 milliona;
Aigle-Solcil : 9 milliards 209 millions;
Phenix : 7 milliards 426 millioina;
Generale d’Assuranecs A.I.R.D., Patri- 

moine, Confiance : 7 milliards 2S4 mil
lions;

Pr&en‘iitnee : 7 milliards 70 millions;
Concorde : 6 milliards 199 railions;
S^quanaise Capitalisation ; 5 milliards 

740 millions;
Patemelle : 5 milliards 673 millions;
PaLx A.I.R.D,: 5 milbards 353 milbon.s;

U) Pour dJyluer 1«urii rlsfiues, lea compd^Ies 
d'odfiurances cadent Mcunde aseuraBCO ufittpiirtie dft leur & d*autrc5 cotnpa^rul^s^
Lcura lisques prop res trouvent clJdsI
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Pr4voyance : 5 njilliarda 151 millions;
Providence ; 4 milliards 830 luililotis;
Proteetrice A.I.R.I). : 4 milliards 150 

millkius;
Populaire-Vie : 4 milliards (environ);
France : 3 milliards 701 millions;
Foneiere Transports : 3 milliards 656 

millions;
Monde : 2 milliards 690 millions.
Soit nil total de 163 milliards 817 mil- 

lions sur un montaut de primes de 259 
miUiaids 625 millions en 1952, soit 63 % 
dn total Compte tcnii qu’il manque iei 
plusienrs fiUales dont les ebiffres n’etaient 
pas publics (Proteetrice-Vie, Pair-Vic, 
etc,.,), la part des 20 gronpes ci-dessns 
est d’au moins les deux tiers du niontant 
total des primes.

Los Compagnies : Assurances Qenera- 
les, Union, Urbaine, Nationale, Aigle- 
Soleil, Phenix et Sequanaise sout natio- 
naUsiSeB. Le secteur du capitalisme d’Etat 
representc 40 % environ du total de 
I'assu ranee, avec des pourcentages va
riant do 30 % pour les doramages a 60 % 
pour I'assnrancc-vie et 90 % en capita
lisation,

Les Compagnies d'assurances sent, pour 
la plupart, d'importants proprietaires 
d'immoubles. Dans le domaine immobilier 
de la Scqnanaise (117 immeublcs), situe 
prcsqite cxclusivement a Paris et en ban- 
iieue, habite nne population de 18.000 
ptrsounes... L’Urbaine et la Seine a 84 
imraeubles, TUrbaine-Vie 48, les Pater- 
nelle Vie et A.I.B.D, 118, La Nationale- 
Vie 160, etc... Anssi la loi sur les loyers 
de 1948 a-t-ellc ete porticuliercraent ap- 
pr6ci6e par les societes d’assurances dout 
ies rev onus imraobiiiei'S se sont ainsi 
iiotablement accras

L^yPORMATION

Non seulement I'informatioii est etroi- 
tement coucentree, niais encore die se 
trouve pour I’essontiel — tres sou vent 
d'uiie fa^ou deguisee — aux mains des

representauts des tnists et du capital fi- 
naucier ou aux mains de I’Etat qne les 
mouopoles domiuent, II va de soi que, pas 
plus que les groupes iudustriels ou linan- 
ciers ne sont monolitbiques, I’information 
n’est unifonnement au service de tous les 
mouopoles. Les rivalites, les luttes d’iu- 
flneuce — particulicrement souruoises 
dans un domaine ou I’argent est roi et 
oil presque tout se posse dans les eoubs- 
ses — ne manquent pas, Cependant, quels 
que soient les groupes qui les dominent 
ou qui dominent I’apparcil d’Etat, les 
moyens d’inforraation restent essentielk'- 
ment aux mains des raonopoles, Les plus 
gran des society de la librairie, de la 
prossc,. du cinema, sont elle.s-raemes des 
monopoles, comme Ilachette, Gaumoiit on 
Patlie-Cinema,

Dans la presse, le.s transformations qui 
se sont operees depuis la fin de la guerrt' 
ont abonti a la constitution de plusiciu'.s 
trusts de prrsse, jusqu’a un certain point 
rivaux, reunissant un ou plusieurs qno- 
tidiems, des hebdomadaires, des journnux 
femirdns, une agcnce de publicity, etc..,

Le groupe France-Soir eomprend Fratt- 
ce-Soir (tirage 1 million), Paris-Fresse 
(200,000), Elle (8.50.000) et lea Co7iiers 
de Elle, France-Dimanche, Fotre Eiifttut, 
Feraino et Femitta pratique, Sealites 
(177.000) et ses filiales {Cormaiiaance 
des Arts et Entreprise), I’agenee Scoop, 
etc... Le groupe eat en relation etroite 
avec Regie-Presse, societe de publici
ty dirigee par Marcel Bleustein-Blan- 
ehet. Pierre Lazareff, tete redactionnelle 
de Fremce-Soir, dirige en outre deux col
lections chez Denoiil et chez Galtimard et 
est administrateur ou gerant de pres de 
20 soci4tes de publication ou de publicity, 
Le groupe est controle par la Franpar 
et par la Societe Nouvelle de Paris-Presse

{]1 La loi de 1948 & Agaletoent -fovorls^ lea 
ImmohllJferes dont I'actlvitfi prlnclpnlo est 

la. Location. Sans pouvolr falre une ^tude d'en* 
eemblo aor la proprlM^ immoblli^ra pour latiuelJo 
les Sl^meats manquent, indiquons le domaine de 
^lUeJques : Ponciire de France et sa dllale
Fonef^re Farisienne ; IBO indmeubles k Paris ;

Foncidre Lyonnaise ; 223 tnuneubles k Paris, 2 d. 
Anvers, Kente FondfirH j 248 ImmeubleB A Paris: 
ImmobilJ^re Marseillaise : 825 Immeuble^ k Mar- 
Hellle comprenant Q.169 logements et 2,1 B1 locaux 
Ipdiistrlels et conunerclaua ; Fcnciire ItnmoblUdre : 
156 Immeublcs k Paris ; Immeubles de France : 
171 immettbles k Paris : Immeubles de la plaine 
Monceau : 3i Immeubies dans lea beaux quartlers.

I>ec trusts industrlelis out des domaiuea Immo- 
billers de plus en plus importanlH qui tenforcent 
la d^pendaoce du persoone] qui y est logd, Les en- 
trepriSM aldfrrurglques poBSfrdeot: ainsi 48-000 loge- 
ments (dont de WendeJ 6.400). Michelln r 3,000 
logements k Clermont'Ferrratid, Bouasac 4.100 lo- 
geme&ts, etc,
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on qui eonccrne cc dernier journal. La 
Franpar, creee cn 1951, avec eomme acti- 
vite Texploitation de Francc-iSoir et de 
Paris-Presse, est dominee par la Librairie 
Haebette^^-'. Depuis la fm de 1952, I’ex* 
ploitation de Paris-Presse est assurde par 
le Soeiete Nouvelle de Paris-Presse, cons- 
tituee a egalite par la Franpar et par ta 
Soeiete Immobiticre Marcel Dassault. Le 
eonstrueteur d’avions est repr&ente a Pa- 
ris-Presse par le general Coruiglion-Moli- 
nier.

Le second trust est celui du Parisien 
Where, eonnu sous le nom de groupc 
Amaury. Le groupe eoinpreud le Parisien 
lib ere (675.000 esemplaires), Carre four, 
Point de. Vue, Images Monde, Marie- 
Fratiee, la France o^rieolej deux quoti
dians d’Angers ; le CoMrrier de VQuest 
(88.000 exemplaires) et le Maine libre, la 
societd de publicite Office de Publicitc 
Generale. Le Parisian lib6re possede en 
outre riinineublo et le materiel du journal 
Vlnformation. II a fait apport du titre 
a la Soeiete Nouvelle du Journal VInfor
mation, constituec avee I’Agence Economi- 
que et financiere. Ij’i influence indirecte 
d’Hachette s’exernerait aussi sur ce grou- 
pe qui controlait ^alemeiit Ce Matin- 
Le Pays avant son absorption par VAit- 
rore,

Les deux groiipes Franpnr-Paris-Presse 
et Amaury vendeut la moitie environ des 
quotidiens parisiens.

Le Figaro (460,000 exemplaires) est un 
exemple partieulieremcnt net des liens 
entre les trusts et la presse. Le Conseil 
d’administration do la Socidtd du 
ro eoraprend Jeon Prouvost, plus gros 
action noire (industrlel Ininier du Nord, 
aneien proprietaire de Ports-S'DjV avant 
guerre), Ferdinand B^ghin (des papeterics 
et des siiei'eries Beghin), Jacques Segard 
(des textiles de Roubaix), Claude Dcs- 
camps (du Credit du Nord), Eugene Gen-

(1) c En 104d, apris line sfirle consells tu- 
muUueux. radminl&tt&tfitir Blank quIttaLt « l^ance- 
SdIt * et le groupe Mesaagerles llaclieUe qui 
avalt une er^ance de 200 mJlIiGna y entralt 
Merry Bromberger : c Comment Ha out fait fop- 
lliae >. PlDn, 1954, 2S9.

f2) Une fiction JuHdtque conflant pendant dls- 
neuf ana & une < Socl^t^ Ferml^re d'EdlUon du 
Figaro *, la direction et la geatlcn du < Flgaru > 
eat desUn^e & gerantlr pour le public « I'lnd^pen- 
dance > de la redaction par rapport k la SoclMA 
du e Figaro» qui eat ea rtetltd propiifttalre du 
titre, de Uimprimerie, etc*

til (de Saint-Gobaln), Octove Ea.spttil (des 
Grands Moiilins de Corbcil), Raymond 
Dreux (Direetcur general adjoint de la 
Society Commereiale d’Affretements et de 
Commissions), lonel Cotnareanu, Outre le 
Figaro, le Figaro litteraire, le Figaro agri
cole, le groupe eomprend encore Ptirie- 
Match (plus de 1 million d’exemplaires) 
propriete personnelle de Jean Prouvost.

Boussac, de son cote, a une iraportante 
participation dans I’Aurore.

Dans la presse quotidienne de province, 
8 journan.x snr 120 font plus du tiers du 
tirage total. Ce sont, par ordre de tirage, 
Ouest-Franre, le Progres de Lyon, la 
Voix da Nord, Sud-Ouest, le Dauphifi^ 
Khere, to Depeche du Midi, la Nouvelle 
Bepublique de Tours, I'Est Eepubli- 
cain

Beau coup d'hobdomailalres (Franc e-Di- 
7tLanche, File, Point de Vue, Jforie-France, 
Paris-Match, etc.) dependent des trusts 
qu’ou vient de voir. Cependant, le grou- 
pe Ic plus important de la presse hebdo- 
madaire est celui de Del Duca, qui cffec- 
tue 00 % du tirage de toute la presse 
dite « du cteur », Les publication de Del 
Duca coinprcnnent : Nous Deux (1 million 
650.000 exemplaires), IntimiU (780.000), 
Festival (460.000), Madrigal (370.000), 
Bolero (300.000), deux joumaux pour cn- 
fanfs Ulntrepide (270.000) et Hurrah 
(200.000), des journaux de tricot Trico- 
tons pour Nous Deux, Tricotons sa toye(- 
te, Jolies Mailles, et merae une revue d’un 
genre partieuller, Aatrologie I etc., etc... 
11 a recenunent cree les films Del Duca 
(dont la premiere production a dtc « Tou
ches pas au Grisbi »),

Tres loin derrifire Del Duca vient le 
groupe de Reves qui a absorb^ en juil- 
Ict dernier Eve. Le groupe, dirige par 
Andre Beyler, president direetcur general 
dn quotidien Nouvelle Bepublique de Bor
deaux, eomprend Beves, Radar, « Qwi, 
Detective 1 », Horoscope, t’agenee de pu- 
blieite « Niiit et Jour Fubbeite », etc...

(3) 1>6 Conaell d'a.i3mlalfltratlo& de c L^E^t lU- 
publlcaln * ccmprend notQ.mmejit : Aadri BaiTa.ud, 
pr4?ldeiit de Socbael, dlrect«ur d« Ho-

Fol Grasdldler (Fon^oa et de
Cnmmercy)* Jneques VHgraln (Grands Moulfns), 
Jean Krug, pr^ldent de la Conf^d^ratton Natlo- 
nale des Industries du Bois*
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LA CONCENTRATION 
DANS LES BRANCHES INDUSTRIELLES

Prodults
a &¥7 SI^ ^ o
Z

«g|
* si,
11

ProduJU

D *D U
5 n 3||s
1 E “ 2"

n D a
n t> O■a n Of

IP 0,0

Raffinage du p4trole . 5 90% Tuyaux de fonte............. 1 100
Gaz butane-propane ,., 2 80% Fils et cAbles ^lectriques. 2 100%
Acier brut................... 5 70-76 % Construction navale........ 3 76%
Aliitniniiim .................. 1 100 % Tracteurs agricoles.......... 3 74%
Cuivre........................... 1 70% Voitures particulieres .... 4 98%
Plomb........................... 1 75% Camions et camionnettes. 5 64
Zinc .............................. 3 100% Radiateurs pour voitures. 1 70%
Cobalt........................... 1 100% Dsmamos. dfimarreurs .... 1 85%
Nickel ......................... 1 100-% Carburateurs ........... 2 100%
Chlorure de potassium 2 100% Joints de cardan ............ 1 60%
Nitrate d’anunonlaque 1 65% Pneumatiques ................. 3 90%

1 2 80%
Matifires colorantes . .. 1 80% Scooters ............................. 2 75%
Glycerine .................... 1 76% Cyclomoteurs ................... 2 60%
Chlorates ................... . 1 72% Machines k ^crire .......... 1 74%
Soufre ......................... 1 90% R^cepteurs de television,. 3 75%
Acetate de cellulose . 1 100% Lampes radio ................... 2 100%
Naphtaline ................. 1 65% Lampes d'eclairage.......... 3 100%
Superphosphates ........ 1 80% Glaces ................................ 2 95%

1 100% Papier-journal 3 86%
1 70 % Colon ................................. 5 60%

Fibranne ...................... 1 90% Peignage de laine............. 1 20%
Gaz liquid es ............... 1 100% Filature de jute ............. 4 65%
Ciment ......................... 3 72% Sucre raffing..................... 3 65%
Plflirii ........................... 1 Hutle ................................. 2 37 %
Ardoises....................... 2 80% Margarine ......................... 1 80%
Transports maritimes . 4 61% Savon de toilette............. 3 80%
Entrepots frigorifiques Chocolat............................. 5 60%
publics......................... 1 82% Pellicule de fRm ............. 1 100%
Roulements A billes . 1 60% Lames de rasoir ............. 1 70%
Tubes d'acier ............. 1 90%

Selon Entreprise (1-6-54), le proprietaire 
de tous ces journaux serait le Comte 
Alexandre de Saint-Phalle, de la banque 
du m&ne nom, trte Ude a des intercts 
americaina.

Beaucoup d’hebdomadaires on dc men- 
suels enfin dependent directement de 
truafs de presse am&rieains ; du

Reader’s Digest (pres de 1,300.000 exem
pt aires), Mieardque populaire, des jonr- 
naux pour enfants, des journaux einema- 
tographiques, etc...

Outre la presse elle-meme, les elements 
materiels de sa fabrication et de sa dif
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fusion dependent etroitenient des trusts 
et de i’Etat, L'infonnation est, cn dehors 
dcs agenees nmericaines on aiiglaises (As
sociated Prosse, United Press, Renter), rin 
monopolo d’Etat par I'Agence France- 
Presse (A.F.P.), La pins grande partie 
dcs imprimerins de presse sent egalement 
monopole d’Etat par la Societe Nationale 
des Eiitreprises de Presses (S.N.E.P.). 
I/approviaiondement cn papier est cntic- 
remeiit entre les mains dn Comptoir des 
pa piers de presse, c’est-ii-dire des trois 
pins puissants trusts dn psi)ier. Sa dis
tribution a Paris est le motiopole de la 
Soeieto parisienne des Pa piers de presse 
que, eontrdlent cn raeme temps des ropre- 
sentnnts dn goiwemement et eeiix de la 
liliraire Haehette, La distribution et la 
vente des jonrnaux sout controles par 
Haehette.

La Librairie Haehette raerite une atten
tion tonte partieuliere. IjO Tnist Haehette 
appartient an gronpe financier de la 
Baiique de Paris et des Pays-Bas (le presi
dent de cellc-ci, Emmanuel Sloniek, siege 
au Conscil d’administration d’llaehette). 
On vient de voir son role dans plusieurs 
journaux (France-Soir, Paris-Presse, Le 
Parisien LiMre pent-etre, etc,). Lc trust 
detient un monopole de fait dans la dis
tribution et la vente des quotidiens rt pe- 
liodiques et un monopole de droit stir 
toutes lc3 bibliotheques de la S.N.C.F. et 
dll metro,

L’emprise d'Haehette s'excrce en fait sur 
tout ee qni, directement ou indireetement, 
concenie la presse et les bvres. La mai- 
son Haehette eontrole la diffusion en 
France et a I’etranger des ouvrages de 
bbrairie par une serie de coutrats signes, 
des avant-guerre, avee 38 editenrs qni lui 
en assurent I'exelusivite et qni, dn fait 
de clauses avantageuscs pour lour treso- 
rerie, sent sous sa dependance finaneiere 
(notamment les editions de la N.R.F. Gal- 
limard), Elle a reussi a reeonquerir le 
monopolo de Ui distribution de la presse 
a Paris, quo son attitude collaborationnis- 
to sous roccupatiori lui avait fait perdre ; 
elle est maitresse absolue des Nouvelles 
Messageries de la Presse Parisienne (apres 
avoir reussi a mettre en faillite les llessa- 
geries Fran^aiscs de Presse que les jour- 
nans issus de la R&istance avaient fon-

dees en 1945), Elle s’est assnrec, en witr!', 
lc controls des messageries de province, 
dont certallies sout rattachees a«x jour- 
uaux regionanx, grace au Consoil Snpe- 
rieur des Jfessagerics on elle a la m a jo rite. 
Elle est assoeiee a diverses socidtfe ita- 
liemics et espagnoles de messageries ct 
po&sede line filiale au Maroc (la Societe 
cliei'ifiennc de Distribution et de Presse).

Haehette edite elle-meine di verses ool- 
leetions : Bibliotheque Vorte, Bibbothtque 
rose, livre.s scolaires, alinanaeha. Lectures 
ponr tons, etc... Haehette possede a Paris 
qiiatre grandes lihrairios de vente au de
tail, et 55 annexes ; 21 agenees en pro
vince ct en Afrique dn Nord. Elle controle 
80.000 postes de ventes, depositaires et 
sous-depositaires et eniploie no personnel 
de 8.000 salaiiM. Pour r^aliser une I'on- 
centration ]iliis ponssee encore, Haehette 
controle les ateliers d’imprimerie de sa fi
liale la Societe Brodard et Taupin, une 
fabrique d’enero, eolle et stylos a Conrbe- 
voie, la fabrique de papeterie Tonnelicr 
a Colombes, h^ Papetcrics de Pont de Li- 
gnon ea Haute-Iaiire, Elle participe en 
outre a des eutreprises de transports et 
de garages, Le ehiffre d’affaires direct de 
Haehette n etc de 13 milliards et demi 
en 1950.

La SaiUodiffusion Television fraiisaise 
est un moaopole d'Etat, Les postes voi- 
sins de la France sont sons la dependance 
dirccte de puissants gronpes fran?ais, de 
I’industrie elcctrique en partieulier. La 
Cornpagnic liixeml>ourgeoise de Radiodif
fusion ct T41c-Luxembourg (Radio Luxem
bourg et la television liixembourgeoise qni 
doit demarrer au debut de 1955) sont 
controlees par la Compagnie Gen^rale de 
T.S.F,, qui fait partie comme Haehette dii 
groupe financier de la Banque de Paris 
et des Pays-Bas. Radio-Luxemlmurg a etc 
creS en 1931 par la Compagnie Generale 
de T.S.F. et la societe amie Compagnii 
des Compteurs et materiels d’nsiues a gar. 
(qui avait iTce %alenient le Poste pari
sien).

Rnibo-Sarrebrnck, Telesaar (Societe 
serroise de television), la societe detetrtii- 
cp do la telcvi.sion a, Monaco, sont contro- 
Ic'c.s par i’Ontillage B.B.V. — Radi# In-
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Justrie, fabricant d'emotteiirs ct de r&ep- 
tc-urs de television, rencontre dejil dans la 
conatniction eleetrique.

La Compagnie maroeaine de television 
(Telma), concessionnaire an Maroc de la 
television, doiit I'exploitation a eommeuce 
depuia quelques mois, a pour aetionnai- 
ves de nombreux trusts et groupes baneai- 
res : la Compagnie des Coinpteurs et ma- 
teriels d’usines a gnz (deja a Tele-Lnxem* 
bouig), le Canal da Sues, TliorasomHous- 
ton, la Banque Worms ct la Soeiete Pri- 
vee d'Etudes (liee b Worms), la Socidte 
des avions Marcel Dassault, Ics EtaULsse- 
meuts Gauniont, etc... et pour la publiui- 
te Bleiistein-Blatichet de R^gie-Prcsse

Dans le cinemn, oil les trusts americains 
jouent un role considerable par Ics impor
tations massives de films d’HoUywood 
deux societfe ^troitement liees entre el les 
et avee des interets industricls et finan
ciers (Pstbe et Gaiunont) dominent avee 
line soeiete d’Etat (Union Generate Cinc- 
raatograpbique) le marche du cinema 
fran^aia.

Pour les laboratoires (travaux de tirage, 
etc..), la Socictd Genmate de Travaux ei- 
nematogrnphiques (G/l’.C,), filiale com
mune de Patlie-cinema et de Gaumont, fait 
nn tiers environ du chiffre d'affaires, les 
Laboratoirf>s de tiiages cinematograpbi- 
ques (Ij.T.C.) environ 1/4 ; le Cinema 
tirage Maurice (C.T.M.) 15 %, les Labo
ratoires Eclair (15 %).

Dans les studios, une autre filiale de 
Pat he et de Gaumont, la Soeiete Fran^ai- 
sc de Studio cin&natograpbique.s (Fran- 
studio) fait egalement un tiers du chiffre 
d'affaires, Paris Studio Cinema fait 19 % 
ct les Studios de Boulogne 18 %,

Cinq firmes se partagent les fils d’ac- 
tualitd : Patbe Journal et Gaumont Ac- 
tiialites avee 37 % environ ; Fox-Movie
tone (filiale de la 20 tb Century Fox In-

(1) Plufileura hommea poUtiqttes rmporlants* 
njgrfl mtnifitres, ont ddmliJSipnn^ du CoqmII d'ad- 
raisUtratlon de Ja. Telma li la sullft de vlves 
critiques contre 1'octroi k cellO'd do Tautortsa- 
lloii d0 fair# ds la publicity ; Cs sont Roger 
Duclwitt Paul Derlnat et le g£tn6ral Comlgliou^ 
MoUnler.

(2> Ils s'efforccQt de produire direetement cjh 
Pra&ce comme le prouvertt lei^ r^cents accords franco-am^rlcatn^ et la cQDsUtUUOn d^une soclfr' 
td Technicolor en France avee la participation de 
ciroupes francals. Notons encore que la produc* 
lion clu^atographlqtte fraoqutEe depend fot6gra- 
IcmenC do la Kodak pour la couverture de
ees besolna en pelllculea de toute eap&c«.

temational Corporation) 28 %, Viennent 
assez loin derriero Eclair Journal et les 
Actuabt& Franfaiscs (de I’Union Genera- 
lu eincmatographique).

La superiorite des trois firm® Patbe- 
Cinema, Gaumont, Union Generals Cine- 
matographique vieiit de Icur integration

verticale tres poussee. Elies ne sont pas 
seulement des produeteurs de films 
mais encore possedent des studios ei des 
laboratoires qu’on vient de voir, distri- 
buent les films et disposent d'uu vaste 
rcseau de salles de cinema b Paris et en 
Province, Gaumont par cxcmplc possede 
i Paris les cinemas suivants ; Aubert- 
Palacc, Madeleiuc-Cinema, Colisee, FoUes- 
Dramatiques, Gaum ont-Palace, Ganmont- 
Tlieatre, Grand Cinema Bosquet, Conven
tion, Giunbetta-Palacc, Grenclle-Palace, 
Mon trouge-Palaee, Palais Rochccliouart, 
Regina, Saint-Paul, Tivoli-Cin6ma, Vol
taire, Zenith et Splendid (ces deux der- 
niers donnas en gerance). En province la 
soeiete possede : Palace, a Grenoble, 
Royal ct Tivoli a Lyon, Alhambra a Saint- 
Etienne ; Gaumont-Pal ace a Toulouse, 
OljTupia a Bordeaux ; Empire, Albambra 
a Reims. Elle exploite en outre des cine
mas qu’elle a affermfe ; Empire a Nan
cy ; Casino Municipal, Paris-Palace, Rial
to b Nice ; Eden b Grenoble; Eden b 
Being; Alliambra a Valence ; Fraiigais 
b Marseille,

Par eette integration, ces trois firmes 
peuvont finaneer sans beaucoup de risque 
leurs productions dont la diffusion est 
assurde, et dominer les autres prodnetours.

Lt. Compagnie Genera le Fran^aise de 
tramways (Remauge), la Compagnie Ge- 
nerale d'EIeetricite (Malegarie), les Comp- 
teuTS et matdriel d’usines a gas (Desconrs, 
Heeley) eontrolcnt, avee d’autres groupes, 
Patbe-Cinema. Les Coiuptenrs et materiel

iCMes ne jirodulsont d'aJlIeurs qu’uQ« pel lie 
parUe tlea films.
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d’usincs a gsz h, tionveau (Jean le Due), 
le groupe Einpain (Guy de la Roehette), 
I’Agetice Havas (Schloesing), le groupe 
Dassault (Corniglion-Molinier, etc.} con- 
trolent Gaumont. Pathe et Ganmont no 
forment pratiquement qu’un seule groupe, 
relic par la holding Cin4-Par, actionnaire 
de J’une et de i’autre.

Etroitement liee ii rinformation, la pu- 
bheite — souvent moyen de subvention 
indireete de ses beaeiiciaLres — corapte 
die aussi des monopoles : Bleustein-Blan- 
chet et Havas. Le groupe d’entreprises de 
Marcel Bleustein-Blanchet comprend Be- 
gie-Presse (deja rencontree avec Frattce- 
Soir), Pub lids Publisport, la moitie 
de Cindma et Publicity et la moitie de 
Mdtro-Bus publicite, etc... L'Agenee Ha
vas ajoute a sa propre puissance celle 
dc ses 21 iiliales parisiennes ct de scs 15 
filiales de province, d'Afrique et d’Extre- 
me-OrienL Havas detient cgalement la 
moitie de Metro-Bus publicite et Cinema- 
publicite (avec Bleustein). EUe a 4gale- 
ment la moitie d’Information et publicite, 
qui assure la r^gie-publieitaire de Radio- 
Luxembourg.

En 1952, sur CO milliards environ de 
publicite, Publicis et R%ie-Presse ont 
fait 6 milliards dc chiffres d’affaires, Ha
vas directement 7,8 milliards, leurs fiHa
les communes Cinema et Publicity ct M4- 
tro-Bus publicite cLacune 2 milliards, soil 
ensemble 17,8 milliards, pres du tiers du 
total, pourcentage qui doit etre laigement 
ddpnsse avec les autres filiales.

<j) La auction radio de Ful>liel^ aeura 17 hau- 
rea d'^mlsajoa par semalne.

(S> L^Etat dfttJeQt depula ta t^erre 80 % des 
ectluis d^Havaa, Des n^goclatlons sont en cours 
pour leuT cession k des gioupes pr1v6a.

La conceutratioii de la production et 
des eehanges est nn phenoraene indiscu- 
toble. Los pages qui precedent le deraon- 
trent aboridamraent, encore que d’autres 
exemples auraient pu etre foumis, depuis 
les lits et sommiers metalliquea, dont unc 
entreprise produit la moitie, jusqu'a la 
levure chimique (80 % pour une soeiete) 
eu passant par les plumes et crayons, la 
vaisselle de faience et le vin de Cham
pagne.

On eomprend ainsi la justesse dc la 
pbrasc de Leiiiiie : « Des dizainos de mil- 
Uers dc grandes eiitreprises sont tout, 
des millions de petites entreprises iic sont 
rien. » A ceei prfe qu’en France, a i'heu- 
re actuelle, on compte quelques milliers 
aeulement de grandes entreprises,

Les consequences de la monopolisation, 
qu’il n’est pas possible d’examiner ici, 
sont multiples. La prineipale est la possi- 
bilite qu’ont les monopoles de fixer des 
prix el eves et de les maintenir d’une £a- 
5on durable. Ils pr^ferent balsser la pro
duction, plutot que les prix. Le malthu- 
sianisme 6conomiqac leur est naturel. La 
concurrence ne prend plus que rarement 
la forme d’une lutte de prix. Eile se 
prfeente sous I’aspect dclatant des lattes 
publicitaircs et sous los aspects moins 
appnrents des luttes d’influence et des 
pressions financieres.

La monopolisation de la production 
n’est cependnni qu’un aspect de la concen
tration, Celle-ci se manifeste d’une fa^on 
beaueoup plus etroite encore au niveau 
des groiipcB financiers qui seront studies 
plus loin.

Andre VANOLI.



LA FORMATION DES TRUSTS

I A cooeeutratioH est une loi dii develop- 
•i pement des eutreprises capitaiistes. Cc 

sont des faits eonnus de tous que, 
d'une part, chaque cntreprise clierche a 
s’agrandir en inveatissaut uue partie dc ses 
profits et que, d’autre part, de petites en- 
t reprises sont iiaiis cesac ctouffces ou absor- 
bees par do pins iniportantes qui augmcn- 
teiit ainsi lonra forces. Ces deux ordrcs dc 
faits ont ^te distingn^ par Marx quand 
il a etudid tc mecanisme de la concentra- 
liun.

U fant rappeler a ee propos que le ea- 
raetere epecifique de la production capi- 
taliste est I’exploitation du travail sala- 
rie. Le travailleur prodnctif, qni ne pos- 
sfede pas de moycn de production, revolt 
mi salaire qui Ini perract plus on moitis 
bien de reste apte an travail; en ^change 
i! fournit nn travail qni crce nne valeur 
superieure a celle dc son salaire. La diff4- 
rence entre la valeur creec par le travail 
et la valeur du salaire reprfeente la pf«s- 
enlue qui revient de droit aux capitaiistes 
qiiaiid la marchnndise a ete vendue.

Sans parler ici de la repartition dc 
la plus-value entre les diverses categories 
de capitaiistes — question traitee dans 
le ebapitre sur le profit —U convient 
sculemcnt de soubgner qu’en regie gene-

nile Le capitabste ne consonnne pour ses 
besoins personnels qu’tiiic partie de la 
plus-value et qu’une autre est utilisee com- 
me capital additionnel pour dlargir son 
eutreprise. Autrement dit, le capital en 
fonetion, dans son mouvemeiit naturel, 
tend a s’agrandir; on dit qu’il y a repro- 
duciion elargie. C’cst cela qui constitue, 
d’apres Marx, le pli^nomene. specifique de 
la coitcentration du capital.

D'autre part, par absorption on fusion, 
plusicurs eutreprises peuvent s'unir sous 
une mcme direction, de gre ou de force. 
C’est le processus de centralisation du 
capital que Marx distingue du proceasu.s 
dc concentration propreraent dit. En fait, 
on entend genernlenient sous le ternie de 
concentration aussi bien la concentration 
que la centralisation du capital. C’est dans 
ce sens g^n^ral que nous parlons de la 
concentration.

Com me die s’effectue sous I'action de 
la concurrence, qui est anssi unc loi objec
tive du systeme de production capitalistc, 
les entreprises Ics plus faibles sont liqui
ds ou ahsorbdes. Far la Ics dimensions 
des entreprises les plus fortes tendent ^ 
augnoenter rapidement. Qiiand dies sont 
assez puissantes pour jouer un role do
minant dans la branebe dconomiqne oil
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elles ont grandi, elks se transforment cii 
monopoles.

La disparition d'entreprisea faibles n’ex- 
clut pas I'apparitioii de iiouvelles pctitos 
entrcprises qui se foadent en marj^ des 
nouvelles branches de production entrant 
eo activity (par exemple Ics inagasins de 
vrnte et de reparation d’appareils de ra
dio), rnais cela uc saurait dissinmler Ic 
fait ddatant qne la coneentration du capi
tal dans de tr&s grandes entreprises eat 
un pb^nomene ^coiiomiqiie beau coup plus 
important, qu’elle s'aoedkrc pour aboutir 
I’inakmcut a de gigantesques monopoks.

Marx a deji, not4 dans « Le Capital » 
riraportance cxceptionnelle du cridit dans 
le processus de concentration. II 4eril : 
« Lc ddveloppement de la production ca- 
pitaliste enfante nne puissance tout a fait 
nouvclle, le credit, qui, a ses origines, s'iu- 
troduit aoumoisemeiit comnic nne aide mo- 
deste de raceiimiilation, puis devient bien- 
tot uue armc additionnelle et terrible dc 
la guerre de la coneuiTence, et se trans- 
forine enfin en un immense raaebinisme 
social destine a centraliser les capitaux. > 
(Livre I, tome 3, page 68.)

La concentration pent s'op^rer, soit siir 
le plan horizontal (reunion d'entreprises 
d’une meme hranebe) soit snr lo plan 
vertical (reunion d’entreprises comple- 
mentaires).

Ijfl concentration horizontale, la plus 
frequente, est rcalisee par les fusions et 
extensions d'enrieprises, les cartels, syndi- 
cats de produeteurs, consortiums, etc... 
Cependant les trusts, cn general, tendent 
vers la concentration vcrtieaic a fin de 
reunir toutes les operations compldmen- 
taires depuis la production des matieres 
premieres et meme du combustible jusqu’a 
la vente du produit fini, en passant par 
les divers stades de fabrication. Par exem
ple, les Sucreries et Raffineries Say de- 
tiennent tons les elements uecessuires a la 
fabrication et au conditionneraent dn su
cre, depuis les ctablisscments de selection 
de graines de bettera^'es, jusqu’a uue car- 
tonnerie qui couvre leura besoins en bol- 
tes. Pdcbitiey extrait la bauxite, la trans- 
forme cn metal et en produifs chimiques 
de base. Micbelin possede ses propres 
plantations d'hev^as en Indoehine, traus- 
porte son cnontchone sur sa piopre flot- 
te, etc... SIDELOR, grand trust sidernrgi- 
que, represente des mines de fer, des for
ges, dte aeieries, des constructions mecn- 
iiiquos, etc...

Les avantages esceptionnels de la con
centration verticals sent evidenis : la 
grande eutreprise an-ive plus on moins 
b ae passer de foiimiaseurs on de von- 
doufs independanta; elle cuiuule tons les

profits rdalise.s autrefois par d’autres aux 
stades suceessifs de ia production et des 
Changes.

La concentration vertieale n’iraplique 
pas noccssairement I'absorption des entre- 
prisoa eomplcmentaires de I'entrcprise 
principale. En fait le plus sou vent cette 
concentration s'opere par le ayateme des 
participations dont nous purlerons plus 
longucment en ctudiant les socidtea ano- 
nymes. En prenant des participations 
dans des entreprises soi-disaut indfipen- 
dantes, les trusts s'assurent les services 
— et les profits — qui consolident et 
eteadent Icur activife.

ABSORPTtO!\S ET FUSIONS

I>a concentration de la production sc 
realise par I’elimination des entreprises 
financiereraent plus faibles on technique- 
ment moins bien outillees, Les crises dco- 
noiniques, les gueires et leur prepara
tion faeiJitent enormdment ce processus 
de concentration. Pendant les crises le.s 
eutreprise.s en faillite sont racbetees a vil 
prix, pendant la guerre le soutien de 
I'Etat accorde aux entreprises les plus 
puissantes et les benefices cxceptionnels 
realises avec les commandos de gneirc 
doniient des moyens financeirs plus impor- 
pents pour operer des eoncentrations, 11 
on est de memo pendant les pdriodes de 
rearmeraent ; en general toiite poriodo 
tronblec accekre la concentration du ca
pital.
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II eet intSressaut de remarquer qu’ac- 
tnoHemcnt ee processus de concentration 
i>5t accclere avee I’aide de I'Etat. Les di
vers gouvernements qui se sont sueeedd 
dans les dernieres anuees ont tons favo- 
riso la concentration par des mesurcs 
fiscales {reduction d’impots pour les fn- 
sions dc societes.,,) on autres, Avec le 
plan Louvel {anclen miiiistre de I’lndus- 
trie et du Coinmcree) eette politique de 
conoentration enconragee par I’Etat s’est 
preeisee. La merae ligne s’exprime dans 
les projets de Jlendes-France,

Les grandes banqnes, privees on natio- 
nalisees, jouent un role capital dans ces 
iiporations dc concentration. Qnant dies 
refusent des avanees on des credits a nne 
fntrepriso elles prononeent sou vent son 
arret de mort, preparant ainsi le raeliat 
par nil puissant eoncnrreiit de I’affaire 
eii difficulte on en faillite.

Si les fusions et absorptions so font 
qneiqnefois de plciii gre, elles sont en 
general le resnltat de luttes violentea, de 
Ijutailles sans merei on rdimination du 
plus faible eat poursuivie par tons les 
inoyens. Le eapitabsme franjais fourmille 
d’excmples de ee genre. On pent rappeler 
comment la Banqne d’lndoebine a mis la 
main snr la Finanuiere Fran^aise et Colo- 
tiiale (gronpe Homberg) qui avait ete 
longtemps ss rivale en Extreme-Orient; 
comment Iiliehelin s’est empare de Ci- 
troiSn, etc.

La fusion des entrepriscs dans le sens 
borizont-al peut etre illustrfc par la crea- 
t ion, en oetobro 1953, sous le nom de 
Compagnie des Ateliers et Forges dc la 
Jjoire, d'nne soeiete qui groupait les nsi- 
nes des Acieries de la Marine et de Saint- 
Etienne, situees dans le Centre, les Eta- 
blissoments Jacob Holtzer et nne partie 
<lee Acieries de Firminy, Cette eoneen- 
tration, qui gronpe 9 iisines avec un total 
lie 14,000 ouviiers, vise a. creer nn im
portant combinat d'armcments, de metal- 
Inrgte lourde et de production d’aciers 
■speciaux. On pent signaler encore I’ab- 
sorption par la S.O.M.U.A, (filiale de 
Schneider) de la Soeiete Ernanlt, sp&ia- 
hs^o dans les machines-ontils, absorption 
qm fait de la S.O.M.D.A, une des pre
mieres usines fransaiscs de maebines-on- 
tila.

Dans le sens vertical, I'operation la plus 
iinportante est la creation de la soeiete 
Lorraiuc-Escant qui, groupant les mines 
et usines des Acieries de Longwy (Baty), 
de Senelle-Maubeuge et d’Escaut et Meu
se (De IVendel), rdaltse, en plus d’une im- 
portante concentration sidenii^qwe, I’in- 
integration vertieale de la production des 
tubes d’acicr, depuis I’extraetion dn mine
ral de fer jnsqu’a ia vente eo3iimerc!iale 
des tubes par Longometal,

La concentration se poursuit ^galemcnt 
dans le domaine du capital financier. Ce 
mouveraent est cn general plus lent que 
la concentration indnstrielle. On peut rap
peler eependant qn’en 1953 a ete realis^e 
nne fusion spectaeulaire enti'e ime des 
pins vieilles banqnes d’affaires, celle de 
la fami He Slirabaud et la Banqne de 
1’Union Parisienne.

La concentration se manifesto souvent 
p.ar un processus de rationalisation a 
I’interieur U'un memo groups indnstriel : 
diverses societes regroupent leur fabrica
tion sur nn nombre plus reduit d’usines, 
avec une tendance generale a la coiicentra- 
tioE geograpbique de leuiu activitfe. C’est 
ainsi que SIDELOR arrete progressive- 
ment scs trains de laminoirs dc Floirac en 
Gironde pour coneentrer toute sa produc
tion dans I'Est; e’est ainsi quo les Acieries 
de Sambre et Mense ont fenn^ leurs usines 
de Jenmout, le 31 decorobre 1953, pour 
en reporter I'activite sur eel les de Fei- 
gnies plus modernes.

Les accords de ce genre entre entrepri- 
ses similaires sont trSs nombrenx. I Is 
peuvent aller jusqu’a la mise en commuii 
d'nne branche entiere d’activit5 des socic- 
tes. Les Etabli.ssements Claude Pnz et 
Silva, P’otos, Visseaux et la Compagnie 
des Lampes ont ainsi constitn^ il y a 
quelques raois la Compagnie Industrielle 
fran^aises des tubes ^leetroniques qni con- 
cenh'e I'activite des soci^tfe constituantos 
dans le domaine des tubes ^lectroniqucs.

T^a concentration pent se rdaliser sans 
modifications de la marche des usines, par 
simple absorption des societes, L'exeniple 
des Chnux et Ciments est caracteristique : 
les Platrieres Eeunies du Bassin de Paris
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(production 450,000 toirnes), les Chanx et 
Ciments do Eeffes (300.000 tonnes), les 
Chaxix et Ciments de I'Aube, ios Ciments 
de Beaumont (200.000 tonnes), les Cimcn- 
teries de Pagny-sur-Meuse, les Ciments de 
Flandrc et les Ciments Portland de I’Est 
(120.000 tonnes), les Ciments Ini tiers de 
Bourges, les Docks et Materiaux du Sud- 
Ouest (150.000 tonnes), les Docks de la 
Construction Cernmique, ont toutes ^t^ 
absorbees par Poliet et Cbausson entre 
1917 et 1930 ^ la suite d’une longue lutte 
qui s’est terminee par leur Mrasemeut. Le 
trust Poliet et Cbausson, en 1953, a pro- 
duit 2.000.000 de tonnes de ciinent soit 
pr^ d’nn quart de la production fran- 
?aise. Les Ciments de Lafarge et du Tlieil, 
les Ciments Fran^ai.s, Lambert Freres 
penvent ehacuu se targuor d’un semblable 
tableau de eliasse.

Autre exemple : la Soci^te Gfeerale de 
Fonderio (groupe Raty), creee par les 
Ilauts Fournaux do Saulnes pour s’assu- 
rcr des debouebes, ne cesse d'absorber des 
socidtes grandes et petitcs : Ancicns Eta- 
blissements Chappfe, Etablissements Nan- 
quette, fonderie Calorin, Fonderie et 
Emaillerie Dupont, Fonderie et Emaille- 
rie de Noyon, les Fils de A. Piat, ies 
Etablissements Jacob Delafon, la Socicte 
des produits ceramiques et refractaircs 
de Boulogne-sur-Mer reunis, le Qrai-Blane 
ont cte ainsi absorbes.

La concentration pent aussi entrainer 
la disparition complete des u.sines absor
bees ou leur utilisation ii d’autres fins. 
Cost ce qui se passe anjonrd’hui dans 
I’automobile. On ne fabrique plu.s d’auto
mobiles chez Lorraine Dietrich, ni cbez 
Delage qui a ete absorbe par Delahaye, 
absorbs lui-ineme par Hotchkiss ; ni chez 
Chenard et Walker ahsotlw par Cbausson, 
ni chez Mathis, ni chez Delaunaye-Belle
ville (dans les anciennes usines duquel on 
construit les petites voitures Roviii), ni 
chez Amilcar, de Dion Bouton, Ilispano- 
Suiza, Isobloe, Rosengart (S.LO.P.), etc... 
Simea a absorb^ I’usine lie traeteurs de 
Saint-Denis, la M.A.P., de meine que Ics 
camions Unie. Enfin Siraca et Ford vien- 
nent h leur tour de fusiouner recemment.

Dans nne autre branehe no voyons-nous 
pas les petites blaDcbisserics condaratiets 
a disparaitre par Ic developpement des

blanehisaerics meeaniques ou tout an 
moins, eonduites a aliener une part de 
leur independanee aax trusts qui foumia- 
spnt les machines a laver : General Mo
tors, BentUx-Boiissae ?

Ce qui est plus nouveau dans cette der- 
niere peri ode, e’est la fermeture d’usines 
par action eoUeetivc des syndicats patro- 
naiLX. C’eat ainsi qu’en un an le plan de 
reconversion de I’indnstrie cotomuerc a 
entraine la fermeture de neuf fdatui’es 
(133.000 broehes) et 20 tissages (3.750 me
tiers), dont les machines et matdriels ont 
etc detruits.

BREVETS ET LICENCES
La concentration s'op&ro parfois an mo- 

yen de methodes plus subtUcs, difficilcs a 
deeouvrir, par exemple grace a des ac
cords rclatifs a des brevets ou licences. 
Une socidte cede a nne autre un brevet 
on une licence de fabrication, b des con
ditions qui fixent par exemple une retri
bution financihre on qui preeisent les de
bouches autoriscs. Les socictes qui ont ac
quis ees brevets ou ccs licences res tent 
lh&)riquement inddpendantes, En fait elles 
sont teehniqueinent assujetties, Ccs ac
cords nc soiit qu’une premiere etape vers 
I’absorption ou le controle. Pour ccta il 
suffit de remplacer les redcvanccs par des 
cessions d'actions qui donnent le droit 
de participer a la gestiou de rentreprise, 
Le trust de I’Air Liquide cst parvenu par 
cette metiiode a eonlrdler de nombreuses 
societes. Elle a aiissi la favour des trusts 
americains en roison de sa souplrsse, de 
sa discretion et de sou bon raarehe, Elle 
leur a permis de prendre une influenee 
preponderautc dans de nombreuses soein- 
t& francaiscs.

Ijcs eontrats de so^^s-tTnitaueo entre de 
grandes societes, benefieiairos d’importants 
marches de I’Etat ou de I'industrie privee, 
et des pet its ou moyens industricls, par
fois meme des artisans, auxquels est (son- 
fiec une partie des travaux, aboutissent 
& un rcauttat analogue. La fabrication dc 
pieces detacbecs et d’aeeessoires, i’imprcs- 
sion des tissus dans le textile, font sou- 
vent r oh jet de tels eontrats, Les petits 
pi'oducteurs ayaiit sons-traite restent en 
apparcnce Ubres et iudependimts ; en. fait
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ils sont a la merei de leiirs puissants par- 
tenaircs qui d^tierment lea matieres pre- 
miferos, les debouches et meine aouvent les 
credits dont ils out hesoin, En multipliant 
lea eontrata de ce genre une grande so- 
cietc pout ^tendre beau coup son emprise 
sur la branchc de production qui I’intc- 
rcssc, bien au-dela de sa propre capacity 
de production et sans avoir a proceder au 
inoindre investissement.

GROVPEME!\TS ET CARTELS
Panui les groupements capitalistes il 

faut distingucr les groupements gcncraux 
et les groupements sp^eialisfe. Dans la 
premiere categorie on peut ranger les 
organisraes corporatifs ayant pour objet 
la dd tense des interets gcneraux do Icurs 
adlidrents et aussi, bien entendn, la lutte 
contrc les salaries. Ce sont les federations 
et syndicats patronaux, groupes au sein 
du Conseil National du Patronat Fran- 
jais (C.N.P.F,), domind lui-meme par les 
trusts millinrdaires, Ces groupements 
preimont une part tonjours plus active a 
la vie politique et econoraique, sont appe- 
les par I’Etat a discnter au sujet des 
droite de douane, des accords comraer- 
eiaux, partieipent a !a preparation des 
tois, interviennent dans les earapagnes 
^cctorales, etc...

Mais ec sont surtout des groupements a 
buts plus Umites et plus precis qui per- 
mettent aux trusts d’imposer leur domi
nation ^conomique r ce .sont les coinptoirs 
de vente, les groupements d’importation, 
d’exporiatioii, de repartition des matifercs 
premieres, de credit, etc... Ces divers or- 
ganisracs constituent des cartels.

Un exemplc earaetcristique des cartels 
en France est le Coraptoir des Produits 
Siderurgiques, emanation dc I’ex-comite 
des Forges. Cet organisme qui a existe 
sous des nonis divers depuis 1919 dtait 
officiellement ebarge de la vente du fer 
et de I’acier en France — aussi bien a 
I’Etat qu’aux particuliers — et a I’etran- 
gcr. II avait nil monopolc de fait absolu. 
11 repartissait les commandos iui-meme 
entre ses membres, les trusts siderurgiques 
fminais, et cn eontrolait I’execution. II 
etablissait on verifiait les faetures, et au 
besoiu les encaissait. De plus le C.P.S.

eontrolait les exportations, aveu I’appui de 
i'Etat qui lui accordart les licences. Les 
operations du Comptoir ont portfi sur 
200 milliards de francs en 1950. On i’a 
vni a plusieurs reprises exercer des pres- 
sions pour faire monter le pii.x de I'acier 
ot y reussir. Ce Coraptoir etait entifere- 
ment control^ par les cinq on six plu.s 
puis.sants groupes sidernrgistes, cn la per- 
sonne d’un College de quatre eenseura 
etus par I'Assemblee des Maitres de For
ges. II so fabriquait ebaque ann^e en 
France quelques dizain e de milliers de 
tonnes d’aeier senlement on dehors du 
eontrole des grandes society siderurgi- 
queSj mais il lie s’eii vendait pas uiie dont 
elles n’aient fixe le prix, le dcstinataire 
et le fonrnissour.

En septembre 1952, lo C.P.S. s'est « 
forme», C'est-a-dirc qu'en principe le 
Comptoir n'a plus le pouvoir de repartir 
les eommandes et de les facturer. Toute- 
fois, il continue a eneaisscr les factiures 
et a controler les exportations. Cette « re- 
forme» etait necessaire pour que la si- 
dcrurgie fut en regie avec la lol sur les 
ententes ct les obligations du plan Sehu- 
maii. En fait, la sidCniigie est concentric 
fi un tel point et dotee d’une Cbambre 
Syndicale qui est nil si puissant instru
ment de coordination, qne la •« reforme » 
du C.P.S. pent etre eonsiderce eomtae 
purement forraeUe.

Sous le eontrole du C.P.S., de grandes 
societes procMent a la vente, en France 
et ti I’ctranger, des produits des trusts 
dont elles sont les flliales, C’est par exam
ple la Soeiete Davnim, eontrolee par le 
groupe SIDELOR, dont ellc ecoule une 
tie ou la totalite de la production. Elle a 
atteint en 1952 nn ehiffrn d’affaires de 
58 milliards cn France et anx colonies et
35,5 a 1'exportation vers I’itranger. Ce 
sont egalcment les Soeiites Valor (So- 
cietes de Vente d'Aciers Ixurains), Solo- 
nor, Longometal, etc... derriiro lesquelles 
on troiive les pnissants groupes de pro
duction sidcrurgique.

Dans d’autres branches citons encore 
le Cartel des Ciments, I’Alnmininm Fran-
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eais (Pochiney et Ugine), les Minerais ct 
Metaux {inetaux non t'erreux).

La Sooietc Commerciale des Potasses 
d’Alsaoc, deja citee, jone le mSnie role 
pour les sela de potasae, de menie que le 
Comptoir Fran^ais de I’Azote pour les 
engrais azotes (Kiilhiaann, Saint-Gobaiu, 
etc... y jonent uii role preponderant). Iji 
Soeidte de Portefcuille Celtes (ex-Textiles 
Artifieiels du Sud-Est) confere an groupe 
Gil let la domination sans partage des 
transactions interieuros et exteri cures 
dans la branclie des textiles artifieiels.

On pourrait alionger eetto enumeration 
ear prosque cLaqiie production a donne 
nnissance a un Comptoir on a une soeidte 
lie caractere monopoliate, a nn cartel, cred 
par les trusts dominants. Ceirx-ei, en rai
son de leur poids speeifique, exereent lenr 
h^cinonie sur letirs emneurrents et finis- 
scut par controler entieremeiit une pro
duction dont ils n’assurent eux-memes 
qu'iitie partie, Le cartel cst done I’expres- 
sioti de la loi dll plus fort, contro la- 
quelle U nr'st pas de « r^lementation des 
eiiteutes » qui vaille,

Dans le commerce extdrieur des
(1) m&tbodefi de dOncentrstlon com*merce Jnt^rieur emt dans le nu 2

d' < Eccnomle et Polltdque * puf Cr Alphati et 
Cl- Vlfteoiit I'p&gen fl-S A 71)« a'eat nous
n'y revlendropa paa.

precedes analogues permetteut aux phis 
puissants de controler la presque totMitd 
des importations et des exportations. La 
centralisation iei a ete largoment faro- 
risee par la guerre puisqiie les gronpe- 
ments d’importation et do rdpartition 
(G.I.R.) out etc erees par Vichy, ainsi 
que les Groupements Nationaux d*Achat 
pour les produits agri coles et alimeoteiros.

II exiate toujours des groupementa d'im- 
portation du charbou, des produits sidd- 
mrgiques, des mctaiix non-ferrenx, du 
caoutchouc, du ooton, dc la laine, du yute, 
ete... II en est de memo pour les nrftaii.v 
precieux (Comptoir Lyon-Alemand), ponr 
le.s minerais et nidtaux non-ferrenx (So- 
ciete Minerals et Metanx), la pate h pa
pier (Federation des Syndicats de Pajiiers, 
Cartons, Cellulose), la sidenirgie (le C.P.S. 
deja nommd), les soies et rayonnes (Syn- 
dieat des Fabricants de Soieries Lyoii- 
naises), etc. Le Groupement d'importa- 
tion et de repartition des eotons linters, 
employes dans la fabrication Jea produits 
h liasB de cellulose et des explosk's, est 
iiu coasortium qui detient le monopolo 
total des importations et de la rdpartition 
dans cetto branehe. II groupe Rhodiaceta, 
Kobel Franjaise, Rhone-Poulenc, Kodak, 
etc...

LES SOCIETES ANONYMES
Les plus grosses societes iadustrielles et 

finniicieres frangaises, les trusts, reveteiit 
la forme .iuridique de socidtes par actions 
et sont en gdndral des societds anonymes. 
Le capital d’une soeidte est divisd en uu 
certain nombre d'actions qui symbolisent 
le droit de proprietd de eeux qui les pos- 
sedent, les actionnaires, et leur droit do 
participer a la gestion de la soeidte. La 
plenitude de la souverainetd appartient en 
principo h I’assemblce gendralc des action- 
naires, qni se rdnnit une fois par an ct 
clioisit un Conseil d’administration charge 
d'assiirer la gestion de la soeidte et de pre
senter en fin d’an nee nn bilan. Cette struc
ture, qui rappellc par certains cotes les 
institutions parlementaires, senible inspiree 
par le respect des prineipes demoerati- 
ques.

La realite cst bien dilfeiente. La So- 
ciete Anonymo fonctionne de fagou u a.s- 
surer la dietature sans eiitrave des C'on-
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sails d’adminisLration, des administratenrs 
qiii 9oiit loi? seuls v^-ritables dirigeants dcs 
Imsts. Le systarae des soeietes anonymes 
avec sa facade democratiqiie a seulemeot 
pour but de mettra a la disposition des 
ConseiLs d’ad ministration. I'epargne du 
grand public qui vient angmenter la puis- 
sanije du capital. Le nombre d'aetions 
etaises par une societc pent en etfet etre 
trcB fleve. Le capital actucl do Pechinoy 
(£),‘240 millions) est partage en 1.848.000 
actions de 5.000 Inincs. Le capital de St- 
Gobain (4.940 millions} est pnxtage cn 
1,648,710 actions de 3.000 francs, En ou- 
trOi ces soeietds anonymes peuvent emet- 
tre des obligations (a revenu fixe) qui 
metient h. lour disposition de nouvelles 
reserves de I’epargne.

La soeiete par actions a ote creee pour 
mettre a la disposition des grands capi- 
talistea les fonds qu'ils ne po.ssedaicnt pas 
on qn'ils ne voulaicnt pas engager dans 
line seule oiitreprise. Sa creation a done 
permiB un immense accroissement de 
leur ponvoir et fut un clement essen- 
tiel de la coucentratiou et du dcvc- 
loppement des monopoles, C’est cepeii- 
dant snr eette operation si evidem- 
mont favorable an grand capital que les 
ddfensenrs dti capitalismc ne ccssent do 
Imvarder pour fairc croire que la sooi4t6 
par actions est un phenomene de disper
sion du capital, et rep resent era it nne de- 
mocratisation progressive du capitaliarae !

En fait, la dispersion frequente des ac
tions entre one imdtitude de petits action- 
naires fait que chaeun de eeux-ci ne dis
pose que d’une infime puree lie de la pro- 
pri4te juridique, abstraite des soeietes, en 
face de la poigneo d’administi'atenrs dont 
la puissance repose moiiis siir Icurs pro- 
prtK capitaux, parfois eependnut consi
derables, que sur la libre disposition des 
capitaux qu'on leur a coufies et dout ils 
tirent profit. La rdalitc est plus complexc 
que I’opinion eouraniinent repanduc scion 
laquelle les hommos des trusts aiiraient la 
« propriete», juridiqueraent parlunt, du 
eapitaf dont ils tirent profit : la realitc 
c’est que leur puissance repose pour une 
large part sur I’argont des autres.

Ln E^nateur radical de la vieille eeole, 
M. Lesache, deeiarnit au S^nat, le 9 mars 
1937 ; « Les soeietes par actions cotees

en Bcturse maiiient plus dc 500 milliards 
de fj’ancs (do francs 1937, ce qui corres
pond a environ 15.000 milliards actuels), 
Ces fonds sont fournis par plus de 5 mil
lions d’epargnauts, de creanciers, de fonr- 
nisseuTs, et cette armee n’a aueun droit 
de recoilrs, auenne garantie, ancune se- 
curite, parce qu’elle est depourTue de tout 
controle sur I’emploi que Ton fait de son 
argent. Ce sont les administrateurs qui en 
sont les maitres absolus. »

Cette constatation reste entieremont va- 
lable aujourd’liui. C’est ainsi que le Prin- 
temps, par exemple, est le fief de la fa
mine Laguionie qui possede a peine 5 % 
des actions. La famille Schneider regne 
sans partage sur le vaste domaine indus- 
triel et financier qui porte sou nom tout 
cn uc poss^dant qiie 25 % environ dcs 
actions de la Soeiete Schneider et Cie, 
etc...

Par quels proeddes les administrateurs 
s'assurent-ils le controle des trusts avee 
une participation souveut trds faible Ei 
leur capital T En cnlevant aux petits ae- 
tionnaircs touie possibiHte de participer 
effectivement ii leur gpstion. La loi do 
1867, qui regie le fonctionnement des so- 
cidtes anonymes, stipule que les assera- 
bldes gendrales peuveut sieger et delibdrer 
valablement du moment qu’un quart du 
capital (c’ost-a-dire des actions) eat re- 
pr&ente. Pour disposer de la majoritd 
dans ce cas, I’expei'ience prouve qu’il suf- 
fit aux administrateurs sortants, ou roe me 
a nil soul d’eutre eux, do disposer de 
]2,5 % dcs actions en moyenne, e’est-i- 
dire d'un hiiitieme des voLx, Prenons 
I'exemiile de la Socidtd Centrate de Dyna
mite. Dans les « Gainers de i'Epargne » 
de ddeembre 1952 on troiive un eompte 
rendu do I’a-ssernblde gdndrale au cours 
dc laquellc un actionnaire a declare :

n Si vous ju’enez la feuille de prdsenee 
de 1951, vous pourrez cemstater... que la 
totalite des mcrabres de notre Conseil 
avait depose pour cette assomblde 864 
actions, alors que le capital do notre so- 
ci6t6 com porte 96.000 actions. Avec ces 
S64 actions, valaut environ 18 millions, ils 
cxercent, soit par cux-memes, soit par les 
pouvoins en blane, le controle de notre 
societo qui, a elle seule, comrae je vous 
le demoiitierai tout a riioiire, vaut uu
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nOMMES DU GRAND CAPITAL

1^3 de WENDEL
La fortune siderurgique 

de la faraille de Wendel re- 
monte a la Revolution fran- 
^aise. De 1870 a 1914, lea 
hauts foumeaujt et usines 
de la famille ae trouvant des 
deii* cotes de la frontiere, 
les de Wendel se partage- 
rent en une branche alle- 
mande, qui eut un depute 
au Reichstag, et une bran
che franqaiae. Pendant la 
premiere guerre mondlale. la 
famille fabriqua impartialc- 
ment de I'acier pour le Kai
ser et pour les Allies; ses 
usines ne furent bombardecs 
ni d’un cote du front ni 
de r autre.

Depuis la mort de Fran
cois de W'endel, qui fut se- 
nateur et regent de la Ban- 
que de France, le gioupe 
est dirige par lea quatre de 
W'endel ; Humbert, Henri, 
Guy et Maurice. Maurice de 
Wendel, ne en 1879, inge- 
nieur des Mines, membre du 
Jockey-Oub, du Cercle de 
rUnion, etc., proprietaire du 
chateau de Brouchetiere, a 
JcEut, eat presidcut-directeur 
general de Senelle-Maubeuge 
et des Hauts Foumeaux de 
Rouen. Henri de Wendel — 
hotel partieulier a Paris, cha
teau de Vangien par Saint- 
Re my-les-Cbev reuse, — est 
administrateur de De Wen
del et Cie et de la Cie 
Eiectromecanique. Guy de 
Wendel, qtii fut senateur de 
1926 a 1940, cat administra
teur des Charljoiinages de 
Reeringen et de TOmnium 
Min ter du Boleo ; il est 
membre du Jockey-Gliib et 
proprietaire du chateau Le 
Tournebride, a Hayange 
(Moselle). Le dirigeant ac- 
tucl des affaires de la fa
mille est Humbert de Wen- 
del (ne en 1876; chateau de 
Hayange, membre dn Cer

cle de rUnion, du Nouveau 
Cercle) ; il est vice-president 
de De Wendel et Cie, nd- 
minislrateur de la Snclete 
Les Petits FiU de Fr. de 
Wendel et Cie, de Camaud 
et Forges de Bassc-Indre, de 
Penarroya, de la Cie du Ca
nal de Suez et du Comptoir 
Frantats des Produits Side- 
rurgiques.

♦
Bene DAMIEN

Rene Damien est un grand 
commis du groupe de Nervo. 
Ne en 1893, 11 est ingenlcur 
de Polytechnique cl fut chef 
de la Production siderurgi- 
qne an Ministere de t'Ar- 
mement en 1939-40. 11 est 
aujourd'hui presldent-direc- 
leur general de Dcnaln- 
Anzin et Usinor, administra
teur du Credit National, de 
la Melallurgique de Knu- 
tango, des Usines de Res- 
sorts du Nord... 11 eemble 
avoir des gouts intellectuels 
eclectiques; il est I'auteur 
d'une Etude mathematique 
des operations financieres, et 
de deux livres intitules ie 
Monde Interieur et Doaze 
Sonnets,

♦
Cfmrlcs SCHNEIDER

Les deux principaux per- 
sonnages du puissunt trust 
vertical Schneider (sidenir- 
gie, mecanJque lourde, tra- 
vaux publics et arm emeu ts) 
Kont Charles Schneider et 
de Solages.

Charles Schneider — Cer
cle de rUnion, Travellers’ 
Cilub, Yachting Club, el 
chateau de la Verrerie, au 
Creiisot — est geranl de 
Schneider et Cie, president 
des Forges et Ateliers du 
Creusot et de la Cie Indtis- 
Iriplle de Travaux, vice-pre
sident d’Arbed et adminis- 
traleur de I'Union Europcen- 
ne Industrielle et Finnnciere.

TlUbaut dc SOLAGES
Alexis-Gabriel-Marie, Mar 

quis Tbibaut de Solagra, nc 
en 1839, est le fils du Mar 
quia Jerome de Solages, de 
putc du Tam et industriel 
Ingenieur des Mines, il sue 
cede en 1927 a son pere 
dans divers conseils d’admi- 
nistratioa. Il cat aujourd’hui 
membre du conaeil de sur
veillance de Schneider et 
Cie. 11 est egalcment p resi
dent-direct eur gener.al dc la 
Banque (Tenerale Industriel- 
le la Henin, administrateur 
de TUnion des Mines, de 
Ford S.A.F... Membre du 
Jockey-Clitb, i! possede un 
ehate.au a Carmaux (Tarn), 
appele La Verrerie, comme 
celui des Schneider au Creu
sot.

Jules ADBBUN
Jules Aubrun, ingenieur 

de Polytechnique (promotion 
1900), a fait carriere dans 
la siderurgie. 11 a etc di- 
aecteur du Creusot (Schnei
der). .Sous Vichy, 11 presl- 
dait le Comite d’OrganUa- 
lion de la Siderurgie. Apres 
iu guerre et jusqu'en 1953, 
il fut president de la Cham- 
bre syndicale de la Siderur
gie. 11 est membre du bu
reau du C.N.P.F, et du con- 
feil tie direction du Comite 
nation a! frant;ais de la 
Chamlire de Commerce In
ternationale. President du 
trust Sollac et vice-presi
dent de la Banque de Paris 
et des Pays-Bas, 11 y repre- 
sente les interets du groupe 
Lazard. II est egalement ad- 
ministraleur de la Norve- 
gienne de TAzote, des Tram
ways de SbangbaT, des Gale- 
ries Mod ernes...
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moiiiB 2 milliaa-tLs ft demi, aiiisi qtie lo 
fontrole absolu de noa fill ales qui, pour 
4 d’ontre elles, Isorel, Nobel Frangaisc, 
Dueo, et Glycerines valent certain cm eat 
plus de 4 milliards. »

La dispersion d'un grand nombre d’ac- 
tioiLS entre les mains de petits porteurs, 
sonvcnt domieilies aux qnatre coins de 
!a France, leur mediocre empressemeut a 
se prdoccupor d’autre chose qne de toiiclier 
leur dividende annuel, la certitude qu’ils 
out do rinutilite do partieiper aux de- 
bats dos Assemblies Generales, font que 
celles-ci sc tiennent la plupart du temps 
avee une representation du capital tris 
pen superienro au minimum du quart exi- 
gi par la loi. II y a certes des exceptions, 
comme dans les cas ou une poignee de 
gros actionnaires disposent a enx sen Is 
d’une fraction import ante du capital : par 
exemple cbez Simea, 7 gros aetionnaires 
repr&entaient en 1950 78 % du capital; 
ehez Michclin la famille Puiseux-Miebelin 
ditient 51 % des actions, Mais ces eas 
sent oxcsptionnels. La regie generale, e’est 
d^obte.nir que les aetionnaires envoient aux 
administrateurs ou aux hanques Ic mandat 
de Ins represouter a i’assemblee par des 
« pouvoirs en blanc » que les membres 
du Conseil s’attribucnt et qui viennent 
ainsi s’ajouter aux voix dont ils dispo
sent personnellcment, Le Conseil d’admi- 
nistration detient done, avant I’ouvcrture 
de rassemblco generale, une majortie toute 
prete, de sortn que les dibats n’ont la plu
part du temps qu'nn caractire purement 
formol et que les discussious les plus pas- 
sionnecs ne sent suivies d’aucun effet.

L’nccaparement de la majoriti par le 
Conseil d’administration a bien des fois 
susciti I’indignation et les protestations, 
energiques, mais impuissantes, des petits 
aetionnaires. L’un d’enx lan^ait aux admi- 
nistratcurs des Forges et Aeiiries du Nord 
et de I'Est, a I’assemblee ginirale de fe- 
vrier 1933, eette apostrophe ; « Les soeie- 
tes anonymes soni la forme scientifique 
de I'escroquerie au XX* siecle, avee la 
complicite des Pouvoirs Publics, »

FILIALES ET PARTICIPATtONS
Ijcs socictes anonymes peuvent ditenir, 

et dans le cas des plus puissantes d’entre 
eilcs detienaent effeetivement, des actions

d’autres fimies qu’elles pnrviennent ainsi 
a controler, Le systeme de ccs participa
tions recouvre toute nne gamme complete 
de liaisons qui vont de la simple posses
sion de quelques actions prises par une 
sociiti pour enrichir .son « portefeuille- 
titres » jusqu’au controle comp let d'une 
autre sociiti qne Ton qualifie alors de 
« filiale * de la premiere.

Ce que nous avons dit du controle excr- 
ce sur une sociiti par le Conseil d’admi- 
nistration — et sou vent meme par un 
seul actionnaire disposant seulement d’une 
faible part de capital — est valable pour 
le controle exerci par une sociiti sur 
une autre : il suffit pour cela de ditenir 
10 h 15 % du capital de cette derniere, 
souvent moins. Celle-ci pourra a son tour 
en controler une ou piusieurs autres dans 
les memes conditions, si bicn qu'on ossiste 
a uu controle en cascade de piusieurs 
soeietes par une scute qui est la clef de 
voiite du systeme,

C’est sur ee principe qu’est fonde I’em- 
pire Eoussac h partir du Comptoir de 
I’lndustrie cotonniere que controle Mar
cel Boussac alors qu’il ne figure pas en 
personne parmi les aetionnaires de la 
plupart des fihales ; Sociiti Ginirale 
de Cotoii Industriel, Etablisseracnts Rous
seau, la Toile d’Avion, Chrbtian Dior, 
etc... II en est de meme pour Schneider, 
Gillet, et beaucoup d’autres.

En dehors des filiales proprement dites, 
les prises de participation reeiproques 
de soeietes les unes dans les autres com- 
pletcnt le systeme d’interdependanee qui 
est de regie dans le capitalisme contempo- 
lain et dans lequel les plus forts dorai- 
nent les autres. Les liens nouis entre les 
diverses firmes par des prises de partici
pations sont innombrables. Les sociitis 
snnt extremement discretes sur le contenu 
de icur portefeuiLe, e’est-a-dire sur les 
actions des autres soeietes qu’elles posse- 
dent. Lorsqn’elles donnent la liste de lenrs 
prineipales participations elles ne donnent 
pas leur importance, ou bien eUes ne 
par lent qne du montant global de leur 
portefenille.

De nombrenx exemples de participations 
pourra lent itre foumis, Ainsi la Societe 
Lyonnaise des Eaux et de I’Eelaira^, qui 
avait en 1953 un aetit do 13.662 millions,
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a des participations pour un montant to
tal evalue a 2,378 inillioas environ. Ccs 
participations comprcnuent 31 grosses so- 
eietcs, pamii Icsquelles ou pent eiter : 
la Societe Marocaine de Distribution d’Eau 
de Giiz et d’Elcetricite, la Soeiete Maro
caine d’AppUcations Electriques, la Com- 
pagnio du Gaz et des Eaux dc Tunis, la 
Societe Nord-Africaine d'Eleelrieitti, Gaz 
et Euux, la Societe Kord-Afrieaine des 
Eaux, I’Union Financiure et Tecbiiiquc 
dc T uni sic, ITIydrauliqitc Afrique, la 
Compagniu Parisicnne de Cliaui'fage Ur- 
baiii. Force ct lain) i ere Electriqtics, la 
Societe Industriclle Generale de Mecani- 
quo Appliquee, )e Gaz de Strasbourg, la 
Conipagnic Finnsaiae de Couiluiti’S fl’Eau, 
la Societe Eaux ct Forces, la Societd des 
Eaux dit Nord, la Societe Indastriclie de 
Distribution, la Societe des Eaux de Mar
seille, la Corapngnie des Eaux de la Ban- 
lieue de Paris, la Compagnie Fran^aise 
Tbomson-Houston, la Compagnie Afrieni- 
]ie des Seiaices Publics, etc...

L'endievetrement des participatioias de 
soeietds entre eUcs montre qiie les Baists 
■SC- rencontrent bien souvent dans des filia- 
les communes r Gitlet et Kuhlmami dans 
Prog)I, Rhone-Poulenc et Gillet dans Rho- 
diaeeta, les groupes de Wendol et Raty 
dans Lorraine-Escaut, Pcchiney, Kuhl- 
))iaan et la Societe Fran<;aise des Petroles
B.P. (Anglo-Iranian) dans NaphtacMmie, 
etc...

Le systenae des partielpatious rimforeo 
dans line proportion considerable la cun- 
eentration. II tisse entre toutes les gran- 
des entreprises iin reseau serre de lie]a.s 
qui les place sous la dcpendance des plus 
grands trusts. Ceiix-ei possfideiit einsi des 
nioyens d’action etetidus pour iicerolh'e 
k-urs profits et absorber lours co)irur- 
reiits.

On voit aussi qii'a I’activite industriel- 
Ic des societAs s'ajoute uiie aetivite finnu- 
ciere qui en est inseparable. Le grand in- 
ilnstriel aujoutd’hui est avn)it tout un 
financier et la politique qu’il dcveloppe 
dans sa soeiete est 6troitenient liA^ it cello 
qui prdside a In gestion de ses interets 
financiers. A la concurrence cb)ssiqup 
s’a.joute done d&ormais la penetration 
par I’intericur et la conquete i'inaneiere 
du concinTent.

LES SOCtETES 
DE PORTEFEVILLE

Les portefouillcs des grosses soclotes, 
c.’cst-a-dire I’cnscmble des titres de parti
cipations qti'elU’S possedent, sent devenns 
si importants que certaines d'entre elles 
out eprouve le besoin de separer sdrainis- 
trativement la gestion indust riel le et ecllc 
du portefeuille. D'autre part, des .soclctes 
qui out mis en cominuu ieur patriraojne 
industriel out conserve e)i propre lour pa- 
trimoine financier, Enfiu les national isu- 
tions ont laisso entre les mnins des an- 
eioines compagnios les participations 
qn’elles possedaient dans d’antres soeietes. 
C’est pourqnoi, au scin des trusts, se sout 
('reees des socictes dont la senle aetivite 
apparente est de gerer un portefeuille et 
)le recueillir les benefices proveiiant des 
dividendes encaisses ou des r&ultats de la 
speculation, niais qui, en realite, dorainent 
et dirigcnt un ensemble de filia les.

C’est le eas, par exeniple, de Schneid('r 
ft Cie, qui est aujourd’hui une societe 
sans usines. Elle a pour principale filiale 
les Forges et Ateliers du Creusot, la Com- 
pugnie Industriclle des Travaux et la 
Societe Miniere Droitaumont-Bimville, et 
des participations prepondcrantce, siuon 
ma.ioritaires, dans : les Forges et Cban- 
tiers dc la Gironde, la Societe Metullur- 
gique dc Normandie, S.O.M.U.A,, le.s 
Cbarbonnages dc Wintersing, la Societe 
Mctnliurgique dc Knutange, la Soeiete 
Miniere des Torres Rouges, la Societe 
d’Optique et de Meeanique de Haute Pre
cision, le Materiel Electiique S.W., la 
Banque de i’Union Europ^enne, etc...

Le doniuiue Sehneider comprend d'aii- 
tres .societes telles quo Ic gigantesq)ie 
trust luxcmbourgeois Arbed et, cn Fiance, 
les reveils Jaz bien eonnus, etc... L'activitc 
de cft ensemble est eentralisee par la Ban- 
<|uc de rUuiou Europ^enne qui repartit 
les credits, mais qui ne limite pas ses ope
rations mix soeietes faisant actuellement 
partie du groupe. Schneider est I’exeni- 
ple particuliBrement signifieatif d’un trust 
(iiodenie : unc grande quantite de soddk's 
di verses, nominalement independantea, 
groupoes sou.s le controle de sorites de 
portefeuille, dependant elles-memes d'une 
bauqnc cent rale.



LA FORMATION DES TRUSTS 63

On asasto actuellcroent ii I'interieur des 
h'uste les plus puissants a im rogroiipe- 
iiient de oe gcni'e on a dcs accords corrcs- 
pondant au schema suivant : Tactif indus- 
triel est transmis a des sooietfe d’exploita- 
tion, les actions eoiistitnant le capital 
do ees entreprises sont nttribuees u des 
societw de portefeuilie. Eu voiei queitjues 
exeinplcs : les petits fils de I*', de Weudel 
— societe de portefeuilie — et la S.A, 
de Wendel et Cie; la Compagnie Geticrale 
dcs Etablissements Miclieliii (Societ.c de 
portefeuilie) et la Manufacture Fran?aise 
de pneuniatiqucs Miehelin (Societe d’ex
ploitation) ; !a constitution de SIDELOB 
par atti'ibution a eelle-ci de tout ou partie 
de i’aotif industriel des Acidries de Miclie- 
ville, do Pont-a-Mousson et des Forces 
de ia Marine et Homeeourt (Soeidie d’ex- 
ploitation); les Aciertes de MitJicvilie se 
cousacrant desomiais a la gostioii du por- 
tcfenille de la societe sous le nouveau uom 
de Oorapagnie de MiebeviUe; la nouvelle 
Compagnie cle Pont-a-Mousson joiie le 
mereic r61e, Un exemple recent et ties 
important est fourni par la fonda- 
tion de la societe Lorraiue-Escaut. A la 
suite de cette creation, les trusts Acicries 
de I.ongvvy (Raty), Escaut et Meuse, Se- 
nelto-Maubeuge (dc Wendel) n’ont plus 
d’activite industrlelle propro et n’ont pour 
tache qne de gerer leiirs participations.

La constitution d’une societe de porte- 
fouille interpose tin barrage infrautbissa- 
Ide outre le public et I’exploitatioii iiidus- 
triolle. Tout ce quo I’aetionnairo de Selmei* 
der et Cie pent savoir de la marcbo dcs 
Forges et Ateliers du Creusot, sooiele fi- 
liale, e’est qu’elle est satisfaisaiite. Pas 
plus qne celui qui prete son argent aux 
banqnes, il ne suit a quel usage industriel 
sou ai'gent sera employe. Cet ecraii pro
tege dc plus la societe centre les regards 
indiscarets du fisc, bieii que les trusts 
ii'uient pas, en general, grand cliose a 
craindre de ce cote.

La societe de portefeuilie apparalt done 
comaio le rosultat de la concentration ex
treme d’^norme.s moyens de production 
entire quelques mains et renforce ii son 
tour ectte concentration.

Des societes de portefeuilie d’uu genre 
nouveau se sont constitutes au cours de 
la derniere annee, II s’agit des societes 
d’inTefitissement,

La constitution dcs societes d’investisse- 
nients tend ii augmenter la concentration 
dn capital financier. Celles-ci rassemhlent 
en effet la totalite ou uue partie du por
tefeuilie de titles des societes diverses 
qui les eoustituenL En debors de la Socie- 
te Nationale d’Investissements, sept so
cietes privees se sont eonstituees a la fin 
dt; 1952 on dans le courant de 195H. Ce 
sont : la Societe Parisienne de Plaeemeid 
ct de Gestion, sons I'egide de la Baiique 
de I’liidoebine, en eoUaboration avec la 
Societe d’As.surauces la Patemelle, le Cre
dit Industriel et Commercial et le Canal 
de Suez; la Compagnie d’Investissements 
et de Placement forraee par la Banque de 
Paris et dcs Pays-Bns, la Banque de I’ln- 
docliiue, Mirabaud, et deux societes d’a.s- 
surauces natioualisees; la Society d’Inves
tissements du Nord, creee par Hotbscbild; 
la Societe ptivee d’lnvcstissements, ereec 
par Ig gi'oupe Gillet; la Societe de Pla
cements Selectionnes en France et a 
I’ElTanger, qui groupe autour de la Ban- 
que de Paris et des Paj’s-Bas et de la 
maison Hottinguer, hnit compagnies d’as- 
surances; la Soeietd d’investtssements et 
do Gestion, creee par le Gaz Lebon; eii- 
fin la Valeneicnnoise de Gestion, ii la- 
quelle d’autres groupes ont apporte lenr 
portefeuilie, s'est egalcrnent transfoimee 
en soeiete d’investissemenfs.

LES ADMiyiSTRATEVRS

Les liaisons entre societes qui sV'xpri- 
ment par les participations sont doublees 
par dcs liaisons personnelles assurees par 
les administratenrs, Jacques Lento, repr^ 
sentant du groiipe de Wendel, est jjresi- 
dent directeur general de la Soeiete des 
Tubes de Besseges, vice-president de la 
Soeiete de Viucey et d’Escaut et Mouse, 
adminiah'ateur dp.s Aeiei'ies tie Paris ct 
Outreau, do la Metallurgique de Senelle- 
Manljeugo, des Foi-ges dc Gneugnon, de 
la Compagnie Fran^aisc des M6taux, de 
la Caisse Foiicicro de Credit pour I'ame- 
lioration du logement dans I’industrie, de 
Lorraine-Escaut, des Acieiies de Longwy, 
de la Soeiete de Wendel ct Cio.

Francois de Flers, vice-president direc- 
teur general de la Banque de I'lndoehine, 
est : Prfeident des Kauts-PIateaux Indo-
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ehinois (caontchoac), du Comptoir Lyon- 
Alcmand (metaux precieux); admimstra- 
taur de la Paternolla ct de la Paterneile- 
Vie (assiiranees), des Caoutchoucs dc 
Phuoe-Hoa, de I'ladochinoise de Planta
tions d’H^veas, dcs Caoutchoucs de Kom- 
pong-Thom, de la Compagnie Miniere et 
itetallurgiqne de J’lndochiue, dcs Caout- 
elioucs de I'lndochine, de la Banque Pran- 
?.aise et Italienne pour I’Anierique du Sud, 
de la Societe Finaneiere pour la France 
ct lea pays d'Outre-Mer, des usines a 
papier C.E.N.P.A., de la Compagnie des 
Salines du Midi et des Salines de Djibou
ti, du Comptoir Fran^ais du Maroe, de 
la Miniere Intereoloniale, de la Societe le 
Nickel, des Chomins de fer de I'lndochine 
et du Yunnan,

Pierre Gettcn, du groupe de Rothaehild, 
est : President des Chemins de Fer de 
rindoebine et du Vininati, de la Soci^td 
dc Controle et d’ExpIoitation des Trans

ports Auxiliaires (S.C.E.T.A,); viee-prd- 
sident des Chemins de fer du Nord, de 
Penarroya, des Entrepots et Magasins Ge- 
ii^raux de Paris; administrateur de la 
S-N-C-F,, du Chemin de fer franco-ethio- 
pien de Djibouti a Addis-Abeba, de I’U- 
nion Europeenne Industrielle ct Finan- 
eiere, dcs Forges et Aci^ries du Nord et 
de I’Est, de la Compagnie Internationale 
dcs Wagons-Lits, de la Societe anonyme 
John Cockerill (sid^ruigie beige), dea La
ra inoirs ct Hants-Founieanx de la Pro
vidence (Belgique), de I’Omniuin Nord- 
Africain, de la Compagnie Generale In
dustrielle ct Commereiale,

Ces quelqucs exemples illostrent bien la 
complexite de ccs r&eaux de partici
pations et d'influence qui sont un dcs 
aspects essentiels de I’activite des mono- 
polcs dans la Prance actuelle.

Jean BABY.



LE CAPITAL FINANCIER

« jltMsi le XS* Stacie marque un tournaut, oii Vaneien capita- 
2isme fait place au jiowveoM, ou !a domination (7m capital financier 
se substitue d la domination ^ii eaj5i(a7 en. general. »

Lenine : « L’imp&'ialiame, stade supreme du capitalisme ».

1A domination d’nn petit nombre do 
■< monopoles sur cliaque seeteirr de Pin* 

dustrie, des transports et dn com- 
merce ne constitue encore qn’iin degrd in- 
ferieuT de la concentration. Ellc ne rend 
qu’imparfaitement eompto de I'emprise 
profonde qn’exerco tme rainorite de capi- 
talistes sur toute la vie economique — et 
par lit mSme politique — du pays. Car s'il 
existe plusieurs centaines de trusts puis- 
sants qui, chacun dans leur domaine d’ae- 
tivite particulier, exereent une influence 
ddterminante, seals quelques groupes eten- 
dent leur inflaence a I’economie tout en- 
tiore et au-dela meme de I’cconoraie natio- 
nale, a tonte la sphere eapitaliste, aux 
colonies et a I’etranger.

Controlant tout I’appareil du credit et 
le systeme des paiements internationaux, 
ils influencent — a des degres plus ou 
moins importants — des secteurs tr&s di
vers, exportent des capitaux et se subor- 
donnent encore plus etroitement I’eeono- 
mio des pays coloniaux et de certains

pays dependants. La presse, la radio, 
I’Etat sont ft leur service. A leur dchelle 
s'effeetue vraiment la realisation du pro
fit maximum. Preoccnpds surtout de com- 
binaisons financieres, ils se sont de plus 
en pins detaches de Factivite indnstrielle 
direote. Leurs interets sont aussi bien en 
Araerique latine on an Canada qu’en 
France, le sens de 1’inter et national s'est 
ehez enx de plus en plus estompe der- 
riere le caractere cosmopolite de leurs 
relations d’affaires. Ces quelques groupes 
constituent le capital financier.

FORMATWfS 
DV CAPITAL FIIVA^CIER

Le capital financier s’est constitue a 
la fin du XIX* siMle et au dShut du XX’ 
siMle par la concentration de la produc
tion, I’extension et la concentration des 
banques, I’interpenetration ou la fusion 
des banques et de I'industrie.
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Le developperaent de la production et 
des echanges, la eonstitntion d’uri mar- 
chd capitaliste mondial ont etendn le role 
et rimportanee du credit dont lea crises 
pdriodiques de surproduetion et la ndces- 
site de financer d’cnormcs stocks ont en
core accru le earaetfere determinant. Les 
capitalistes, obliges de se livrer — en 
plus de leiir activite industrielle — a une 
activity financiere de plus en plus enva- 
JiissantCj en ont confie le soin aux ban- 
ques par I’intermediaire desqiielles s'est 
effeetuee la totality des paiements de quel- 
que importance.

Disposant ainsi de ‘ moyens financiers 
de plus en plus considerables, les banques 
out ajoute a leur role d’intermediaires 
dans les paiements celui de conrmanditai- 
res de I’industric. Elies ont laiicS des af
faires nouvelles, rachete des entreprises 
en difficnlte, ■ soutenu certains industriels 
en ecbange d'un droit de regard on d’une 
participation dans leurs entrcprises, II y 
a pres de quarante ans quo Lenine a mis 
en lumiere eette transformation dans le 
role et le caractere des banques :

« An fur et it mesurc que les operations 
baneaires se developpent et se concentrent 
dans nn petit nombre d’etablissements, les 
banques se transforment et, d’intermediai
res raodostes, devienuent de tout-puissants 
monopoles disposant de la presqne tota
lity du capital-argent de I’cnsemble des 
capitalistes et des petits patrons, ainsi quo 
de la phipart des moyens de production 
et des sources do matieres premieres d'un 
pays donno on de plusieurs pays. Cette 
transformation de nombreux intcrraddiai- 
re.s raodestcs en une poignde de monopo- 
leurs constitue un des processus essentiels 
de la transformation du capitaUsme en 
imperialisme capitaliste, > (L'fmpertolis- 
mCj siade suprSme du capitalisme.)

En meme temps que les banques eten- 
daient leur emprise siir I’industrie, les in
dustriels les plus puissants devenaient 
banquiers. Lynine evoque ainsi « I'union 
personnelle des banques et des grosses en- 
treprises industrielles et commerciales, la 
fusion des nnes et des autres par I’ae- 
quisition d'aotions, par I'entree des direc-

tcurs de banqne dans les conscils de sur
veillance (on d’administration) des entre- 
prises indnstricUcs et commerciales, et in- 
versement ». Rappelons seulement que Jo- 
scpb-Eugene ,Scliiieider, maitre du Creu- 
sot, fut le premier president du conseiJ 
d'administration do la Society Oynyrale, 
creee en 1864.

LA COmENTRATION 
DES BAyQVES

La base de la puissance dn capital fi
nancier est la concentration entre bos 
mains de la majeure partie des eapitaux 
disponibles. Les entreprises independantos 
se trouvent sous la dependance des ban
ques pour la couverture de leurs ychdan- 
ees, le financcment de leurs investisse- 
ments, la realisation de lenrs operations 
commerciales. C’est un fait bien connu 
qu'une banque n’aeeorde nn crydit a un 
indnstriel ou & un commer^ant qu’apree 
s’etre Uvrec a une enquete approfondie 
sur la situation de eelui-ci et avoir eons- 
titue a son sujet un dossier qiii est ensuite 
tenu a jour. La banque est ainsi a meme 
a tout mojuent de connaitre d’une faeon 
detaillee la situation de I’entreprise, elle 
peut agir sur elle en elargissant on en 
restreignant le crydit qui lui est accorde, 
Connaissaut ses difficultes, elle peut in- 
tfrvcnir ou faire intervenir un trust puis
sant an raoraeiit favorable pour la rache- 
ter &, bon coraptc, ou pour y prendre nne 
participation, Tandis que lea monopolos 
peuvent financer aisement leurs prop res 
opyrations, spyeuler sur les stocks, inves- 
tir, exporter des capitaox, le petit et le 
moyen indnstriel, par centre, a beaueoup 
do mat a se procurer du credit.

On objectera pcut-ctre qu’il y avait 381 
banques fran^aises iuscrites a la fin de 
1952 en Prance en Algeria et en Sarre 
et qn’ainsi il y a un certain « yparpille- 
ment » des banques, Mais celles-ci sont 
d’inegale importance et beaueoup d’entre 
elles appartiennent en fait & un memo 
groupc financier, comme les 13 banques 
rygionales qui dependent du Credit In-

(1) Ce chlffrfi cpmprend gue les bssques ^roprement dites, & Texclusion ^UblissemeDU ijasnciers gui Ti^effectiient qu'acccsaoirement dea gp^ratlOiK de b&nque.
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dustricl et Commercial. On constate aiusi 
que sur le total des bilaiis des 381 ban- 
ques an 31 decembre 1952 (2.470 milliards 
de francs), les bilami de 10 groupes ban- 
caires repr&entaient 2.022 milliards,
suit pins de 80 %. Snr environ 3,700 gni- 
chets permanents (a I’c.vception des gui- 
chets on verts certains jours snr les mar
ches, etc,..), les 6 grandes banques de 
depots et les deux principales banques 
regionnles indcpendantes totalisent plus de 
80 % ^alement des guichets, Le role des 
petitcs et moyennos banques regionales 
est en definitive, a ime ou deux exceptions 
pres, n%ligeable. Ces indications sur la 
concentration baneaire ne sont cependant 
qn’approximatives, Rothschild, Worms ou 
Lazard n’ont quo dcs bilans relativement 
modestes cn depit d’un role financier im
portant qui s’effectue pour beaucoup par 
intermcdiaires.

La loi de la concentration joue dans 
le seetcuT baneaire : de 1946 a 1952, 45 
banques ont disparu ou ont ete absorbdes, 
soit plus de 10 % du total.

Plus solide au premier abord que I’ar- 
gument de I’eparpillement des banques, 
qui nc r&iste pas a I'aualyse, on nvan- 
eera sans doutc cehii de la nationalisation 
du erddit.

NATIONALiSATIO/V OU CREDIT 
ET CAPITAL FINANCIER

Le seeteur du eapitalisme d'Etat est 
en effet partienlierement etendu dans le 
domaine du credit. Les quatre grandes 
banques nationalisec et leurs filiales (Cre
dit Lyoimais, Soeidtd Generate, B.N.C.I,, 
Comptoir National d’Escompte) totalisent 
pres de la moitie des bitans et la moitie 
des guichets des banques inscrites. Et le 
seeteur public du credit comprend encore 
la Banque de France, la Banqne d’Algerie 
et de Tunisie, la Caisse des Depots et 
Consignations, la Caisse Nationale des 
Marebes de I’Etat, la Caisse Ccntralc de

la France d’Ontre-Mer, pour ne eiter que 
ler principales. Le seeteur sciai-publie, 
avec participation de I’Etat et des intd- 
rets jjrivcs, conipte dcs dtablisscmeuts 
aus.si importants que le Credit Foneier 
et le Credit National, On sait que par le 
canal des fonds publics ont passe une 
grande partie dcs investLssements realises 
depuis la guerre.

Est-ce a dire cependant que le systeme 
baneaire est devenn une institution demo- 
cratique, que e’en est fait des oligarchies 
financieres dominant I’dconomie et la po
litique, dictant leur volontd anx gouver- 
nemonts 4 II aurait pu en etre ainsi et les 
violentes protestations dcs milieux capi-

(1} CrMIt Lyonnaia, StC GSnCrate, B.N.C.I.. 
Credit iQdustrlel et Commercla.1, Be.nQue de 
VUrLlcin Parlaie&ne, Cotnptotr National d‘Eaoompte 
Ce Paila, Banque de Paris et des Pays-Bas, Cre
dit du Nord, CrMlt Coiomerclal de France et 
Banque de rindochine.

(2) Credit Lyondals,
CrMJt Industrie] et Commercial, Comptoir d'Es* 
compte, Credit Commercial de Prance.

taUstC'S dirigeants eontre la nationalisation 
des banques en 1945 et 1946 le prouvent. 
Mais on est loin des houleuses assemblecs 
generates d’actioimaires partant en guerre 
a I'epoquG centre « I'etatisation » dn cre
dit. Auciine critique ne s’est jamais ele- 
vee des rangs du capital financier centre 
les banques nationalises, tandis que Ics 
petits ct moyens entrepreneurs out pu 
constater qu’il n’etait pas pour eux plus 
facile qu'avant de se procurer des credits, 
L’exemple des banques nationalisces mon- 
tre bien comment une situation pout se 
renverser en fonetion des changemenfs 
raemes dans le contenu de I’Etat. La na
tion fran^aise aurait-elle progresse vers 
une democrat isation pins complete, la na- 
tionaiisation dn er^t aurait ju joner en 
ce sens un role important. Mais le capi
tal financier, apres mai 1947, a repris to- 
talemeut le controle dcs affaires de I’Etat; 
il a pu et su utiliser la nationalisation dn 
credit pour renforcer son pouvoir, sous 
I’utile manteau de la puissance publique.

La nationalisation des banques, comme 
cC'lle d’une partie des assurances, n’a sans 
doutc pas ete sans effet sur les rapports 
de force entre les divers groupes du ca
pital financier. Certains ont pu,* a cette
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occasion, prendre ane influence plus gran
de au detriment d’autrcs, Le secret des 
operations, aussi bien garde, sinon nxieux, 
dans les ^tablisscmeiits nationalises qua 
dans lea faanques privecs, rend impossible 
nne analyse exaete de ees changemonts. 
Dans I’ensemble, cependant, lea memes 
hommes sont restfe en place pour le ser
vice des memes intcrets. Les rep resen- 
tan ts des syndieats qui figurent dans les 
conseib d'administration n'ont aueun pou-

Le president du Credit Lyonnais, 
Edouard Escarra, etait direeteiu" general 
de eet etablissement depuis 1920, L'admi- 
nistrateur direetcur-general Olivier Mo- 
reau-Neret, a quittd I’inspection des finan
ces en 1926 pour devenir directeur... du 
Credit Lyonnais. II siege dans de noin- 
breijx con sells du group e Gillet. Jean Du- 
four, dirceteur genera! adjoint pour les 
affaires finaneiercs, fonde de pouvoir de
puis 1931, est administrateiu' nolaininent 
de Cliatillon-Commentry, do I’Euergie 
Electrique du Maroe et des Chemius de 
fer du Maroe, Melcbior de Vogue dtait 
administrateur des avant la guerre. C'est 
son aneien president, le baron Brineard, 
qui a represonte jusqu'en 1953 le Credit 
Lyonnais au conseil d'administration de 
la Banque do rindoehino. Citons encore, 
pnrmi les admini.strateurs, Pierre Ricard, 
president do la Cbambre Syndieale de 
la siderurgie.

A la B.N.C.L Alfred Pose, administra
teur directeur general avant la nationa
lisation est reste ensnite aux memes fonc- 
tions. II est aujourd’liui administrateur 
de la E.N'.C.I., president de scs filiales 
non national!sees B.N.C.I.-Afriqno et Cre
dit Fonder de Madagascar et de la Reu
nion, administrateur des Entreprises Quil- 
mes (groupe Bemberg) dont il est un des 
prineipaux repr&entants, etc.,, Le diree- 
teur general aetuel Henri Gillet etait di- 
recteiu' general adjoint avant la nationa
lisation. Le pr&ident d’alors, Jules Gui- 
Tfiud, a continue pendant plusienrs an- 
nees a sieger au conseil, Pnrmi les antres 
admini.strateurs : Jean Faye, representant 
de Mtrabaud dans des affaires de mine-

rais et metaux, Guillaume de Tarde, re
presentant de la banque Lazard dans de 
nombreuses soei^tes.

Situation semblable a la Soci^te Gene
rate, Le president Pierre de Moily etait 
president avant la nationalisation; il est 
administrateur, entre autros, de la Cie 
Generale d'Electrieite et do sa filiale la 
Cie Generate d’ElectTom6tallurgie. Le pre
sident de la Cie Gdnerale d’Electrieite, 
Jacques Jourdaia, qui figurait ddja au 
conseil avant la nationalisation est ton- 
jours administrateur, Maurice Lorain est 
reste au racrae poste d'admimstratcur di- 
recteur general. Au conseil de la filiale 
privw Soeiete Generale Alsaeienne de 
Banque figurent, outre les representants 
de la Soeiete Generale de Paris, quelques- 
uiis des plus grands industricLs d’Alsace : 
Bernard de Turckbeim (de Dietrich et Cie, 
Alsaeienne de filature do jute...), Eu
gene Krafft (Dollfus-Mieg), etc...

Mentionnons seuleraent, pour lo Comp- 
toir National d’Eseompte, son vice-presi
dent directeur general Charles Farnier 
qui a eonservo sea fonotions d'avant- 
guerre, Edwin Poilay et Alexandre Celier 
(r^cemment decode), administrateurs avant 
et a pres la nationalisation, etc...

Tons ces administrateurs sont, bien sur, 
re%ulierement designes par les ministres 
coinpetents...

Ije role dcs qnatre grandcs banqites est 
reste le meme. Par le rcscau de leurs sue- 
cursales ct de leurs guiehets, elle draiuent 
I'srgent d'lm grand nombro de petits et 
moyens deposauts, partieuliera ou petits 
oapitalistos, et centralise nt aiiisi dcs som- 
mes considerables mises a la disposition 
des monopoles et de I’Etat. Dans leurs 
operations financier es, elles agissent eom- 
me les autres hanques ; aide financiere 
aux nieilleures conditions pour les mono- 
poles, conditions quelquefois usuraires 
pour Ics quelques miettes accordws a la 
petite et moyenno Industrie, etc...

On pourrait passer en revue de la m£- 
me facon le Credit Foncier, le Credit 
National, et les antres etablisscments de 
credit publics ou semi-publics, les consta- 
tations seraient les memes, L’exteiisiou du
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capitalisme d’Etat dans la doinaine du 
credit a eu pour consequence une centra
lisation plus poussfe des disponibilites 
monetaires du pays. Utilises dircetcment 
par Ics monopoles, commc dans le cas 
des grandes banques nationalisees, du Cre
dit National, etc... on in direct ement, com- 
rae on le verra dans Ic chapitre relatif !l 
I’Etat, par le canal du budget, ees fonds 
SG trouveiit d’une fa (on on d’une autre 
a la disposition du capital financier et 
des monopoles. Ce passage d'une masse 
enorrae do fonds par les caisses pubUques 
a en pour effet dc rendre phis etroite, 
s’i! se pouvait, la subordination au capi
tal financier des rouages importants de 
I’appareil d’Etat. Les gran des bauques ont 
du avoir recours, plus encore que par 
le paase, a des hommes connaissant a fond 
le fonctiormement des services adminis- 
tratifs, ayant acquis dans 1’administration 
une large competence eeonomique et fi- 
nanciere.

LE ROLE DES COMPAGNIES 
D^ASSVRANCES

Les Compagnies d’assurances jouent, 
dans line certainc mesure, un role sem- 
blnble a eelui des bauques. Ellea colleetent 
les fonds du pubb'e. A pres une periode

plus difficile, leurs profits ont atteint 
a nouveau dans les dernieres aniiees un 
niveau ^leve. Le moniaiit de leurs place
ments est considerable, il atteigneit 356 
milliards a la fin de 1952, en augmenta
tion de 79 milliards par rapport a I’an- 
nco prec^dente. Des disponibilites enormes 
so trouvent de la sortc a la disposition du 
capital financier qui controle les societes 
d’assuranees. Sauf rares exceptions en ef
fet it n’existe pas de groupe d’assiirances

qui ne soit rattache a un groupe bancaire.
Le controle d'nue compagnie d’assu

rances est, ponr un groupe financier, inte- 
ressant a plus d'un titre. Non seulement 
celle-ei soiitient les eiitreprises du grou- 
pe, mais encore elle prond des participa
tions dans des societes snr lesqncUes clle 
pent obtenir une influence souvent deter- 
minaiite, detient d’importants raontants de 
valeiirs d'Etaf, offectue des prets hypo- 
tbccaires, etc... Mais si les portefeuilles 
des bauques et des monopoles industriels 
sont d^ja pen coimus, ecus des societes 
d'assuranees ne le sont pour nlnsL dire 
pas du tout. 11 est done pratiqueinent 
impossible do connaltre I’influence rSelle 
de telle on telle compagnie. On pent tout 
juste considerer le montant global des pla
cements des compagnies et les quel- 
ques informations fragmentaires qui pa- 
raissent de temps a autre. C’cst ainsi 
qu’Esso Standard a regu des facilites de 
credit cn 1952 d’une compagnie d’assn- 
raneea, que les Entreprises Monod (tra- 
vaux publics) ont contracto en 1953 nn 
cmpnuit de 200 millions aupres d’nn 
groupe dc compagnies. Qu’un autre grou- 
pc (Nationale, Prcservatrice, etc.) a par- 
heipe cn aoiit dernier a la creation du 
Groupement Foncier Afrienin, que la Cie 
d'Assurances Geneiales Vie et I’Union 
Ineeiidie sont les deux plus forts aetion- 
naires de la Cie Gle des Voitures a 
Paris, etc... Depnis deux ou trois ans 
I’activite finaneiere des compagnies d'assu- 
ranccs a repris de I’enveigure. Le presi
dent de la Federation Fran5aise des So- 
cictes d’Assurances, Chcnean.x de Lcyritz, 
pouvait eerire en deeembre 1952, dans 
« Le Monde Industrie! » : * L’activitd 
du marche financier n’est pas insensible 
ail volume de leurs achats d'obligations 
011 d'actions... Des operations de finance- 
meat a long terme de l'6quipemcnt inUus- 
triel sont a r€tude, »

Par leur activite dans le raonde, lea 
compagnies d’assurances, qui viennent au 
premier rang des societes etrangfires en 
Espagne, en Belgique, et en Italic, sont 
en outre un element de I’expansion du 
capital financier fran^ais.

(1) L'Uciion-Vte : 24,6 milliards: la Pr^serva- 
tiieft’Accidents cl Vie : 7,8 milliards; la Pater* 
natle-Accldetits et Vie : 5,9 mllllardsi la Natio
nals-Vie : 17 mIlUards, etc... td la fin de 1^52).
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UEMPRISE DES GROVPES 
FlNAfSCIERS

Les group63 du wipital financier cons
tituent (ics ensembles extremement com
plexes et raouvants, reunissant a la fois 
des activity industrieUes, conunereiales ct 
surtont, financieres, exercees aussi bicn eu 
France qu’ftux colonics et a I’etranger, 
Par leur position dans le systeme des 
relations financieres intei'ieures et est^ 
ricures, ils exercent une influence indi- 
rccte snr la totalite de I’cconomie, y com- 
pris snr les entreprises independantes. En 
outre, grac* a leura participations oiivcr- 
tes on deguisees ils doroinent directement 
un grand uombre d’entreprises importan- 
tes et, par la, des sectcurs entiers de 
I’eeonomie.

Un groupe type da capital financier 
comprend en general une banque princi- 
pale, plusieuTs banques secondaircs ou des 
participations baneaires, des societes de 
portefeiiille specie lisees techniqueraent on 
g&graphiquement, une ou plusicurs soeie- 
tds d’assurances et un grand nombre d'en
treprises industrieUes et commcrciales. 
L’ensemble est dirige par une cohorte de 
directeurs, sous-directeurs, conseillers jn- 
ridiques et techniques, etc... qui viennent 
lo pins souvent de I’administration. Selon 
I’cxpression in erne dn dirigeant d'nne 
grande banque, le < stockage > des hom
ines est nno de leurs premieres preoccu
pations.

Iju eoh&ion d’nn groupe financier ne 
resulte que rarement de rapports etroits 
de possession. II est pen frequent en effet 
qu’une grande banque possede la majorite 
ou meme un fort pourcentage du capital 
d’nne socidte, Mais une faible participa
tion snffit pour qu’un ou plusienrs de 
ses representants figurent au consetl d’ad* 
ministration de la societe en question, 
position qui lui donne deja nn droit de 
regard sur ton tea les decisions importan- 
tes. Mais surtont la banque assure an be- 
soin les e(‘heanees de fin de mois, et effee- 
tue toutes lea operations financieres im- 
portantes : augmentation de capital, pla
cement d'emprunts dans le public, pnie- 
ment des dividendea anx actionnairos, in
troduction des actions en Bourse. Par ses 
snccursates et ses eorrespondants daus le

raonde entier elle entre en relation avec 
les clients etrangers, prospeetc les mar- 
clifc, chorclie ii conclnre des affaires nou- 
vcllcs. Disposant d'nn nombreux person
nel specialise, elle ctudie pour lea entre
prises dn groupe les possibilitds do lan- 
cement de nouvelles fabrications, aehete 
des brevets, re unit an besoin plusienrs 
entreprises, fournit les premiers fonds ou 
s’assure — le cas echeant — le concours 
de capitaux etrangers, etc... II se cree 
dc la sorte entre la banque et les entre
prises qu’elle eontrole tout un ensemble 
de liens techniques et financiers, de rela
tions personnel lea... qni assureiit an gron- 
pe une cohesion d’ensemble,

Snr certaines societes, le eontrole est 
d’ailleurs plus diffus ou meme il est 
exered par plusicurs groupes financiers 
it la fois. 11 en resnlte de temps k autre, 
et les exemples out ete frequents dans la 
demiere periode, des luttes de majorite 
entralnant I’elimination de certains grou
pes, C'est ainsi que lea Distiileries de 
riudoehine, affaire intercssante a plus 
d'nn litre (plus de 700 millions de profits 
en 1D52, de nombrenses participations en 
Indochine et an Maroc), ont donnd lieu 
rdeemment a une vive lutte, a la suite de 
laqueUe le groupe Worms a quittd le 
c'onseil d'administration taiidis quo la Ban
que Vernes prenait la direction do la so- 
cietd dont elle partage le eontrole avee 
la Ban(|UG de 1'Indochine. A la limite, 
il y a ainsi un norabre important d’affai
res qui peuvent difficUement 6tre ratta- 
chees i uu seul groupe. Cette situation 
est encore eorapliquee par I’activitd des 
groupes etrangers frequemment imbriquds 
avec les intcrets frangais,, Aussi ne sau- 
rait-on dresser dii capital financier un ta
bleau complet dans lequel tons les mono- 
poles deja rencontres viendraiont trouver 
facilement leur place.

La realite est moins simple, en parti- 
culicr dn fait que I’oligarchie financiere 
nc compte pas seiileinent dans ses rangs 
les piineipaux banquiers mais qu'elle en- 
globe aussi les principanx industriels qui 
ont sn d'aillenrs se faire banquiers, de 
longue date pour certains, plus recem- 
ment pour d’autres. Ces groupes indus-
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triels ont eax-m ernes toute une organisa
tion financifere, comportant notamment un 
systema de soeietes de portefeuille par 
lequel ila controlent iin grand norabre d’eti- 
trcprisca industrielles et coranierciales, 
Leur puissance lour permet en outre d'e
tre represent^ directement ou indirecte- 
ment im eonseil d'une ou de plusieurs 
banques.

Lo group e Gillet, par exeinpk, eom- 
porte au centre une sooiete de portefeuille, 
Ccltcx, qui detient les prineipales parti
cipations industrielles, et plusieurs hold
ings qui gerent les participations parti- 
culiferoe des families Gillet et Carnot. 
TrOs influent au Crddit Lyonnais, dont 
le direeteur general peut etre considere 
comme reprdsentant les interets Gillet, le 
groupc est encore repr&ente au eonseil 
dt la Soei^te Lyonnaise de Depots, du 
groupe du Ciddit Industriel et Commer
cial. Le groupe Gillet n’est done pas pu- 
remont industriel et il sernit vain de cher- 
clier a quel groupe financier il se ratta- 
ehe. 11 est lui-meme un groupe du capi
tal financier.

Il en est ainsi d’un certain nombre d’in- 
dustriels et de commer^ants qui posse- 
dent ou controlent lours prop res ban- 
ques. Pont-a-Mdusson a une banque d’af
faires, la SAFE (Ste Anonyme de Par
ticipations, d’Etudes et de Banque). La 
famille de Wendel commandite la banque 
Vve Demaehy et Cie. L. Dreyfus et Cie 
est a la fois n^goeiant en c^rdales, arma- 
teur et banquier. Les armsteurs et eom- 
mergants marseillais controlent la Society 
Marseillaise de Credit. Le Comptoir de 
I’Industrie Cotonniere s’occupe des opera
tions finaneieres de tout le groupe Bous- 
sac. Dassault a achetd il y a quelqiies an- 
n&s la Banque Commerciale et Immo- 
biliere de Paris. Les groupes dtrangers 
Solvay (Mutuello Indnstrielle), Empain 
(Banque Parisienne pour I’Industrie), de 
Rivaud (banque Eivnud et Cie), posse- 
dent leurs propres banques en France, 
etc... On pourrait eiter bien des exemples 
encore, eelui de Schneider sera examine 
plus loin.

Ces industriels-banquicrs presentent avec 
les antres groupes dn capital financier 
certains aspects eommuns : ils n’exercent 
plu.s d’aetivite indnstrielle directe, s’occu- 
pant es.sentiellcinent des aspects financiers

de leurs affaires et laissant a des eom- 
mis le soiii de diriger les usines. Ils en 
different cependant par une specialisation 
assez etroite (Gillet dans les textiles arti- 
ficiels ct la chimie, do Wendel dans la 
siderurgie, etc.), taiidis que les grands 
groupes financiers s’intereasent aux acti- 
vites les plus diverses, avec une orienta
tion plus ou moins nette vers certaines 
brandies d’lndustries ou certains territoi- 
res coloniaiix ou etrangers. Cliaque grou
pe se presente ainsi avec des caraetdris- 
tiques particulicres, plus ou moins indus- 
triel, plus ou moins banquier, plus ou 
moins lie a I'activite du pays.

Deerire lo capital financier n'est pas 
chose facile. Les documents sont peu 
abondants. On ignore evidemraent i qni 
les banques octroient des credits impor
ts nts, quelle est I’ampleitr dc leurs parti
cipations, souvent meme quels hommes 
exaetemont les re presentent. La discre
tion, do rigueur en ce domaine, fait qua 
les coins d’ombre restent tr6s nombreux, 
et le qualifieatif de « mysterieuses » en- 
tourant les opdrations du capital finan
cier n’est nuliement abusif. Pour deter
miner I’dtcndne d’un groupe financier on 
ne pent que tenir compte de ce que I’on 
connnit des participations, des liens en- 
tre administrateurs et de divers Elements 
qui sont publics de temps a autre. On 
n’obtient ainsi de la reality qu’une vue 
approebee, deja fort eloquentc cependant, 
snr la puissance des groupes exarainds.

Il ne sera tenu compte id ni de la 
clnssificntion officlelle en banques de de
pots et banques d’affaires qui est pour 
1’es.sentiel formelle, ni de la division tra- 
ditionnelle en haute banque juive, protes- 
tonte ct catholique. Celle-ci apparait tout 
b fait depassee. par I’dvolution bistorique, 
D’une part, il no rcste de ees groupements 
b base religieuse qn'une certaine unite 
d'ensemble, de ee que I’on appelait la 
haute banque protestante, unite basde 
d’ailleiirs sur des liens plus financiers que 
religieux — I’argent n’a pas de religion. 
D'autre part I’idee de la domination de 
tout le systeme baneaire et de I’economio 
par la haute banque, I’ensemble se presen-
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HOMMES DU GRAND CAPITAL

Gny de BOTHSCimj)
A la tete de Ja banque 

MM. de Rolbscliild Freres et 
du groupe financier dont 
eile est le centre, on trouve 
aujourd’hui Guy de Roth
schild. n posaede un botei 
particuiier a Paris, le do
main e de Reus par Pont- 
i’Eveque, une ecurie de 
courses, une fortune per- 
sonnelle enonne. Parmi les 
autres membres de la fa- 
m i 11 e, on peut citer le 
baron James de Rothschild, 
dont I'activite est surtout re
presentative : membre de 
I’AerO'Ciub de Paris, du 
Polo de Paris, de la Ste 
de Venerie, organisateur de 
c basses a courre, maire de 
Coinpiegne de 1935 a 1940 
et de 1945 a 1947, conseiller 
general de 1937 a 1940,

♦
Pierre GETTEN 

Un dea grands comrais des 
Rotschild est Pierre Gellen; 
ayant fait ses debuts conrnie 
haut fonctionnaire — ii est 
maitre des requetes hono- 
raire au Conseil d'Etat, — 
il represente aujourd’hui lea 
intcrcts Rothschild dans une 
quinzaine au moina de con- 
seils d’administration, dont 
Chemins de fer du Nord, 
Penarroya, John Cocke rill, 
Omnium Nord-Africain, etc. 
n est administialeur de la 
S.N.C.F,

Frangois MIBABAUD 
La famille Mirabaud sem- 

ble avoir it sa tete auj'our- 
d’hui Francois Mirabaud. Ne 
en 1914, il a ete cleve de 
FEeole des Sciences Politi- 
ques, Administrateur de 
nomb reuses societes (Ste 
d’Aflinage dea Metaux, Ste 
nouvelle de ia Cie Algerien- 
ne de Credit et de Banque, 
Glacieres de Paris, Ste gene-

rale de Transports departe- 
mentaux...), proprietaire du 
chateau de Fontiilet (Cher), 
membre de la Societe Hippi- 
que, du Nouveau Cercle, etc., 
il est le fils d’Eugene Mi- 
rabaud, banquier et fils de 
banquier.

Les VEENES
On compte six associes- 

gerants de la Banque Ver- 
ties et Cie, toua de la fa- 
niille Vernesj ils sont lies 
par marisge aux families de 
banquiers Mirabaud, Mallet 
et Hotlinguer; ainsi Fran
cois Vemes, administrateur 
de i’Air Liquide et de Clau
de Paz et Silva, membre du 
Jockey-Ciub et de la Societe 
Hip pique, a epouse une de
moiselle Hottinguer. Le chef 
de la famille parait etre 
Edouard Vemes : ne en 
1899, fils de Felix Vemes 
et de Mme nee Mallet, ii est 
administrateur de la Ban
que de Syrie et du Liban, 
de la Banque Ottomane, des 
Ets Japy Freres, de I’Ou- 
tillage R. B. V. Radio- 
Industrie. Get dTiomme d'af
faires eclectique, qui s’inte- 
resse au Moyen-Orient com- 
me aux machinca-outils et a 
la radio, est egalement ama
teur de courses; il est pro
prietaire des baras de Crous- 
say, h Rambouillet.

Ees MALLET
La banque Mallet Freres 

el Cie — qui remonte au 
dix-huiticme siecle — est 
la propriele des trois Mallet: 
Andre, PbiUppe et le baron 
Mallet — qui toialiscnt plus 
de 30 conseils d'administra- 
tion, Ainsi Philippe Mallet 
est vice-president des Docks 
et Entrepots du Havre, ad
ministrateur de la Banque

Ottomane, de la Banque de 
Syrie et du Liban, de Radio- 
Orient; il est membre du 
Cercle de I'Utiion, du Golf 
de Chantilly et proprietaire 
du chateau de Dlonteclin, a 
Bievres. Le baron Mallet ~ 
Cercle de I’Union, St-Cloud 
Country Club et chateau des 
Cotes, les Loges-en-Josas — 
est administrateur de 1'Om
nium fran^ais des Petrolee, 
de la Cie Parisienne de 
Reescompte, de la Ceaernle 
des Eaux, etc...

J.-L. de NEETLIZE
Jean-Louis de Neufliie di- 

rige la banque De Neuflize, 
Schlumberger et Cie; il est 
le heau-frere du financier 
anglais Lord Bessborough. 
Son activite financiere lui 
laisse le loisir d’appartenir 
au Racing-Club, a 1'Aero- 
Club, au Cercle InteraJlie, 
au Polo... Chateau de Forest 
Lodge, par Coye (Oise).

Pierre LOUIS-DEEYFES
La societe Louis-Dreyfus 

et Cie, auj'ourd'hui ega
lement banque d’affaires, 
est devenue depuis le debut 
du siecle, sons la direction 
de Louis Louis-Dreyfus, une 
des plus puissantes firmes 
capitalistes de negoce dee 
cereales dons le monde. I..a 
maison est dirigee aujour- 
d'hui par ses fils Jean et 
Francois (qui a epouse une 
de Nervo) et son neveu 
Pierre Louis-Dreyfus. Cc 
dernier, com me son oncle 
(qui ful proprietaire avant 
guerre de Tlitiransigeant), 
s’itilcresse a la presse (So- 
ciete Nouvelle de Publica
tions Sportives et Industriel- 
les), ainsi qu’au cinema 
(Cine-France).
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tont eomme une sorte de pyramido ahou- 
tissant a Rothschild, Mallet et Mirabaud 
ne parait plus eorrespondre a la realite. 
Des groupcs eomme celui de la Bonque 
de Paris on dc la Banqne de I’lndochine 
aupportent aiseracnt, par Iciir puissanoe,

la eomparaison avec Mallet on Vemcs, Eli 
cfe n'est avee Rothschild.

Seuls seront etndife ici los prindpaux 
groupes finaueiers, ceux quo lenr position 
met ii meme de dominer 1’ensemble de 
recoiiomie ct de I’appareil d’Etat.

LA BANQVE DE PARIS 
ET DES PAYS-BAS

La Banque de Paris a beaiieoup grondi 
depuis sa creation en 1872. C’cst mainte- 
iiant line des premieres puissances finan- 
deres de France, Aussi comprcnd-on quc 
son eontrfde nit donne lion an debut de 
3954 a une severe lutte d’inflnenec. La 
Banque de I’Indoehiiie et la Banque La- 
zard d^tiendraient en effet environ 20 % 
do capital de la Banque de Paris, dont 
10 % avec droit do vote double anx 
assemblies ginerales Devant lo risque 
de voir Lazard et la Banque de I’lndo- 
chine obteiiir la majority des voix aux 
assemblies, les dirigeants actuels de la 
Banque de Pari.s, apris avoir propose la 
suppression dn droit de vote double a cer- 
taines actions out obtenu une eertai- 
ne attenuation de ces privileges a la suite 
d’une dare discussion arbitree par le gou- 
vernenr de la Banque de France Baum
gartner.

L’iramcnse empire de la banque, meme 
brievcment decrit, montre tout I’interet 
qu’il y auralt pour d’autres groupes fi- 
naneIni’S a en devcnir les maitres. La 
Banque de Paris et des Pays-Bas controle 
en effet de larges secteurs de I'iconomie 
fi'ancaise, elle ctend sa domination an 
Maroc, diticnt des positions importantes 
en Amiriquc Latine et an Moyen-Orient 
et des participations nombreuscs dans 
d’autrea tcrritoires coloniaux et etranger.s, 
Les (lirigcants et reproscntants eonnns de 
la Banque oeenpent 190 posies d'adminis-

tratcurs, dont 28 postes de prisideiit et 
19 postes de vice-prisidonts, dans des so- 
eietis qui clle.s-memes possedent tout un 
resean de filiales et de participations 

Dans la mitropole, la Banque de Paris 
cst d’abord an centre d’un important en
semble financier. Outre sa participation 
dans la Banque de I’lndochine, elle a 
cree et controle plusieurs banques spwia- 
lisees dans le finanoement de I’industrio 
et du commerce de certains prod nits : 
Credit Sucrier et Commercial, Banque des 
prodnits alimentaircs et coloniaux, Ban- 
que eotonniere. Son influence est encore 
preponderante dans la filiale fran^aiso de 
la Banca Commerciale Italiana et dans 
I’Union Industrielle de Credit pour la 
Reconstitution, qui s’occupe du renouvel- 
leracnt de I’ciutillago et du fi nan cement 
des indemnites do dommages dc guerre. 
Elle cletieut une participation dans le 
groupes (Vassttrances La Prevoyance ct in- 
directement dans les compagnics La Pa- 
trie, La France, Tja Palx-africaine, Elle 
est naturellenient interessee, a des degres 
divers, avec hcancoup d’nutres hanques 
dans tont nn ensemble d’organismes finan
ciers : Credit National, Credit it I’equipe
rn ent electro-menager CETELEM, etc,,,, 
participc an Credit Sarrois et influence, 
par Frangois Charlcs-Roux, la Societe 
Marseillaise de Credit. Elle a cree dans 
les dernicres annees, avee d'autres ban
ques, deux soeietfe d’investissement : la 
Cie d’investissement ct de placement et 
la Soeiete de placements selectionncs eti 
France et ii I’etrangcr.

(1) Leg autre? e.ctlonnalrea Important? connua
flont Maurice de Kuthechlld (5 % environ), parent 
des de la msison Rothschild, la Cals-
ee des DApMs ct Conalgn&ilona (environ 5 %) et 
la Natlonale d'InvestIssemerit (4 %).

(2) Oelles quL ^talent misea depula plua de 
deux ana au nom de leur propri^talre.

(3> Parml lea prlnelpaux dlrlgeante et reprt- 
aent&nts de la Banque : Emmanuel Moiilck, Rmlle 
Oudot. Frangola CJiarloa-Roux, Emile Girardeau, 
Raoul de Vliry, Jean Reyre^ Armaud JuHlen, etc.,. 
J^pea postes d'adminlstrateurs dont 11 eat question 
dana tont ce chapltre eont unlQuement, eauf rare? 
axceptlona, ceux qui eont public A raonuaire



74 ECONOMIE ET POLiriQVE

Dans I’industrie, I’infliienpe de la Ban- 
que est particnlierement forte dans le 
petrole, la constmctiou flectrique et la 
metallnrgie, sans que ee soient pour au- 
tant ses seiils domaines d’activite.

Dans le peirole, la Banque parfage avec 
Mallet et Mirabaud le eontrole Je I’Om- 
inum Frantais de Petroles qui detient dc 
nombreuses participations en Prance et a 
I’etranger. Elle est interessee a la Compa- 
gnie Prnngaise des Petroles, oti elle joue 
un rSlc determinant, et a Esso-Standard.

Sa place est dc tout premier plan dans 
la construction clectrique. Les principales 
societes qui ne sont pas sous controls 
etranger entrent dans la sphere de la 
Banqiie de Paris : Cic G^nerale de T.S.P., 
Cie Generate d’Electrieite, Cie de Signaux 
et d’Entrepriscs Electriques et leurs uora- 
breusea filiales et participations La 
Banque est en outre interessee an Mate
riel Telephonique et an groupe Le,s Ex
ploitations Eleetriques et Industriellcs 
(tramways, autobus, participations nom- 
breuses). I^a Cie Gendrale Indus triclle 
pour la France et I'etranger, laquelle 
elle participe an cote des banques Vcrnes 
et Stern, posscde des participations dans 
plusieurs affaires frangaises, d’eleetricitd 
surtont : Sadir-Carpentier, Pathe-Cindraa, 
Cie Generale des gaz liquefies, etc.

Particulierement puissante dans Vahtmi- 
mum, avec Pechiney, la Banque eontrole 
ou influence d'aiitres mouopoles metaliur- 
giques : CliatiUoii-Commentry, Forges et 
Acieries dn Nord et de I'Est dans la sfde- 
rurgiCf Fives-Lille, Neyrpic, Delattre et 
Frouard dans la grosse metallurgie, Hotch
kiss, Machines Bull, dans une certaine 
mesure Citroen, dans la mecanique..

h’information est pour uiie part tres 
importante sous le eontrole du gi'oupe 
de la Banque de Paris : Haehette (et 
tous ses prolongements), Radio-Luxem
bourg par la Cie Generale de T.S.F....

La Banque eontrole encore etroitement 
les Raffineries de sucre de Saint-Louis 
et leurs fihales coloniales (Maroe, Mada
gascar). Elle est interessee aux domaines 
les pins divers : la chimie (avec Peehiney

<1} Sur tgtia ks troupes Induatrlels qut ont 
rencontres d&ns k premkr thapltre* nous ne r6‘ 
pdtoEis pas Id les lEtdlcatlons foumks. On
trouvera des prddsiona compkmentalres dans 1'an
nexe k laquelle lea leeteurs pourront ae reporter.

et sea participations), lea transports 
(STEF), le prtpifr (CENPA), lea travaux 
publics (Mouvcile de Construction.s et de 
Travaux), etc,,, .sans compter toutes lea 
society ou son influence se fait aentir 
sans qu’elle soit represents nux eonseUs 
d'adniinistratio n.

Mats le domaine de la Banque de Paris 
en France est depasse, an moins relali- 
vement, par son extension aux (.'otouies, 
en particulier an Maroc, Lii, la Banque 
dc Paris et des Pays-Bas, si elle n'est 
pas le seul groupe financier, depasse ce- 
pendant de bcaucoup en influence ses 
concuirents. Par la Banque d'Etat du Ma- 
Toe, elle est chargee de i'eraission des 
billets, tandis que sa filiale la Compagnie 
Generale du Maroe participe a 39 societds 
diverses. L'Omnium Nord-Afrlcain, qu’eUe 
eontrole avec d’autres groupee, detient de 
son cote de nombreuses participations dans 
les mines et les transports, II n’est pas 
un seetour de I’eeonomie maroeaiue qui 
f-ehappe au eontrole de. la Banque dc 
Paris : energie, transports, agriculture, 
industrie alimentaire, mines, travaux pu
blics, tabacs, etc. par des dizaines de so- 
cietes, eontrolees a des degrfe divers, mais 
Bouvent etroitement, avec ou sans la parti
cipation d’autres groupes financiers, II 
serait trop long d’enumerer meme les 
principales d’entre elles, Recemment en
core, la banque a participe a la creation 
dc la television marocaine TELMA.

La Banque de Paris et des Pays-Bas 
a nettement moins d’inflnence, en Algerie 
et en Tutdsie. Elle detient cependant des 
participations dans le Credit Foncier d’Al
geria et de Tusaisie — qiii etend son acti- 
vite a la France, an Maroe, au Moyen- 
Orieut, — et dans lea societes de phospha
tes du Djebel M’Dilla et de Piorrefitte 
Kalaa Djerda, dans la Cie Fermicre des 
Chemims de fer Tunisiens, etc... Son vice- 
president, Emile Oudot, est administra- 
teur de la Banque de I’Algerie et de la 
Tunisie nationalisee,

Directement ou par la Cie Generale des 
Colonies, la Banque dc Paris et des Pays- 
Bas eontrole encore un important domaine 
en Afrique noire et surtont a Madagascar
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(Banquc de iladagasear et des Comores 
snrtoot, qui a le privilege d'emission des 
billets, Sucriere do la Mahavavy, etc,..). 
Ses participations en /ndocAtiie, par la 
Cie Generale des Colonies et par la Ban- 
que Franco-Chi noise pour le Commerce 
et I’Industrie, compiBtent nn ensemble qui 
fait do la banque im des premiers repre* 
seiitants do colonialisme.

Puissance imperialiste, la Banquc Test 
on corn par son extension a I’et ranger. Ou
tre ses Bueenrsales a Amsterdam, a Bruxel
les (e'est la premiere banque etrangere de 
Belgique), a Geneve, qui detiennent elles- 
mdraes d’importants intdrSts, Taction de 
la Banque s'oxeroe surtout par des filia- 
ic6 et des participations, cn particulier au 
Moyen-Orient et en Amdrique du Snd :

Au Moym-Orient, en commun avee la 
finance anglaise et d’autres financiers 
fran^ais, cite controle la Banque Otto- 
mane et sa filiale la Banque dc Syrie 
et da Liban qui jouent un rGle de premier 
plan dans Teconomie de la Turquie, de 
la Syrie ot du Idban (la Banque de Sy
rie detient dans ces deux pays le privilege 
d’eraission des billets) et un rfile non nc- 
gligeable on Irak, en Jordanio, cn Egypte, 
au Soudan, a Chypre, etc.

En Ameriqite Latine, la Banque dc Pa
ris, qui disposait deja avec sa forte 
participation dans la Banque Fran^aise 
et Italicnne pour TAmerique du Sud et 
dans la Banque Nationale du Mexique 
d’importaiites tetes de pont, a ddploye 
dans los dernibres annees line intense ac- 
tivitd, en particulier dans le financeinent 
de grands travaux. IjG president de la 
Banque declarait a ce sujet a Tassemblce 
de 1953 : « C’est ain»i q»e noas ooofts 
dti crier un Depariement special des Af
faires Commerdales avec I’Etranger^ qui 
travaille eu etroite liaisott avec notre De
pariement Indusiriel,

* Ind&pendammcnt de Vaffairs de I’A- 
cierie de Pas-de-Rio en Colombie, et de 
VAdirie de Chiiribote, oit Pirou, la Ban- 
qae est iniervenue dans le finawement 
d’importantes fourmtures faites d diverses 
adminislration ehiliennes.

> II a ete conclu igalement un accord 
avec le gouverncfnent colombien pour le 
financement des fournitures afffrentes d

[a modernisation des mines de charion de 
la vallee de la Cauca.

» II a etS conclu, d’autre part, avec 
le Conseil Naiiatutl du Petrole, au Bre- 
sil, MU accord relatif an financement de 
fournitures, par I’industrie franqaise, pour 
I’installation d’une usine d’engrais aeotis.

» De nomhreux autres projets sont en 
cours de nSgociations. »

La Banque Fran^aise et Italicnne pour 
TAmerique du Sud cffectue une part im- 
portante du financement du commerce en- 
tro TEurope et TAmerique du Sud; outre 
son aetivito principale au Bresil, clle a 
des Buccursales en Argentine, en liruguay, 
au Chili et en Colombie, ime filiale au 
Venezuela, etc. La Banque Nationale du 
Mexique est la premiere banque du pays. 
Directement ou, surtout, indirectement la 
Banque de Paris detient dans ces pays 
de nombrenses participations agricoles, 
industriellcs et commerciales, en Argentine 
en particulier ou Santa-Pe, filiale commu
ne avec Mirabaud, a reinvesti dans des 
socibtes argeiitines son indemnite de na
tionalisation du chemin de fcr.

Si Ic Moyen-Orient et TAmbrique Lati
ne sont Ics domaines privil^ies de son 
activity a I’etranger, la Banque de Paris 
et des Pays-Bas controle cependant encore 
des affaires au Catiada (Credit Foncier 
Franco-Canadicn depuis longtemps; Con
federation Development Corporation, ban
quc d’affaires crece cn 1950), aux Etats- 
Unis (Cie Intereontinontale de Travaux, 
d’Etildes et de Rbalisatioiis, creeo en 
1950), en Norvege (Norv^ienne dc TAzo- 
te oil, avee Ics autres aetionnaires fran- 
Cais, ello detient 45 % du capital et la 
moitid de la direction), en Belgique, aux 
Pays-Bas, ete...

L’enonce de toutes les affaires connues, 
frangaises ou etrangeres ; auxquelles la 
Banquc dc Paris et des Pays-Bas est in- 
tercasce aux titles les plus divers n'en 
finirait pas. Et il y manquerait encore 
les participations oeeiiltea... Ce bref exa- 
meii de ses principaux domaines d’activite 
inoiitre cependant Tdnorme puissance de ce 
groupG. La domination qu’il exerce, com-
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HOMMES DU GRAIND CAPITAL

Emile IHCXOST
Les deux principaux diri- 

geanU do la Banque de I’lii- 
doehine aont le president 
Emile Minost et le vice-pre- 
aide nl-directeur general 
Fran^oia de Flera. Emile 
Minost, eomme Emmanuel 
Monick de la Banque de 
Paris et des Pays-Eas, est 
un traiisfuge de radminia- 
tration finaneiere ; ne en 
1B53, Inspecteur des Finan
ces en 1917, il devient se
cretaire genera! dii Credit 
Foncicr E gyp lien en 1923, 
directeur general de celte 
banque en 1931. Outre la 
presidence de la Banque de 
I’Indocliine, il est au consei! 
d’administration de nom- 
brenses societes, dont la Cie 
du Canal de Suez, la Ban- 
qne de Paris et des Pays- 
Bas, la Banque Franjaise et 
Italienne pour I'Amerique du 
Sud, etc...

Edmond LEBEE 
Ch.url<?s DANGEEZEB

Parmi lea dirigeants du 
groupe du Credit Industriel 
et Commercial, on pent citer 
Edmond Lebee, Charles Dan- 
gelzer et Jacques Georges- 
Picot. Edmond Eebee, presi
dent de cette banque, est 
egalement president de la 
Banque Comtnerciale du 
Maroc et des Cliarbonnages 
du Tonkin, vice-president du 
Credit Industriel d’Alsace et 
de Lorraine, adminiatratcur 
du Credit National, de la 
Cie Frangaise des Metaux, 
etc... Charles Dangelzer, vice- 
president-dirccteur general 
dti CrMit Industriel et Com
mercial, est aussi adminis- 
trateur de la Banque Com- 
merciale du Maroc, de la 
Banque Commerciale Afri- 
caine, de la Banque de ITn- 
dochine, etc,,.

Franco Ih do FLERS
Le vice-president-directeur 

general de la Banque de 
i'lndochine eat Francois 
ilyacintlie Victorien Robert 
de la Motte-Ango, marquis 
de Flers, fils de Robert de 
J'lers, ec rival n et membre 
de I’Academic francaise, Ne 
en 1902, Inspecteur des Fi
nances en 1926, t! cnlre, en 
1931, a vingt-neuf ana, com- 
me secretaire general a la 
Banque de I’lndochine, qu’il 
n’a pas quit tee depuis, et 
qn’il represente dans de trea 
nombreux conseils d’admi- 
nistration. Il est membre du 
Jockey-Club et du Cercle de 
rUnlon.

Pierre dc MOUY
Le comte Pierre de Moiiy 

eat president de la Societe 
Cenerale, banque nationali- 
see. 11 est aussi president- 
direcleur general du Cre
dit a ITndustrie Fran- 
Caise, adminisiratear du Cre
dit National, de J.-J, Car- 
naud et Forges de Basse- 
Indre, de la Cie Gene rale 
d’Electricite. Ne en 1887, il 
est passe par k haute admi
nistration (direcleur du Mon- 
vement general des fonds en 
1923)...

AUred POSE

Lea liens elroits qui re- 
lient nu secteur prive lea 
banques e nationalisees » 
sont incarnees dans la per- 
sonne d'Alfred Pose qui est 
a k fois adminiatrateur de 
la B.N.C.I. nationalisee et 
president de k B.N.C.I.- 
Afrique qui est restee pri
ve e; il est aussi president 
du Credit foncier de Mada
gascar, adrainistrateur des 
usines de papier Cenpa,

des Cartonneries de la Ro- 
chettc, des Entreprises Quil- 
mes... La carriere de ce 
grand financier est asaez oti- 
ginak. Ne en 1899, i) eat 
en 1925 charge do count 
a la Faculte de droit de 
Caen, et de 1926 a 1929, 
professeur agrege, En 1929, 
a Irente ans, i) quitte I’en- 
seignement pour des occu
pations plus fructueuEos; il 
entre comme direct eur des 
Affaires economUjiics a k 
Societe Alsacienne de Ban- 
qua: il passe a k B.N.C.I. 
en 1932, comme direcleur 
general.

O, MOKEAU-NTIBET
L’un des principoux diri

geants du Credit Lyonnais, 
banque nationalisee, eat Oli
vier Moreau-Neret. Ne en 
1892, fils d’un avoeat, o’est 
par rinspection des Finan
ces qu’il est * arrive », Ins
pect eur des Finances en 
1919, il passe en 1929 au 
Credit Lyonnais oii il eat 
rcste depuis. Il semble qu’il 
y represente les interets du 
groupe Cillet; il est admi- 
nistrateur de Gillet-Thaon, 
de rUnion Lyonnnise pour le 
Financement de ITndiislrie, 
de la Lyonnaise des Eaux et 
de I’Eclairage... Ses actlvi- 
ics financier^ n’ont pas em- 
peche Olivier Moreau-Neret 
de representcr k France a 
k Societe des Nations de 
1936 a 1939 et d’etre se
cretaire general au Minia
te re des Finances en 1940. 
Il a ecrit phisicurs ouvtb- 
ges sur les valeurs mobilie- 
et le controle des prix; il 
est membre de I'Academie 
des Sciences Morales et Po- 
litiques et I’autenr de plu- 
sleurs volumes de poemes. 
I! est aussi obscur poete 
qu'illustre financier.
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me cello do3 autres ^Iwnents da capital 
fiuancior qu’oa va voir, a quelque chose 
de monatmeui. Le travail de millious 
d'hommes dans toutes les parties dn Jnon- 
de scrt Ji aceumuler la richesse de la 
Banqoc do Paris, des societes de son 
groupo et des quelques ccntaines d’hom- 
inos qui sont a la tete des dil'ferentes 
parties do cet empire. Ajoutons que ces 
hommos out joue dans lea dernieres an-

necs un role politique particulierement 
important et nefaste. Tris life aux Etats- 
Unis, certains de ses direeteurs occupent 
des postes dirigeants dans le M.R.P. De- 
puis Ic depart de Finaly, les financiers 
eat))cliques out en effet pris dans la Ban- 
quo de Paris une influence pr6ponderante. 
La Banque est depuis des annees parti- 
culicrcmcnt hostile au commerce avec les 
pays do I’Est.

LA BANQVE DE LUSDOCHmE

Evoquer Jo groupe dc la Banque de 
I’Indocliine, c’cst conmic pour la Banque 
de Paris, passer cn revue les prineipales 
parties du mondc D’origine typiqne- 
ment coloniali.ste — clle a ete fondee coin- 
me banque de I’impdrialisme fran^ais pour 
exploiter I’lndocliine — la Banque de 
rindoehine a, des I’entre-deux guerres, 
mais surtout depuis 1945 etendu son aeti- 
vite a d’autres territolres eoloniaux, on 
Afrique surtout, et a I’otranger, notam- 
ment cn Amdrique Latine. Elle a egale- 
ment pris des participations de plus en 
plus nomhrcuses dans la metropole, ou 
son domaine cependant vient encore loin 
derricre celui de la Banque de Paris et 
des Pays-Bas,

L’Indocliine est restee pendant long- 
temps — sou exploitation par la Ban
que de I’liidochine dure depuis plus de 
trois quarts de siecle — le principal do- 
niaine de la Banque, Des avant-guerre, 
mais surtout dans les reeentes annees, cel- 
le-ci s'est cependant efforeee, selon I’ex- 
pression mfime de son president a I'assem- 
blde gdnerale de 1953, « d’ameliorer la 
repartition gdographique de ses risques »,

(1) Lo. question du oontrOle de 1b Basque de 
I'Induelilne eat asees complexes CrMo en 1875 par 
le credit Lyonnais, la, Banque de Paris et des 
Pays>Bn.s* le Credit IndustrJel et Commercial k 
Comptolr National d'Escompto et la 
rale, la Banque de I'lndochlne compte toujours 
dans son consell d‘ad ministration un reprisentant 
de chacune des quatre premieres banques cities, 
a Inal que le dirigeant de la Banque Laaard et un 
repr^sentaot du groupe caoutchoutler 4a Elvaud^ 
La Banque existe en fait ind^pendamment de ces 
Influences souvent contradJctoJres, d. cda pr^s que 
dee lutles pour un contrdle plus grand par un 
de cea gr-oupaa ne sont nullement exclues^

encore que les recettes de la Banque au 
titrc dc son aefivitd baucaire commer- 
ciale provenaicnt encore d’Indoobine pour 
plus de moitie en 1952. Sur la base des 
cours des actions en Bourse a la fin de 
1953, les participations de la Banque se 
repartissalent pour nn quart en Afrique, 
un quart en Aracriqiie, nn quart en Fran
ce et en Europe, 18 % en Indoeliine et 
dans lo Sud-Est Asiatiqne, le reste dans 
le Pacifiquc et dans le Proobe-Orient

La presence de la Banque de I’lndo- 
chine dans les societes qii’eUe controle 
est materialisee par les 150 postes d'admi- 
nistratcnrs dc ses dirigeants et represen- 
tants eonnUB et les 80 sieges des diri
geants de la Socicte Financierc pour la 
France et les Pays d’Outre-lIer {S.O.P. 
F.O,), qui est une doublure de la Banque 
de 1’Indoeliine, Les reprfeeutants du grou- 
pe detiennent ainsi au moins 230 fonc- 
tions d’administrateurs dans lea societes 
les plus diverses, dont 33 postes de pre
sident et 4 postes de vice-president.

En Indochine, la Banque qui partieipe 
egalcment, avec la Banque dc Paris, a la 
Banque Franeo-Cbinoise pour le Commer
ce et I’Industrie et influence I’Union Fl- 
nanciere d’Extreme-Orient, controlait (eUe 
controle encore pour partie) tons les sec-

(2> Ces ^valuatlcpiiB bouralCres De donnent 6vl« 
demmeDt qu'utie id^ approximative de ta rdpar. 
titlon r^elie du domaine de la banque^

(3) Cltona notamtzient : Emile Ulnoat, Francola 
de FJera, Paul de Tbomaaeon, Jeau-Maxlme Boberti 
Marc HannaUn, Rend Bousquet, Jean de Sallly, 
etc,,. P&rml lea dirigeants de la S,O.F.F.O, : 
Edmond G-lacard d’Estaing, Paul Barnard, Jean 
Daloz, La plupart sont d'anclena luspecteiirs doa 
flnoccfis. Paul Baudoln, qui fut mialstre des Af^ 
falres Etrangirtis de Vichy, repr^aente d, nouveau 
la banque dnna plualeura conaella d'admin la tratlon.
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teiirs (Ic I’eecnoniie, directement ou par la 
SOFFO Rieti ii'Dchappe a son empri
se : credit foueier, mobilicr, iimnobilier, 
hypothecaire, production et distribution 
de I’eau et de I’electrieite, transports flu- 
viaux ct aerieiis, sucreries et distilleries, 
plantations de caoutcliouc et do tbe, ex
ploitation des salles de cinema, mines me- 
talliques, eimenteries, entrepriscs de tra- 
vaux publics, etc... De 1875 ii 1948, la 
Banque a eu le privilege d'emissioa des 
billete, qu’elle a conserve en fait jusqu’b 
une date trfes reeente. Sept annees de 
guerre ont eu pour but principal de sau- 
v^ardcr Temp ire de la Banque de I’ln- 
doebine. En depit de son repU vers d’au- 
tres territoires, I’independance partielle 
— et la perspective de I’independance to- 
tale — des pcnplcs de I’lndoebinc, mar
que nn affaiblissemeut de la puissance 
de la Banque, meme si die continue a 
jouer tin role important dans les relations 
coraracrcialcs et finaneieres avec ces pays.

La Banque a eteudu depuis loiigteraps 
son action a I’ensemble de 1’Extreme- 
Orient, Elle jouit encore du privilege 
d’emission des billets dans les territoires 
fraiiQais de Vlnde, de I’Ocianie et en 
Nowvclh-CaUdonie. Avec d’autres groupes, 
die participe a Texploitation du nickel 
de Nonvellc-Caledonie, des phosphates de 
rOceanie, du coprali des Nouvelles-Hebri- 
des, etc... Hier encore, die etendait son 
intiueuee a la Chine...

Le repli do ses capitaux s’est princi- 
palemcnt effeetue vers I'Afriquo, surtout 
I'Afrique noire et Madagascar, En Afri- 
que du Nord, elle est avec Worms le plus 
gros actionnairo de la Banque Industridle 
de I’Afrique du Nord; avec la Banque 
de Paris, elle participe an eontrolo du 
Credit Foneier d’AIgerie et de Tunisie 
et de la Cie Nord-Afrieaine de Cellulose. 
Beaucoup de society indodiinoisos de eon 
groiipe ont cgaleraent reinvesti dans des 
domaines agricoles en Algeric et au Ma- 
TOc leurs indcranites de dommages do 
guerre et leitrs profits. La SOFFO detient

(J> Le portefeullle de le S.O.F.y.O. a la Ua 
1052 ae r^p&rtl5aa.[t pour 28 % en IndoctilDe* 

13 % en Afrlque, 19 % Md-dagfuscar, 23 % en 
France, etc...

de son cote des participations an Maroe 
(agriculture, transports aeriens, sucreries). 
Bieu qnc ces positions ne soient pas n%li- 
geables, elles ne se comparent pas en 
ainpleur, a cellos dc la Banque de Paris.

En A/rique noire, par contre, la Banque 
dc I’Indoehine a reussi a se faire une 
place de premier plan. Elle pai'ticipe — 
sans lea controler " a la Banque de 
I’Afrique Occidentale qui detient le privi
lege d’emission en A.O.F. et au Togo 
et a la Banque Commcreiale Africainc. 
Elle eontrole le Credit Fonder de I’Ouest 
Afrieain et le Credit Fonder de I’Est 
Africain, Elle est interessce a des dixaincs 
d’affaires, principalement dans les mines 
(Cie miniere de I’Oubnnghi oriental, etc.) 
et ragriculture (Plantations reunics de 
rOuest africain, Cie du Hant et Bas Con
go, etc,.,). La SOFFO participe egale- 
ment a plusieurs affaires, parrai lesquelies 
notamment les Mines de fer de Mauri- 
tanie.

La SOFFO encore est un des princi- 
paux groupes exploitant Tile de Mada
gascar (Plantes a parfums, Generale des 
Graphites, Minerals de la Grande lie, 
etc...), on la Banque detient elle-meme 
des participations reeentes (Cie Sucriere, 
etc.,.). Le territoire de Djibouti (Chemins 
de Fer), VAfrique du Suti, avee sa fiUale 
a Johannesburg, comp latent le champ 
d’actioii africain de la Banque de I'lndo- 
cbinc.

Les zones d’influence de la Banque 
dc Tlndoebine a I’etranger recoupent sou- 
vent eelles de la Banque de Paris et des 
Pays-Bas. Plus recenunent orieiitee vers 
eette region, elle n’a qu’une faible place 
au Mogen-Orient (Banque Sabbag). Pur 
contre, son extension en Amirique du Sud 
a etd rapide. Elle detient maintenant dans 
la Banque Frangaise et ItaUenne pour 
I’Amerique du Sud une participation 
presque aussi importante qne eelle de la 
Banque de Paris. Les conditions dans les- 
quelles elle a obtenu eette participation 
sont tout a fait indicatives du role de 
I’Etat au service du capital financier. 
La Correspondance Economiqtte ecrivait a 
ee snjet le 15 novembre 1950 : « Eu 1948, 
le gouvememeat fran(ais init eomme con
dition a la levee dn sequestre des biens 
franeais de la Banca Commerciale Ita-
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liana la cession tVun important paquet 
d’actioiiH de la Banque froiieo-italieiine 
a !a Banqne do I’lndocHne » Celle-ei 
a c^aloinetit pris en 1047 le eontrole du 
Credit Foneicr du Br&il et de TAmcrique 
dll Sud et possede uiie participation dans 
le Credit Foncier de I’Umgaay, Elle est 
eiicoro intoressM an Banco mercantil, a 
la Banque Nationale du Mexique, a la 
Caisse Gcnerale de Frets foneiers et in- 
dustriels, dont Mallet lui a c^d6 11 y a 
pen de temps une par tie du oontrdle, 
s’efforce de finaneer une partic dcs opc- 
ratioHS commereiales entre la France et 
ees pays'^^ etc...

En A7iieriqm du Nord, la Banque, qni 
a er66 en 1952 avec Lazard et le Credit 
Snisse une societo d’invostissemcut au Ca
nada (Canadera Ltd), eontrole a demi 
avec le Compoir d’Eseompte la Freueli 
American Banking Corp., de Ncw-York.

La France meiue a interesse plus tardi- 
vemcnt la Banque de I'Indoeliine dont le 
reseau de participations est nettement 
moitis dense et inoins important que eelui 
di‘ la Banqne de Paris. Dans Vindustrie, 
elle est interessee a des branches tr^s di- 
versps : le sucre (Say), les Liqueurs (Cu- 
aenier), le papier (Cenpa), les prodults 
d’entretien (Enliler-Fontaine), les extinc- 
tcurs (Philips et Pain Vermorel), I’acier 
(Chiers), les travaux publics (Entreprises 
de dragages et de T.P.), le sel (Salins du 
Midi et Salines de Djilteuti dont I’aetivite 
est mondiflle), la construction de ponts 
metalliques (Ets Eiffel), etc... La SOFFO 
a, de plus longue date, uu doniainc indus- 
triel plus sp^cinlisS : principalement la 
ractallurgie (Lorraine Dietrich, llsines Mo- 
tobloe), ies textiles (Soieries Dncbarne, Ets 
Vauthcret), la ehimie (le Carbone Lorrai
ne, CIPEL) et le caoutchouc (Bergou- 
gnan en France et Bergongnan beige, le 
Caoutchouc industriel). Le groupe s'inte-

(1) J->^? flnanclera dont le tr^orler
du p&pe Bernardino out toujours une
farte participation done la Banquo Fran^alse et 
Itallenne,

(2) Par exemple un aocord portant aur le fluan-
cement de ID mllllarda de llvralsona a conelu
fin Julllet entre I'Etat de Parnna au et
UQ ^r^otipe de banquea franqalses ay ant &. ea tfrte 
la Banque de rindoobine.

resse egalement a ravintion (Transports 
Aeriens Intercontinentaux). Comine elle.s 
le font en Afriqne du Nord, boaueoup 
de societ63 indocbinoiscs reinvestissent des 
foods en France (eaux minerales, compa- 
gnies iimnobilieres, etc.).

Avec le Comptoir Lyon Alemand, con- 
trole depnis 1948 (avec participation aii- 
glaise), qui est la plus grosse affaire fran- 
t;aise de commerce et d’affinage de 
metaux pr^ciettx et la troisieme affaire 
dc ee genre dans le monde, on quitte I’in- 
dustrie pour les etabhssements financiers 
parmi lesquels la Banque de ITndoehine 
possede des participations nombreuses. 
Outre 9 a 10 % du capital de la Banque 
de Paris et des Pays-Bas, elle detient des 
intcrets dans tout un ensemble de ban- 
ques (CaLssc Centralo de R6cscompte, 
Caisso Centrale de Credit a Moyen Ter- 
me, etc.) avec d’autres groiipes financiers. 
Elle a des participations dans les grou- 
pes d’assMrances La Paternellc et la Pro
vidence. Elle a eonstitn^, pour particT 
deux society d’inve.stisscraent : la Societe 
Parisienne de Placement et de Gestion et 
la Cie d’Investissement et de Placement,

Quand on examine en detail I'activite 
de la Banque de I'Indoeliine — il n’a et6 
indique iei qu’une partie dc ce qui est 
eonnu, mais son role eat encore de pre
mier plan dans le fin an cement des opera
tions d'export-import notamment dans lea 
relations commereiales avec 1'Extreme- 
Orient, etc... —, on ue peut manquer 
d’etre frappe par le caractere parasitaire 
d’un groupe qui pille les richesses natu- 
relles de toute une seric de pays oii de 
sureroit il exploite le travail des habi
tants. Combien indicative a ee sujet ap- 
parait la preponderance de la Banque 
dans le secteur des credits foneiers : dans 
toutes les possessions et les zones d’iii- 
fluence de 1’imperialisme fran^ais, il n’y 
a que le Credit Foncier de Madagascar 
ct le Credit Foncier Franco-Canadien 
auxquels elle ne partieipe apparemment 
pas. Mais en Indochine, en Afriqne du 
Nord, cn Afrique Noire, en Amcrique du 
Sud, la plupart dcs credits foneiers et 
bypotbecaires sont sous le eontrole, le 
plus souveiit direct, de la Banque de I’ln- 
doohine. L’oetroi dcs prets bypotbecaires 
est en effet un excellent moyen de se 
eonstitner d’importantes propriety fon-
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ci6ros. La Vie Frart^ise ^crivnit Tfcem- 
inent (12-3-54) : « Le domaine iiamobilier 
du Credit Foneier de I’Ouest Africain en 
Afriqne Noire et an Maroc a son origins 
dans les realisations de gages de debi- 
teurs ddfaillants, effeetufe surtout lors de 
la crise economiqiie de 1930-35. »

La Banque de I’lndocLine cst un grou- 
pe typiquement imperiaHste. 11 ne se passe 
ponr ainsi dire pas de mois sans qu*elle 
ne sc saiaisse de quelqne affaire nonvelle. 
A la mi-aeptembre, elle vient de prendre 
pied aux Pays-Bas d’nne maniere qui il-

histre bicn le cosmopolitisme du capital 
financier, Le gouvemement hoEandais a 
cede an rabais a un consortium bancaire 
international la Banque de Bary qui, con- 
trolee par la Deutsche Bank, avait et4 
mise sous sequestra ^ la fin do la guerre, 
Ce eonsortinin comprend k parts ogales 
la Suddeutsehe Bank, la Banque de la 
Societe Generale de Belgique, le Credit 
Suisse, la Banque Miillcr et Cie, do Rot
terdam, et la Banque de I'Indochine. Quel 
bol amalgame de grands financiers de la 
« petite Europe > 1

MM. DE ROTHSCHILD FRERES

Rothseliild Le nom mcrae est syno- 
nymo dc finance et do riehesse. « Je n’ai 
pas la bourse a Rothschild », dit-on cou- 
ramment. Leur puissance est un fait de 
notoriety pubEque. Mais essnyez de cerner 
cette puissance, d*en prdciser ies grandos 
lignea, d’on appreeier la valeur relative, 
et clle cchappe a I’etude. Lea Rothschild 
atteignent a une sorte de perfection dans 
la discretion; moins on parle d'eux, plus 
ils sont satisfaits. On no trouve les trois 
associds do la Banque Rothschild, avec 
son petit capital de 500 millions de 
francs et son bilan (non pub lie) do 
quelques milEards seulement, quo dans 7 
coEseils d'admini strati on. Mais si I’on re
garde d'un peu plus pr6s, on voit qu’avee 
lours seuhs representants connus ils 
occupent ddja 110 sieges de conseils d’ad- 
ministrstiou, dont 11 postes de president 
et 7 postos de vice-president, uniquement 
dans des sociotes de premier ordre. Car 
la tactique de la Banque est d’agir an 
maximixm par personnes interposees, par 
des « grands eommis » dont, pour cer
tains, on ignore longteraps, sinon toujours, 
leurs veritables attaches. Les Rothschild 
ont eii des hommes odRbres : Raoul Dau-

Cl) En 1945r le capital de la Banque D'^talt 
encore que de 50 millions. 194S a 1054, 11 £talt 
resl6 a, 250 million^, eans aucun rapport avec 
son importance rSelle.

(2) ParmJ lea repidaentants les plus connufl : 
Pierre Getten, Ren^ FlJlon, Pierre Dupont-Ferrler, 
Emile Laffon, Henri Pagezy, Etlenue du Caslel, 
Michel Pasteau> Pierre SJgmapn, etc.<.

try, Petsehc, aneiens ministres, aujour- 
d’hiii decides; Ren^ Mayer, qui fut leur 
employe a la Cie du C hem in de For du 
Nord, dont ii etait vice-president est 
tonjours un de leurs representants. II y 
a a peine quelques mois, il presidait a 
Boulogtio-sur-Mer le cent einquantenaire 
de la Maison Mory, etroitement associee 
aux Rothschild,

Pour oi'ientcr ses investissements et lan
cer des affaires nouvelles, le groupe Roth
schild a ci’^e toutc une serie de « societM 
d’^tudes », eu general sociotes i respon- 
sabilit^ lunitee ne publiant aucun rensei- 
gnement, qui sont chargees diserfcteraent 
du travail d’etudes, do reconnaissance et 
de demarclies preliminaires, corarac par 
exomple Strindoe, Jean Streichenberger, 
les societes de Gerance, do financement et 
dc participations, de Eecherchos minieres 
et petrolicres coloniales, etc...

Connaitrait-on assez bien la Banque 
Rothschild de France quEl faudrait aussi 
ttnir compte, pour lo moins, des Hens 
— famiUaux et financiers — avee la bran
ch e auglaLse N,M. Rothseliild and Sons 
qni est notammeut une des premieres mai- 
sons sur le raarche de I’or a Londros et 
deploie une grosse activity dans le do
maine des investissements internationaux, 
Rothschild and Sons ont pris notanunent 
en 19.53 la tete de la « British Newifound- 
land Corporation » creee pour rcaliser 
d'importnntes installations iudustrielles alt

(3) ReD& Mayer a uu d«!S rapr^aeotaut? 
Compa^Ica tora des ndgoclatJons qui Oht aboutl 
& la creation eu 1957 da la
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(’anadii ct a Tprre-Neuve; ils ont ete im 
(les premiers participants a la Common
wealth Development Corporation, fond^ 
Mur rinitiative dn gonvernemeiit anglais 
jionr devoloppcr Ics investisscnients dans 
i'em pi re Lritanniqne.

Lm liens sent ctroits %alement avec 
Ifl baiK^ne Lambert de Bruxelles IjC 
groupe Damhcrt controlc cn Belgique lu 
Bnnquo H. Lambert (de Uiononx, de Bru- 
ny et Cie), an Luxeinl »urg la holding 
« r^jmpagnic de Placements »; il a par- 
ticipd h la creation de la « Compagnio 
(longolaise de Construction », etc... 11 
a al)3orbe on 1952 la Banqne de Reports 
el do Ddpots, important etablissement de 
Bnixellcfi, et doploio nne grosse activite 
an Canada,

Dee rapports d’affaires aveo Morgan, 
Knhn, Loob et Cie anx U.S.A., Vickers 
et Imperial Clieinical en Angleterre, Me- 
tallgesellscliaft en Allemngne completent 
partiellemeiit le rfoeau inextricable dea re
lations Internationales du groups Roth- 
sehild.

On imagine toiitcs les liaison,s finan- 
<deroa et familiales qn’a pu aceumuler cn 
pi'(« d’nn siccle et denii la banqne, ereee 
en 1817, aeloii les aunuaires, an 21 me 
Lnffitte oh ellc so tronve toujours. Ces 
contacts, aussi hien nationaux qn’interna- 
lionanx, appuyds sur nne fortune person- 
nelle impossible a evaluer, sont un des 
elements prineipaux de la puissance d’nn 
gronpe doiit I os foimes d’action sont tres 
differentes do cel les de la Banqne dc 
Paris on de la Banqne de I’lndoehine par 
exomple. La superior!td des Rotlisehild 
e’est quo la base dc lour puissance cst la 
fortune personnel le des barons Quy, Alain 
et Elie de Rotliacliild, tandis qiie les diri- 
geants de la Banqne de Paris cm de la 
Banqne de I’lndoehine sont en qnelqne 
sortes dos employes du capital qu’ils diri- 
gent, d’nne position moins solids. Sur la 
i'ortune des Rothschild disons simplcment 
qu’en mai 1952 la valcur totale dn porte- 
fcnille de la Cie dn Chemiu de fer du 
Kurd etait estimee ii pros dc 23 milliards 
de francs...

Avee cette fortune, la maison Rothschild 
possede toute nne masse de participation-s, 
soumises ii eonstante Evolution, dans d’in- 
nombrnbles entreprises fran^aises et dtran- 
geres, qui vont du simple placement, fre
quent, destine h encaisscr des dividendes, 
jnsqn'an controle eomplet, cn passant par 
nn interessement plus on moins important. 
La multiplicity de ces participations, me- 
me limitoca a 5 on 10 % du capital, don- 
ne aux represcntants des Eothcliild la pos
sibility d’intervenir dans un grand nom- 
bre d’affaires importantes. De tree am- 
ples liqnidites, des disponibihtes impor- 
tantes en devises et nne position de pre
mier ordre dans le domaine des change.s 
grace a lours relations iotemationales ren- 
forcent lours possibilitys d’aetion.

Si le domaine Rotlisehild, tres 6tendn 
ct tres diffuB, eat ainsi tres diffioile a 
circouscrire, il n’est eependant pas im
possible de le cnracteriser, an moins dans 
sea grandes lignes, En dehors des opyra- 
tions bancaires, raonetaires et financihres 
elles-memcs, I’aetivity dn gronpe Roth
schild cst surtont orientye vers les metaux 
non ferrenx, les transports ct le com
merce international, les nssumnees et la 
metallurgie.

Paimi tons les groupcs du capital fi
nancier fratigais, la place des Rothschild 
est incontestablcment la premiere en ce 
qui coneerne les inefawx non ferreux, tant 
en France et an colonies qne dans les 
autres zones d’influence de I’imparialisme 
trangais, Peuarroya qni fait 6 % de 
la production mondiale, domine le marche 
europeen du plomb. Directcracnt et par 
ses fill ales, elle assure les trois quarts 
de la production frangaise, la qua.si-tota- 
lite de la production de la Groce et do 
la TunLsie, les trois-qnarts de eelle du 
Maroc, la moitic de eelle dc I’Espagne, 
le tiers do eelle de 1’Italic, et produit 
egalcment de rargent, du ainc, des engrais. 
Lm Rotlisehild controlent le Nickel (100 % 
de la prodnetion de 1’empire frau^ais),

il> Lofi liens f&ml11a.ux entrs le barod Lambert 
rt 1^ noth^ciiHd dutent de tr&y loin. Jls sont 
rftnforcto lleria financiers. baron Lam
bert eflt. piir exempla. sdmtnistratour dc la 3ocWt6 
d'lnvcallsacment du Nord, en par les
Rothschild.

(2} 1^ Bannuc de Paris et des Paya-Bas, la 
TJanque do rUnloo Parlslenne-Mirabaud, In Credit 
CotnmcTClnl da Franca ct dc Wendel socit 6g'&IC'- 
ment int^raBS^s A Ponairoya^ nmis la poaitlon du 
groups Rothschild avec 6 adminlstratcurs. dont 
Ic dlrectsur sur 12 est pr^pondirante.
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HOMMES DU GRAND CAPITAL

J. Gl'X)IlGES-PICOT

Jacques Georges-Picot, ne 
en IWO, e*t le fils de Char
les Georges-Pieot, ancien 
pr^ident dii Credit Indus
trie! et Commercial. 11 a 
fait un long stage dans I’ad- 
ministratlon avani de venir 
dans les affaires : Inspec- 
leur des Finances en 1925, 
sous-direcieur au Ministere 
des Finartces en 1931, agent 
siiperieur adjoint en Egypte 
apres 1937. On ne s’etonne- 
ra pas de le trouver aujour- 
d’hui directeur general ad
joint de la Cie du Canal de 
Suez, en plus de sea poates 
d'administrateur du Credit 
Industrie! et Commercial et 
d’autres aocielca, II fait par- 
tie du Cercle Interallie,

Sliilchfor de VOGUE

Au Credit Lyonnais, on 
trotive !e Marquis Melchior 
de Vogue : Jochey-Cluh, 
Cercle de I’Union, chateau 
de la Verrerie par Ouzon 
(Cher),,, II appartient a une 
famille de tres riches pro- 
prietaires fanciers et finan
ciers, qui detiennent jtar 
esetnple, depuis I’origine, un 
siege a la Cie du Canal de 
Suez, Outre son siege au 
Credit Lyonnais, le marquis 
Melchior est president de 
la Sle Fnnciere Lyonnaise, 
de rUnion Lyonnaise ponr 
le Financement de I’lndus- 
trie, de la Lyonnaise des 
Eauz et de I'Eclairage; ad- 
ministrate.ur de la Providen
ce-Accidents et de la Provi
dence-1 neendic, des Forgeji 
de Chatillon - Commentry- 
Neuves-Maisons, etc. Amaud 
de Vogue est [iresident de 
Saint-Gobain et aduiinistra- 
teiir de societes indochinoi- 
ses de caoutchouc, de Pan-

hard et Levassor. Le comte 
Francois de Vogue, membre 
du Jockey-Qub et proprie- 
taire des chateaux de Thoisy 
la Berchere, en Cote-d'Or, et 
de Guignicourt dons I'Arden- 
ne, est president-directeur 
general de la Cie Generale 
du Levant, Jean de Vogue, 
vice-prfeident de Lebaudy- 
Sommier (sucres), possede 
un yacht, le Barbara. Mme 
J, de Vogue eat president- 
directeur general de < Ce- 
rabati » (Cie Generale de 
la Ceramique du Batiment) 
et administraleur des Faien- 
eeries de Sarreguemines. La 
fatnille de Vogue est le type 
de ees families feodales qui 
se sent integiees dans la 
grande liourgeoisie d’affai
res.

Henri IJIFOND
Henri I.afond represente 

le groupe Banque de TUnion 
Parisienne-Mirabaud dans de 
n ombre uses societes minie- 
des et melallurgiques. 11 est 
president - directeur general 
de PAssociation Miniere et 
de Djebcl-Djerissa, president- 
directeur des Mines de Hua- 
ron, vice-president de Mokta- 
el-Hadid, des Phosphates et 
Chemins de fer de Cafsa; 
administrateur de Pechiney, 
des Trefileries et Laminoirs 
du HavTe, d'Ouenza, ainsi 
que de la Cie fran^aise des 
Pet roles et de rElectricite 
de France. Ne en 1B94, in- 
genieur de Polytechnique et 
des Mines, il a ete sous 
roccupation, en 1941, secre
taire general a PEnergie. 
Anjourd'hui, au C.N.P.F^ il 
preside la Commissioa des 
Affaires allemandes, ainsi 
que ceile de PEnergie; il est 
memhre d u hnreaii d u 
C.N.P.?'. II est aussi membre

du Conseil Economique, dans 
le groupe patronal.

I’lcrre FOURNIER 
Le nom de Pierre Fournier 

peut symboliser la faible dis
tance qu’il y a des finances 
pubiiques a la finance pri- 
vee. Ne en 1892. fils d’un 
general, il entre a PInspec
tion des Finances eii 1919; 
en 1925, il est directeur du 
budget; en 1937, il est noiu- 
me gouvemeur de la Banque 
de France. Pendant la guer
re, il est president de la 
S. N. C. F., wise au ser- 
vice de Poccupanl. En 1949,
11 est no mme president de 
la Ste Nationaie d’Investi.s- 
setnent, societe d’Etat gerant 
un enormc portefeuille de li
tres de societes, En 1953, 
les actions de la societe sont 
vendues par I’Etat; Pierre 
Fournier, qui reste president, 
fievient financier prive, dis- 
posant en mailre d'une mas
se de litres valant qudque
12 milliards de francs^ Ausai 
est-il devenu president des 
Ciments Portland .Artificieis 
de Plndochine, de la Pari- 
sienne de Placement et de 
Gestion, du Comite des Obli- 
gataires de Dan ube-Save- 
Ad ri a ti que, administraleur 
de la Cie du Canal de 
Suez, du Credit National, 
de la Cie Algerienre. des 
Trefileries et Lammoirs du 
Havre, etc...

Leon DUBOIS 
Leon Dubois, ne en 1890, 

ingenieur des Arts et Me
tiers, cumuie les travaui pu- 
lilics, aver la direction de la 
puissante tirme Entrepriaes 
Metropolitalnes et Co Ionia- 
lea (ex-Eta Leon Duliois), el 
les i:'Onstructipn,s acronautl- 
ques, avee ies .4vions Hurel- 
Dubois.
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ils participent au puissant trust anglais 
Rio Tinto (enivre), i Minerals et Metaox, 
an Comptoir Lyon Alemand, aux Mines 
de la Plague, a Plumbum et aux Mines 
de Huaron en Amerique Latins, ILs d^- 
tiennent d’importants interets dans le 
trust du cuivre de Ehodfeie Rhokana Cor
poration, et dans eclui des diamanta 
d’Afrique du Sud De Boers Consolidated 
Mines Ltd. 11s controlent la Cie beige des 
Mines, Minerals et Metaux qui, avee nne 
filiale de la Societe Generale de Belgique, 
joue nn grand role sur le marche beige 
des mdtaux non ferreux et detient de 
nombrouses partieipations dans les affai
res analogues.

Lear activity dans le domaine des ine- 
tanx non ferreux a oriente les Roth
schild vers les colonies, notamment vers 
fAfrique du Aord ou ils detieunent, par 
I’intermediairc de Pcnarroya en gene
ral, d’importantes participations, srurtout 
au Maroe, Penarroya, dont I'activitd 
s’dtend a 1’Algeria et a la Tunisie, a fonde 
nne filiale Penarroya Maroe chargfe do 
tons ses interets maiocains

Les Rothschild ont eree, en 1949, nn 
etablissernent financier an Maroe, la So- 
cit4 cherifienne de geranee et de banque. 
Ils partieipent a I’Omninm Nord-Afrieain 
avee la Banqne de Paris et d’autres gron- 
pes-

Dans les transports, les Rothschild se 
sont d’abord int^ress^s aiix c7ie«ttns de 
fcr, Ils controlent dc manierc absolne 
la Cio des Chcmins de Fer du Nord, 
main tenant socicte dc portcfenille, qui 
possddait le resean Nord et nne partie du 
resean beige Les Rothschild etcJidcnt 
leurs partieipations a de nombrcnx rc- 
seaox de pays d4pendnnts ; Chetnin de 
fer de I’Indochiuc et du Yunnan, Che- 
min de fer franeo-ethiopien de Djibouti 
a Addis-Abeba, Chemin de for de Damas- 
Hamah et prolongemcnts (Syrie), Che- 
mins de fer du Maroe, avsnt guerre le 
Danube-Savc-Adriatique, etc... Actionnai-

re de la S.N.C.F., la Cie du Nord est 
repr&enlee h son conseil d’administration 
par Pierre Getten qui prfeide en ontrc 
la Ste de Controle et d’Exploitation des 
Transports Auxiliaircs (SCETA) et figu
re an conseil de la Cie Internationale des 
W agons-Lits.

L’influence des Rothschild est ancienne 
dans la Cie des Entrepots et Magasins 
Generaux de Paris. Ellc est relativemcnt 
plus FMente (fin de la premiere guerre 
mondlale) dans le domaine des transports 
maritimes. En 4troitc association avee la 
Maison Mory et Cie, dont on a vu an pre
mier ehapitre I’importancc, les Rothschild 
ont cr^ toute nne s^rie de Cies de naviga
tion qui gravitent autour de la Socletti 
Anonyme de Geranee et d’Armement 
(SAGA). Une part importante du trafic 
du port de Dunkerque cst effeetuee par 
les Cies Rothschild qni possedent notam
ment les deux tiers des navires-citemes a 
vin. La SAGA, dont le role commercial 
est pins grand qne le tonnage de sa flotte 
ne le laisserait penscr, a des participations 
dans prfe de 20 soeietfe tonchant au 
trafic maritime.

Avee Miehelin et la Lyoiinaise des Eaux, 
les Rothschild ont constitue I'annee der- 
niCTe nne « Ste d'fitudes, de transports 
et de commnnicatioiLS », destinw a re- 
ehercher des affaires de construction de 
metropolitains.

En relation avee I’aetivite de la ban
qne Rothschild dans les transports, il fant 
rappeler le role du groups parent Edmond 
de Rothschild dans le commerce d’export~ 
import (Commercial Transoc&m). Princi* 
palcraent orient^ vers 1’Amerique Latine, 
le groupe Edmond dc Rothschild a eons- 
titue nn certain nombre de soeietfe : Cie 
Frangaise de Conrtage International, Cie 
Financia'e, Ste Financiere Bresil-Europc, 
Std Financiere Chilienne, etc... 11 est 6ga- 
lement interesse h plusieurs society im- 
mohilieres.

(1) Pe&&rroy& M&roc d^tlent 35 % du capita.1 
des Mtnes d^AQuU, 10 % Mines de Zellldja-,
50 % des Ponderiee Penarroya'ZellJdja, 83 % de 
la MioJiire des Kehamna, etc...

i2} Cie des Chemlns de fer du Nord a, 
depute oette un nouveau direeteur : Goor-

Pompidou, maltre dea Hequdtee au Conaell 
d'Eta.t, adminlatrateur de deux compagnJes d'assu
rances Datlon&'lia#ea Le PU^nix-Aecldents et le Phdntx-Vte*

Dans les assMfoiiceSj les Rothschild de- 
tiennent doe positions de premier plan 
non senlement en Prance (La Concorde 
surtout; participation it I’Abeille), en Ita
lic (Assienrazioni Generali Trieste), mais
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cneorc par lo3 Rottisehild dc Londres 
(Alliance Insurance Company).

Dans la metallurgie, lours principales 
participations conecrncnt les Aeierias du 
Nord ct de I’Est, les Ateliers et Chan- 
tiers de la Loire, la Lorraine Dietrich, 
le Travail Electriquc dos Metaux (qui 
tusionne avcc Ducellier) et Air Equipe- 
ment

Mais lours int^rets portent encore sur 
la coiistntction Slectrique (ils sont les plus 
gros actiomiaires de la Cie Electro-Meca- 
iiique), la chimie (Kuhlmanii, Ste Eran- 
gaise de penicillino), le pitroh (Raffine
rica dc petrole de I’Atlaiitiquc ; Royal 
Dutch), lee travatix publics (Grands Tra- 
vanx de Marseille), le commerce en Afri- 
que (Uuieomer - Etablissements Eydien- 
ne, Compagnic Transafricaiue, Grands 
Moulins de Dakar), la banque (participa
tions dans 1'Union Europeenne Industrie!- 
le et Financifere du groupe Schneider, 
dans le Credit Foneier Franco-Canadien, 
dans Pan Holding, importaiite societe de 
portcfeuille avcc des finaneioi's anglais 
et beiges), etc...

En 1953, la Cie du Chemin de fer du 
Nord et la Banque Rothschild ont cons- 
titue la SodStS d’Investissement du JVord, 
au capital de 4 milliards de francs. Son 
portcfeuille comprend dcs participations 
Jana boaueoup dcs affaires prec6deminent 
el tecs ainsi que dana la Cie Genera le
de navigation H.P.L.M., Rateati, Entre- 
priscs in dustri Giles charentaiaes, Petroles 
Serco, Frangaise de Navigation Rhdnane,

Cie Minierc de Conakry, etc... et dans 
dcs affaires beiges.

Les participations Rotlisehild sent en 
effet particuliferement nombreuses en Bel
gique, en grande partie parce qne la Cie 
dn Chemin de fer du Nord a investi en 
actions de soei^tfe beiges I’lnderanite de 
500 millions dc francs beiges rogue ponr 
la nationalisation de son rescan. Anssi 
Rothschild est-il represente an conseil de 
plusieurs monopoles beiges : John Coeke- 
rill (31.000 ouvriers) et Providence (10.000 
ouvriers) dans la siderurgie, Ate Hers de 
Construction Electrique de Charleroi 
(groupe Empain), etc...

Isrnel est un autre ehamj) d’aetion des 
Rotlisehild, taut dc Paris qne dc Ijondres, 
Ils controlent notamment cn common la 
Palestine Israt4 Colonization Association 
(P.I.C.A.) dont d6pendent en partioulicr 
lefi Grands Mmilins de Palestine, les plu.s 
impnrtants du Moyen-Orient. Les Eoth- 
scliild de Londres controlent en outre la 
Palestine Electric Corp.

Ccs quelques indications, forctanent 
fiagmentairos, doiinent eependant nn aper- 
gu dc la puissance comhicn considerable 
d'mi gi'oupe parasitaire qui, dans bcan- 
coup d’affaires, ne jone pas de role actif, 
mais se eontente, par ses masses de parti
cipations, de pr^levcr sa part de profit, 
avoc la senle peine d’encaisscr les dividen- 
des...

U) qui De £(ont, sauf exceptions, que dea 
affaireei oCi figure an molDS un rept-feaeotant oonnu dea Kutfiechlld.

BANQVE'
OE t’t/MO/V PARISIEISNE

Les quelques maisons qui composont cc 
qu’il est de coutumc d’appeler « la haute 
bnnque protestante » figurent parmi les 
plus auciens etablissements financiers dc 
France. La Banque Mallet est la phis aii- 
eienne. Les Mallet, ctabhs banquiers a 
Gen&ve a pres avoir lui la persecution 
religieuse, revinrent en Prance en 1722. 
Dc la creation de la Banque de Prance 
en 1800 jusqu'a la fin du systeme des

regents cn 193G, un fauteui! de regent Cut 
occiipe, sans interruption, par un Mallei 
dont la pmssanee marquait ainsi une ex
traordinaire continuite.

Si le lien religienx joua eaii.s doute 
nn grand role a I’origine dans la realisa
tion dc I’unite des banquiers protestants 
(Mallet, Mirabaud, Hottiiiguer, Vemes, 
de Neuflize), la eohe.sion de 1'ensemble 
r&ulte surtout aujourd’hui de liaisons fa- 
miiiale.s muUitaterales et d’une imbrication 
d'mtcrets si etroite qu'il e.st pratiqueaient 
impossible d'etudier separdment ces diver-
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ses liaisons dc banqiie. L’uaite du groupe 
a et^ renforcee par la eraation en 1904 
dc la Banque de I’Union Pariaicime, ueo 
de la collaboration des banquiers protes- 
tants avoc la puissante Societe Qdn&'ale 
de Belgique et avec d’autres banquea pri- 

pariaiennes.
Par un retournement dc situation tout a 

fait remarquable, la Banque de I’Union 
Parisienne, creation des banquiera protes- 
tants, est de venue I’element essentiel 
de oet ensoinble dans lequel ellc tend 
de plus cn plus a joiier le role de tete 
do file. Etape particulierement importante 
de ce processus, elle a absorbe en 1953 
la banque Mirabaud qui i'avait vn naitre. 
C'cet que les temps out change; les evene- 
mcnts qni out ebranle Ic monde depuis un 
demi-^ieole n'ont pas ete sans modifier le 
rapport des forces entre les etablissements 
financier. La finance traditionnelle, celle 
des « maisons » privees comme Mallet et 
Mirabaud, a perdu des elements impor- 
tants de sa puissance dans les pays deve- 
uns socialistes; elle a vu compromises, par 
la rdforme de la Banque de France, par 
la nationalisation des plus importantcs 
compagnics d'assurances etc., certai- 
nes positions privil^ees qu'elle detenait. 
Par eontre, des groupcs en expansion 
comme la Banque de Paris, la Banque dc 
rindoehine on la Banque de I’Uiiion Pari- 
sienno ont su renverser a leur profit le 
rapport des forces. Le capital financier 
n'est sorti affaiblt ni de la nationalisation 
de la Banque de Prance, ni de la nationa
lisation des quatre grand es banqnes de 
depots, ni dc celle des giandes compagnies 
d’assnraiices, mais les positions rcspccti- 
ves des gronpos se sont modifies. C’est 
lb, scmblo-t-il, une des explications de 
I’absorption de Mirabaud par la Banque 
de ITJuioa Parisiennc. Ajoutons quo, mal- 
gre La cliutc de la Yougoslavie dans le 
camp do rimperialisrae, Mirabaud n'avait 
pas recupei'e les mines de cnivre de Bor, 
client essentiel de sa puissance tVavant- 
goerre et celle de scs affaires qui lui rap- 
portait sans doute les plus gi’os profits,

En depit de cet affaiblissement, la Ban
que Mirabaud etait encore unc grande 
puissance, par les participations de pre

mier oidre qu'elle detenait. Son absorp
tion par la Banque dc I’Union Parisiennc 
accroit eonsiderablement la force de cct 
etablissement qui venait jusqu’alors asscK 
loin derriere la Banque do I'lndoohine et 
la Banque de Paris et des Pays-Bas. Si 
Ton ajoute a la force propre de la B.U.P., 
toujours appuyee par la Soci^tfi G&ieirale 
de Belgique, celle des Maisons de Neuflise, 
Sc-lilurabcrger et Cie, Vemes, Mallet ct 
Hottinguex on obtient un ensemble de 
premiere grandeur C’est ainsi notam- 
ment que les dirigeantB et reprfeentants 
eonnus de la Banque de I’Union Parisien- 
ne-Mirabaud, de Vemes, de Neuftize, Mal
let et Hottinguer detiennent au moins 400 
postes d’aclministrateurs dont 41 poste 
do president et 20 postes de vioe-presi- 
dent

Pout la raison deja indiqu^e —- etroite 
imbrication dc lenrs interSts —, nous 
n’^tudierons pas diaeuno de ees banques 
separement. L’examen portcra sur la puis
sance d’ensemble dn groupe, en indiquant 
seulement, le eas ^eant, les prineipales 
affaires controlees exelusivement par Tune 
ou I’autre de ees maisons. L’approdatioii 
de leur importance relative est d’aillcuTs 
assez ddicate. II semblc toutefois qne Mal
let ait passahlemcnt perdn de son impor
tance. Par centre, Vernes, de Neuflize- 
Sehlumberger presentent toujours line 
grande importance. Le role d'Hottinguer 
parait modeste. Quoi qu'i! cn soit de Tim- 
portance relative de ses composantes, I'en- 
semble du groupe pr&entc un tel resenu 
de eontrole et d'influcnce sur des cental- 
nes de aoeietfe dans les seeteui's d’acti- 
vite les plus divers qu'on ne pout pruten- 
die en donner ici une analyse detail l^e. 
Outre ses positions dans les banques ct 
les assurances, sa puissance paratt parti- 
cnlieTeuient forte dans les transports, Ic

ilj C'tiialent pr^efs^meDt celled quo contrdlnit, 
potu- renacDtle}, la tiaute bAnqua proteatanta qui 
lea avalt ati X1X« sJAcle.

(3> Participant encore & la Banque <le TUnion 
Parlslcnne, la Tualeoti Veuve Demacby et Cler 

par da WendaL et le groupe Bein' 
berg I'lilDtreprlee Qullm^a). Toua lea partiGipanta 
ne pose# dent que de pel I tee fraction a du oapltal*

(3) Lea andens aasoclto da Mirabaud et Cle 
n'ont paa, IJ ra de aol, mis au chbnaa^. Ub 
cQDservent laurs postes d’admlnlatraleum duns lea 
aocJ^t^s qui ^talent contrel^s par Mlrabaod^ En 
autre, luie partle du portefeuUla da Mlmiiaud et 
Cle« comprcDant natammaDt ees criancea pour In- 
demnltes de nationalisation, a apport^e A, une 
Qouveiia soclfrt^ Participations prlv^s S.A,

(4) CItons parml les prlncipeuz dlrlgoants de la 
Banque de I'Unlon PaHaletme : Henri La-fond, 
Charles Letondot, Andr6 Bahuet, Robert d'Elehtal, 
Jacques Pnerarl, Reml Bolaeonnas, etc,,.
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petrolc, k metallui'gie, les travanz publics, 
les mines et les colonies, I’Algerie ct lu 
Ttinisie notamment

Dans le doTttairte 6a««iire, le gronpe 
controle etroitoment I'importante Cie Pa- 
risienne de R^compte la Ste Fraufai- 
do Repwrts et de Depots, la Caisse Genera' 
lo d’Avanees pour foumisseurs de services 
publics, la Banque Courtois, de Toulouse, 
et uno petite banque lyonnaisc, la Societc 
dc Gestion Financiere (Vve Guerin). 11 
participe k rUuion Enropeenno Indus- 
triello et Financifere (Schneider), h un 
certain nombre de banques dont I'activite 
se d^roulait dans dcs pays devenus deti 
democraties populaires, etc... D detient 
d’importants interets dans la Banquo Na- 
tionale de Gr&ce et d'Athenes ct, dans 
la Banque Ottomane et la Banque dc Sy- 
rie et du Liban, des positions presqne 
equivalentes b celles dc la Banque dc Pa
ris et das Pays-Bas,

Scs liens avec la Banque de la Societe 
Q4nfrale de Belgique assurent a la Ban
que de I'Dnion Parisienne, outre nn cor- 
respondant de premier ordre en Belgique, 
Ifi service financier de bcaueoup de socic- 
tds beiges. Elle rcmplit un role analognc 
pour de nombreuses affaires de mines 
d’or d’Afrique du Su<L

Si les positions du groups dans les oa- 
sitratuies ne peuvent se comparer a celles 
qti'il detonait dans le passe, elles demeu- 
rent cependant importantes. La Banque 
dc TUnion Parisienneparticipe bus 
c!oinpagniea Le Monde ct Le Nord ct a 
la Societe Gencralo de Courtage d’Assu- 
rances qui detient de nombrenx interdts 
en France et k 1'Stranger, notamment cn 
Alleraagne. Vernes controle le groupe La 
Paix et -sa filiale La Paix-africaine, par
ticipe an groupe PAbeUla., De Ncuflire, 
Sehlumbcrgcr ct Cie a das int^rSta dans 
La Fonci^re, La Concorde, la Galmontoise, 
etc...

Parmi las gocietes d^investissementg, Mi- 
rabaud avait participe a la creation de la 
Compagnie d’Investissemont et do Place-

(1) Le total de soq biLaa 89 inllUarde
k la fio de 1952.

(21 outre sou rteesLU d'ai;enceii en Grtce, eelle- 
c( etend son activity £. VE^ple. ft. Cbypre, elle 
a dee flllalee en Afrlque du Sud et am Ktate- 
Onln.

(3) Nous mettous dans tout le texte, au titre 
de La Banque de TUnion Parlaienne, ^^alement 
lea anclennes part! cl pat Iona Mlmbaud.

ineut, de Nenflize et Hottinguer ii la So
ciete de Placements Seloetionn^s en Fran
ce et a I’Etranger. De Neuflize, Schlum- 
berger et Cie possede sa propre societe 
d’investissement, la Societe de Gestion mo- 
bilicre (valeur hoursiere du portefeuiUe : 
un milliard) dont rimportance s’est trou- 
vee fortement renforc4o par I'apport en 
1953 dc I’ensemble des valeiirs mobiliferes 
dll groupe Miehelin-Citroen,

Les fronsporla ont etc, dcs leur origine, 
etroitement controlfe par le capital fi
nancier qui seul disposait des ressources 
nccessaircs a la cr^tion des r&eaux dc 
ehonriins dc fer, des docks et entrepots, 
des oompagnies de navigation, etc... C'est 
d’Bdlcurs un element de superiority dos 
groiipes financiers aneiens (Rothschild, 
banque protcatante, etc.), sur les gmupcs 
plus « jeunc.s p (Banque de I’Indochine, 
Banque de Paris) quo le controle des 
moyens de transport. Si leur domination 
sur les chemiiLs de fer n’est plus qu'in- 
directe, leur place est encore preponde- 
ranto dans la marine marchandc ct dans 
tout ce qui constituc le point de jonction 
des transports et du commerce (docks, gla* 
cieres, magasins gencraux, etc.). La place 
de la banque protestantc, dc cc point de 
vne, est analogue h celle des Rothsehild.

Saus rnppeler son role dans les an- 
eiciines compagnics de ehemins de for (il 
participait h toutes), soulignons la place 
du groupe dans la marine marehande (Cie 
Dolmas-Vi el jeux ; St6 Nationale d'Afire- 
tements, etc,), les glacieres (Glaciferes dc 
Paris, Entrepots Frigorifjquc dos Halles, 
Societe Frigorifique dc Marseille), la na
vigation fluviale (Touage et remorquago), 
etc. Sou emprise s’etend aux transports 
routiers (Transports Automobiles Iiidus- 
triels et Comm erci aux, Lyonnaisc pour 
I’exploitation de vehiculcs electriques, 
SIT A qui effochie le nottoyage des rues 
de Paris, Automobiles de place, etc,).

Par sa participation aux port, maga- 
sins generaux et cherain de fer de Tan
gier ct surtout par la Societe Commer- 
ciale d'AffrStements et de Commission, 
dejii rencontree, aiiisi qne la Ste pour 
le Comraereo avec les Colonics et I’Etran-
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ger (Anciens Ets Gradis), le groape joue 
un role importaut dans le commerce inter- 
iiiitionai et colonial.

La Bsnqne de TUnion Parisieunc est 
uiie dea deux banques (1’autre est la Ban- 
que de Paris) dont I’eniprise est partieu- 
lierement forte sur le pMrole. Outre scs 
positions dans la Compagnic Fran^aise 
des Petroles, I'Oinniura Franfais de Pe- 
troles et la Socicte Fran^aise des Carbu- 
rants, elle est etroiteraent associw au 
uroupe beige Pctrofina et a sea filialcs 
Purfina, Canadian Petrofina, etc...

On nc saurait citer tontes les affaires 
qui, dans la metallurtfie, sont sous le con- 
trolo plus ou moins etroit du groupe. La 
Banque Mirabaud avait toujours etc eu 
relation dtroite avee la siderurgie, avec 
de Wendel, raais surtont avec de Nervo 
(Denain-Anziu), La Banque do TUnion 
Paris!enne liee cllo-mome, ou I’a vu, avee 
de Wendel, a repris les participations Mi- 
raband dans Louvroil-Montbard-Aulnoye, 
ctc^ et son association avec de Nervo. Des 
relations, mal precisees, nnissent ^ale- 
incut le gronpe it Schneider. Des affai
res iiBportantes sont sous le controls de 
la Banque de rOnion Parisienne (Chaus- 
son, Cliarrnes Foiideur, Fabrique Pari
sienne de Meehes Am^rieaincs), de Mal
let (Lap, Saxby ; BatignoUes-CbatUlon en 
partie), d’lTottinguer (Mines et Fonderics 
de Pon^band, Ateliers MoLsant-Laurent 
Savcy), de Vemea (Ascenccuis Roux- 
Combaluxier, Outillago RBV; Japy, en 
commnn avec W'orms). Ijg groupe parti- 
cipe encore a plusieurs society de cons
tructions riavale.s, etc.

II a pris une grosse importance dans 
ics irawux publics. Outre les liens d’ad- 
uiLnistrateurs avec la Soeiete Generale 
d'Eutrepriscs, il eontrole C.impe non-Ber
nard et participo it Construction des Ba-

tiguolies et a Applications Hydrauliques. 
Dans les materiaux de construction, il con- 
trole F'evre et Cie (importante affaire de 
carriercs et marbres) et Les Marbres 
Francais. Plusieurs affaires d’addnetions 
et de distribution d’eau (Gas ct Ean.': ; 
Cie G6ncrale des Eaux et Cie G6nerale 
dos Eaux pour I'Etranger par Hottinguer) 
appartiennent au gronpe.

D’autres seeteurs d’activite dans la me- 
tropole subissent son influence, plus ou 
moins etroite. Dans la chimie, Vernes de- 
tient des positions de premier ordre avec 
Air Liquide snrtont, sa principalc affaire, 
ct Le Carbone Lorraine. Dans Engrais 
d’Auby, Olga (pharmacie), Bozel-Maldtra, 
Kulilmann, P&hiney, etc., le groupe sc 
rctrouve avec d’autres financiers. Les par- 
fums (Houbigant, Robert Piguet), Ic 
caoutchouD (liaisons avec Kleber-Colom- 
bes), I’ean tnin^role (Evian), les hotels, 
le textile (Comptoir Indnstriel Cotonnier 
— Laederieli par Mallet, Cotonnife'e de 
Saiut-Queutin par Vernes, etc.), le papier 
(Papeteries de Rives, des Marais et de 
Kainte-Marie), les graines (L. Clause), le 
sttcre (Lebaudy), les conserves de legu
mes, le sel (Salins du Midi), los corps 
gras (Lesieur par la Banque Mallet) 
n’eehappent pas a I’empriso du groupe. 
Particulierement interessant est le eon- 
trole qu’il excrce sur les maisons de vin 
a succursales multiples. Nicolas, Vini- 
Prix, Entrepot de Crenelle sont sons I'in- 
flueuce de la Banque de I’Union Pari
sienne qui a d’ailleurs er^d nne banque 
specialisec dans le fiuanceraent des ope
rations do la Halle aux Vins, la Soeidte 
Parisienne d'Escomptc.

Comme pour la plupart des gronpes 
financiers, e’est surtont dans les ini?ies 
que rex])ansion a I’etranger s’est operee 
iuitialement ct les minerals restent encore 
aujourd’hui un des principaux eldmcnts 
de la puissance de la Banque de I’Union 
Parisienne. Dans les metaux non ferreux, 
surtout depuis la perte des mines de cui- 
vre de Bor, le groupe vient nettement der- 
riere Rotlischild, encore qu’il presente toii- 
jonrs une grande puissance. L’Association 
Minicn', qui regroupo maintenant la phi- 
part des participations minieres de la
B.U.P. et de Mirabaud, detient des inte- 
lets dans des mines do fer, raab surtout



SB ECONOMIE ET POLITIQUE

tl'or, d’argent, tie euivro, de zinc et tie 
plomb. (Anglo French Tieapampa, Mines 
(le Huaroii an Peron, Affinage dea m6- 
taux an Mexiqua, etc.). Avec i’Ain6rique 
La tine, le doraaine minier est surtout oona- 
titne par des mines d’Afriqne du KortL 

La puissance du groupe anx colonies 
est en effet principaleraent situee en Afri- 
que du Nord, oil les Miraband ont tou- 
joura detenu des positions de premier 
ordre. D^ja appr^ciables an ilforoc (la 
mot tie du manganese, une parti e du 
plomb, du cnivre, etc., et les participa
tions de la Compagnie Marocainc dans 
divers domaines), I’influenee du groupe eat 
preponderante en Algirie et en Twiisie, 
IjU quasi totalite du mineral de fer, la 
plus grande partie des phosphates, une 
partie du plomb, des engrais, du liege, 
des ehemins dc fer, etc., sont aux mains 
du groupe. La Cie AJgdrienne de Credit 
et de Banqiie, avec ses 180 suecursaJes

en Algerie, TunLsie, Maroc, son aclivite 
en Syrie et an Liban, demeure la premiert' 
hanque d'Algerie et de Tunisie en delioi.^ 
de riustitut dVmUsion. La Compagnie 
Algerietme detient d’innombrablcs parti
cipations dans .tons les domaines, notani- 
ment duns I’agriculture, qni lui assurciil: 
un veritable eontrole de TMonomie alge- 
rienne, comparable h eelui de la Banqtie 
de Paris au Maroc.

Des positions importantes en Afriq7te 
noiee (bauques, tuines, coton, brasserie-sl, 
k La Reunion et h, La Guadeloupe (,stt- 
cre), en Indoc bine (Distilleries, par V er
nes) complhtent I’empire colonial du grou- 
pe qni detient encore des participations 
varices en R^publique Argentinef en 
Belgiqtte (par la Compagnie Generate Iii- 
dustrielle pour la Prance et I’Etranger 
qne Vernes eontrole avec la Ennque ilc 
Paris), dans le charbon allemand (Com- 
pagnio Miniere dc Rhfoinnie), etc.

CREDIT iNDVSTRIEL 
ET COMMERCIAL

Le Credit Industriel et Commercial ou
C.LC, diffkre profondement des gronpes 
financiers qui viennent d’etre passes en 
revue. Sa earact4ristique principale, e’est 
qu’il exerec sou eontrole sur la majeure 
partie des banqiies regionales de quelquo 
importance, k I’exeeption du Credit du 
Nord et de la Soei^te Marseillaise de Cre
dit. An lieu dc les absorber puremeut et 
simplement, !e C.I.C. a choisi pour tncti- 
que de lenr lai.sser uiie independance ap- 
parente et de leur aecorder une certaine 
autonomie. Mai.s sa participation a leur 
eupital (il en est le plus sou vent le prin
cipal actionnairc), la presence de ses rev 
presentants dans lenr conseil d’adminis- 
tration, la politique d’enscrable qu’il im
pulse lui suhordonnent etroitement en fait 
tons ees etablissements. A I’assemblee ge- 
nerale de 1953, le pr&sidcnt du Credit 
Industriel et Commercial deelarait d’ail- 
leurs : « Nous avons resserro ton jours 
plus 6troitement nos liens avec les ban-

ques de not re groupe. Les conferences qui 
reunissont i>eriodiquoment les dirigeants 
on les chefs des diffbrents seia'ices per- 
mettent d’as.siirer la eoh&ioii de I’ensem- 
ble, tout en iXispeetant I’autonomie de cha- 
que etablisaement. »

Le groupe du C.I.C. coraprend ainsi 
en France : Le Credit Industriel et Com
mercial, r Uni on de banques regionales 
pour le credit indnstriel et la Banqiie 
Tran.satlantique k Paris ; la Soci^te Nan- 
ceienne dc Credit Indnstriel et de Depots; 
le Credit Industriel d’ALsaco et de Ijor- 
raine j la Banque L. Dupont k Va
lenciennes ; la Banque Scalbert a Lille ; 
Jouniel et Cie a Saint-Quentin ; le Cre
dit industried de Normandie et sa filial e 
le Credit Fecampois ; le Credit Nantais; 
le Credit de I’Ouest ; la Banque Rdgio- 
nale de I’Ouost k Blois ; la Societd Bor- 
delaise de Credit Industriel et Commer- 
e.ial ; la Soeiete Lyonnaise de Depots et 
do Credit Industriel; la Banque Edgio- 
iinle de I’Ain (Tendrct, Rive et Cie) a 
Eourg. L’cnsemble s’etenJ sans ccsse ; 
I’annee d(;rni6rp, la Lyonnai.se dc Depots 
aKsorbait deux petits etablissements !o-



LE CAPITAL FINANCIER 89

la Banqiio Pradelle, a Mouteliinar, 
et la Bauqiie Courdouan et Roux, dans le 
Var; La Banque Transatlantique de son 
ootd abaorbait la Banque FIory-Herard 
a Paris.

Ifais le r&eau Imncairc du C.I.C, de- 
paase lee frontieres de la France. Outre 
sa auoeuraale a Londrea, ses troia succur- 
sales d’Algerie et les succursales du Cre
dit Industriel d'Alsace a Bale et a 
[juxembourg, le groups controle le Cre
dit Sarrois, la Banque Commerciale du 
Maroe et la Banque do Tonisie, il parti- 
eipe a la Banque Commerciale Afri- 
i-aino et, en Belgique, a la Banque 
Diamantairo An verso ise et a la Soeidte 
Beige de Banque.

En France, le C.I.C. est encore repre
sente an conseil d'administration de la 
Banque de I’lndochine, il le plus gros 
actionnaire du Cr6dit National ; il dc- 
lient des participations importantes dans 
lea groui>es d’assurances la Providence et 
Rhin et Moselle, ainsi que dans de nom- 
brenx etablissements financiers speeialisfo.

I a; group e du Crddit Industriel et 
Cornmereial se presento ainsi avee une 
pliyaionomie tres partieuliferc. Dans les di
vers conseils d'administration des banques 
du groupe, se trouvent asaoci^s dcs so- 
cictes puiss-intes sur le plan national et 
dcs representants du eupitalisme r^onal. 
Co systbme eree avee nnc multitude d’af
faires Industrie ilea et cotnmereiales, un re
scan de liens d’unc telle variete et d’nne 
telle densite que le groupe du C.I.C., dont 
I'emprisc s’etend it toutes les regions de 
France, est une dos grandes puissances 
fmaneieres de notre pays. Sa position est 
encore renforcee par son role quasi-offl- 
eiel de « banque eatboUque ».

IjC Credit Industriel et Commercial 
se tronve en liaison etroito avee Saint- 
tlobain dont I'ancien president, toujonrs

(1) Le total des bllans des banquet du groupe. 
.sauf Id. Banque Comoierclalo AfricaLne, qui n'eat 
que particlleroent coutrdlde, passu It 261 milliards 
& la ftn de 1952* le bilan du C.LC. lui-mfime 
n'attejgnaut que 62 milliards.

(2) ParmJ les prlnclpaux dlrlgeants du Credit
IrtdufiflrleJ et Commercial : Edmond Leb6e. Cba-rlea 
Dangeleer, .lean Bignler, Charles Rotb le Oentll, 
Jean Wenger-VaJentin. Un des ceuaeurs est Jac- 
quiis Marclieguy. secretaire du COmlt6
Centf&l des Armateurs. Le dlrecteur g^n^ral ad
joint de lu Cle du Canal de Suez est entr^ h 
son conseil d^admlitistratiDU il y a quelqties an-

administrateur, Pierre Holy d'DIssel, si^e 
an conseil d'administration du C.I.C, Par 
un autre de ses adiniiuEtrateurs, Eoutte- 
ville, il est en relation avee le groupe 
de la Lyonnatse des Eaux, Dans I’un et 
I’autre cas il cJit difficile dc prdciser la 
nature de ces rapports, coUaboratiou on 
controle.

En plus de ces relations, sarus doute 
d'association, le C.I.C, poss6de des parti
cipations, an sujet desquelles il ne pnblie 
aucun renseignemeiit, qu’on ne pent done 
connaitre partiellement que par la pre
sence do .ses directenrs dans certains con
seils d’administration. C’est ainsi qu’il 
exerce notammeiit son controle sur la 
Cie Frangaise des Metaux, les Eaux Ther- 
males de Da-x et de Bagnoles-diyl’Orne, 
les Tanneries de France (avee Sclineider), 
etc. ; en Algerie, sur les Tabaes Bastos, 
en. Indoehine sur les Cbarbonnages du 
Tonkin, I.*s Papeteries Navrre, les Forges 
d’Andincourt, les Prodnite Chimiques Coi- 
gnet, les Blanehisscrie.s et Teintureries de 
France, I’Alsacienno de Filature de Jute, 
Peehelbronn, etc., subissent a des degres 
divers, son influence.

A la Nanceienne de Credit Industriel, 
I’assoeiation est partieulierement etroite 
avee le groupe de Pontia-Mousson dont 
les representants siegent par ailleurs an 
Credit Sarrois,

Le Credit Industriel d’Alsace ot de Lor
raine, qui participe an Credit Foncier et 
Communal d’Alsaee et de Lorraine, cat 
surtont lie aux affaires te.xtiles, a la faieii- 
cerie, a !a brasserie, a I’iinportation char- 
bonni^‘re, aux salines et a. la metalinrgie.

La Banque Dupont a des interets dans 
la metallurgie (Eseaut et Meuse, Ilsine 
des reasoits du Nord, Tiss-Metal), les nin- 
teriaux de construction (Ciraents du Ma
roe, Materiaux de Construction de la 
Loisne, Le Terrazzolith), la Banque de 
Bretagne, assez iniportante r^onaleraent, 
la chimie (Huiles, Goudrous et Derives), 
etc. Par ses admiuistrateurs elle se trouve 
en relation avee des affaires locales un- 
portantes (Boulounerio do Thiant, etc), des 
Compaguies d’assurances (groupe I’Euro
pe), etc...

C’est surtont dans les a.ssuran(XS que

r3> D^ux admlnlBtrateurs, dont le direoteur £4- 
n6ra], y reprfifientecit PoTit-d.-MoiiflsoD.
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la Banque Scalbert d^tient d’iniportants 
interSts, dans le grotipe I’Europc avec la 
Banque Dnpoiit, mais encore dans la Pro- 
tectricc, la Reasaamnce Nonvelle, I’Ocfo- 
nide, le Patrimoine, etc...

Le Credit Indnstriel de Normandie ost 
Lie an commerce maritime et a la peehc 
{Docks du Havre, Cie de I’Afriqiie Orien
tal e, Glacieres de Douarnenez), an textile 
(Badin et Fils), etc...

Le Credit de 1’Quest est en relation 
etroite aveo la metallurgie, prineipalement 
la construction navale (Chantiers et Ate
liers de Saint-Nazaire, Ets Joseph Paris, 
Ateliers et Forges do I’Ouest), le textile 
(Tiss.age Turpault, a Cholet..), le eom- 
raeree colonial et I’importation charbon- 
nicre (Cie des Ports de Tunis, Sousse et 
Sfax, Nantaiso de Cultures Coloniales, Cie 
Charbonnifere do I’Ouest, etc..,), I’assurance 
maritime,

C\st avec la Imurgeoisie nantaisc que

le Credit Nantais sc trouve evidomment 
lie, uotammeut avec le groupc Hnilaust et 
Gutzeit, la principale ail'airo Tran^abc 
d’importation de bois,

Le commerce colonial est la principale 
aetivite des administrateurs de la Borde- 
laise de Credit life avec les Ets Maurel 
et Prom, les Huilerics Maurel, la Ban
que de I’Afrique Occidentale, etc,

A la Lyonnaise de Depots, qui dottent 
elle-raeme des participations dans Har- 
taut-Ghiglione, MerUn et Gerin, etc... se 
trouvent surtout assocife Saint-Gobain, a 
nouveau, et le groupe Gillet.

Cet apercu, aussi rapide et incomplet 
qu’il soit, indiqne cependant, en m6me 
temps que sa complexity, Tamploar dn 
filet lance par le C.I.C. sur les principa- 
les activitfe frangaises. II n'est pas exa- 
gere de dire qu’avec des aspects trfe dif- 
ferents, son role n’est pas moindre que 
celui des groupes financiers qui out etc 
studies auparavant.

MM. LAZARD FRERES ET Cie

Plus discr&tc que Rothschild et plus cos
mopolite s'il se pouvait, la Banque La- 
zard ‘^1 presente, par rapport aux autres 
giunpes du capital financier, certains as
pects trfe particuliers. Ne eomportant que 
pen de participations indnstriel les, mais 
disposant par centre d’un important re
scan de participations hnncaircs et finan- 
eifees, e’est essentiellenient une maison de 
change et d’arbitrage international. C’est 
un capital tout particulierement « finan
cier ». La methode d’action preferfe de la 
banque semble 6tre do lancer ou de parti- 
ciper au laneement de grosses affaires et 
dc s’en rctirer en y gardant sans dontc, 
suivant les cas, des participations interes- 
santes. Elle deploie une grande aetivite 
pour I’introductiou des actions de soeietes 
etrangeres a la Bourse de Paris, Sa posi
tion dans le domaine des changes lui a

(1) a.ctuel3 de la banque sent
Pierre Davld-Wein, de La fanaiue t^ard, Ajidr^ 
Me;er, Marcel Carol] et ValensI, Le
i^Engul^.me aa&oci^, Jeeji-Pr6d^rtch Blocb-LalDfi, p^- 
re de I’aitclen dlrecteur du Tr^trar Francois Blocb- 
L3in§, est d6c4d$ 11 y a quelquea mois.

valu de jouer uii role de premier plan 
dans ia politique monctaire de Poincare 
eit 1926 et I’evasiou de capitaux sous le 
Front Populaire. Aujourd’hui eucore, sa 
])lace est primordiale dans les relations 
financiSros et commerdales avec la zone 
sterling, Ellc assure le service financier 
(paiement des dividendes, etc.) d’un grand 
nembre de soei6tes anglaises (groupe Royal 
Dutch Shell et filiales, mines d’or d’Afri- 
que du Sud, etc.) et internationale,s (trust 
des textiles artifieiels hollandais A,K,tI,, 
par cxcmple), assure la totality du Finan- 
ccracnt des importations de laine cn pro
venance de rEmpire britaunique, etc... 
Son role n’est pas n%ligeablo dans lea 
rapports avec la zone dollar.

La banque pout jouer ee role diffi
cile, souvent speeulatif, parcc qu’elle est 
un element d’uii ensemble partienlifeement 
cosmopolite. La Banque Lazard freres de 
Paris controle en effet la banque Lazard 
Brothers, de New-York — qui est 
d’ailieiirs bcaueoup plus importante que

fa> Lfts en aoct Pierre David.-'Weill
et Meyer, qut rdeldetit habituellero^t aux
EtatS'UuJe^
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(.‘(ille de Paris — et rile a une jjartiei- 
pation, sans la aontroier toutefois, dans 
I-rfizard Brotliers de Ijondres, avee qui lea 
relations sent fort etroit^, ^oupe 
Lazard dispose ainsi dc maisons de pre- 
mieje importance sar les trois premiers 
marches financiers du morale, II cst ira- 
7>ossible de sepnrer les divers elements 
flc oet ensemble cneorc que Lazard de 
Ijondros et Lazard de New-York soient 
plus mal eotmns encore qne Lazard de 
Paris.

Lazard Brothers, de Ncw-Y'ork, sem- 
hlent s’intcresser particulierement art Ca
nada Ib ont notamment participc, en 
1952, a In er^tiou avec la Ban que de 
rindochine, de la soci4td d’iuvestissements 
Ciinadera Ltd. La position de Lazard 
Brothers au centre dc la zone dollar lui 
perract san-s aueuii doute de jouer un 
upand role dans les exportations de capi
ta tut fran^ais aux Etate-Unis (sons forme 
daehats de litres de societes americaines), 
Invejsement, Lazard participerait active- 
ment aux investissements dc capitaux am^ 
riCains en Europe et anx colonies. « Mar
ches Coloniaux > du 28/8/1954 disait 
d’une soeiete canadienne installee a Paris 
qu’elle etait « associcc a In Maison La
zard, comme courtiers d’investissements 
americains dans les pays du pool cliarbon- 
acier et dans leurs prolongeraents d’outre- 
mer ».

Les participations essentielles de la 
Ba nque Lazard concernent dcs hait^Mcs 
et des ^(o6iisserncn/s finaneieTs, de pre- 
mi&re importance pour la plupart. Ac- 
tionnairc de la Bnngue de Vlitdockine de- 
puis ti^ lon^mps, la Banque Lazard est 
representAi k son conseil d’ndministmtion 
depuis quelques mois Elle detiendrait 
cn outre 10 % du capital de la Banque 
fie Paris et des Pays-Bas dont elle est 
devenuo depuis la fin de 1953 le premier 
ou le second netionnaire,

Lazard controle le Credit MobiUer In- 
dustriel SOFAC important ctablisse-

il> II €dt cuTt«ujE de canstater qu« lors de la 
demfftra oasembl^ de la Banque de
riQdcx^lDQ, fion pr^ldent a ^prouv^ le besoia, 
de tranquilliser les actlonuaires en dlsant que 
I'entrto de Pierre David‘Weill ne pouvalt f ef* frayer > personae.-.

(2) Bd collatwratlon avee la Banque 
le CrMJt Lyotinals, mnlon Induatziellc
et Plnanelfere (de Gchneldetl^ Peuirent et les com'* 
jfiigtilee d'ossuradces Foacl^re.

meut specialise dans le flnanccmcnt dcs 
ventes a credit qni a une participation 
dans le Credit Electrique et Qazior (credit 
pour rdquipement professiounel et mdna- 
ger), a cr^ des f ilia lea Sovac-Afrique, 
Sovac-Maroe, Union Marocaine de Parti
cipations, etc...

Avec d’autres groupes fran^aLs et stran
gers, la Banque Lazard participc en Hol- 
iande k la Cie Centrale de Placements et 
de PrSts Fonciers, dont I’activite exacte 
est mal eonime, Elle detient des intSrets 
dans la Banque franco-chinoise pour le 
Commerce et I'lndustrie et dans de nom- 
breux credits fojtciers controles par la 
Banque de I’Indocbine (Credit fonder et 
Credit hypotheeaire de I’lndochiue, Credit 
fonder de 1'Quest africain). La collabo
ration entre I-azard et la Banque de I’ln- 
doehine semble d’ailleitrs particiuliercment 
Stroite dams toute une sSrie d'affaires.

La Banque Lazard est eufin le plus 
gros actionnairc frangais de la Safina 
(Society Financiero de transports et d’en- 
treprises indnstridles), au conseil de la- 
quelle sibgent deux de ses dirigeants. La 
Sofiiia, Bodete « beige », est I’exemple 
typique du trust cosmopolite. Ses 36 admi- 
nistrateiirs sont d’au moins sept nationa
lity ; beiges, Inxembourgcois, hollandais, 
suisses, frangais, anglais et americains. 
La Soeiete Gencrale dc Belgique, le Cre
dit Suisse, la Midland Bank Ltd, la Ban
que Morgan, ia Bauqnc dc Paris et des 
Pays-Bas, la Banque Lazard sont notam
ment representees a son conseil. Soeiete 
de pnrtcfcnille, die detient des partici
pations (montaiit — sous-evaluc “ au 
bilan : 14 milliards de francs frangais) 
en Belgique et aux Etats-Unis surtcnit, 
maLs aussi au Congo beige, au Luxem
bourg, en Allemagne, en Espagne, en 
Grand e-Bretagne, au Portugal, an Canada, 
en Argentine et en France. En France, 
les principales participations concernent 
la Soeiete Generale d'Entreprises, Klebcr- 
Colombes, les Trefileries et I-aminoirs du 
Havre, etc. L’interet de la S of in a rfeide, 
plus encore que dans les profits qu'elle 
procure (654 millions en 1953), dans le 
I>oint de rencontre dc la fiminee interna- 
tionalc qn’elle constitue.
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En dehors du secteur finaneier, le role 
(le la Baiique Lazard semble surtont im
portant dans la marine marchande et le 
petrole.

Son inflnenee, dans la marine marclian- 
fie, est particnlicrement forte dans le grou- 
pt des Chargeurs Eeunia, dont on a vu 
1’importance an premier chapitre, ello 
s'oxerce anssi dans le groupc des arma- 
tcurs raarseillais Fraissinet et Fabre 
cc dans les ehantiers de constructions na- 
vales du Midi (Chantiers et Ateliers de 
Provence, Forges et Chantiers de la Me- 
diterran^e). Une holding commune Lazard- 
Fraissinet-Chargeurs Rennis, la Socidte 
Financiere de I’Armemont, gere nn porte- 
feuiUe de titres de societes dont I’aetivite 
se rattache aux transports maritimes : Ap
plications hydranliqnes, Cie de Transports 
Oceaniques, Cie Frangaise de I’Afriqne 
Occidentaic, etc... Un representant de La
zard si^ egalement an conseil dts Mes- 
sagerie,s Maritimes.

Dans le petrole, nne etroite liaison existe 
depnb longteraps entre Lazard et le gron- 
pe Royal Dutch Shell. Pierre David-Weill 
est an conseil d’administration de la Ca
nadian Eagle Oil Company et de la Mexi
can Eagle Oil Company, importantes so
cietes du groupe de la Royal Dutch.

Lazard participe encore a d’autres so-

ei^tes imj)orhintes : t!ie d’assuranees La 
Reuiiioii Frangaise {avec Worms), Citroen 
(dont Ijazard serait le pins gros aetion- 
naire apros Michelin), Poliet et Chausson, 
Dragages et Travaux Publics, etc- Par 
certains de ses representants, la banque 
se trouve en contact avea nn grand nom- 
bre d’affaires do promi&re importanef', 
sons qu’on sache tonjonrs s’il s’agit de 
participations Lazard. Par exemple, Jules 
Anbrun, ingenicnr conseil de la banque 
I^azord, qu’il reprfeente officiellcment a 
la Banque de Paris et des Pays-Eas, est 
egalement president do la Soci^te Lorrai
ne de I,nrainage continn (SOLLAC), de 
la Norvegienne de I’Azote, de Citroen, 
des Galerics Modemes. Guillanme de Tar- 
de, qui represente h conp but Lazard dans 
les credits foncicia colonianx, est dgale- 
ment dans nn grand nombre d’affaires ; 
S.N.C.F., eomme reprfeentant dea Che- 
miiis do fer de I’Est, qu’il pr&ide, gronpe 
d’assurances Fonciere, B.N.C.I., E.N.C.I.- 
Afrique, etc... II pr&ide le Credit Maro- 
cain, importaiite banque d’affaires cheri- 
fienne.

Tout ce r&eau de participations et 
d’infuencos f**, sa position dans le do- 
maine du change, etc., donnent h la Ban- 
qne Lazard, en depit d’nue discr^on ex
treme, une place de premier plan dans le 
capital financier.

WORMS

La Maison Worms et Cie est une affai
re d’nrniateurs devenus hanquiers vers 
1927, Le commerce, la navigation, le n%o- 
cc de produits cbarhotiniers et petrolierS, 
le courtage en transports constituent tou- 
jonrs une activite essentielle du groupe 
qui eontrole, rappelons-Ie, 5 % de la flotte 
marchande (ligue de Madagascar on 
WomLS a des interets) ct 30 % de la 
fiotte petrolicre. Mais le groupe Worms, 
d’nilleurs ties avare de renseignements,

s'interesse a <le ninltiplos affaires en de
hors do la navigation.

On sc rappelle sans dontc qnc la Baii
que Worms a eu son heure de cdUbrite 
sous roccupation, h une ^poqne oh on 
aurait pn confondi'e le conseil dea nanis- 
tres de Petaiu avec une r4nnion de direc
tion de W’orms et Cie. Jacques Barnaud, 
Robert T.,abbe, assocife g^rants aetuels, 
etaient alors minisfres, eomme Puehen et 
Darlan, hommes dn groupes Worms. Le 
ministre de TAgiienlture de Petain, Leroy- 
Ladnrie, ctait le frere dn directenr des

(I) Lefi Hens fmnUlaUz entre les Fabre de la 
Cie de navlsaUgn Fabre et lee Fabre dea Cbaj- 
^eura sont tr^ii 6troUs. Avaot-guerre,
c'^talent len deux rri:rea qui dirigealent l^une et rautre compaBnle.

<2) On pcmrralt en, cUrr d^autres. Par 
le president de la Society Gte(rale« Plert« de 
Moby, avalt qtiltte Tadmlulfitratkiu, ]t y a une 
viu^taine d'abn^B, pour rentrer ches l,4uiafd.
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st'rvioea basicaires de Wonna, Hyj) polite 
Worms et sea aaeoeies se fiont toujours 
Ueanooap int^ress4s ^ Is politique...

Si I’oQ compare Worms j\ Rothschild 
ou a la Baiique de Paris et des Pays- 
Bas, il est Evident qu’il vient loin derriere 
cnx, comine dcrrifire la Banque de I’ln- 
dofihine ; cependant la puissance du grou- 
pe, an earactfirc asses avcntnrier, n’est 
pas n^gligeable

Outre des iiiterets dans beaueonp d’eta- 
hlissemonts financiers eontroles en com- 
mnn par un grand nombre de banques, 
Worms detient plusienrs pariicipations 
batTicaires importantes. II est le pins gros 
actionnaire do la Banqne Industriello de 
I’Afriqne dn Nord dont lo directour gene
ra! est nn de ses aneiens directcurs. C'est 
Worms qui a dt4 en 1048 le chef de file 
de roperution qui a nbouti h la prise 
de coBtrote do la Banque Iiidustrielle dc 
I’Atrique dn Nord par nn consortium 
comprenant, outre W^orm.s, la Banque dc 
I'Indoehinc, Ic Credit Maroeain, la Ban
que dc rtlnion Pari-sienne, etc... Worms 
wmtr6Ie la Socidte Metropolitaine dc Fi- 
nancement et de Banque qui po3.sede un 
important portefcuille compose, outre do 
tit res de sociotes du groupe Worms, d’ae- 
tiom Laminoirs de Thionville, Kleber- 
Colombes, Immobiliere Saint-Martin, Ve- 
tra (troHeybas), etc...

Dans Ifts ogswratwes, Worms controle 
etroitement le groupe La Prdscrvatrice, 
]iartagc avet' Lazard le controle do La 
Reunion Fran^isc et Cie d’Assnrances 
UniverseJtcH Rennies, 73nrtieipe a la Fon- 
c itre-T ran spo rts.

Pour le restc, Ics seetenrs d'nctivitd 
lirineipauK da groupe Woim.s, pour au- 
tant qn'or) puisse effectuer uii classement 
dsns nn ensemble mal connu ct consti- 
tue le plus souvent de participations rai- 
noritairea, concernent la meeanique, lea 
mines, lo pctrole et la ehimie, les corps 
gras, Ics affaires coloniales.

Danfi la micanique, les Efs iTa7>y frfercs 
sont la prineipale affaire, du groupe 
Worms qui Ie.s controle avee Verncs. 
Worms conti'olait le const rue tour de ma- 
c!une8-ontit.s Noel Ernault, absorbd par 
la SOMUA (dont Worms est de la sorte

(H Lcf) rants aunt Hyppotlte Worms.
Bomautl, Tlobert Labb4 et Rayrctond

nlal.

devenn actionunirej. II deploie line asscz 
grosse nctivite ilans les machints-outils 
il bois. La C.T.P. (Construction Indua- 
trielle dc Precision), du groupe Worms, 
a raeliete il y a peu de temps les bran
ches machines it bois de Panhard et de 
Salmson. Les Machines Agricoles Puzenat 
giavitcnt %!tlement dans la sphere d’in- 
flnenee Worms.

L'acfivife wtfnfere eomprend le controle 
dc la socictc Le Molybdone (cuivre, tuiig- 
stenc et molyhdenc au Maroc), de Las 
Dos Estrellas (affaire mexicaine), des Mi
nes de ChaiTier (cuivre, ctain), des Mines 
dc Montmins, des participations dans les 
Rceherehes iiiinicrcs de Falta (en Afri- 
que), etc... Woims controle, avec P^chi- 
ney, Ics Produits Chimiques ties Torres 
rares.

Worms, deja lie ou p^troie par le trans
port et le ncgoce des produits petroliera, 
participe atix Raffineries frnncaises de 
jmtrole dc TAtlantique et a uno socictc 
dc distribution, la Ste Parisienne des Es
sences Cremine (avec les Petrolos B.P. 
et la Cie Frangaise de Raffitiage). U tou
che a la ehimie par ses interets dans Pro- 
gil et Organieo, abordo la ehimie du petro- 
le (Atbiitie Progil Electro ehimie) et tient 
ime place notable dans les matiercs gras
ses [tar le controle otroit qu'il exerce sur 
los Ets Fournicr-Ferrier et leors filinles.

Aux colonies, I’activitd de Worms portc 
surtout sur I’Afriquo du Nord, en pre
mier lieu par la Banque Indiistrielle de 
TAlrique du Nord et la sod^td Le Molyb- 
deiie tlejii eitcas, ainsi que par des parti- 
ciimtions dans les Bouohonneries de Fe- 
dala, la SCDPA (Std Ch^rifienne d'Utili- 
sation de Produits Agricoles) etc... Un 
groupe assoeic, Mouton, deploie %alcment 
une grosse aetivite au Maroc. En Afrique 
noire, ISrorms possMe des interets mino- 
I'itaircs dans un grand nombre d'affaires, 
en particuHer Afrique et Congo, Haut 
ct Bas Congo, Qen^rale de Transports 
en Afrique, Finaneierc du Congo Frau
en is, etc... Par centre, il a etc elimin^ 
(les Distilleries do I’Indochme.

Dans d’aiitrcs domaines. Worms con
trole, avec Lazard et la Banqne dc I'ln- 
tlochine, des affaires de travaiix publics, 
avec ie groupe Beruberg, la Soeiete Saint- 
Rapahaiii, etc... Plus rcccmment, il s’est
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HOMMES DU GRAND CAPITAL

HOTTINGUEB
Toute la famille Hottlrt- 

guer a geter la ban-
que Houinguer et Cie. Les 
quatre chefs de la famille, 
tous meiabrcs du Jockey- 
Club, siegent dans de nom- 
breux conseils d’administra- 
tion, dont Djebel Djerissa, 
la Vieille Montagne, les 
Phosphates et Chemin de 
fer de Gafsa, Minerals et 
Metaux, la Cie generale des 
Eaux, la Ste de Construction 
des Batignolles, les Engrais 
d'Atiby, etc... Le baron Hot- 
tinguer, ne eti 1902, nncien 
eleve de t’Ecole des Hautes 
Etudes Commerciales, est 
president de I’Association 
professionnelle des Banqnes, 
president'direclenr general 
des Mines et Fonderies de 
Pontgibaud et membre dn 
Consei! de surveillance de 
Schneider et Cie. 11 possede 
le chateau du Pi pie, par 
Boissy-Saint-Leger.

Pierre DAVrD-4VEIL

Le puissant groupe Lazard, 
qui s’ctend oux Etats-Uuis 
el est lie a la banque du 
tneme nom a Londres, est 
dlrigc par Pierre-David 
Weil. C’est le type du fi
nancier cosmopolite. Alors 
qne son pere, David David- 
Weil, donnait encore pour 
adresses tin hotel particulier 
a Paris et le chateau de 
Mavil-le-Cuyon, en Seme-et- 
Oise, Pierre David - Weil 
donne pour adresse : 44, 
Wall Street, New-York. 
C’est le siege de la branche 
americaine de la banque.

GuUlauine de TARDE

L’uu des grands com mis 
en France de la banque

Lazard est Guillaume de 
Tarde. Ne en 1885, il est le 
fils d’un philosophe et uni- 
versitaire connii, Gabriel de 
Tarde, piofesseur au College 
de France et membre de 
TIuslitul. Sortant de FEcole 
des Sciences Politiques, il 
fait parlie du Conseit d'Etat 
de 1910 a 1927, En 1920, il 
est secretaire general du pro- 
tectorat du Maroc; de 1921 
a 1927, directeiir de I’Office 
national du Commerce Exte- 
rieur. En 1927, il g passe 
dans le prive » et entre aux 
Chemins de Fer de I'Est. 
Aujourd’hui, il represente 
lea interets du groupe La
zard a la S.N.C.F., dont il 
est vice-president; aux Che
mins de Fer de I’Est, nux 
Enlreptises de Dragages et 
de Travanx Publics, aux 
Forges et Chantiers de la 
Mediterran^, a la B.N.d., 
au Credit foncier de ITndo- 
ehine, etc.

lUppoljte WORMS
Le groupe financier 

Worms, qui a’est distingue 
])ar sa collaboration avec les 
nazia sous Toccupation, est 
dirige par Hippolyte Worms, 
associe-gerant de la Soci^e 
Worms et Cie, Ne en 1889, 
fils de Lucien Worms, fon- 
dateur de la maison, i) est 
prfeident de la Frangaise 
de Transports Petroliers, de 
la Havraise Peninsulaire de 
Navigation, administrateur 
des Entreprises de Dragages 
et de Tnivaux Publics, de la 
Nnntaise des Chargeurs de 
rOuest, etc... Un des plus 
importants representants du 
groupe Worms est Raymond 
Meynial : a-ssocie de la ban
que, il est aussi vice-presi
dent de la Preservatrice- 
Accidents, administrateur de 
la Preaervatrice-Vie, des

Transport? Mari limes Petro- 
lieis, de la Banque Indus- 
trieUe de I’Afrique du Nord. 
Son frere, Pierre Meynial, 
travaille pour la banque 
Morgan a Paris.

Emmanuel MONICK
A la trie de la Banque 

de Paris et des Pays-Bas et 
de son Vaste domains, on 
trouve principaiement dem 
bommes : son president, 
Emmanuel Monick, et son 
directeur general, Jean Rey- 
re. Emmanuel Monick, ne en 
1893, a fait eairiere dans 
I’administration financiereet 
la diplomatie ; Inspcctcur 
des Finances en 1923, il est 
attache financier d’ambassa- 
de, aux Etats-Unis en 1930, 
a Londres en 1934, Apres 
s'etre fait mettre en dispo- 
nibilite, en 1941, par le gou- 
vemement de Vicliy, il de- 
vient alors pr^ident de la 
Banque de Paris et des Pays- 
Bas. I] est aussi prudent 
de la banque Ottomane, ad- 
ministrateur dn Credit Na 
tion a), de la Librairie Ha 
cbelle, des Forges et Acie 
ries du Nord el de I'Est..

Jean REYHE
Jean Reyre, ne en 1899, 

est entre a vingt ans il la 
Banque de Paris et des 
Pays-Ba-s, apres avoir ete ele
ve de I’Ecole des Sciences 
Politiques. Il en est aujonr- 
d’hui directeur general, ainsi 
que vice-president de la Cie 
Generale de T.S.F., de la 
Cie Franfaise des Petrol es, 
de la Cie Generale du Ma
roc, etc...
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partituliwement interease li la television 
(participation a !a TELMA, au Maroc), 

Pour lancer dos affaires iiouvclles, 
AVormB agit en general iudlrectement par 
doe sociitis d’etudes dont Ics plus connues 
,sont la Soci6tc Ptivee d'Etudes qni, ac- 
lionnaire ^alement de la TELMA, vient 
de er6er la Stc financierc africaine, pour 
la veute ii credit des appareila dc tele- 
I'Lsion au Maroc, et surtout la STEIC. La 
STEIC (Socidte Technique d’Etudes In- 
dustrielles et Commerciales) a pour objet 
la recberehc d’affaires riouvelles. C’cet 
ainsi qu’en jnillot dernier, sous I’egide dc 
la STEIC et avee I’nppui notamment des 
lianques Worms et Hosfcier et la partici
pation d’autres banques et socidt^s com- 
meroiales a ete erede la Compagnie ludus- 
triclle ot Financidre pour le Moyen-Orient, 
ilestinde a ddvelopper les eebanges entre 
la France et I’lrak

Le groupe Worms a constitue dc nom- 
breuses affaires avec des societds amcri- 
eaines : la Societd d’Etudes et d’Appli- 
cations Osy-catalytiques avec la Pan Ame
rican Chemical Company; Darex avec la 
Dewey and Almy Chemical, etc, Fournier- 
Ferrier negocie un accord avec Proctor 
Gamble. La STEIC et Worms out eons- 
titue avee le groupc American Research 
et des societes franjaisos la Std d'Appli- 
cation de la Physique Modeme BAPHY- 
MO, scule soeietd qui s'oeeupe en France 
des applications industrielle-s de la radio- 
activitd artificielle etc...

Nous voili bien loin dc la marine mar- 
cltandc ! Lc group e Worms four nit ainsi 
un nouvel esemple de la nature du capital 
financier ; la domination dcs secteurs les 
plus divers do I’activitd dconoraique.

CREDIT COMMERCIAL 
DE FRANCE

Andetmc bauque suissc ct francaise, le 
Credit Commercial de France demeure 
tres lid a la puissantc Socidtd de Banqne 
Suisse (qui cxerce notamment son con- 
trole BUT Nestld) dont deux reprdsentants 
siegent a. son conseil. Des industriels im- 
portants, comme Painvin, Cordier, dcs ca
pital istes alsaeiens comme Rossier, prdsi* 
dent de Dollfus Mieg, sont associes a la 
Danque Suisse,

L'enscmble, oh les rapports de simple 
collaboration et les liens de ddpendanec 
sont pratiquement impossibles a clissoeier, 
forme nn groape partieulicrement puis
sant dans la mdtallurgie et la eliimie, mais 
qui ctend son influence au ciment, a I’nli- 
inentation, au textile, aux grands maga-

(1) On ttura unn tdft ds I'lmportatice de le 
saebnst qu'«]1« n comiDenc^ 

par embauchar comme president uti iiniba8sa,deiir 
(Jean Looetiyer) et comme mpfA^entant k Bagdad 
tin gouve^nettr dea colontee (.Valluy). c Marcb^a 
Coloaiimx * <l9/a/54> «crtvaJt : « qu’elle eat
yiisceptibie de concmrencer la d^Etudea et de 

Industrie Lies, Agricolea et Gommer. 
cfalM <Moyen-Orlent), connue eoue le nom de 
SEKIAC, et soutenue pat la Bfmque de Paris et 
des PayS'B&s, la Benque de rindochlne et la 
Bacqtte Ottomane

sins et aux colonies. On commit mat d'ail- 
Icurs I’activite de la banqne, die aussi 
tres discrete, A I’Assemblee gdnei'alo 
d’avril 1951, le president refusait eiiergi- 
qiiomont de foumir aux actionnairca la 
composition du portefenillc-titres. 11 faut 
ae con tenter dcs indications fournies par 
les liens entre administratenrs.

Dans la mdtallurgie, Ugine est la prin- 
cipnlo affaire du groupe (U^ne et le Cre
dit Commercial de France ont trois admi- 
nistrateurs eomrauns) qui detient egale- 
raent uno iraportante participation dans 
Hotchkiss et se trouve cn relation avec, 
I’Alsacienne de Constmetions Mccaniqnes, 
les Forges d'Hennebont, les Comptcui's et 
Moteiirs Aster, la Cie Industrielle des Te
lephones, Alsthom, Thornson-Houston, etc.

Dans la cldmie, outre Ugine, les rela
tions sont surtout 4troitc,s avee le groupe 
de la Societe Centrale dc Dynamite, mais 
des liens existent cgalcment avee Kuld- 
niann, les Raffineries dc Soufre Bennies, 
la Cie Universelle d’Ac^tylhne et d’Elec- 
tro-Mctallurgie, etc.,.

(2} Le prfsICeDt de SAPHYMO eat Lonechambon. 
iLctueilement fiecr£taire d'Etat & la Recherche 
jiclestifiaue,
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D'antres trusts importants sont sous 1g 
controle — total ou partiel — dii groupe 
du Credit Commercial de France. Dans le 
cimetit, Ijafarge ct dii Teil, les CLaux et 
Ciments de Marseille et leur flliale les 
Chanx et Ciments de I’A.O.F. ; dans roli- 
mentation, des brasseries (La Coraete, 
Ph^nix a Marseille, Fort-Carrc absorbee 
recemmont par Champigneulles) ; dans les 
(jraiKls matjasms, les Galerios Lafayette.

An Maroc, le Crwlit Commercial a iioe 
flliale, la Banque Franco-Suisse pour le 
Maroc, crdee en 1950. II partieipe ir di- 
verses affaires (Moulins du Maglirol), 
CLeriflenne d’Engrais, etc.). En Afrique 
noire, les Ets Ch. Peyriasac et la Socicte 
Commerciale de 1’Quest Africain, les Mes- 
■sageries du Sfo5gal, les Eaux et Elec- 
tricite de POuest Africain subissent no- 
tamment son influence.

vvmois EVROPEEmE 
iNDVSTRlELLE ET FmAmiERE

L’Union Europeemie, qui a fusioime eii 
1943 avee la Banque de.s Pays du Nord, a 
pour caracteristique d’avoir ete fondee pur 
un industriel deveuu banquier : Scbncider, 
Elle four nit ainsi un e.xeniple a I’ctat pur 
de la formation du capital financier^*’. 
L’Union Europeemie jouc un role impor
tant dans les relations coramerciales et 
finaneiores avee I’etranger, notamment avec 
la kS can din a vie. El!e ne limito pas .son ac- 
tivite aux societes ctroitemcnt contr51ee.s 
par Schneider, mais eonstitue le noyau de 
rcxpansion du groupe.

Avant la guerre, 1’Union Europeenne 
s'intercssait presque exelusivement a I'Eu- 
rope Centrale; elle possedait notamment 
d’importantos participations dans les usi- 
nes d’armcment Skoda en Tebecoslovaquie, 
la Soeiete dcs Forges et Acieries do Huta- 
Bankowa en Pologne, la Banque G4nei'ale 
de Credit, hongrois, ainsi qu’au Luxem
bourg dans les Acieries Arbed. Entre Mu
nich et 1941, elle reussit a realiser frue- 
tueusement ses avoirs en Europe Centrale. 
Elle s’est orientee ensuite vers d’autres 
domaines. Si la banque du groupe Schnei
der s'intoresse ton jours en premier lieu 
aux societes de nietallurgie, son porte- 
fcuilie s’est developpe de facon si conside
rable qu'il touehc a peu pres toutes les 
branches de I’aetivite financiere, iiidus- 
tridle et commerciale.

Dans la mctailnrpie, die permet a 
Schneider d’etendre son influence siir dcs 
societfe qui ne sont pas iat%rees dans son 
groupe industriel ; Optique et Mecani- 
qne de haute pr^ision, Jaz, Ets Barbet, 
Cie dcs Metnux precieux, Soeiete Fran-

(1) La Banque de 1'Union Parlaletitip avalt 
lament k la. oration de I'tfnloa Euro-
pOenne. Ellt y dfrUent toujeurs de? IntSr^ta mlno- 
rltalres, comme Rothschild, et le banquier anglO' 
norvfefflen Hambro.

5ai,se de Metallurgie et de Mecanique (ar- 
mes), Soeiete pour la Fabrication de Ma
teriel d’AiTnement, Trefileries et ijumi- 
noirs du H.avre, Nouvdle dc Construction.^ 
Tclcphoniques, etc...

Elle touche aiissi aux transports (Gdne- 
rnle de navigation H.P.L.M,, STHMI), 
an papier (Papeteries d’Auvergne), au 
cair (Tanneries de France), aux produits 
pharmaeentiqties (Soeiete Franfaise do la 
Pcnicilline), an petrols (Lille-EonuiSre-Co- 
lombes), etc,,.

A I’etranger, le gi'onpe Schneider de- 
ploie une grosse aetivite dans les grands 
travanx, en association freqnente avee 
Hersent. Outre son domaine eltarbonnier 
et siderurgique en Europe (voir I’annexe), 
il detient des intcrets en Am,6rique Latinc 
(Port de Rosario; Society pour le deve- 
Icppement industriel du Mexique...) et sur- 
tout, depuis la guerre, au Canada. Dans

fSi Noun ne r4p€tOTis pas tcl ce qui a dit 
dass ie premJer chapltre au atijet He 
nl c« qui fiora. Isdlqu# ea ditaH dans I'annexe.
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rfl dernier pays, t’Union Enropeenne a, 
notammont, des partieipatior^ dans U 
Korth American Utilities Corporation qni 
detient des interets dans diverses affaires 
iudustrielles et ooinmerciales, dans la Con
federation Development Corporation {so- 
ei^t^ d'investissements), dans la West Ca
nadian Petroleum (recherche de pdtrole) 
ct la West Canadian Collieries (mines de 
charbon).

Aux colonies, 1’Union Europ^enne, qui 
a uue filiale eu Afrique, detient dca int^ 
rets dans !o Credit Maroeain, dans la

Miniere dn Congo fransaia, dans la Cie 
franca ise du Gabon, etc...

Un reseau bancaire important (partici
pations dans le Cr^it Foneier colonial et 
de banqno, dans le Credit MobUier indns- 
triel SO VAC, control e de la Banqne Cha
ins it Clermont-Ferrand, etc.), des intd- 
rets dans la rcas-suranee (Cie fraujaise de 
lleassurances genernles, Cie oeeidentale de 
Reassurances), et dans plusieurs societds 
eommereiales (Societe Impex; Cie pour le 
Commerce avec la Turqnie) eomplfetent lo 
domaine du gronpe.

CREDIT DV !\ORD

Le Credit du Nord, dout le total du 
Ijilaii deiJassait 81 milliards de francs ii 
Ui fin de 1953, est la plus importante 
lianquc regionalc. C’est une des rares, avec 
la Marseillaise de Credit qu’elle depasse 
de beaucoup cn nmpleur, qui ne soient 
])as tombw« daus la. dependance du Cre
dit Industriel et Commercial. Contraire- 
meut a la pluj.mrt des autres groupes fi
nanciers, ce n'est pas la banqne qui a 
pen a peu etendu son emprise h I'indua- 
tiie, raais Ics iodustriels qui ont crue et 
dirige la banque. A la difference de 
['Union Europecnuc de Schneider, elle 
n’est pas non plus la creation d’un seul 
gioupe industriel, mais d’un ensemble 
d’industriels et de negociants enrichis 
grace aux houilleres, a la metallurgie ct 
aurtout an textile. C'est vrairaent I'ema
nation du grand capital regional, et ou 
retrouve dans son conscil d'administration 
les noms bien eonnus des grandes famil
ies du Nord : Thiriez, Le Elan, Beghin, 
Masurcl, Mottc, Verlcy, etc., auxqnclles 
s'cst associec la Banqne de la Soeietd Ge- 
nerale de Belgique.

Par ses administrateurs et ses partici
pations, le Crddit dn Nord sc trouve ainsi 
lid a la mdtallurgie (Forges et Addrics 
du Nord ct do I'Est — Usinor, Fabrique 
de Fer de Manbeugc, Boulonneries d’Axs- 
sur-Moselle, Biache Saint-Vaast, etc.), an 
textile (Le Blan et Cie, Comptoir Linier 
Groupes Motte, Masurcl,..), an sncre et

an papier (Begliin, Papeteries Navarre), 
ail pdtrole (Purfina), etc. Par les partici
pations des anciennes eompagnies houil- 
Idres (Oic Indu.strielle Miniere et Chimi- 
que ex-Bdthune ; Sofinord ex-Lens, etc.), 
il est on relation avec de multiples affai
res (Huilerics de Valenciennes, Laminoirs 
de Lens, La Bakdlite, Cliarfaonnages lam- 
bourg-Mcuse en Belgique, etc.,,). II joue 
nil grand role dans I’importation du lin 
de Belgique, du jute du Pakistan, du co
ton d’Egypte...

Le Credit du Nord a considerablcment 
etendu son reseau bancaire. En relation 
etroite avcc la Banque Regionale du Nord, 
il a cn outre une filiale spdcialisde dans 
le credit h long et a moyen terme (Union 
Bancaire du Nord), des participations 
dans de nombreux etablissements financiers 
(Credit Fluvial et Maritime, Credit ii 
1’Industrie Fran^aise, etc.), une filiale en 
Belgique (Credit du Nord Beige, comple
te par la creation en 1953 d’une petite 
banque provineiale), une autre au Maroc 
(Banque Foneiere du Maroc), nne partici
pation en Anglcterre dans la British and 
Continental Banking Cy, etc. D menace 
eonstamment les petites banques locales 
qui ont pu survivre dans la r^on. Fin 
1952, il prenait le controlc de la Banque 
de Soissons. Autour de lui, ou de ses par
ticipants, gravitent plusieurs eompagnies 
d’assiiranccs rcgionales : La Prudence, la 
Flandre, 1’Union G^n4rale du Nord, le 
Lloyd Continental Frangais...
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LE CAPITAL FiyAmiER 
ET LA NATION

L’ntade qui pr4c6de montre I'existence 
d’un petit Dombre de groupes financiers 
puissants qui sont les veritablcs centres 
actifs de I'impeTialisme frangais. Mais les 
groupes, dira-t-oii, sont plus nombreux 
dans la rhalite qu'il n’apparatt ici, Cer- 
tes, car sur le corps de la nation £ran- 
Qaise et des nations opprimees proliferent, 
an etado actnel de decomposition du ea- 
pitalisme, d’innombrables parasites qui 
tons preievent une partie du profit et 
s’enrichisscnt grace an travail de millions 
d’hommes. MaU quelques-uns d’entre eux 
jouissent d’une puissance telle qu’ils sent 
les v4ritables mattres dn pays,

Le capital financier s’est cependant de- 
tacLd de la nation. Tandis que la fortune 
de I’industriel reposait sur I'usine, ou les 
usines, dont il etait proprietaire, la puis
sance du financier est fondee sur les ma
nipulations de capitaux qu’il elTeetue an 
mienx de ses int^rets, selon la conjone- 
ture et le mouvement des ailaires. Pour 
rdpartir lea risques, il cherebe a controler 
simultan^ment de norabrcnses affaires, et 
s’* interesse » en outre ii des affaires plus 
nombreuses encore qu’il ne controle pas 
on qu’il ne controle pas seal. Il ^tcnd sans 
cesse ses operations dans les domaines

qui, selon le moment, lui paraitront plus 
profitables. Dans ces jeux de la specula
tion, la production meme de marchandiscs, 
sa continuity et ses progres, passe nt au 
second plan. Et dans Ic ehasse-croise des 
opyrations finaneieres d’un pays a I’au- 
tre, la notion m6me de I’intyret- national 
disparait, est etouffye.

De ces earaeteres specifiques du capi
ta! financier r&ulte un enchevStrement 
presque inextricable des domaines des di
vers groupes financiers en France et dans 
les colonies. II en resuhe aussi le carac- 
tcre foncifirement cosmopolite de ces grou
pes financiers qui etendent loin au-dela 
des frontieres leurs liaisons, leur influence 
et lenrs investissements, tout en aceeptant 
en meme temps de < partager» le eou- 
trole des industries frangai.ses avcc des 
groupes financier strangers, avant bier 
anglais, hier nazis, anjourd’hni americains.

Profondement divise par ses luttes in
ternes, attaqny par les penplca coloniaux, 
soumis a la pression constante de la clas- 
se ouvritre, le capital financier est eon- 
damny ineluctablement a disparaitrc. Mais 
tant qn'il existe, i! poursuit son role pa- 
rasitaire, exploitant la majority de la na
tion, pillant les richesses des pcuples 
dypendants, tour a tour s’entendant o« 
Inttant avec les imperialismes etraiigeis.

Andry VANOLT.



LES TRUSTS FRANgAIS 

AUX COLONIES

1ES trusts miitiardairt's fran^ais ont evU 
J denuneut leurs bases principales en 

France. Cependant, la eonqu6tc du 
njarchc international, I’exportation des ca- 
pitaux ne r&ultent pas, commc I’Monomie 
Itourgeoise easaie souvent de le faire eroi- 
re, dc neeessites geographiqiies on tech
niques : c'eat un imperatif r&ultant du 
dfveloppemcnt du systcme eapitaliste,

Lc capitalisme se heurte toujours a I'in- 
suft’isanco dcs possibilites dc consoimna- 
tion des masses, Lnsuffisanee qui r^ultc 
pr^is^ment de la nature des rapports de 
production capitalistcs. II cherehe done 
toujours a elai^r ses marchC’est par 
Ih qu’il trouve pSniblemeiit, au travera de 
crises cyeliques, la possibilite d’wouler sa 
production.

Dans line premiere phase, au cours du 
si^cle dernier, Ics grands pays capitalistes, 
au premier rang desquels I’Angleterre et 
la France, a la recherche dc marehes nou- 
veaux, ont developp4 consid4rablement le 
commerce mondial. Ce d4veloppement a 
permis d’une part au capital de s’aocu- 
muler et d’autre part a entraind I’appau- 
vrissement relatif ou absolii des masses 
suT tout le globe. Les productcurs des pays 
arri6r4s n’ont pn rdsirtcr a la concurrence

des exportations dc nmrehandises produi- 
tes en quantity croissants par les pays 
capitalistes avances; ils se sont tionves 
peu h, peu mines.

Pendant ce temps les capitaux se con- 
centraient en un nombre de mains de plus 
en plus restreint dans les grands pays 
capitalistes, et trouvaient de plus en plus 
difficilement h s’employer sur le territoire 
national aveu dcs profits suffisants. Dans 
les pays &onomiquement arri4r4s, au eon- 
traire, les trusts trouvaient des ressources 
naturelles et des masses d’hommes dispo- 
nibles. Ceux-ci, d4possedes de leurs moyens 
traditionnels dc production par la concur
rence eapitaliste, n’avaient plus pour res- 
sonrees que de vendre leur propre force 
de travail. Ces eirconstances permettaient 
aux capitaux qui s’investissnient dans ces 
pays d’obtenir des profits trfe sieves. 
L’exportation non plus seulement des mar
ch andises, mais des capitaux dans cos 
pays 4conomiquemeiit arrieres devenait 
ainsi non seulement possible mais n4ccs- 
saire pour accroitre les profits. L’expor
tation des capitaux devenait done une loi 
du capitalisme airivS au stade de TimpA 
rialisme. Cette loi repcffie sur ce fait cons
tant quo la recherche du profit cst le 
seut motenr du capitalisme.
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LES ViaSSITVDES 
DES TRUSTS FRANCAIS

Les exportations des capitaux par les 
tiTiats fraiieais se sont d^veloppecs rapi- 
dement. Seion Leuine, elles atteignaient, 
en 1913, CO i milliards de iranc3-or (envi
ron 12.000 milliards de franea actuels). 
L’imperialisme fransais, eii vue d’assurer 
a ces capitaux des sM>nc3 d’influence exclu
sive, a eonquis ii la tin da si6ele dernier 
11 n immense empire coloniaL Dans le me
mo temps, it plasait des sommes enomios 
dans des pays politiqueraent in depends nt.s 
mais economi quern out arrieres : Russio, 
Umpire Ottoman, Amerique du Sud, etc... 
Cepeudant le developpement inegal du ea- 
pitalismc devait conduire fatalemcnt a une 
lutte pour un nouveau partage du mondc.

An cours de la premiere guerre raon- 
diale, la Bussie a etfi arrachee a la sphere 
eopitaliste par la Revolution d’Octobre. 
Le rctrecisscraent de la sph&re d'appliea- 
tion des forces capitalistes qui en est 
resultc n’a fait qu’a^raver les contradic
tions inter-imperialistes et la lutte pour 
les marehfe : le raonde n'a pas conmi nii 
instant de paix totale de 1928 it 1954, 
Cette lutte pour les marelife a'est egale- 
meiit traduite par un iiationalisme econo- 
mique etroit, ^aque pays s’efforsant de 
prot^er son propre marcie centre les me- 
nees impdrialistes de tons les antres pays 
capitalists. La seconde guerre moudiale, 
en retrecissant encore la sphere d’applica- 
tion des forces capitalistes, n'a fait qu’ai- 
guiser da vantage les contradictions. Lc 
marche mondial a'est lui-memo disloque cn 
deux marches paralleles : le mnrcli^ soeia- 
liste ou les rapports economiques interna- 
tionaux sont fondfa sur I'entraide et les 
avantagea reciproques, le march6 eapita- 
liste ou rfegne la loi de la jungle.

On connalt les revers subis an cours 
do cette periode par rimp^rialLsme fran- 
qaia : si, par deux fois, il s’est tronvd 
dans le camp des vaiuqueurs, ce n’est pas 
sans avoir eprotive d’immenses pertes, non 
.sculement sur aon sol mais dans les pays 
ou aes capitaux avaient p^n^tr^. 14 mil
liards de francs-or, aoit environ 2.800 mil
liards de franca actuels, dtaient investis 
en Rnssie en 1914; ees capitaux — et bien 
d'antres avee enx — fnrent perdus lors

dr la premiere guerre mondiaie. Du moins 
la vietoire de 1918 avait-ellc o avert de 
nonveaux champs d’expausion au capital 
frangais, en Euro])e Orientale notamment. 
La seconde guerre mondiaie n son tour 
devait rayer du hiian les investiasements 
en Pologne, en Tchecoslovaquie, en Bou- 
manic, etc..., et ce n'est li qu'uno partie 
des pertes sensibles qa’elle a fait snbir 
it I’impdrialisme franfais. Fait plus inquie- 
tant pour lui, aueun nouveau territoire 
ne tombait cette fois sous sa coupe, si 
cc n'est la Sarre. Au contraire, lui-meraiL', 
aux abois, a cherche aide et protection 
iiupr^ de son rival ameiicain.

Les trusts fran?ais n’ont ponrfnnt jms 
desarmd, Ils ont conserve dan.s lenrs colo
nics et a I’^tranger une puissance non 
iiegligcable susceptible de lenr assurer une 
part appreciable des profits realises dans 
le monde capitaliste.

Dans la mesure on le marche interleiir 
so retrecit, par suite de rappanvrissemeni 
des masses, la ndcossite d’exporter dcviciit 
de plus en plus pressante.

El) 1953, Peugeot a realise a Texporta- 
tion 25 % de son chiffre d'affaires, la 
R%ie Renault 15 %, S.O.M.U.A. 24 %; 
le.s mines de fer franjaises exportent 30 % 
environ de lenr production; les Acldrics 
et Forge.s de Firminy 22 % de la leur, 
la Societe Metallurgique d’Aubrtves et de 
Villenipt 35 % de la aienno; PSehiney 
c.xporte 40 % de an production d'alnmi- 
nium: les Jlines de Potasse 54 % des 
sels de potasse extraits; les Soieries Dn- 
ehame 40 % de lenr production; Lip 
realise a I’exportation 33 % de son ehif- 
fre d’affaires; les Anciens Etablissemcnts 
Bertbiez, qui fabriquent do grosses maclii- 
ncs-ontils ndecssaires a la production de 
guerre, exportent 78 % de leur produc
tion; la Soei^t4 dos Entreprises Industriei- 
les Charentaises (wagons de ehemin de 
fer) 40 %, etc...

Les entreprises dc travau-x publics sc 
tonment aussi vers I’etranger : les Entre- 
prisea Metropolitainea et Colomales, par 
exemple, sur 26,5 milliards de travaux en 
cours, en ont 2,5 en France et dans I’Union 
Framjaise, 4 dans le Proche-Orient ot
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I’At'riqnc, 20 en Tttrqaie; les Grands Tra- 
veux de Marseille construisent aetuellc' 
ment un barrage et line usinc hydro-41ec- 
triqiie au Bresil (2,6 milliards), nne cen- 
tralc hydro-elcctriquc en Egypte, «n ]iort 
ell Argentine, COO kilometres de routes a 
TIaiti {4-,2 milliards), des adductions d’oau 
a Rio-do-Janeiro, line eentrale thermiquc 
nil Venezuela.

Mon seulemeiit Tinsuffisance de I’acti- 
vit4 4conomique fransaise pousse ces trusts 
vers rdtrnnger, mais ces geants ont atteint 
un tel developpeinent qu’il est de plus 
on plus difficile dc satisfaire sur le plan 
interieur lenr formidable appdtit : la 
Societd Delattre et Frounrd, financee par 
la Banque de Paris et des Pays-Bas, cons- 
truit acieries sur acidries, bier en Colom- 
bie (35 milliards), aujourd’hni an Pdrou; 
Fivee-Lille construit sucreries et raffine
ries dans tons les coins du monde.

Qui financo cos foumituves de materiel, 
ces travaiix enomios ? Cost d’abord le 
capital fran?ais, associd de mi lie manie- 
res avee le capital dtranger, pour a’assn- 
rer dans I’immediat la vcnte de ses ranr- 
ehandises ct dons I’avenir nne part du 
profit quo ces marchandisos, transform des 
en capital prodnetif (nsinos, macliines, 
etc...) permettront do produirc. On nc con- 
(oit giiere an.ioiird’hui d’oxportation de 
bicns do production sans exportation de 
capitaux : prets a moyen et long terme, 
prises dc participations, ventes de licen
ces on de brevets, etc.

TjOS exportations de biens de eonsomma- 
* tion (loviennent de pins en plus difficiles 

on raison non seulement de I'appauvrisse- 
ment des masses mais des exportations de 
eapitanx antdrieiires qui ont entralne nne 
ccrtaine industrialisation de nombreiix 
pays : ainsi par exemple les exportations 
de cotonnades sur lesquelles, il y a un 
siede, I'Angleterrc a edifie une partie de 
sa puissance, se sont exmsiddrablement rd- 
duites depuis quo ses fabricants ont ex
ports des broches et des metiers, De plus 
en pins, I’exportation des capitaux condi- 
tionne celle des marchandises dans le mon
de capitaliste. « Nous n’avons de chances 
serieuses d'ex porter en Amdrique dii Sud

qu’i condition de laisser I’ai^ent sur pla
ce, quitte a Tinvestir dans de nonvelles 
affaires dcrit a ce sn.iet la Fie Fran- 
Caise du 9/7/5i.

UAWE DE VETAT : LE ROLE 
DES CAPtTAVX PVBUCS

Enfin, ce ne sont plus seulement des 
capitaux prices qui s'exportent, ce sont 
aussi des capitaux publics, c*est-a-dirc 
preleves par I’Etat sur 1’en.semble de In, 
population au moyen des impots. Non seu- 
Icment les subventions a I’exportation at- 
teignont 80 milliards par an, mais I'Etat 
donne aux banques le moyen de consentir 
sans risque des eentaincs de milliards dc 
credits en sVngageant a se substituer aux 
ddbitcurs ddfaillants. C’est ainsi que des 
consortitims de banques ont I'ccerament 
]irct6 25 millions de dollars a la Colom- 
bie, 16 a la QrSce, 57 h la Turquie, 15 
milliards do francs a I’Espagne, 7 a I’lran, 
etc., etc.

Cette aide de I'Etat va encore plus loin 
lorsqti’il s’agit des exportations des capi
taux dans les colonies, dc la < mise en 
valour » de I’Afrique. Sur 220 milliards 
d’investissements rdalisds en Afriqiic du 
Nord cn 1952, 65 proviennent de « res- 
soiirccs locales » (budgets locaux, 45, or- 
ganismes publics on semi-publics, 20); 94 
de rauto-financement des entrepriscs, e’est- 
ii-diro des profits obtenus grace aux has 
salaircs et a I’insuffisanee de la legisla
tion du travail; enfin 54 milliards sont 
foumis par les fonds publics m4tropoli- 
taiiis.

Sur 100 milliards d'investissements r4a- 
lisds dans les autres territoires, non eom- 
pria I’Indoclune, 89 proviennent des fonds 
publics metropoUtains, 1 des budgets lo- 
cRux, 10 de I’auto-financement des en- 
trep rises. Si I'anto-financement est iei 
proportion ne II ement plus faible que dans 
le cas de I’Afrique du Nord, o'est parce 
qu'il faut d’abord proedder k des investis- 
seraents tr^s eoutenx (routes, ports, barra
ges, etc...) dont les trusts laissent la char
ge b I’Etat.

Deux examples, I’an dans one colonic, 
It Cameronn, I’autre en Turquie, permet-
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tent de mesurer I’importanee dans ce do- 
maine de ta luainmise des trusts sur I’Etat 
et de voir le mecanisme qui perniot aux 
monopoles d’utiliser a lenr profit les foods 
publics.

Ij’Etat a construit une eentrale hydro- 
electrique de 20,000 tw. a Edea, au Ca- 
meroun; cette ccntrale va etre agrandie 
et portce a 120,000 kw, par la Societo 
d’econoinic raixte Encleam, II en coii- 
tera 8,2 milliards dont plus de 80 % 
seront payes par les Pouvolrs Publics. 
Le eourant produit n’est ccrtes pas desti
ne a fournir la lumiere electrique aux 
Camerouiiais, mais a ctre eed6 au prix 
maximum do 0,70 le kwh (le prix 
moycu du kwh, dans 1’Union Fran^aise, est 
de 15 francs) k une societe, TAlncnm, qui 
tninsformera en aluminium de la bauxite 
envoy4e de France. Le capital de I’Alu- 
eam (10 milliards) est partag^ entre Pd- 
ehiney (6,6 milliards), Ugine (1,6 mil
liards), I’Etat (1 milliard) et les territoi- 
res du Camcroun (0,8 milliard). L’Alucam 
recevra en outre un pret de 6 milliards 
de I’Etat. L’usine produira 45.000 tonnes 
par an pour eonunoncer, et ce chiffre 
pourra etre portd a 100.000, ce qui ^ui- 
vaut a peu pres k la totality de la pro
duction frau?aise qui eta it de 106.000 ton
nes en 1952. Kur 23 milliard.s de travaux, 
Pi'-chiney et Ugine, qui seront seuls k en 
beneficier, paieront 10 milliards au plus. 
Exporter des capitnux dans ces conditions 
est, on le voit, une operation partieulie- 
rement rentable, Les quelqne 1.700 mil
liards investis dans les colonies de 19+7 
a 1953 ont tons ctd places dans des condi
tions analogues,

En Turquie, depuis plusieuis mois, les 
trusts frau^ais emportent d’4uormes ad
judications : k eelles que nous evoquioiis 
plu.s haut on pourra ajouter la construc
tion d'une snercric par Cail, de deux ]iar 
Fives-LiUe, qni construira en outre 4 ci- 
menteries, de trois aerodromes, I’un par 
Chemin (1,5 milliard), I’autre par Dumez 
(1,6 milliard), le troisikme par FougeroUe 
(1,6 milliard), etc... On pent se souvenir 
qne Joseph Laniel, gendre de FougeroUe, 
lors de son voyage k Ankara, I’antomne

dernier, a fait consentir au gouvemement 
turc un pret de 20 milliards de franes.

Les bases puissantes que se sont eons- 
tituecs ainsi les trusts fransais leur per- 
mettent de renforccr leur emprise sur le 
pen pie frangaia, d’asservir les peuples co- 
loniaux et arrierds et de mener phis vi- 
goureusement la lutte contre leurs concur
rents etrangers. On parle aujourd’hui de 
la fermeture du puits de charbon « I,a 
Clarence >, mais il faut se rappeter qu^au 
priiiteraps les trusts aiderurgiques ont 
exporte 15 milliards (doiit I’Etat a fourni 
la plus grande partie) pour acheter les 
mines allemandes Harpen. On parle de 
chomage dans le textile, nioi's que depuis 
la guerre Agache, Lepoutre, Tonlemonde, 
Prouvost, pour ne eiter qu’eux, ont edifie 
des tissages en Egypte, au Canada, en 
Afrique du Sud. en Colombie, aux Etats- 
TJnis,

Si les trusts ex port cut des eapitaux 
e’est en raison des profits exceptionnels 
que ne pourraient leur procurer des in- 
vestissements en France; telle est In r^- 
litS que ne sauraient dissirauler les formu- 
les grsndUoquentes sur 1’industrialisation 
des pays sous-d^velopp^s. Capitan.x publics 
et eapitaux privfo se confondeut dans la 
mesure meme on I’Etat n’est que I’instni- 
meut des trusts, L’exemplc du Cameroun 
et de la Turquie le prouve, L'exportatlon 
des eapitaux permet done aux trusts de 
renforcer leur puissance et de s’en servir 
pour appesnniir leur domination sur les 
Fran^ais en meme temps que sur les peu
ples eoloniaux et dependant-s. La guerre 
d’lndoehine, meneo avant tout pour d^fen- 
dre les eapitaux investis Ik-bas par les 
trusts et pour laisser k ees dcmiors la 
« liberty > de continuer a exploiter le 
peupte vietnamien, montre bien comment 
la violence exereee contre lea peuples de
pendants se retourne en mPme temps enn- 
tre les travail leurs de la m^tropolc. Les 
profits T&iliscs en France se transforment 
en eapitaux qui s’cxpatrieiit pour produi- 
re des profits plus grands. L’exploitation 
des uns permet eelle des autres, qui a son 
tour a^rave I’exploitation des premiers, 
tandis que, dans ce mouvement incessant, 
s'aceumulent les profits.
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LES TRUSTS 
DAyS LES COLOMES

Tj€S colonies constituent le principal do- 
maine extra-m^tropolitain des trusts mil- 
liardaires. C’est la qu’ils disposent des 
plus grandes facilitda : I’apparcil gou- 
vemeraental, I’armee, la police, la justice, 
sont entiereinent a leur disposition, ils 
so font attrihnor sans difficultda les con
cessions mini&res et les grands doniainrs 
agricolea; la main-d’ffiuvre, privec de 
lation sociale, leur fournit k bon marchc 
une force de travni! abondante, et sou- 
vent meme lo travail forcd cat en vi- 
gueur, Le seul obstacle Ji I curs eutrepri- 
ses est la lutte tncn^e par les pen pics 
eolouiaux.

La mainnoisc dea trusts stir les colouies 
a'cst dtcndue ct aloiirdic au tours des 
aiindcs. Sans doutc est-il possible de dis- 
tingner les « indochiuois », les « luaro- 
cains », etc..,; on pent aussi distinguor Its 
trusts suivant qu’ils s’int^ressent p!nt6t 
aux mines, aux bnnqnea on a 1'exploitation 
agricole. Mais, en fait, les groupes prinei- 
panx ont une activity multifonne et des 
int4rets r^partis dans diff^rents territoi- 
res. II cxiste ainsi un rdseau trfe com- 
plcxe de liens qid se nouent, se d^nouent 
et se renouent sans cesse scion les luttes 
des intdrets contradiotoires Toutefois. 
il ne faut pas ouhlier que tous ecs trusts 
sont unis eontro les pen pies opprimfis par 
des intdrets de classe communs.

Avant 1914, 10 % seulement des eapi- 
toiix exportds se dirigeaient vers les colo
nics, et en 1935 eucore, la valcur de I’dqui- 
pement public et prive des territoires 
d'outre-mcr — non eorapris il est vrai 
I’Afrique du Nord — n'dtait cstimde qu’a 
une eentaiue dn milliards, valour 1939 (soit 
au tnoins 2.500 milliards actuela), dont 51 
en indoebine. Cependant k mesure que 
se developpe la crise gdndrale du capita- 
lismc et que s’agsfrave la lutte pour les 
marchfe ct pour les sources de matieres

premieres, les monopoles franQais s’effor
ecut de faire des colonies lenr chasse 
gardde. 16 % des exportations frangaise-s 
se dirigeaient vers les colonies en 1929, 
12 % des importations en provenaient; 
("cs chiffres sont passes respect! vement a 
27 et 28 % cn 1938, i 35 et 25 % environ 
depnis la fin de la guerre. On estimo a 
plus de 1.700 milliards de francs actuels 
I’ensemble des investissemeuts rdalises en 
Afrique dc 1947 k 1953, dont 738 foumi.s 
par les fonds publics.

(1) I] ftflt que I'Alude des truBts colo-
nlaiuc* terdtoirs pAt terrltolre, fiLsse apparaltre 
del reditu, et ituid des taeunei, ear dee motiO' 
poles comme la Banque de Parle et dee Paye-Bae, 
la Baoque de VUnlon Padelenne-Mlrabatid, la 
Banque de riadocblne s'eftorcent sourent de dis- 
simpler les secteurs qu'lls costrOlent rtelleipent, 
Bn El^n4tal, on codualt mJeuz le sceteur des mlaee 
que eelul des ^randes exploitations agrleoles, celul 
des batiques que celul des trusts coiomerclauz.

ViNDOCHlNE

C’6tait la plus riciie et la plus profita
ble des colonies frangaise.s. 25 millions 
d’hommes de vieille civilisation offraieut 
des possibilitfe d'exploitation except!on- 
nclles.

L’Indoebine etait pour les monopoles 
frangais un grand marche d’ejqportation. 
En 1953, bien que toinbde au quatrieme 
rang des clients de la France, elle a ah- 
sorb6 93 milliards de marchandises, soit 
6 % des exportations frangaises to tales. 
Les trusts du eoton y ont dcoule 7,4 % 
de lour production, eeux des textiles arti- 
fieiels (Gillet), 20 % de la leur; I’industrie 
liorlogero y place 25 % de ses exporta
tions et le Comptoir des Phosphates 
22 % des sienues. D'importantes jtociHix 
de commerce et de ttavigation, disposant 
d’uu r&cau de comptoirs, complStfe sou- 
vent par une organisation commercial e 
s’etendant k tout I’ExtrSme-Orient, inon- 
daient le pays de marchandises frangai
ses : « Denis Prkres », la « Cie Optorg », 
la « Commerciale Frangaise de I’lndo- 
chino », la « Compagnic Gen^rale de 
Commerce > et sa filiale la <c Compagnie 
de Commerce et de Navigation d’Extreme- 
Orient > sont les principales. A c6t6 de 
ces soci^t^s, on tronve d’autrea affaires 
sp^cialis^es dans 1'importation d'une cat^-
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HOMMES DU GRAND CAPITAL

GIscard d'ESTAlNG
Edmond Ciscard d'Estaing 

a fait fortune dans )es af
faires coloniales apr^ avoir 
debute com me hant fonc- 
tionnaire. Ne en 1894, fils 
d’un conseiller a la Cour 
d’Appel, il fut nomme Ins- 
pecteur des Finances en 
1919; de 1921 a 1926, il fut 
directeui des Finances du 
Haut Coraraissaire fran^is 
en Rhcnanie. R est aujour- 
d'hui president de la Societe 
Financiere pour la France 
et lea Pays d’Outre-Mer, du 
groupe de la Banque de 
rindochine; il figure dans 
lea conseila d'administration 
de plusieurs societes d’lndo- 
ehine et d’Afrique.

n s'intereBse anssi active- 
men t aux relations avec 
I’etranger, AdminUtrateur de 
la fill ale en France du trust 
emericain Thomson-Houston, 
il est president du Comity 
franqais de la Chambre de 
Commerce Internationale, 
ainsi que de la section fran- 
;ai$e de la Ligue Enro- 
pcenne de Cooperation Ero- 
nomique; il est vice-presi
dent de I’Association Natio- 
nale d’Expansion Economi- 
que. Gendre dii depute Jac
ques Bardoux, Ciscard d’Es- 
taing est vice-pr»ident du 
Secours Catholique.

Paul BEBNAKD
Paul Bernard est specia

lise dans les affaires colo- 
niales et particulierement 
d’lndochine. President des 
Caoutchoucs de 1'Extreme- 
Orient, des Caoutchoucs de 
I'lndochine, des Participa
tions Coloniales et Finan- 
cieres el du Credit Maro- 
cain, il est administrateur de

la Ste Financiere pour la 
France et lea Pays d'Outre- 
Mer (du groupe de la Ban
que de rindochine), admi- 
nistrateur-delegue des Pa- 
peleries de I’lndochine, ad
ministrateur do la Ste Indo- 
chinoise des Cultures Tro- 
picales, dc Chalandage et 
Rcmorquage de I’lndochine, 
de la Cie Optorg, ainsi que 
du la Ste des Ustnes a Pa
pier « Cenpa > et des Car- 
tonneries de la Rochette. Il 
cat le prudent, fort quali- 
fte, de la a Commission de 
I’Empire * du C.N.P.F,

Fr. CHARLES-BOUX

Ambassadeur de France, 
merobre de I’Academie des 
Sciences Morales et Politi- 
ques, Francois Charies-Roux 
n’est pas < sort! de rien ». 
Son pere etait depute de 
Marseille, armateur, presi
dent de la Cie Transallanli- 
que et vice-president de ia 
Cie du Canal de Suez. Le 
fils, apr^ nne assez tongue 
Carrie re diplomatique, est 
devenu administrateur du 
Canal de Suez en 1944; il 
en est president depuis 1948, 
II est cgalement administra
teur de la Banque dc Paris 
et des Pays-Bas, de la Ste 
Marseillaise de Credit, de 
la Cie Frantjaise de i'Afri- 
que Occident ale et de la 
Land Bank of Egypt. Il est 
president du < Comite Cen
tral dc la France d’Onire- 
Mer » (I’ancienne < Union 
Coloniale ») qui jouc un 
role politique important au 
service des trusts coloniaux. 
Comme tout diplomale qui 
se respecte, il se pique de 
litterature; il a ecril piu- 
sieurs livres d’histoire diplo

matique ct d'histoire colo
niale.

PhUlppc LANGLOIS-
BEBTHELOT

Philippe Langlois-Berthe- 
lot. qui donne son udresse 
a Saigon, dirige des societes 
caootchoutieres du groupe 
de Rivaud. Il est pr^ident 
de la Cie du Cambodge, ad
ministrateur de la Financie- 
res des Caoutchoucs, des 
Plantations des Terrea Rou
ges, des Caoutchoucs de Pa- 
dan g, des Caoutchoucs du 
Mekong, de la Sennah Rub
ber Cy Ltd. II est aussi 
membre du Conseil de ges- 
tion de la Banque de France.

Gaston GBAXIIS

La famille Gradis, etablie 
a Bordeaux au 18* siccle, 
avail acquis d^ avant la Re
volution une grande fortune 
dans le x commerce des 
lies Elle est aujourd'hui 
dans les affaires coloniales 
en Afrique. Gaston Gradis, 
ingenieur de Polytechnique, 
r^idant a Bordeaux et au 
Maroc, est president des 
Brasseries du Maroc, du 
Comptoir Frangais du Ma
roc, de ta Ste Cherifienne 
de Participation, vice-presi
dent du Lloyd Marocain 
d'Assurances, administrateur 
du Credit Marocain, des 
Brasseries de I’Ouest Afri- 
cain, des Eta Maurel et 
Prom. Jean Gradis — cha
teau de la Cour, i Chcille 
par Aza5'-le-Rideau — est 
administrateur de la Fran- 
5aiae pour le Commerce avec 
les Colonies et i'Etranger, 
ct des Participations Colo
niales et Financiires.
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gorie de produits : Deacours et Cabaud, 
de Lyon (materiel divers, ontillage, macbi- 
nea), Dumarest, de Roaime -— un ami 
de Pinay — (tissns de coton), 'cte... Ton* 
tes cea fjrmes sont plus on moiiis lides 
it la Banque de I’Indnchine.

Cependant I’expoi'tation dea inarohandi- 
ses ne faisait qne preparer l’ex]}ortHtion 
dcs capitaux : lea raonopoles fran^ais 
se sont constitue d’irrtTnenses domaines 
agricoles; par exeraplc !es grancles planta
tions de eaontchoiic qui recoltent 95 % 
de la gomrae, convraient 70,000 ha en 
1952. Qnatrc grands groupes disposeut 
directoraent des deu.': tiers de la produc
tion de eaoutchone et s’associent pour con- 
troler 1e reste ;

la Banque de I’lndoehine produit 4.500 
tonnes sur « le.s Plantations Rennies dn 
Ifimot », 10.000 tonnes snr « I’lndoehi- 
noise de Cultures Tropieales », sans comp
ter la production des « Caoutchoucs de 
I'lndonhine » on partieipe Bergongnan, 

« La Financiere des Caoutehonca » 
(groupe franco-beige de Rivaitd) rficolte 
9.000 tonnes sur les Domaines do la « Cie 
du Cambodge » ct 10,500 tonnes sur les 
« PlantatioiLS des Torres Rouges 

La Compagnie de Commerce et de Navi
gation d'E-strCme-Orient nvee la. Cie Gend- 
rnlc de Commerce recoltcnt plus de 10.000 
tonnes dan.s « riiidochinnise do Planta
tions d’hdv^aa » et prns de 1.000 tonnes 
aur ies « Haute Plateaux Indoohinois ».

* If Union Financifcre d'Extrcme- 
Orient », on Ton retronve cnt^ore la Ban- 
quo dn ITndocbine, produit 2.200 tonnes 
environ snr les « Plantations de Cau- 
kboT ».

Pour le reste, 1,300 tonnes environ sont 
recoltees sur les domaines des « Cultures 
d’E.vtreme-Orient » (groupe Ponrsin et 
Riinqne de Plndocliine), pres de 2.000 
tmines sur oeux das c Caoutchoucs dn 
Dofiai n (groupe ITottinguer), pins de
2,500 tonnes sur cenx des « Caoutchoucs 
dit Mekong > (Cie Gdncrale des Colonies); 
enfin 5 it 6.000 tonnes sont rfcoltdes par 
Michelin snr ses propres plantations.

La Banque de I’Indochine, par ses di- 
verses participations, eontrole plus de la

moitid des 76,000 tonnes produites cn 
1953. Lea maisons Alcan et Dicthelm, avec 
la Compagnie Gdndrale de Commerce, Be 
partagent a peu pr&s seules I'exportation 
de caoutchouc qui repr&ente 36 % dn 
total dcs exportations indo chi noises.

C’est sous la protection des troiqnvs 
que ces plantations, qui sont situees 
dans le sud, ont foiictionne au conrs dcs 
dernidres anndes, « Lcur exploitation, ecrit 
la Fie Frotifaise, le 7/5/64, offre des dif- 
ficultes qui ont dtd surmontdes jusqu’ici 
ainsi qu*en temoigne le montant record 
de la production de caoutchouc cn 1953 
et les dividendes planturenx distribuds 
par les socidtes, »

Le thd et le cafe sont des productions 
importantes; toute la partie exportee cst 
produite par la societd des « Hants Pla
teaux Indochinois », la « Socidtd des Plan
tations Indochinoisos de The » et la 
< Compagnie Agifcole de Cafd et de The 
du Kontmn ». Les deux premi&res socidtes 
sont eontroldes par la Banque de I’lndo
ehine et la troisierae par le groupe de 
Rivaud.

Aprfe I’agriculture, les viitws. Les trusts 
franqais s’dtaicnt empards d’un important 
domaine minier, surtout an Tonkin : la 
guerre a arrdtd I’aetivitd de la « Com- 
pagnic Minidre et Metallurgique de I’ln- 
dochine > (controlee par la Banque de 
I’lndoehine), des « Etains du Haut Ton
kin », des « Etains et Wolfram du Ton
kin » (groupe de Wendel et Mallet), ainsi 
que de trois des quntre socidtes qui pro- 
dnisaient 90 % des 2,6 millions de tonnes 
de charbon extraites en 1935, Cependant, 
hi plus puissante de ces socidtds, h laquel- 
Ic revenait 70 % dc la production, « Les 
Charbonnages dn Tonkin », du groupe 
du Crddit Industrie! et Commercial, u’a 
jamais interrompu son activite.

n faudrait ajouter a ces productions 
minidres cello des phosphates, anx mains 
do la Socidtd des Phosphates d’lndochine, 
et oelle dn sol. assurde pour 40 % par la 
4 Socidtd des Salines dn Midi et des Sali
nes de Djibonti qui appartiennent k 
la Banque de I’lndoehine, au groupe Ban
que de I'Union Parisienne-Mirabaud et 
au Credit Commercial de France. Cette 
socidtd monopolise 1’exportation du sel 
indochinois.
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Les monopoles frangais ne se sont pas 
oontentfe de produiro des matiSres pre- 
mi^^es dcstinees h I'GXportation, ils ont 
entrepris anssi niie certaine indnstrialisa- 
fion, notamment dans la region Hnnoi- 
HaTphong. II s’agissait d’exploiter une 
main-d’ffiuvrc nombreuse, robuste, habile 
et trfej laal payde, pour produiro a mcil- 
leur eompte, aussi bien pour le inarebe 
local oil se trouvait une importnute colo- 
tiie europeenne et le norpa expedition- 
nairc, qu’en vue de I’exportetion sur lea 
inarches d'Extreme-Orient.

Ainsi, dans la p^riode r^cente, les com- 
pagrues d’electricitS ont fortement aceni 
lenr puissance installSe, d’aillrurs tr&! fai- 
ble (153.610 kw en 1940 et 182.720 on 
1953), Dans ee domaine encore, la pre
ponderance de la Banque d’lndoeliine est 
a pen pre.s total e.

Ija production dueigfitique du pays a 
permia ainsi le ddveloppement de certai- 
nes entreprises. Alimentde en charbon par 
l<s Charlwnnoges du Tonkin et en 4lee- 
tricitd par ses prop res centrales, « La 
Societd des Ciments Portland Artificiels 
do 1’Indochine » — oil Ton retronve na- 
turelleraent la Banque de I'lndochine — 
a produit en 1953 280.000 tonnes de ci- 
ment.

Les monopoles frauQais produisent en 
Indoehine des hiens de production. Les 
« Forges, Ateliers et Chantiers de Tlndo- 
chine », les « Chantiers et Ateliers R^n- 
nis de I’lndochine » — controlfe par In 
Banque de I’lndochine — construisent 
avfic des produits mdtallurgiques importes 
des ehalands, des remorqueurs, et surtout 
r^parent les navires qui touchent le pay.s.

Pour les biene de consomtnatiati, la 
« Socidtd des Verreries d’Extreme-Orient * 
(contrSl^e par Saint-Qobain et la Banque 
de I’lndochine), a install^ une importantr’ 
verrerie qni, k partir des matifires pre
mieres locales, s’ost assure le. monopole 
du marchd et oxporte dans tout I’Extrerae- 
Orient.

Le capital frantjats a. implants quel- 
ques grandes nsines textiles. A Nam-Dinli 
se trouve la « SociStfi Cotouniere du Ton
kin » qui, avec sa propre centralo ^lee- 
trique, actionne ses 140.000 broehes, ses

1.318 metiers, et qui comptait en 1940 
13.000 ouvriers et ouvrieres. Le chiffre 
est tombe recemment a 4,000. Cette societe 
est la senlc filature et le seul tissage de 
I’lndochine ii cote des entreprises artisa
nal es, IjU « Societe Lainiere du Tonkin » 
a egalement un monopole absolu. Elle 
avait organist pour Texportation une ma
nufacture de tapis qui employait en 1945
1.500 ouvriers. Les Etabhssements Deli- 
gnon — controles par la Banque de I’ln- 
doebine — viennent de construire, avec les 
140 millions de dommages de guerre ver
ses par I’Etat, une pui.ssante entroprise 
de filature et do tissage de jute a Saigon, 
Monopole absolu encore que celui de la 
« Societe Franco-Vietnaraienne pour I’ln- 
dustiie de la Soie », installde h Nam-Dinh 
ou elle employait 2,000 ouvriers, et des 
« Tanneries dn Tonkin », en face de 
laqnelle n'existent que des entreprises ar
tisanal ea.

La puissante t Societe des Suererics 
et Raffineries de I’lndochine » traite la 
canne h sucre des plantations du sud; Ics 
« Manufactures indochinoises de tabacs, 
cigares et cigarettes J. Bastos », avec leurs 
3,000 ouvriers, produisent pr&s de 7.000 
tonnes de cigarettes. La « Socidtd des 
Distilleries de I’lndochine > a fait rdeem- 
ment I’objet d’une latte &pre de majorite 
dans laquelle I’ont emportd la Banque de 
I'lndochine et le groupe Vemes. Cette so- 
cidtd a plusieurs fabriques d’aleool de rix. 
Elle a eu longtemps le monopole dc la 
livraison des aleools & la r^e; elle posse- 
dc egalement d'importantes rizeries oh In 
ris! subit la prdparation qu’il udeessite 
nvant d’etre consommA Enfin les « Bras
series et Glaeieres de I’lndochine » — 
controldes par la Banque de I’lndochine 
— ont pris depuis la guerre un essor 
considerable.

Les fro)ispor(s constituent pour leur part, 
une des activites les plus profitables des 
monopoles francais. Sans parler dn « Chc- 
min de fer dn Yunnan » qni dtait la vote 
de penetration vers la Chine du Sud, nous 
voulons eiter iei les transports intericurs 
sur les fleuves et cananx et les trans
ports par mer, « La Soeidte Maritime 
d'Extreme-Orient », « Denis FrSres »,
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« la Socifite Anorymo dc Chalandage et 
de Remorqnage >, * Rrmorquage et Ac<o- 
nage », « La. Fratico-Khniferc dc Naviga
tion », domincnt cettc activite.

An total, d’aprJa la Banque de I’lndb- 
chine elle-meme, tonte la vie economiqno 
du pays se trouvait dirigee par trois grou- 
pes financiers qui, par le jeu des parti
cipations dans de multiples affaires, te- 
naient en mains en 1943 plus de 85 % 
des capitanx prives, soit 34 milliards de 
francs 1938 sur 39 milliards. Ces trois 
groupcs sont : < La Financiere des Caout
choucs » (groiipe de Rivaud), « L’Union 
Financiere d'Extrcme-Orient » et « La 
SociStd Finanei&re poor la France et les 
Pays d’Outre-Mcr » {Soffo), ce dernier, 
dc bean coup le plus important, n'^tant 
que la Banque d’Indoehine sous un nom 
different. Ijcs 15 % des capitaux restants, 
plus on moins life aux trois grands grou- 
pes, appartenaient eux-incmcs a des grou- 
pes financiers importants tels que Gil let, 
T^azard, etc...

La Banque de I’lndochine falsa it fonc- 
tion dc banque d'Emission et, tant par 
ses agences que par ses filiales (la Ban
que Franco-Chi noise et le Cr63it Fon
der de I’lndochine, qu'elle coutrole avec 
le groupe Lazard), dominait la vie fimn- 
ci^re du pays, ne laissant qu’une place 
rdluite h la B.N.C.I, et a la Hong-Kong 
and ShniighaT Banking Corp.

Si la gueiTc a arrets certaines activi
ty des puissants monopoles qui exploi- 
tent I’Indoehine, elle a favorisS le d^c- 
loppement d'autres sectcurs de production, 
par exemple le ciment et les brasseries, 
Tves mouopolcs fran^ais n'ont done nulle- 
ment ahandonnd I’Indoehtne, mais les pro
fits ohtenus ont 4t4 soiivent, par precau
tion, reinvestis dans d’autres territoires 
coloniaux. IIs ont profit^ aussi des dom- 
mages de guerre servis par le Tr&or fran- 
^ais. Par example < Les Papetcrics de 
I'Tndoehine », qui n’ont plus en indoebine 
qti’nnc filiate commerciale, ont utiHs4 les 
premiers cents millions d'aeomptc sur 
dommages de guerre jmur acheter des 
biens immobiliers au Cameroun et partici- 
per a la construction d’une usine de p5tc 
!i papier en A.E.F.; le.s sod^t^s e.aont- 
choutiercs constituent des domaines en 
Afrique, etc.

Quoi qu’il en soit, les moiiopoles fran-

^ais qui exploitaient I’lndochine y conaer- 
vent encore unc partie iraportante de 
leurs actifs. La Banque de I’lndochine de
clare que 18 % de ses int^rets se trouvent 
en Extreme-Orient, 26 % en Amerique, 
23 % en Europe, 27 % en Afrique. 
L’exemple de cette Banque qui, de sodet4 
coloniale, est deveniie un des plus puis- 
sants representants du capital financier, 
illustre bien les profits que le capital a 
pu retirer de 1’exploitation coloniale.

La question qui se pose actuellement 
pour le capitalisme franca is est de savoir 
comment sauvegarder les eapitaux places 
en Indoeliine. Dans le Nord, le gouver- 
tlenient do la Republique D4mocratiquc 
du Vietnam a invite les socidtls fran- 
Caises b. continuer leurs activity, sous le 
controle, evidemment, des autority de la 
Republique. Dans le Sud, dc meme qu’aii 
Cambodge et au Laos, rimperialisme fran- 
Cais s’efforcera eertainement de maintc- 
nir ses andennen mtlthodes d’exploitstion: 
il trouvern dans ce domainc la concur
rence neeme des trusts am4ricains et an
glais. II n’est pas possible pour I’instant 
de pr4voir ce que deviendront les activity 
des monopoles dans les anciens teTritoircs 
de rindochine. Tje gonveruement de la 
R4publiqne DSmocratique acceptcra cer
tain ement de laisser anx entreprises capi
ta Ustes des profits limity, a condition 
que I’activit^ de ces entrep rises soit en 
mcrae temps favorable au dcveloppcmcnt 
economiqne de la Republique.

II convient d’ajouter, pour en terminer 
avec les (erntotres d’Extreme-Orient, que 
la Banque de I’lndochine avoit pris encore 
line influence pr4pondyantc dans les pe- 
tites colonies dc cette region. Elle eat la 
seule banque des territoires de I’Inde 
Franqai.se, des Nouvelles-H4bridcs, de In 
Nouvelle-Cal^onie, Elle controle toute 
I’activite fiunneiere et commerciale de 
ces regions, avec parfois des participa
tions d’nntres gronpes,

T^es « Phosphates d’Oeeanie » sont par- 
tagy entre la Banque de I'lndochine, le 
groupe Ilcraeiit et le groupe Unilevei-, 
Dans la society « Le Nickel », qui est 
la deuxi^c prodnetrice dc minerai de
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nickel du monde capitaliste et qni pro- 
duit anssi du chrome et du cnivre, Roth
schild a une influence prfpondurante. On 
pent rappeler que la production de mi- 
iierai de nickel est pass^e de 100,000 ton
nes en 1949 a 660.000 tonnes en 1953, Si 
Djibouti est un petit teiritoire d’Afrique

en grande partie desertique, il est le port 
de I'Ethiopie et, par suite, un centre com
mercial trfe important. La Banque de I'In- 
doehine, qui y est la senle banque, la Ban
que de Paris et dea Pays-Bas et Roth
schild contrSIont lo Chemin de Per qui 
va de Djibouti a Addis-Ahbebn.

L’AFRIQUE DU NORD
Lcs trois pays qui constituent I'Afrique 

du Nord ont iti eonquis A des 6poques 
diff^rentea et possMent chacun leur pro- 
fonde originality nationale, mais lea trusts 
ont ytendu leur exploitation snr I'ensem- 
ble de cos territoirea; par exemple Pena- 
rroya eontrfilc la production du plomb 
anssi bien au Maroc qu’en Tiinisic, T1 est 
eppendnnt ndcessT're d'examiner I’nctivitc 
dcs trusts dans cliaenn de ces pays pria 
adparyment.

LULGERIE

Ij’Algyrie eat cue des pins anciennes 
colonies fran^aises. Ellc a ete la princi- 
pale base de depart de la eonqueto de la 
Tnnisie, puis du Maroc, ainsi que de la 
progression de I’impyrialisme franQais dans 
le Fb-oehe-Orient. Le capitalisme frangais 
est profondyment implants en Algyrie, 
senle colonie oft la population d’origine 
fianeaise reprysente nne fraction appry- 
ctable dc la population totale (un million 
sur 9,4 millions). Non seulemcnt I'AIgyrie 
ripryseiitc, de loin, le premier client de 
I’indnstrie framjaise (150 milliards d'ex- 
portatiotis vors PAlgyrie en 1953) et le se
cond foumisseuT de notre pays (107 mil
liards d’importations en Prance en 1953), 
mals I’assimilation, poussye trfts loin, du 
territoire algyrien an territoire fran^ais 
sur le plan de la ryglementation fiseale

et economique, a multiplie lcs liens com- 
mrreiHux ct financiers entre lcs deux pays. 
Nombrenx sont lcs capitalistcs fran^ais 
qui possftdent en Algyrie, qui un doraaine 
ngricole, qui une nsine, qui un coraptoir, 
ces installations n’ayant son vent pas de 
raison sociale propre,

Le CAractere colonial de rcxploitation 
de I'AIgyrie n’est plus a dymontrer. On 
en tronve nne earaetcristiqne esscntielle 
dans I’accaparement des terres.

Lcs exploitations francaises, nnturelle- 
meiit instances sur lcs terres les plus ri- 
cbes. bynyficient des travaux d’a melio
ration du so! (assainissement, irrigation, 
ete...) et leur snperficic moyenne est de 
120 hectares. Ije rendement moyen on ee- 
reales est ft peu prfts le double du rende- 
ment d^ terres appartenant aux indige
nes.

Cepondant les dcmntties frtin^nU eux- 
memes se dirisent en catygories bien dif- 
fyrentes r la snperfieie moyenne d’une 
exploitation vitieole ne dypasse guftre
10 ha et la production moyenne 360 hi; 
inai.s, ta.ndia que 90 % des producteurs 
rypoltent moins de 1,000 hi et produisent 
30 % dll vin, 10 % produisent lo reste, 
et parmi ces 10 %, 35 exploitations pro- 
dnisent ehneune plus de 20.000 hectolitres,

Parmi les grands domaines capitalistes.
11 faut citer : les Domaines Algyriens 
n4,700 h! do vin), contrfiiys par la Ban
que de I’Tndochine et la Compagnie Mar
seillaise do Madagascar; le Domaine d’ATn- 
Regada (66.000 ha), dypendant de la Com
pagnie Algyrienne; les Domaines du Ky- 
roulis (61.000 hi de vin), de la Mitidja, lcs 
Domaines de la Trappe, qni appartiennont 
ft la famille Borgeaud; la « Sty du Cha
peau de Gendarme », dont la famille Bor
geaud est un des principaux actionnaires
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et qui eompte 1.200 lia dont 776 de vignes 
et 80 d’orangers; les Fermes du Ch^t, ofi 
Ton retrouve la Banque de I’Union Pari- 
siemte-Mirabaud, la Banque de Paris et 
des Pays-Bas et le groupe Vemes, etc., 
etc.

Le grand capital agraire ptse aiiisi d’un 
poida tris lourd sur la production du vin, 
(dont les Atgerieiis n’ont que faire en 
raison de lenr religion), des cereales, des 
olives, des agmmes, dn tabac, Ce grand 
capital a introdnit des cultures industriel- 
les telies que le lin, monopolise I’alfa 
(groupe Blacliettc) que le groupe Cenpa 
— Cnrtonueries de la Rochette essaie 
depuis pen de transformer sur place en 
papier (Stc Cellunaf), aiiisi qne le liege. 
]ja <t Ste des Homcndas et des Lieges do 
la Petite Kabylic », on Ton retrouve Ic 
groupe Banque de I'Union Parisiennc- 
Miraband joint au.\ eapitaliates agraire.s, 
possede 50.000 ha de ehenes-lifege dans 
le departement de Constantine et est ain- 
si le pins gros producteur de li^e du 
moude. Sew usines d’n^lomerds et dc bou- 
ehons d’Algerie, de Tiinisie et dn Mnroe, 
son organisation commercialc, contribuent 
it Ini assurer un quasi-monopolc des lic-

Cependant les intcr^ts directs qnc pos- 
sedent les trusts milliardaires metropoli- 
tain.s dniLs telies ou telies graiides exploi
tations agricoles sont Sana doute moins 
iraportnnts que les moyens indirects dp7it 
ila disposent pour cntitroler renacmble de 
I'eeonoTnie agrieolc alg^rienne : le credit 
foncier, les credits bancaires sont accordes
l)ar des etahlissements etroitement lies 
aux monopoles mdtropolitains, qui ont dgn- 
lement un rOle pr6pond6rant dans lea 
transports maritimes et les entreprises 
commercial es.

Dans le domaine mtiiter, la puissance 
des trusts se trouve beaucoup plus con- 
centree. Les mines dc fer de < ilokta el 
Hadid » no prodnisent plus que 7 % 
du mineral do fer extrait en Algerie, 
mais cette socidtfi constitue, sous la direc
tion de la Banque de I’Union Parisiennc- 
Miraband, un veritable monopole auqiicl 
partidpent Pont-h-Monsson, le groupe de 
Nervo et le gronpe Rothschild. Ce mono

pole ddticnt une part importante des < Mi
nes de Fer de TOueuza », dont la moitie 
dn capital apparticnt au gouverncment 
gdndral de I’Alg^rie et ou Ton retrouve 
egalement les gronpes Hersent et < Mine- 
rais ct M6taux ». Les Mines de I’Ouenza 
prodnisent 70 % du minerai de fer alge- 
rien, Ce minerai de fer algfirieu est prin- 
cipalcmcnt exporte vers I’Angleterrc.

La « Corapagnie des Phosphates de 
Constantine », oii Ton retrouve les gi'ou- 
pes Union des Minos (la banque du Comite 
des Houilleres) et Scbiaffino, emploiant
1,500 ouvriers pour extraire 80 % des 
phosphates alg^ricns; le reste revient h 
la « Corapagnie Miniere du M'Zaita », 
ou, SOU.S la direction du groupe Kivaud, 
on retrouve Rothschild et Minerais et 
Metaux.

Le plorab est extrait a raison de 30 % 
par la Socidte « Ouastata et Mcsloula » 
(groupe Banque de I’Urnon Parisienno- 
Mirahaud), de 25 % par la « Soeietd 
Metallurgiqnc ct Miniere de Penarroya » 
(groupe Rothschild associe a de Wendel, 
Pcehiney et Mirabaud), de 20 % par la 
Soeidtd Algdrienue dn Zinc (groupe Wal
ter). L'extraction du minerai de plomb, 
en raison do la liaussc des cours de ce 
metal strategique, est pasade de 4,600 ton
nes en 19.51 h 11,750 eu 1953. 11 se trou
ve gdneralemcnt mdlaiigd an mineral de 
zinc. 80 % de I’extrnctiou des blendes de 
zinc reviennent a « I’Algdrionne dn Zinc 
quant i la calamine, antre minerai de 
zinc, la « Vieillc Montagne » (oil Ton 
retrouve le groupe Hottinguer) en extrait 
80 %, les 20 % rostant provenant de.s 
« Mines de Gnergour », controldes par 
le groupe Rothschild.

L’Algdrie u’a pratiqnemeut aucunc md- 
tallurgie, ni du fer ui des metaux non 
ferreux : les entreprises qui existent ou 
bien n’ont qu’iine capacitd insigmfiante 
ou bien, eomme les « Etahlissements Me- 
tallurgiques d’Algdrie », no sont que le 
eomptoir de ventc des trusts siddnugi- 
ques mdtropolitains, en I’occurrence dn 
groupe Sidelor.

U fant noter que I’activite minidre en 
Algdrie se deplace vers le sud, vers les 
eon fins algdro-maroeains et mdme en plein
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Sfiliartt. C’cst la que sc pouisuivciit levs 
reeherches petroL&res : le groupe Koyni 
Dutch-Shell controle pour 05 % In « Com- 
pagnie des Petioles d’Alg^rie » et pos- 
s6de 35 % dn capital de la « Compa- 
gtiie dc Reciierehes et d’ExpIoitation tlu 
Petrole au Sahara ». Ses co-partieipants 
sent la R%ie des Pctroles ct divers orga- 
iiismes publics qui d^tieniiiait la totalite 
du capital dc la Soci^te Nationnle Repal.

Autour de Colomb-Beehar se trouveut 
<le riches giscjncnts de char hoi i; celui de 
Khcimdza, exploit^ par les llouilli’i’cs dn 
Sud-Oranais, qui appartienueut au Gon- 
vernement general de I’AIgerie, oeeupe 
3.000 m incurs qui extraient pres de 
300.000 tonnes dc cliarbon cokefialilc. 
line veritable fifevre r^no dans uette re
gion oil Ton trouve du cuivre, du iiianga- 
ufesc ct dn fcr. Pour produirc ii partir 
du charbon 1'azote et les engi'nis, s’est 
rdeemment eonstituee la « Socidte d*Etu- 
des Nord-Africaine de 1’Azote >, qui reu- 
iiit I’Air Liquide, le Qaz Lohon, le grou- 
]je italo-belgo Baillenoourt-Coppet, la so- 
ci^t4 allomande Indufina et I’Etat. Bes 
groupe.s sid^rurgiques frangais out crec dc 
leur o6t4, avec la participation de I’Etat, 
la « Soeiete d’Etudes Nord-Ai'ricaine dn 
ferro-mangancse », qui produirn 230.000 
tonnes de fonte et 100.000 tonnes de ferro- 
manganfee. Toujours avec I'aide des fonds 
publics, les Ciments de Lafarge et du 
Teil construisent une usine qui produiia 
30.000 tonnes de ciment; cel les-ci s'ajoutr- 
ront au 485.000 tonnes d^ja produites 
dans les denx entreprises algericnnes de 
ciment d4ja controlees par le groupe La
farge : les « Ciments d’Oranie » et la 
« Nord-Africaine des Ciments Lafarge », 
ou participe le groupe Borgeaud. Ce d^ve- 
loppement cst du en pnrtieulier h la cons- 
truetion des grands barrages et aux grands 
travaus portuaires.

L'industrie algerieiirie n'u aueune antci- 
noraie et ne produit rieu qui puisse ge- 
ner les monopoles mefcropolitains ; ni 
acier, ni eotonuades, par example. Une 
tr^filerie {Laminoirs et Tr^filerics d'Afrl- 
que — Latraf) a dte install^e a Alger 
par le groupe Cegfidnr-Tr^fileries et Ijs-

rainoirs du Havre, pour fabriquer le cable 
neeessaire ii I’extension du r4^u electri- 
que. De nombreuscs entreprises de travanx 
publics ont installe des filiales. A B6ne, 
une usine de materiel ferroviaire eraploie 
500 ouvriers. J.J. Camaud et Forges 
de Basse-Indre (groupe dc Wendel), ainsi 
que Saint-Gobain, viennent d’iastaller des 
filiales a Alger et ii Oran pour fabriquer 
I'uue des boites de conserves, I’autre la 
gobeletterie neeessaire aux industries ali- 
rnentaires (eonserveries, jus de fruits, hui- 
leries, etc...). La « Soeiete Algerienne des 
Produits Chimiques et d’Engrais » (eon- 
trolee par les groupes Banque de 1’Union 
Paris teiine-Miraband, Saint-Gobain, Credit 
Commercial de France, Cr^it Fonder 
d’AlgcIrie et de TunLsie) produit 130.000 
tonnes de superphosphates dans scs deux 
usines algericnnes et dans I’usine do su
perphosphates couextnti^s cr^ee avec les 
* Phosphates de Constantine ».

Le march6 alg^rien des produits de 
consonimntion n’est que tres pen alimente 
]inr les industries locales. C’est ainsi que 
i’AIgerie ne produit pas de textiles a 
redielle industriclle, ne raffine pas le 
sucre qu'elle eonsoimne, alors que ees deux 
indu.stries sout en general parmi les pre
mieres a se develqpper dans les pays ar- 
ri^r^s, C’est la ie lesultat de !'imbrica
tion extremenient etroite de I’economie al
gerienne avec reconomie fraufaise. La 
grande industrie de transformation alge- 
rienne est celle des tnbacs. Les « Manu
factures de tabaes, eigares et cigarettes 
.T. Bastes », profitant de ee que le tabac 
n’ost pas en Algime un monopole d’Etat 
eorame en France, se sont taille lit nn 
veritable monopole du tabac, qui deborde 
sur toutes les colonies fran^aises ou ce 
trust a constituc de nombreuscs filialo.'^.

Ijbs banques algeriennes ne sont natu- 
rellement iias iiidependantes des banques 
frangaises. La Banque de I'Algerie et de 
la Tunisie n’est que la transposition de la 
Banque de France et, outre les filiales du 
Cr^t Lyonnais, de la Ste Gen^rale, de 
la Bauque I’rnn^aise du Commerce Ext^- 
rieuT, ainsi qne celles des banques pri- 
vees m^tropolitaines {Worms, Soci^t^ Mar-
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seillaisc de CrWit, Compaguie Parisieiinc 
de Reeseompte, Credit Induetriel et Com- 
mereial) les priiieipates baaquca fran^iii- 
sps B'associent datus differentes hanqiies 
qui n'ont d’algerien qiie le nom

LA TVmSlE

L’Algdrie a servi do base de ddpart aux 
trusts franfais poui’ la coiiquete de la 
Tunis ie. Les memes groupes dominent les 
deux pays avec les laemos method os d'ex
ploitation. Cepeiidant la population d’ori- 
gine franca iso est beauooup moins impor- 
tante en Tunisie (250.000 Europdens snr
3,5 millions) et lo contra-ste n'en est quo 
plus grand entre lea miserables exploi
tations agrieoles tunisiennes et lea graiida 
domainos eapitalistea qui atteiguent plii- 
sieurs eentaines et meme plusieur.s miOiera 
d’hectares. La Society des Fermes Fran- 
^aises de Tunisie, dout lo gdndral Aii- 
meran, ddpute d'Algerie, cat adminis- 
trateur, possfede 6 domaiues totaliaant 
27,417 hectares et employ ant des milliers 
d’ouvriers agricoles, sans eomptcr 6.33.3 
hectares en Algdrie.

Les productions agricolcs sont les ine- 
mes qu'eu Algdrie, mais le vin est bean- 
coup inoins important et I’olive predo- 
mine. Les trusts, possddant les moyens de 
stockage et de traitenient des produits 
agrieoles (huileries, miuotcries, entrepflts 
frigorifiqiies), out lo contrSle dc I’deono- 
mie agraire dans sou ensemble.

Les richessea mi'meres sont plu.s encore

(1) Altial « Credit Fonder d*Alg6r]e et de 
TuQlflje > est contrdL^ pAr la Bantiue de Paris et 
des Paya-Bas et la Banque de ri&dochlne avec 
pa.rtlclpatlOD du groupe Borgeaud; la € Banque 
rnduettlelle de TAfrlque du Nord > est contrOlfre 
par iee grouped Worms. U Baoque de I’ludochlne 
et la Banque de I'Unlon Parislenne-Mlrabaud^ la 
< Cotnpagtiie Alg^rlenae de Credit et de ^n- 
lue > eat contr616e par Les groupee Banque de 
I'llploo Partaienne-Mlrabaud, Mallet et Vemes; la 
B.N.C.L-Afrlque, conlrairemeut a la B.N.C.I., 
n'est pas pattooalli^.

aeeaparees par les trusts : « La Soeiete 
des Mines et du Chemin de Fer de 
Gafsa » (eontrolee par les inemes grou- 
pos qtie Mokta-el-Hadid en Algeiie), ex- 
trait 65 % des phosphates de chaux, 18 % 
rovenant a la « Society du Djebel M'Dll- 
ta » (groupe Gillet, Banque de Paris et 
des Pays-Bas et groupe financier laar- 
spillai.s Zafiropoulo) ct 15 % a « Pieirc- 
fitto-Kalaa-Djerda » (ex-Phosphates Tuni- 
sictis, controle par P^chiney, la Banque 
de rUnion Parisieune-Mirabaud, etc,). La 
production de phosphates (1,7 million de 
tonnes) est presqne integralement expor- 
tee

fjes mines de for .sont exploits par 
Djebel-D.ierissa (68 %) et par les Mines 
de Douaria. Lc minorai, 1 million de ton
nes par an, d’excellente quality, cat entie- 
remont export^, .surtout vers I’Angleterrc 
ct I’ltalie. Djehcl-Djerissa est control^ par 
Mokta-el-Hadid avec Mallet et Hottinguer; 
mix Mines de Douaria se retronvent la 
Banque Vemes, Beghin (du sucre et du 
Figaro) et lc groupe d’lisaurances Ijc Se- 
eoiira,

Eothschild domiiie les metaux non fer- 
reux : Penarroya possede a Megrine 
la dcuxi&me fonderie de plomb de I’Afri- 
quc. En 1953, 84 % de la. ])roduction 
tunisienne de plomb eti est sortie. L'ex- 
tractiou du mineral revieut pour 22 % ii 
Penarroya, pour 35 % a I’Asturienne des 
Mines, pour 15 % a Sidi-Bou-Aouane 
(participation de la Banque Hottinguer), 
pour 10 % a Djcbcl-Halouf, soeiete du 
groupe Zafiropoulo d^jh cite. Penarroya 
assure encore 60 % de la production de 
rainerai do zinc tunisien; lea 40 % reataiit 
reviennent Ji la Miniere du Djebel Felton 
(contrfil^e par Tanon et Cie et le groupe 
de la Holding Coloniale).

L’exploitation du sous-sol s’oriente main- 
tenant vers le petiole : trois socictes 
petrolic res se partagent les reeberehes

(2) Lea hyperpboaphaten eont le moDOpole de ia 
« SoeJit^ dea Byperphoaphates Reno » ft laquelle 
participe Qarsa et qui exporte toute aa production, 
Comme en Algeria* la faible teneuT doe phoapha* 
tea a conduit ces truets ft entreprendre sur place 
IB. production de auperphosphatea, Elle eat rftallafte 
dans I'ufline de la * Sodfttft InduBtrlelle d'Adde 
Fhoaphorlque et d'BDgraia », dont Qafaa dAtient 
la. majority, et dans celle de la < Soclfttft Algft- 
rienne de Produlta Chlmlquea et d’Engrala >, que 
cootrOient lea mftmea groupea que Oafsa auzquelJi 
se eont asaoeifta le Crftdit Fonder d'AIgftrle et de 
Tunlale et le Crftdlt Commercial de France,
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ell Tanisie : la « Compagnie des P4trolcs 
de Tanisie », contr6I4e ^ 65 % par Ic 
gronpe Royal Datob-Shell, la « Soci4t4 
Nord'Africaine des P4troles », da groupe 
am4rieain Gulf-Oil; la « Soci4t4 de Re
cherche ct d’Exploitation des Pdtroles 
de Tanisie •», la scale fiangaise, appar- 
tient k la Compagiiie Fran^aise des Petro- 
les.

Pour exploiter ces richesses, il faut des 
nioyens de transport. La « Compagnie 
Fermiere des Chemins de Fcr de Tani
sie » controle les trois quarts du resean 
quo I’Etat loi a rachet4 puis affemie, lui 
nasurant ainsi les profits sans les risqaes. 
Cette compagnie r4anit, sous la direction 
du Pr4sident du Cr4dit Foncier d’Algerie 
et de Tanisie, qui est aussi adiainistra- 
teur de plusieurs soci4t43 nord-africaines, 
la Bauque de Paris et des Pays-Bas et 
ie groupe Thomson-Houston. Ija ligne 
de Gafsa an port de Sfax appartient a 
la Cie des Phosphates et da Chcmin de 
Fer de Gafsa; ct la ligne Tunis-La Gou- 
lette-La Marsa a la e Compagnie Tuni- 
sienne d’Electricitc et de Transport » 
(ex-Tramwnys de Tunis). Cette soei4t4, 
contr614e par I’Omnium Lyonnais, la Ban- 
que de Tunisie et Thomson-Houston, ex- 
ploite en outre les tramways et autobus 
de Tunis, Elle prodnit 4galement les trois 
quarts de I'eneigie 41ectriqiie tunisienne, 
le reste 4tant fourni par la « Societ4 
d’Energie Eleetrique de Bizerte >, qui 
appartient an groupe Hersent, et par les 
4 Gaz et Eaux de Tunisie > (groupe Mer- 
eier et Bauque de Tunisie) qui alimentent 
en outre en gaz la r^on de Tunis.

L’indwstrialisation de la Tunisie est 
encore moins d4vcloppee que cellc de 
i'Alg4rie : sur 55,000 ouvriers, environ 
15.000 sont dans les mines, 14.000 dans le 
batiment, 12.000 dans lee ^usports, 4.300 
dans les industries alimentaires. Enfin, 
sur 254 entreprises occupant plus de 60 
salari4s, 213 appartiennent aux capitalistes 
fran^aia

Parmi les entreprises industrieltes on 
pent citer les < Cinients Artificiels Tn- 
nisiens filiale des Cimenta de Lafarge 
et du Teil, a Bizerte, qui produisent la

preeque fotalit4 du ciment; la « Societe 
des Tuyaux Bonna », filiale de la Com
pagnie G6n4rale des Eanx, les usinea de 
I'Air Liquide h Tunis et h Sfax, les usiues 
de « J.J. Camaud et Forges de Basse- 
Indrc », du groupe de Wend el, (boites 
de conserve, hidons pour Thuilc, etc,..), 
Dans I'enserable ces industries travaillent 
pour les besoins de I'exportation. L’indus- 
trie textile n'exiate meme pas.

Outre les filiales des grandes banques 
fran^aises, Comptoir d’Escompte, Cr4dit 
Lyonnais, etc.,., les banques locales sont 
control 4es par des groupes frangais : ce 
sont la Banqne d’Alg4rie et de Tunisie, 
le Cr4dit Foncier d’Algerie et de Tunisie, 
la Banque Industrielle de I’Afrique du 
Nord, la Compagnie AIg4rienne do Cre
dit ct de Banque, la B.N.C.I.-Afrique, que 
nous avons toutes d4ja ren con trees en 
Algerie, enfin la Banque do Tunisie, con- 
trolde par le Cr4dit Industriel et Commer
cial, Sur le territoirc algero-tunisien la 
pr4pond4rance parait appartenir au gron- 
pe Banque de I’Union Parisienne-Mira- 
baud, li4 souvent aux autros groupes de- 
signea comme la Haute Banque Protes- 
tante (Mallet, Vemea, Hottinguer), ec qui 
n’exelut pas la participation d'antres gron- 
pes. Les profits cnormes r4alis4s par cet 
ensemble du capital financier lui out per- 
niis de s'4tendre dans le Proche-Orient, au 
Maroc et dans I’Afrique Xoire,

Quant h la mistre engendree par cette 
exploitation, nous nous contenterons dc 
citer ee qn’4erivait un d4fensenr du colo- 
nialisme, G, Messud f*’ :

« Quand cet Europecn ou ce Franjais 
raoyen se trouve briitalement place devant 
cette miaSre, sa r4aetion premiere, s’il est 
n4 avec du emur, est de s'indigner, Et 
souvent, memo chez les esprits distin- 
gu4s, de Buggdrer des solutions : raser 
les bidonvilles et lea remplaeer par de 
cluLres cit4s, augmenter les salaires, don- 
ner du travail a tous, industrialiser ces 
pays sous-developp4s. Comme si la vie 
itait si si'Mpic ! » (Soulign4 par nons.
N.a.).

(1> < Perftpectfvee de ]’Sk»nomle AlfArleDne 
d&as L'Afrique VAtie, 19&3, 4* trlmeatre.
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u: MAROC

l,t« mivcs I'oprosrntont I’lHeraeiit priii- 
('jpal de rtconomip itiaromrac, dii poiiil 
(If Mje eapitalistc, Dans ee paj^, pres- 
(luf* aiiasi grand qiie la Franca ct pan- 
]tle d*' 9 millions il'liabitants, la vnlear 
dos mincraw ox traits ost d'environ 40 mii- 
liards, ftoit nil hnitiemo do lit vnlcur do 
It‘ prodnotion rniuioro fraiiQaise. Its soiit 
it pr&s ontioromoiit oxportos : 38,7 
iniiliards d'exportations niinieros on 
1953

Dos Coni pa gi lies minii'res nfinroeatnos 
versent environ 8 inilliarila de salairos nux 
40.000 homnies qui travaillont dans les 
mifws. Dans ces 40.000 stint, eompris 3.000 
Euixipeens qni eonntitneiit le personnel de 
dtri'ciion, les ingenirnrs et les cadres, Pien 
qn'il n’y nit pas de renseignements snr 
la part dea salaires tpie tonehcnt ces ,3,000 
Euro peons, olio est evideinment de tres loiti 
f.npdrienre a eelle quo tonelient les on- 
vriors maronains. Et cependant, si i'on 
divisait Ic total dra salaires vcr.ses par 
40,000, on obtieiulrait wn gain de moin.s 
de 17,000 frani’S ])ar niois. Eii fait le 
.ionrnal protestant •«; Refnrtne » dii 10 
jnin 1954 deelarnit quo : < De gain des 
manotnvTO,s afteint (3 a S.OOO frniie.s dans 
lea meilletu's mois ». Or. en inai dernier, 
a Ca,sablanea, le pain vnlait 48 fr. le kilo, 
le auere 04, lea jximmes de torre 25 et le 
lait ,55 francs le litre. Etant donne que !e 
salaire de I’nuvrier doit le plus sonvent 
faire xdvro eiiiq a six jiersonnes, on memo 
da\''nntage, on iinagiue faeileinrnt re que 
lu-iit @tre d’lin cote In iniaere ties tea- 
vailleurs et de I’antre les profits dea 
fompagnies,

« L’Offioe Clierifien des Pliospliates » 
(11.500 mineni's, 20 % de la produetion 
mondiale) rdntise 4 a .5 milliards de Mne- 
fiees par an, C’est. nn organ iamc public

tl) Do^t 41), 3 plomb sine
IS,2 niangMi^se 17,6 %. anthracUe S

qui a Ic monopole de I’extraetion, luais les 
monopciles ne sont pas saerifife pour cel a; 
on leur a permis dc order un eomptoir 
de ventos, le « Cnmptoir dea Pbosplia- 
tes s, qui a le monopole nbsoln de la com
mercial isatiou de tous les phosphates uord- 
afriCains, e'est-a-dire ausai bien ceux du 
Mnroc, a trea liaute tenenr, quo eenx d'Al- 
geric et de Tunisie, plus diffie.ilea a ven- 
dre.

D'liiitre part les bendfices de I’Offiee 
Cherificii dc's Ptiospliates servent a dqui- 
per les porLs, les voies ferrdes, etc... doni: 
se servimt les tru.st.s miniera. « La Soeidtd 
des Superphosphates ct Produits Clii* 
iniques du Jfaroc » — ou I’on retrouve 
le groupe Kuhlmann — produit en ou
tre 100.000 tonnes de superjihospliates.

I.rfi plomb (107,000 tonnes en 1953, aoit 
5 % de la prodtietion mondialc) eat ex- 
trait ponr 41 % par lea « Mines de 
Zcllidja » ofi Pennarroya, possede 10 % 
du capital, le reste appartenant an gi-oii- 
pe Walter et au groupe nmdricain Mor
gan; 19 % aont extraita par rAstnricune 
des Mines, groupe beige, 23 % par les 
« Mines d’Aouli » dont Roth.schild pos- 
dede 35 % dc eapital, le reste appar
tenant a Kuhlmann et a la Banqnc de 
Paris et des Paya-Bas, Becemment a dtd 
eoiistruite la fonderie de plonib de •* Peii- 
narroya-Zcllidja », la plus grande d’Afri- 
que, d’uno capaeitd de ,50.000 tonnes par 
an, Les deux aocidtds Pennarroya et Zel- 
lidja pos.sedent e.lmcune 50 % dn capi
tal. Le minerai de zinc so trouvant mele 
a eelni du plonib, Zellidja en extra it
8,5 %, les AEnes d’Aonli 7 %. Quelques 
mitres mines, pour la plupart coiitrolees 
par la Baiiqno de I’llnion Parisienne-Mi- 
rahatul, produisent lo reste dn zinc et 
du plomb,

5..500 mineitra ont tir6 du sol, en 1953, 
430.000 tonnes de manganese (7 % de la 
production inondiale); 17 % reviennent 
ii la * Compagnie de Tifaiont-Tirnmiue » 
du groupe de « 1’Omnium Kord-Afiicain » 
(lirig^ pii r la Banque de Paris et des 
Pays-Ba.s, et oil I’oii trouve auasi Ics gron- 
pes Walter et Rothschild; 18 % sont. 
extraits dans les « Mines de Bou-Arfa », 
qui dependent de la Banque de Paris et 
des Pays-Bas, de la Banque de I’Uninn 
Parisienne-Mirabaud, etc..,; enfin 54 % 
])nr la « Oberifieime d'Etudes Minieres
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HOMMES DU GRAND CAPITAL

EmlJe GIRAKnEAU
Le president d’honneur de 

la Federation Nationale des 
Industries Radio-Electriques 
et ElecIroniqlies est Emile 
Girardeau. Ne en 18B2, in- 
genieur de Polytechniqiie, il 
iiabite rHermitege, a Monte- 
Carlo, principaute de Mo
naco. 11 est president-direc- 
tenr general honorairc de la 
Cie Generale de T.S.F,, pre
sident de Radio-Orient et de 
Radio-France, vice-president 
de la Cie Frani;ai.-‘e des Ca
bles Telegrophiques, admi- 
niatrateur de la Cie Gene- 
rale d'Electrieite, toiites so- 
cietes liees a la Banque de 
Paris et des Pays-Bas, dont 
il est egalemeni administra- 
teur.

Henri DAVEZAC
Henri Davezac, — profes- 

scur a rinstilut des Scien
ces Politiques, et chateau de 
Goiirsae, Dordogne. — est 
on employe superieor des 
trusts de la construction 
elcctrique. Vice-president de- 
Icgue du Syndicat General 
de la Construction Electri- 
que, il est aussi membre du 
Comite directeur du C.N, 
F’.F., president de la Com
mission do Credit du C.N. 
P.F,, membre du Com ite 
National Frangais de la 
Chamhre de Commeree In
ternationale. Il est adminis- 
trateur d’organismes d’Elat 
(Comptoir National d'Es- 
compte, Cie Fran^aise d’As- 
suranees pour le Commeree 
Esterieur) et de societes 
privees (Cie Financiere 
pour le Commerce avec 
I'Etranger, Cie des Entrepots 
et Magasins Geaeraux de 
Paris!. Jusqn’au debut de 
1954, il a etc adrainistra- 
teur du Figaro.

Jeun le DUC
Jean Le Duo est interesse 

a un ensemble d'affaires qui 
I'omprend les Compteurs et 
Mali! riel d'Usinea a Cast, 
dont il est vice-president; 
les Ets Canmont (cinema), 
dont II est president; la 
Cie Generale de T.S.F., dont 
il est admin istrateur; la ra
dio privee (il est le createur 
de Radio-Luxembourg) et la 
television (lancement de la 
television privee a I.uxem- 
bourg, an Maroc...) N6 en 
1B96, il est ingenieur de 
TEcole Superieure d'Electri- 
cite et debuta aux Chemins 
de Fer de I’Etat nvant d’en- 
trer, en 1918, a la Cie des 
Compteurs.

Marcel BLEUSTEIN 
I.e chef dll trust de la 

piiblicite Publiois est Mar- 
cel Bleu stein, Ne en 1906, 
fils d'un oommerijant en 
meubles, il fonde TAgence 
Publicis en 1927, devient 
concessionnairc unique de la 
publicile radiopbonique sur 
ies postes d'Elat (jusqu'a 
rinlerdtction de cette piibli- 
cite en 19.'i5) et aur nom- 
jire de postes prives. En 
1935, il fonde Radio-Cite, 
poste commercial et publi- 
ritaire. An lendemain de la 
guerre, il fonde raetuelle 
societe Publicis dont il est 
prfeident, Regie-Presse, dont 
11 est directeur general. Ci
nema-Public ite ei Metrobus- 
Publieite. 11 participe a la 
societe Telma (Television 
maroeaine). Uii des princi- 
paux distribiitcurs de publi- 
cite.

Jaceines FOUBET
Jacques Fouret est a la 

tele du puissant trust de la

presse et de I’edition Ila- 
chette. 11 est le fils d’nn 
ancicn adminietrateur de la 
Banque de Paris et des 
Pays-Ba.s; il est membre du 
St-Cloud Country Club et 
haiiite le chateau La Nor- 
ville par Arpajon.

Adrien KEMAUGE
Le president de la .Con

federation Nationale du Ci
nema Frangais est le diri- 
geant dll trust Pathe, Adrien 
Remaiige. Ingenieur de Po- 
lytechniqiie, il est presideut- 
directeur general de la 9te 
Nouvelle Pathe-Cinema et 
vicc-pr&ident de la Stc 
Comiuerciale et Industridle 
Patlie, U est en meme ttsnpa 
dans le groupe de la Cie 
Generate Frangaise de Tram
ways, dont il est president ; 
il est vice-president do la 
Stc des Tramways Electri- 
qoes et Omnibus de Bor
deaux, de la Ste dea Tram
ways de Rouen, adminiatr.r- 
tcur de la Sle dea Tram
ways de Tunis.

Eugene SCHUELLEB
Ne en 1881, fils de patis- 

siel', Eugene Schueller esc 
diplome de ITnatitul de Chi- 
rale .Appliquee et a etc prA 
parateur de chimie a la Sor- 
bonne. II commenga, avant 
la premiere guerre mondiiile, 
a fabriquer des prodnius 
pour la tcinture des cbe- 
veitx. Il est mijoiTrd'hui le 
fabricant le plus important 
de produiCs capillaires (Dop. 
Oreal, Immedia, O'Cap) et, 
Bvee Moasavoii, fait toncur- 
renee a Cadum et Palmolive. 
Aiissi mediocre economistc 
qu'il est capitali.sle experi- 
mente, il csl Tinvcntcur du 
« salaire propmtionnel » et 
de r < impot sur Tenergie r.
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ie pine gros prodnctenr de manganese 
d’j^frique. Cette societc est controlee par 
Mokta-cl-IIadid, doiit nous avons deja 
parle.

Lea *. Mines dc Boit-Azzer », avee 500 
mtnenra, font de I’Omninm Nord-Afriwiiii, 
qiti l(?a coiitrole, le deuxieine produeteur 
de nohalt dn mondc (G.OOO tonnes en 1953).

517.000 tonnes de mineral de £er — 
production 1953 —■ out et4 extra!tes a 
laison de 95 % par lea mineurs de la 
< Marocaino des Mines et Pro dn its Chi- 
miqne.s », filiale de « Mines et Prodnits 
Chimiqnes *.

530.000 tonnes de eliarbon out dtc ex- 
iraites exelnsivemcnt par les « Charhon- 
nages Nord-Africains », qui dependent 
du groirpo franeo-helge Cofin Indus et de 
la Barque de Paris eit des Pays-Bas. Les 
deux tiers du cliarbon sont utilises aur 
plane, principalcmcnt dans lea centrales 
electriqnes et les chemins de fcr.

Enfin In « Clinrificnne dea Petroles 
ou I'on tronve la Compagnie Fran<giise des 
Petroles, la Banque dn Paris et des Pays- 
Bns et I'Etat, a produit, en 1953, 102.000 
ionnes de pctrole trnitees dans ses ieis- 
tallatioas de Petiijean. Cette production 
esjuvre uiie par tie de la coasonunation 
njaroeaiiie de butane et de propane,

Le Eons-sol du Maroc est tres riche; on 
y eonnaft encore des giseinents d’antiinoi- 
ne, ie pyrites, d’or, de beryl, d’amiante, 
lie fluorine, de harjdine, de enivre, de 
gypsc, etc... Ces giseinents, encore a peu 
pres inexploites, appartiennent aux grands 
gTonpc.s miniers dont nous xenons de par
lor. An total onze soeietfe extraient ^5 a 
100 % de tons les prodnits foumis par le 
sone-Bol.

L’iiiflueneo prdponderaiite appartient .'l 
Ij BnnqKe de Paris et des Pmjs-BaSj grS.- 
eo notannnent a sa mainmiae sur I'^lee- 
i.rieit^ et les cberains de fer.

I;a Banqu“ de Paris et des Pays-Bas et 
L gronpe Merrier, auxquels sont nsso- 
eids, maia cn situation subordonn4e, Cha- 
tillon-Coramentry-Ecuves-Maisons et la 
fompagnie Algeriennc, possedeut « L’E- 
nergie Eleetritjnc du Maroe » qtii produit 
toute I'clcctrieite, et la « Marocaino de 
Distribution d’Eanx. de Gaz et d’Eleetri-

eitd », Ces memes groupes, auxquels se 
joignent Neuflize et Rothschild, oontrolent 
le reseau ferroriaire : Chemin de Fer 
du Maroe, dn Slaroe Oriental, de Tanger 
a Fez.

La production agricole est orient Se vers 
I’exportation. 5,500 exploitations europeen- 
nes, d'une superfieie moyenne, de. 181 hec
tares, disposent des terres les plus rie.bes. 
Elies sc consacrent aux inemcs cultures 
qu’en Alg6rio et en Ttmisie, mais en pous- 
•sant plus particulierement certaincs pro
ductions r colics d’agitunes a decuple en 
10 ans. C'est aiusi que « rindoe.hinoise 
dc Cultures Tropicales » pos.sede 136 hec
tares d'orangeraies et de veigers, les 
< Caoutchoucs de rindochinc >, 350 hec
tares d'agnimes et de domaines vlticoles. 
Siir un doinainc-pilote dc 250 hectares, 
« |ji Compagnie Fran^aise pour le Deve- 
loppcjuent du Textile » fait des es-sais 
de eultare du eoton. Iia concession alfa- 
tiere de la « Cellulose dn Rh6ne *, du 
groupdes Papeteries de la Cbapelle, 
s'etend snr 400.000 heetarriS,

IjU comerverie a pris apres guerre mie 
enonne extension. En 1947, i! y avait 
40 couReiTeries de s-ardiiies, en 1952, 197 
•sur 375 uonserverics an total. Ces eonser- 
veries dc .sardines emploient 10.000 ou- 
vriers en permanenee et jusqu’a, 30.000 
mix moments da pointc. Los exportations 
de conserves de sardines inaroeaines attei- 
gnent 62 % des e.xportationa mondiale.s, 
Lfi aussi un vaste inouvement de concen
tration est en eours. La Pic Frmmaise du 
27/8/54 derivait : « En juin 1954, le 
Maroc eompte 28 concentrations gronpant 
151 usines aneienues. Ces 28 unites de 
production ont procede et prooMent en
core an reelassement du materiel, a la fer- 
rceture des nsines en sum ombre, et a 
I'cecploitation optlmale des moyens de pro
duction seleetionnds. L’nnitc moyenne de 
fabrication, qui dtait a I'ancienne cahelle 
de 12 u. 14.000 cai.sscs par camp ague, est 
passde a plusieurs dtzaines de millicrs 
de eaiases par concentration, » On trouve 
la tou.s les noms connus de la conserverie 
franvaise : Saupiquet-Maroe, Olida-Marw, 
Les Conserveries Marie-Maroc, les Con
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serves Peiitjean-Muroe, Amieux-Maroe, 
etc...

Le chiffre (Vaffaires de la eoiiserverie 
reprfeente 7 a 10 milliards, eelui de la 
culture dos agruuios 4 a 5, Dfes 1928, de 
Wen del a iiistalle une usine de boites de 
coiLscrve : « La Maroeainc des Etablissc- 
meats J.J. Camand et Forges de Basse- 
Indre », D’autres entreprises d'etnballage, 
de verrerio out siiivi, puis sout venues des 
liuilories ot des savouneriea domindes par 
le groupe Tjeaiour et qui emploient en
semble do 4 a 5.000 ouvriers,

Tjr « Cellulose du Maroc * (groupes 
Gillet. Rhone-Pouleiic, Banque de I'Union 
Parisicnne-Mirabaiid) sc propose de fa
ll riqu or bientot 50,000 tonnes de pate a 
papier a base d'alfa.

Si I'industrialisution daus son ensemble 
n’a pour but que I'e-xportation, quelqiies 
entreprises eependant exploiteut aussi le 
inarebd intorieur. C’est alnsi que « La 
Compagnie Sueriere Mnrocaine » (Raf- 
fineries de Saint-Louis, Lebaudy, Beghin, 
Banque de Paris et des Pays-Bns) raffine 
la proique totalitc du sucre oraployd, soit 
110.000 tonnes. La « Societc Internatio
nale de Regie eo-int^ressee des Tabaes > 
(Banque de Paris et d»^s Pays-Bas e.t Bau- 
que de I’Indochinc) c,st la senlc manufae- 
tore de talmcs

« Les Chaux, Ciuients et llateriaux de 
Conatmetion du Maroe », du groupc Ci- 
ment Lafarge et du Tcil, produit 450.000 
tonnes de cimctit avee 1,000 onvriers, 
lleu.x autws eiinenl cries ont etd er^ees 
a Agadir ot a MeknEss.

« Tji Clicrifienne des Textiles » produit 
25 % d(^3 saes de jute dont le pays a 
Iresoin,

De nomb reuses soeiet^s fran^aises ont 
installe des filiates soit pour fnbriqiier

ri) La < 5&cJ6l£ des du Maroe
coDlrOlto par BMncjue de Purfa et des PuyS'B&Ji 
el Brasseries de J’lndoehiae, pa.naE?ent le roar' 
d1i4 marocaln de la bIfire et de la. glace avec les 

Bra^ferlcs du Nori MsrwaiD •. Ii y a austri de 
i^rauds moullnR tela tes < MouHur du >
iBauque de Purls et des Pays^Bss) et les Mouiius 
du fiebou (dont le Glaoui eat Tun de.') edminlslrH- te

lenrs produits sur place, soit pour cn as
surer le montage on la vente

Tout cela ne eoiistitne pas nnc ludu.s- 
trialifiation veritable, d’abord parce que 
I’essentiol de I’industrie echappe entifere- 
ment au peuple loaroeain lui-incme, eusuL- 
te parce que les trusts frangais u'aceep- 
tent de erder que les entreprises qui ue 
pen vent pas concnnencei' leur propre 
product ion.

Quelle est done la part des cnpitalistes 
inarocains I Unc enqnete limitee faite en 
1951 a perm is de d^termincT qn'en ce 
qui eoneerne les seules soei6t6s dont. le 
capital est de jilus dc 100 millions, 58 % 
(des capitaux N.R.) pro vena lent des Fian- 
gais, 35 % de.s Europdeiis dti Maroo (au- 
tremeut dit d’aiitix.'S Frangai.s. N.R,), 5% 
dex etrangers et 5 % des Marocalu.s, » 
{Cuhiera Financiers du 16-3-54).

Ijgs principnux groupcs du capital fi
nancier sont ]iresents dans les multiple.s 
societfe dn Maroe et la'ncfioicnt d’un 
regime fiscnl exti'emement favorable, Ca
sablanca, d’apres In Vie FranqaUe du 
19-3-54 « paralt appelcc a dcvwir In 
grande place finaneierc de.s valeui's d'ou- 
tre-mer Tons eos groupes luttcut entre 
eux poms s’assurer la plus grande port 
possible de profit

Quant aux banqnt s, en dehors d(s filia- 
les des banques algeriennps quo nous ooii- 
mti.ssoas dejii, et des filiales d<is pTRude.s

(Zj On pourrult clter, pour le mal^le] ^lectrlque. 
la • Compagnie G^n£ra.te ElectrLque'Maroe », pour 
la pltartnaele « Sp^cia-Maroc ta mftcanlciUe 
« JeumDat'Maroc >, lea epgrata c Atiby-Maroe >, 
d^autroa pour les pelnturee* lee dfitergente, etc,., 
ou encore VAfricalne dea Atellera de eondtnictlon 
SchwartZ‘IlAiimoDt (charpentea et cotuitructloua 
i^nlciuea>, Ibs moteura e NoibBruault e, etc,

Ces aocl4t6a en cr^nt d'&iitree pour spteuler sur 
lee termine^ cOTnine par exemple < La Chfirlflcnne 
d'Expanalon Induatrlelle et CommerclaLa » dti Etou- 
pe NobeL qui a crM & Oujda, da&e cette Intention, 
la e Ch^riflenne CeutraJe Foncl^re >,

On pout eiter encore i& Telma (RadEodlfruAlon 
TtJ^vialon du Maroe)« fendte par lee Comptour^ 

[ti? Muntrouge, ta Socltt^ Philips^ la Compagnie de 
3uez, avec une importanle participation %> de 
la ^nque de ParlA et dee Paye-Bae.

(3) Parml oea grandefi eool^Us flnancldrea, ii 
Taut eiter la e Compagnie O^n^irale dm Maroe > 
idomlnde par la Banque de Parle et des Pays^Bofi 
et Je groupe Uarcier). la < Compagnie Marocaiue '* 
(Banque de I'VnloD Faiislenne’Mlrabaudt Verne!;. 
Mallet)» 1^ e Union Afrlcaine' XndvstrlelLe et pi' 
nanciftre > (holding financier du CrMlt Marocaln >« 
la c Compagnie Africalne de Geetlon et de Com* 
■nerce » (groiipe Walter), la ♦ Murocalne de Par
ticipations et de ContrOIe > (groupe Walter) ^ 
V t. Omnium Nord-Afrlcaio > (Banqae d* Part? et 
dee Paya-Rae, groupe Waller et groupe Potlischitd >.
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bfinqiiea fraHjaides, Jious tronvoiis lii Baii- 
qiie (i'Etat du Maroe (qui detietit le pri- 
viliige d'dmwaipii des billets), coiitrGlde par 
la Banque do Paris et des Pays-Bas avec 
des gronpea beiges ct espagnols, la Banque 
Coinmereiale du Slaroc (grotipe C.I.C. et 
groupe Ilerseiit), la Compagnie Privce 
Maroeidtie (groupe Meuflize et Scblnm- 
bergcr), le Credit ilarocain, fonde en 
ISMd et dirige par Ic groupe Walter, 
Sehneider, cte.,., la Franeo-Suisse pour 
le Maroe. (Credit Conuuercial de France 
et So<sicte de Banque Suisse), la Cbdri- 
t'icnHe de Qerance et de Banque (groupe 
Itothsebild), la Banque Mas, la Banque 
Ilypotbdwiirc du Maroc (groupes snissca 
et C.I.C.), et des sueenrsales de bntiques 
etraiigtTes.

total niie poignee de groupes fi
nanciers dominent lea trois pays de I’Afri- 
que du Nord. Les details de cette do
mination sent trfes complexes. On peut 
dire que d’une fa^on gdnerale RotJir- 
schild s’interesse priucipaleineiit it tou-s les 
metanx nou ferreux, alors que la Sanque 
de I'Union ParmcH»e-3fira6(j«el a line po
sition dominante dans les raStaux fer- 
reux. Cette derniere banque eat pr^cmi- 
ncute en Tuui.sie, taudis que la Banque 
lie Paris et des Pays-Bas prWomine an 
Maroe.

Enfin le rapport des forces ne cesse de 
■SC modifier entre les groupes, entralnaut 
de.s Inttes incessantes, a^rav&s par la 
bataille des pcupbis eoloniaux pour lour 
independaacp.

L’AFRIQUE NOIRE
Ses tejrritoires compi'cnnent I’A.O.F. et 

le Togo (18,3 millions d’habi touts), le 
Camerouu et I’A.E.F, (7,5 millions). Ce 
sont des territoircs tres ctendus ot rcla- 
tiveinent tres peu peuplcs. L’exploitation 
de TA.E.F. en partieulier, conc^M pen
dant de loug’ue.s oiiiiees Et de grandcs oom- 
pagnies qui out empioyd des methodes 
sanvages do travail force, a entraine uno 
tres I'orto diminution de la population.

Depni.s la fin de la guerre, las colonies 
de I’Afrique Moire ont vu affluer des 
capitaiLX proveuant des profits realises 
par les timsts on Itidocbino et en Afrique 
do Mord.

Dans tons ces territoires, le commerec de 
traite rcste le nioyeii principal d’exploi- 
lation des po pul id ions. Pour alim enter 
ce eouiineree, les monopoles franqnis ont 
introiliiit on developpe la culture du ca
cao et du cafe, do Titraeliide et de I’bevfia, 
du eotoii et du .semi, Ils out impose aux 
populations un veritable r^mo de cul- 
1 tires foreees. Par example las gi'onpes 
Bastoa et Job, qui controlcnt les < Manii- 
faettires de taliaca de rOiicst Afrieain », 
ont cree en A.O.F, deux soei^t^ chargees 
do surveiller les cultures, d’organiser le 
ramamage, d’acheter les r^ltes et d'assu- 
rer * la vulgarisation do la culture du

tabac on milieu africaiii ». An Tchad, 
qiiatro soei^tfe privees « eureut le mono- 
pole de I'achat du cotou aux aiitochtones 
a uu prix fixe par TailministTation en 
fonction du coura mondial, Elies devaicut 
arodnager Ic sol, clioisir les graines it rc- 
inettrc aux plantcurs, ftiire de la propa
ganda en vue d’amelioror la qnalitc ct lo 
reiidement a I'liectareT transpoiter les ma- 
ticrea premiere.^ aux asincs d'dgrenage, 
transformer Ic eoton-graine eti eoton-fibre, 
mettre cu halles, adicminer vers le lieu 
d’dvatuatiou et vendee it la filature mdtro- 
politaiuo » {L'Economie, 8 mai 1J152.)

Dea instituts d’Etat sont ehaigcs de 
developper les cultures ilites < riches », 
— sans donte puree qu’elles onrichissent 
les inonopoles — aux depens des cultures 
vniieres, indispensables pourtant dans ces 
regions qui souffront d’une sous-alimenta- 
tion ehronique. Ainsi les trusts eommer- 
eiaux, on veri tables parasites, pen vent 
sams investiasemeuts financiers rafler les 
richesses du pays en achetant a bas prix 
dans leurs multiples coraptoirs et faeto- 
rcries les protluits agricolos et en y ven- 
dant tres eher les prod nits manufactures 
Venus de la metropole,

Ces trusts diapo.sent eu plus des rilos, 
magaaias, flottos de eommeree, camions 
qni lour permettent de raiiQonner les con
currents pins faibles. Deux de ces trusts
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commerclauK, la S.C.O.A, et la C.F.A-0,, 
Boct partiLulitremont remarquablca : la 
S.C.O.A. {« Sodite Commercial de 
rO-uest Afrieain ;»), coiitrolee par la Eaii- 
que de 1’Uni on PariBienne-Miiaband, Ic 
Credit Commercial de France, la Ban quo 
de Paris ct dca Pays-Bas et des finan
ciers alsacieus, avoue 48i millions do be
nefices nets en 1953,

Ed A.O.F,, la « Compagnie Fra}igc<we 
de I’Afrique Occideotale » dispose dc li 
comptoira, 127 factoreries, san.s eomptei' 
ceux qu'elle a etablis dans los colonies an- 
glai.ses ct portugaises avoisinaiites, Elle 
achetc i vil prlx aracliides, Luile de palrae, 
cacao, caf^, cutrs, gomme, caoutchouc, ba- 
naues, etc... Elle vend elier des maebinos, 
du materiel (4 des produits de eonsom- 
mation lea plus divers

Si ees dcii.v trusts sont les deux plus 
Lmportauts, ils ne sont pas lea seuls. On 
pent citer au Caineioun la sociele « Eiitre- 
prises Africaincs et Materiel Colonial » 
(groups Vei’nes) et au Gabon sa filiale 
« La Cie Commercial du Gabon »; au 
Soudan, la « Cle Soudanalse s, qui opere 
nussi an CamciPnn; Manrel et Prom (ar- 
ra.a tours negocinnts bordelais; * Commerce 
africain s (Ijesieur); les Etablissemenls 
Jean Abile-Gal (10 factoreries). A cos 
societes il faudrait ajouter les tres uom- 
breuses fUlales qui representent sur pbice 
les plus grands mouopolcs mdtropolitains : 
Valor, Longometal, Davum, Cie de 1’In
dustrie tc-xtile eotouuifere (Eoussac), etc...

A cole de cet enonne rescau conuuereial 
qui achetc au plus lias prix les produits 
dn travail indigene et vend clier les pro- 
duits manufaeturds imports, on trouve 
les grandee eoncfseions foncieres on le tra
vail force est ton jours de regie, Oe sont

n) Ses ftJialfiS Fmn;:al9«
deff Vlns A Dolcar, <leQ Vtns da OuLp^, da
Ifi cate cS‘Xvair«, du Came roup, du Congo) ed&u- 
rent danS touta I'AfrlQUa notra la vanta dae vlns 
iiuf, & I>pKar Tiar exempla, aont d^liarqiifes par un 
plpo-lloe da GOO metres at distrLbu^ p&r ii&minpa'' 
rltRmoa et wagons-fcmdre. Comme la d^Ura gop 
pr^ldent : * La po<rltlda de la compagnle est 
pulifBGJiCe Dans agp coosaU d'administratlop, on 
IroLive rambansadeur F* Charles Roux, president 
de la Cle du Canal de Suez, lea repr^sentanta da la 
MarselOalea de Credit, et dea groupaa d'armateurfl, 
comTnarQants, IndiiBtrlals lunraalHals 116s k la Ban- 
[jue de Parts et des Pays-Bas,

d’nbord les concessions fore.stieres : eii 
Cote d’Ivoire 2.500.000 Im sur 7.000.000 
d’heetares de forets sont conc^dfa; au Ca- 
raeroiui, les penuis d’exploitation qni eou- 
^Taieiit 230.000 hectares en 1945, on eou- 
vrent aujourd'imi 2 millions (67 ponnis). 
En A.E.F., 320 pemiis eouvi'ent pins d'uri 
million et dcmi d’heetarcs. La € Societe 
de.s Bois du Cameroun », qui exploite 
250.000 hetdares, a ilebite I’an passe dans 
scs scieries 14.000 de bois, soit plti-s 
lies deux cinqniemes des exportations de 
hois dehite du Cameroun, sans parlor des 
griunes. Avee imo dtzaine d’autres socie
tes clout la « Societe Nationale du Canie- 
ronn », ou Ton retrouve les groupe.s 
Worms et la Banque do rindoohine, elle 
se parts go la moitie des conceseions fores- 
tierea du tcrritoirc. La < Society foresticre 
et agriciolG » (S.A.F.A.), du groupc de 
Tiivalid, a debite en 1953 4688 ra* de 
bois an Cameroun, et ello dispose de eou- 
eessions on Cote d’Ivoire et on A.E.F. 
(23.000 ha).

Sur ces eon cessions, mais ausKi dans 
des r%iou3 non forestiercs, se develop- 
pcnt les plautations. Sur ses 17.000 ha au 
Cameroon, la S.A.F.A. a plantd 6.460 ha 
d'h^veas; cette plantation, la plus grande 
de, I’Afrique francaise, couvre 75 % de la 
supcrficle plantce en hoveas au Cameroun, 
et rusine qui y ost annex6e produit 100 % 
du latex foumi par ee territoire. La B.A. 
F.A. y ajoute 830 ha d’hev^as en A.E.F, 
En C6te d’Ivoire, le dora.aiue africain de.s 
« Cultures d’Extreme-Orient et d’Afri- 
qiie» (groups Potirsiii - Banque de I’ln- 
ciochiiie) .sera bieiitot « aussi important 
quo son doinainc indochiiiois »; it oom- 
prciid snrtout des hev^ et des cafeiers.

IjS « Forestierc Saugha-Oubanglii » 
(Banque dc I'Indochinc) pos-sede plus dc 
15 % des enftriers de I’A.E.F,, sans par- 
ler de deux banaiieraies, D’uutres cultures 
se d^velopjient dan.s los inemes conditions 
cn A.E.F, : la •« Societe dea Fibres colo- 
nial(‘.s » (gronpes Saiiit-Freres et Comp- 
toir Liiiier) dispose de 5.000 ha; I'Office 
du Kiger (organiame d’Etat) cultive 2,859 
hectares de eoton et se livro 6. la culture 
mdeanique du riz sur plu.s de 18.000 ha; 
la « Cie Generali' des Oleagineux tvopi- 
euux » (societe d’econoinie mixte compre- 
nant eapitaux publics et prives) exploite 
3.000 ha de palmicrs a huile en A.E.F.



LES THVSTS FRANQAIS AUX COLO.SIES 119

(tt. 14.000 La d'iiraohides eii A.O.F. Eu
A.O.F., 25 % des terrcs cultivw^, ct les 
nudlleoree, sont consacrfe a la culture des 
prod«ite d’oxportation : arachides, pal- 
jniers a hnile, baiiancs, cafe, cacao, a^u- 
incs, eotou, sisal, ananas, etc...

Sur la base de celte production, ainsi 
que des produits dc I'clevagc, surtoiit les 
cuirs et peaux, s'edifient des usi»es de 
i re nefarmatwi eii inie de Taxportation. 
On retrouve par exeraple les industriels 
inarsaiUuis (^oupi; des Iluileries Raba- 
t.au) dans les < Iluileries et Savonneries 
d(- rOncst At'ricaiii * a Dakar (huile d’ara* 
fbide), lea indn.strieLs bordclais (Maurel 
Freros a Dakar), Fouruier-Ferrier, doiit 
rusino dc la Cote d'Ivoire, dans ee terri- 
1oire, a le monopole de la labrication do 
I'(mile de paline, Au Cnnieroun et on Cote 
ddvoire, e’est la « Societc Industrielle des 
Cacaos » qui fahrique, bvoc lea feves non 
ex portables, le beuirc dc cacao, Parmi les 
industries du Iwis, citons ; * La Cic Fran- 
^aise du Gabon », coatrolec, nin.ai que 
ia Cie Fran?aise du Caiacroun, jnir lea 
a'lxrapee Selmeider et Hersent, Cette so- 
ei^tc fabrique 50.000 iii^ de contrt'plaqud 
I'or au. La < Cellnlo.se tropicale », usiiie 
lie pLie a papier de I'A.E.F., a ete croec 
par la Banque de I'lndochine.

]ji minotcrie, representde par diverses 
ir.staltations moyonnes appaitenaut aux so- 
cietos comrw-rclaics tclles quo « Lc« Mou- 
lin.s do PA.O.F. » (gi'oupc dc la C.F.A.O,), 
!i vu apparaitre rwicmmont « Les Grands 
.'lonlins do Dakar D’line capaeite de 
lOO.OtO tonnes par an, disposant en outre 
de silos a. ble et a araeliides, ectte societc 
prevoit la creation de boiilangerie.s indus- 
trielles. Son capital e.st r^parti entre I<s 
grands agrariens do I’Aisne, (30 %), lea 
s Grands Ifoulins du lattoral > (30 %), 
la famille de Lesseps (12 %), le groupe 
RotbflcHild (8 %). A la fin de 1053, I’in- 
tention de cette aocidte de nioudre des bids 
itnii'ricains et aigentiiis, et I’antorisation 
qu’eHc avait re^ue a eet effet dc Bernard 
liafay, alors secretaire d’Etat anx Affai
res Eeonomiques, provoqtta uiie vive pro- 
i rotation des grands minotiers frangais 
f t de la bourgeoisie africaino naissaute 
reprfeentec par le depute Scnglior. Ijps 

■5 Giunds Moulins de Dakar >, dont la 
capacity d’eerasemrnt cst superieuro aux 
(tesoins de 1’A.O.F., so proposent evidem-

ment de fournir le luarehe dc toutes les 
colonies d’Afrique noire, qui importent de 
la inetropole plus dc GO.OOO tonnes de fa- 
rine par an. Deja, la region d’Abidjan 
e.it entierement foumio en pain par la 
« I’aiiification industrielle Christian *, 
4 la plus importante et la plus moderue 
installation dc ce genre de rtinion fran- 
gaisc ».

Ijos industries textiles so sont aussi de
velop pees : « Les Etablisseracnts Gon- 
frevillc » (oii ai^e le senateur Durand 
Reville, la Banque de I’IndoeMne, le grou- 
pe Lubersac) filent et tissent le eoton du 
Tcliad, La * Society Afrieaine des Texti
les » (13,000 broehes, 350 metiers), la 
4 Compagnie des Textiles de I’A.E.F, » 
(1.200 broehes a Brazzaville) et I’ 4 In
dustrie cotomuere de I'Oubanghi », tis- 
sent ^'alemcnt le eoton. Ces deux demif^ 
res .sociftes sont eontrolees par la Banque 
de Paris et des Pays-Bas, tine entreprise 
dc eonfeetion, 4 Palco-Brazza » (Worms 
ei Segtalan, 55 % du capital, et le groupe 
beige Paleo-Leo, 45 %), fabrique a Braz
zaville 3.000 vetements par jour.

Tjc enir, produit en abondanee, a perrais 
riustallatioii d’importaiites fahriques de 
ehans,sures. Bata a montd en 1940, a Eu- 
fisque, une usine qui produit 1 milLon de 
paires de eliaussures par an; depnis uue 
iiouvellc usine Bata a ^tc eriee A Braz
zaville.

LES MINES

Cependant rolement le plus nouveau de 
rexploitation do I’Afrique Noire ost la 
maimnise des plus grands monopolcs fran- 
gaLs 8ur les riehesses ininiercs. C'cst un 
pLeuomene qui ne date que do qnelques 
annees niais qui proud rapidement do Tam- 
ideur.
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a.) Sur U- territoirc ile I’A.O.F. et dn Togo.
L’exploitfitioii du niinei'Ri dc tV-r de 

Conakry, commencoe cn 1953, a pcrmis 
dos la premiere a nude 1’extraction do 
362,000 tonnes, qni doit etre 6tevee a 
1.200.00 tonnes. Le capital de la Minierc 
de Conakry appartient a. I’Etat (33 %), 
llothscliild (10 %), la Banqiie de I’TJnion 
Pa risienne-Mira baud (12 %), British Iron 
and Steel Cy (33 %). Bientot les mines do 
for de Manritanie donncront, espere-t-on, 
4 millions de tonnes (51 % dn capital 
a Mokta-el-Hadid et an Bureau minier 
de In F.O.M., 34 % au gronpe canadien 
l'’'robislier Ltd, 1,5 % a la British Iron 
and Steel Cy). L’uaine de eoncentration 
de minerai de euivre ci’44e dans la meme 
region tv Akjonjt par la Soeidt^ dcs Mines 
de euivre de Manritanie, a eommence a 
fonctionner cn jnillot 54 (50 % eapitanx 
d’Etat, 50 % eapitnux privds apparfenant 
a nn groups dirigd par Peimrroya avoe 
participation de la Banqne do Paris et 
des Pays-Bas et uu pret amdrieain de 
500 millions de francs). La « Soeiete doa 
Bauxites du Midi » extrait depuia 1952 
la bauxite de I'ile de Los (360.000 tonmts 
on 1953) et le vend a rAInrainiura Com
pany of Canada dont elle a re?n nn pret. 
IjO groupe Peehiney*Ugine exploite les 
phosphates de Gninee (48.000 tonnes en 
1.953) et ecux de Thins (.56.000 tonnes en 
1963). Iji « Societc Miniere du Daiiomcy- 
Niger » e.xploite les minerals d’etain et 
le mtile (oxyde de titane). La SAEEMCI 
et la SOGUIJIEX extraicnfc le diamant 
(172,000 carats en 1953), La « Society de 
ITlmenite » et la Bociete Miniere Ga- 
sicllo ont le monopole dn /ircon et de 
I’ilmenite.

b) i5«r le iefritfiite de VAAl.F. rt du
Cameroun.
En A.E.P., la * Cio Miniere du Congo 

franeais * (Eanque de TlTnioM Parisicnne- 
Miraband, Groupc de.s Minerals et Me- 
Inux, intfirels beiges) exploite le plomlv 
et le rine; la « Cie Miniere de I’OubangM 
oriental > (Banque dc rindocliiiie, Pena- 
iToya, groupe Morgan, interets beiges) 
exploite le diamant industriel vendu aiix 
gronpes amerienin.s par la « Soeiete dia- 
mantiferc Sanghannine ». Elle a produit 
en 1952 pres de 1.50,000 carats. TaU « Cie

Miniere de rOgoue (Bureau ininicr de la 
F.O.M. 21 %, Mokta-el-Hadid 15 %, Cie 
Jiiniere de rOubiiuglii oriental 16 %,
U.S. Steel 49 %) se prepare a exploitci’ 
le manganese. Enfin, la « Soci^ld de 
Kechereiies minieres et potrolieres eolo- 
nialcs » (Bnnqne de I’Union Parisienne- 
Mirabaud), ainsi que la Compagnie Pran- 
^aise des Petrolcs ct des socidtes d’Etat, 
recherchent le p^trole.

An total, 6.000 minenrs en A.O.F., avec 
400 Enropcens, et 16.000 en A-E,F., nvec 
480 Enropwns, ont produit respeetivoment
2,6 et 2 milliards de franc.s de minerais 
cn 1952, dont 650 millions de diamant-s 
pour lc9 deux colonies.

Pour Gtre mieux conimes qne les aeti- 
vites commei’ciales et tigricoles, lea aetivi- 
tca ininiGrea des trusts sont cependant bien 
moins importantes en valeur : les olen- 
gineus (non transform as), lo bois, les bn- 
nanes, le cacao, le cafe, les cuirB et peonx, 
le cofon, le sisal, le caontchoue et les gom- 
mes reprfeentaient cn 1952 :

Pour I’A.O.F., 68 milHaixLs sur 80 mil
liards d'exportations; Ic Togo, 3,2 mil
liards .sur 4 milliards; le Cameronn, 20,6 
sur 22 milliards; I’A.E.F., 17 snr 20,5 
tuilliar<l3.

La construction des ixintcs, pouts, bar
rages, ports, necessairt's a Texploitation 
coloninle, a uoiiduit de nombreuses entre- 
priscs ii devolopper des succursaies on des 
filinlcs qn’il serait trop long d’dnumGrer, 
Pour satisfaire nnx besoins en energie, 
les c-etitraUs electriqtces se multiplient : 
« Eaux et Electricite d'A.O.F. » (groupe 
Guk et Eaux) foumit la region de Lakai', 
die partieipc a « Energie de I’A.O.F, », 
soeiGtG nreee par I’Etat avee la C.F.O,.\. 
pour aliinenter le Sondan, la Haute-Voltn 
et le Niger.

L'Etat a cree d'antre.s societes d’Goonit- 
mio mixte auxquelles il participe t aver 
la Miniere de Conakry, Pechiney, la Baii- 
qne de Paris et dcs Pays-Bas dans « Ener- 
gic de Gninee »; nvec In C.F.A.O, dans 
« Energie dc la Cote d’Ivoire »; avee 
’^‘wliiney ct Ugine dans « Energie ibi 
Cameroun »; nvec la C.F.A.O. dans 
« Energie de Port-Gentil », qni produit 
55 5n de rencraie' de I’A.E.F., 1’ < TTniou 
ekitrique d'out re-in it i (gronue Merrier)
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t'onriiissain; 40 % tic Tenergie tlectnquo 
(If ce tcrritoire.

Au toUd, c'est 250 railUards environ que 
I’Ktnt a invest! dans des travanx d’infra- 
stnicture en Afrique noii'c dcpuis 1949, 
Toils cea travaux fournisaeiit d’interessan- 
tes ooreinandcB dc materiel anx trusts me- 
tiopolitains,

En 1924-1925 il ii’y avait dans cctte 
partie du domaine (Colonial qne C si&ges de 
!a Banque de I’A.O.F., eontroloe par in 
Baiiqiie de 1’Union Parisienne-^Uraband, 
la C.F.A.O., le C.I.C., la Banque de I’lii- 
Joehine, etc... Cette Banque de I’A.O.F. 
detient encore le privilege dn remission 
dea billets en A.O.F. ct an Togo. On 
eompte aujoiird'hui 44 si^es de banqnes 
en A.O.F. ct an Togo, 42 en A.E.F’. ct 
an Camoronn, et las grandes bnnqucs rae- 
tropoHtaines qui se sont intcrcssees a 
I'Afrlqne noire it la vellle de la guerre 
ouvrent chaqne annee de nouvellcs agcn- 
ecs

L'aloordisscment de la pression impe
rial iste a ptmr resultat une misero qne 
le vitiaire npostoUque de Dakar decrit en 
ees termes : « A I'cgard de ces employes 
temporaire.s, de cette masse de manceuvres 
payes de 8 a 12.000 francs par mois, exis- 
t(i une injustice outrage ante. Ces gens 
n’ont pas de travail a-ssure, im salaire de 
famine, Qnand on pense qne la pins mi
serable case de 2 metres sur 2 est louee
3,500 francs par mois, qn’il fant payer 
dans certains territoires 1,800 francs d’im- 
pots a partir de 14 au-s, on pent juger 
rimposKihilitc pour ces travaillcnrs de 
vivre Inmiaiiienient, » (Ba Frmu'e cat ho- 
liqtte, 2ti/2/.54).

An developpement des eapitaux qne les 
monopoles fran^ais ont jet^ dams ees re
gions repond la naissanec d’un proleta
riat noir comb.atif et courageux. Lti lutte 
qne les peiipics afrieains mcnent centre

Icnrs oppresseiiTs a prls ces denilerca an- 
riMS des aspects nonveniix ct la (xmfpietc 
d’nn Code dti Travail recemmciit vote est 
line vietoire d'nne iiiiporfn ute eonsidt'ra- 
ble.

Cl) Qlitre bHnquea nA.tlQnaIjfi£«a et la Banque 
de rA.O,F». on Lrouve : la BiLuque Commerclale 
A-fTir::G.ttie t«mtrdt4e par k C.I.C. et la Banque de 
rindoetdne). la Basque d'Afrique en A.B.F.,
la Bqjik of Britlab West Africa au catnernun. 
!e Gf^tt Fonder d'A.O.F,, qui e^t Une fllia- 
It du Crdcllt Fonder d'tndodiltie. c'cat-ftnlire 
lie ia Banque d’liidochlne. Bn flu. lea sockt^ eom* 
oierdaies el fitiaockree proUfirent : la Bajique de 
Faria et das Paya-Baa vJent de cr6er la * 
FlnanclAre pour ie developpement du Cameroun 
ja Banque de I'lndochlne cootrOle la « Sociftk 
Flrucnckre dn Con (to francaf^ » et la < Cle Frau- 
i:a1ee du iluut et Baa Con£'o >. etc., etc...

i>f.40/4G/4SC/iR — LES COMORES 
LA REVNIOy — LES ANTILLES

Les noms des gmndes societos do com
merce « Rodicfortaise de Madagasj-ar >, 
« llarseillaiBe dc Madagascar », < Lyoii- 
uaise de Madngtisoar », temoignent dn 
role qu’ont jone les grands armatoiirs 
et les grands ndgociants pour s’empnrer 
des ric.hesses de la grande Tic, Les proee,s- 
sus que noiLS avons deer it en Afrique 
francaise se rctrouvent iei ; partant des 
comptoii's le capital s’empare de la terre 
puis, a I’exploitati on agrieole, s’ajonte 
une exploitation indnstriello et eommer- 
ciale.

A Madagascar lea troifi aotivites coni- 
merciale, agricole et industrielle, sont jira- 
tiqudes sou vent Biraultancment par les 
menies trusts*^’.

Rien ti’e.xprime mieux cettc activite nml-

i2) AJnRl la c Marseillaise de U^d^gascer », oil 
I'an retrouve &t9c 1e^ artnateura at n^goclants 
mar^elllals la < Mar9eulai$e da CrMlt ».

Haffinarieo de SalDt-Louie et ta Banque de 
Parle et dee Paye^BsH, eonirbk. av*c le groupe 
j^firopoulo, la < Soci^te AgrlcoJe et Industrielle 
de Madagaacsir eUe a une partletp&tion dans In 
Banque de ^fadagaa(!a^. qne contrAld In Banque 
de Paris et dee La < Lyomnaiee de Ma
dagascar » (troupe entonnier Tenthorey. Banque de 
PindnchJne), er&ee IL la < Lyonnalee AgrJeoie, In- 
duatrfelle et Minkre aa flUale, &e livre A de 
multiples aetivilAs gul lul ont rapporte en 1953 
224 tnllUocs de bfinMIces seta avouee. Si la < Mai. 
ga<ihe de Cultures > et la e Fonefire dii Bud de 
Madagaaci^r ^ feontrdkes pur ta Bauque de I'lndo^ 
cblne) produkent prle de 40 % du eisnl rteoltft 
dans j'LJe, lea e EtabMsEenieDia Gallols a, auxquele 
eJles yont lites. pnssfident non seulement Icurs pro- 
pres plontatluna de elsal, mals 4 usines de diflbra- 
ge auT La a Phoc&enne de Commerce Colonial » 
firroupe marseJllata) contrbie la '< Sockt^ Indue- 
trial le de I'Emyrne qul vend automobiles, umt^- 
Hels. pneus KlAber-Ooloiribes, p6txoie, et achfete 
eaf^ et vanllle. m^ls qul expToite ousel une rizerie 
et d'10]porta&te.4 fabrlquea de eonaerres de viande 
et de aalaiaona^
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tii'o)-mu (jne la * Cie Cobuialc dc Bam- 
bao s>, qui exploite tout I'arcbipe) voLsin 
dea Coniores t elle y possedc 1,600 ha de 
si.sal, 2.000 ha tie cocotiers (eoprah); ees 
0 distilleriee d’ylang-ylang (plante a par- 
fum) font d'clle le phis important produe- 
tour du inoude. La savonnerie, la auererie- 
rhumrrie, la acicrie do I'archipelj la fahri- 
qiie d'essence d’ylang-ylang, la vanille 
dont die a le monopolo de la cucillotte, 
lea iKiniptoirs oh ae fotirnls.seiit lea habi
tants de I’archipcl, tout ap part lent a la 
Coloniale do Banibao qui, avee- sea iOOO 
travaillcura, ses 200 oontromaltTes, ses 35 
agents curopdens, rhgnc on maltresse ab- 
aoliie sur los 165.000 habitants des Co- 
mores. La Compagnie cst controleo par 
ie groQpe dca Batignolles.

On trouverait doa ei?emple,s analogues 
avee la « Compagnie Industrielle dc Nos- 
si-Be », la « Soeiete des Tahaes at Olea- 
gineux de Madagascar », la « Std des 
Plantes a parfum de Madagascar » (Ban- 
que de I’lndochine), la « Cie de I’Agri- 
eultnre et de I'lndustrie Coloiiialos qui 
ciiltivc le cafe et le tabac.

La « St6 Sucriere do la Mnhavavy » 
a rctud, elle, le-s Eaffiucries de St-Louis, 
la Marseillaise de Madagascar, Fives-Lille 
et la Baiique de Paris ct de.s Pays-Ba.s 
pc)ur ddifier « I’uuite sucriere la plus 
tmportauie de, I'Europe ct do rPnion fmu- 
5aise » La suercrio qni vient d’etre 
achevde a line capaeite de 125 a 160 ton
nes jjar jour; elle attciudra bioiitot itne 
rapardte de 300-360 tonnes. Elle traltcra 
les sucres malgachcs mai.s auB,si crux de 
IjR Reunion et de Pile Maurice. L’Etat 
a anienage, par un barrage et un canal do 
23 hilom&tres, la plaine de la Mahavsvy 
pour permettre la cultnre de la eanne sur 
2,5.000 ha — dont pins de 10.000 appar- 
tirnnent en propre a la society —, replan- 
(e des forets, consh-uit des routes, des 
quads, equipe des ports avee des derricks, 
des gruGS et des reservoirs. L'irrigation 
et la mcitaiiisatioii agricoles y sont em- 
]>loyc()S coneniTemment selon las toehni- 
que.s los mieux etudiees en vuc d'obtenir 
des tonnages dlevea a. Pheotarc avee nne 
mnin-d’neuvre reduite an minimum

Le finaneement de eette operation a 
valu uuR serie de passe-droits (non rapa-

(Vi (te Ma^afja/icaE, nov^mbre 1053,
M^tpe source.

friement de francs suisscs) et Poetroi de 
2 milliards de francs par PE tat.

Le groupe de « PEntreprise ludus- 
trielle » (groupe Durand) eontrolc < Blec- 
tricitd et Bans de Madagascar », qni pro- 
duit 80 % de Peleetrieite de Pile.

Xous retrouvons h Madagtescar bean- 
eonp de grands tnjsts fraufais, coranuT- 
cianx, eonunc Denis Frercs, ou iudustriels 
comma « J.tl, Camaud et Forge.s do Ba.“- 
se-Iiidre », Air Liquide, Descours et Ca- 
baud, Jeumont (« Constructions mdeani- 
qncs ct etectriqiies de Tananarive »). De 
plus, les profits gagnes en Indocliitie out 
etc lai'gemaut reinve.stis h, Madagascar : 
la Banque de ITndochine a la dc fortc.s 
positions dans Pagriciilture mais aussi 
dams ies ttiines on elle eoutrole la « Soeiete 
des Minerals de la Grande lie » (sur ht 
concession de laquellc viennent d’etre de- 
couverts des minerais d’uranium) et la 
« Soeiete Gcncrale des Graphites » (con- 
trolee avee Minerais et Metaux).

Les reeherches petrol ieres n’ont jus- 
qu’iei pas abonti. Quant aux gisements 
de charbou de la Sakoa (Schneider, Wonna, 
Banque de Paris et des Pays-Bas) ils eont 
a pen pros inexploitds.

Les financiers marseillais et la Banque 
de Paris ct dos Pays-Bas oontrolent la 
Banque de Madagascar et des Comores 
qui a le privilege d’dmission et conserve 
unc position predomiuante. Parmi les au- 
tres banques on pent eiter hi « Banque 
Franco-Chinoise », reeeninient etablie a 
Tananarive.

On sait a, quels massacres a conduit, il 
y a qiielques annees, hr resistauee des Mal- 
gaehes a P exploitation coloniale. Cette 
exploitation nc ae mesnre pas jiar des 
chiffres, mais eertains sont eloquente : les 
244.650 salaries, dont 26.000 onvriers de 
Pindnstrie et 85.500 onvriers agrieolof!, ton- 
cbeut des salaires qui vont de 180 h 280 
francs par jour pour les manmnvrps, e’est- 
a-dire pour Pimmense mnjorite des tm- 
vailleurs malgachcs; or le pain vant 84 fr., 
le sucre 120, le la it 80, les pommes de 
teiTC 40, le ri?, 50 et le metre de tissu 
de eoton 200.

Ijfi situation dts autres colonies franfai-
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■■ifis n’cst pfts different^, La Reiinioa est 
le domaioe du < Credit Fonder de Ma- 
diif^usear et de Lia Reunion » et de la 
Hanqoc do ]ja Reunion; La Martinique 
et la Guadeloupe sent dominees par la
B.N.G.I.-Afrique, la Banque de la Marti
nique et la Banque de la Guadeloupe. Lcs 
cri-andcs plantatiouH y joucut un role capi
tal. A la Reunion, 70 grandes plantation.*, 
ptoduiaent 40 % du .sucre, le rcste est 
I'ourni par 14,724 exploitants. Li; sncrc 
et ie rinim sont les deux seuJes t'aljrica- 
tious indnstrielles 3c ces lies, Los « Su
er (iriee eoloniales » (grotipca Vemes, 
Sebneidor, Hersent, Worms) possMent 
plantations de eaniiea et linnaneraies a

La Reunion eonmic ii la Guadeloupe, mnsi 
que cinq suereries-i'liunierie,s qui effec- 
tnent environt !e quart de la production 
dc CCS deux ilea.

A la Guadeloupe, le groupe Hersent, lea 
Rat'tineries de Saint-Louis, le groupe 
Sehu'ob, les gros negoeiants havrais eon- 
tr&lent « I'lndiistrielle et Agrieole do 
Pointe-it-l'itre », ce qui complete la main- 
mi.ae des tmata sur la production de 
eaime et la fabrication du sncrc.

La Guyane, on Pechincy s’intercsse a 
lo bauxite, St-Pierre et Miquelon, domi- 
iieas par la « Compngnie dc la Grande 
Puebe s, ach&vent le tableau de I’enipirc 
colonial des grands mono]3oleR,

LA HAlNMiSE DE VtMPERIALlSME FRANQAIS SVR SES COLOIMES

Gang I’ensemble de ces territoLres, les 
iiioTiopolcs fi'ancaia, pulsRammcnt aidda 
Ijar I'Etat, ont fait depuia la guerre dca 
ifiveBtiasen’ents important^ qui niodifient 
la physionomie traditionuelle dn eolonia- 
lisnie fraegam. Par tout se dcveloppe uiie 
clasue ouvriere alors que, jusqubei, e’etait 
siirtomt des pay sans que les 3nonopoles, 
liai' la voie du commerce, tiraient leurs 
profite, En memc temps que graiidit le 
jirnlfitariat, la petite pait de profits lais- 

aax commergauts loeanx engendre un

capitalisnie local, d'importance mineurc 
sans doute et relegue surtout dans le com
merce ou dc petites industries dc traiLs- 
fomiatioii, mais dout les interets s’oppo- 
sent a ceux des interets etrangers. Tout 
eel a contrilrae a renforeer les moiive- 
ments nationaux de resistance,

A Cette rdsLstauee, I’imperialisme re
pond pai’ une terreiir croissantc dont les 
ev^neiui'ut.s d’Algdrie, de Madagascar, dc 
Tunisie, iln Maroe, la repression cn Afri-

EVOLUTION DE LA PART DE LA FRANCE ET DES COLONIES FRANCAISES 
DANS LE COMMERCE DES GBOUPES DE TERRTTOIRES COLON lADX

IMPORTATIONS exportations

fEla pourceEita.s«9> 1952 1938 1053

de
France

de9
autns de

France
de:j

^utree
coloclea

vers la 
France

ver5 tea 
autrej) 

colontes
vers iB 
France

vers lea 
autree 

Goionlefl

Afmfue du Nord ..........
1 tdunion, Martinique,

G2,4 7,5 70,8 6,9 72,2 6,3 56,7 9.7

Guadeloupe, Guyane ., 
A.O.F., Togo, Cameroiin,

B1,C 11,5 73,5 11,1 97,1 1,0 88,4 10,0

.V.E r.......................................
Madagaftcar, oolouies du

51,3 7,8 64,7 8,1 74,7 3,6 67,.5 8,2

Paciriqno .................... 52,9 7,2 63,7 7,2 72,3 3,0 68,1 9.1
liHloebine.............. 5S,9 7,2 70,2 0,1 69,0 5,2 60,1 9,4
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que OcciiJentalp, n, La Reunion, nux An
tilles, et enfin la guerre tl’Indoeljiiie sont 
autant d'illustrations. L’inipurialisine fran- 
eai.s tire de trop grands profits dis eolo- 
niea pour ne pas defondre Sprement sts 
privil^cs centre les peuples colonianx 
(I'liiie part) ninis ati.ssi contre scs rivnux 
iiin^ricaius, allemnnds, anglais, japoimis, 
etc...

Le tableau du commerce des ]mya eolo- 
niaux avee la nu'tropole et avec les au- 
tres colonies montie eloquenument oomment 
le capitnlisme fran^ais conserve et ren- 
force son monopolu, 11 montre aussi com
ment chacun do eca territoLres eet ex- 
ploite en vue de quelques product!emv 
assent idles qui n’ont rien 6. voir ovei> 
le bi»‘n-etre iles popnlations.

COMMERCE DES COLONIES AVEC LA FRANCll ET AVEC LES AUTRES
COLONIES EN 1952

IMPORTATIONS 
Provenance (ea % du total)

^t.sdngasear
Comores
Reunion
Martinique
Guadeloupe
Gnyane
A.O.F.
Togo
Cnmeronn
A.E.F.
Nouvello-

CaRdonic
Oeeanie
AlgWe
Tnnisie

Maroe

Tndodiine 
Total...

Totanx
en

milliards

4fi,8
0.88

13.8
13.4
12.4

2,8
122

4,6
.37,3
40,3

7,9
4..5

223,6
64.9

ISO,.5 

157

de la 
zone Fr.(France + colonies)

941

75,5% 
92% 
86% 
86% 
82% 
82% 
78% 
52 % 
68% 
05%

49% 
39% 
85,5 % 
78%

64%

82%

75%

de lA 
zn^tro- 
pole

71%
55%
61%
81%
77%
77%
08%
44%
63%
59%

45%
31%
80%
73%

59 %

78%

70%

EXPORTATIONS 
Destination (etk % du total)

Totauien
milliards

32.8 
0,70

10,6
6,9

10
0,15

80
4,2

<■>0
^,5

6
2,7

145,2
40

9.5.8 

40,1
519

zone 
franc 

(.Pranoe 
+ col.)

84%
91%
99%
98%
98%
83%
80%
70%
50%
94%

60%
77%
51%

50%

39%

70%

Mttropoie

68%
76%
80%
95%
97%
83%
70%
68%
51%
78%

70%
66%
68%
46,5%

46%

30%
60%)

Part des prlnclpalea 
marchiindlses dans les 

exponauont totaiM

Cafe 43,5 %
Uni les es.scntie 
Sucres et rhums 90 % 
Sucres et rliiuns 56 % 
Sucres et rhums 68 %
Or 70 %
Aradiides 31 %
Cacao 25 %
Cacao 54 %
Co ton 46 %

Nickel 67 %
Coprah 64 %
Vins .34 %
Phosphates et minerai de 

fer 25 %
Phosphates et mangane

se 25 %
C.aontchoiie 36 %

Si rimijerialisme finn^nis a developpe 
dans ces dornieres ann&s Tcxploitation 
coJoninlo a im point incounu jusqn’alors, 
e’est qtie la desagi'egation du inarch^ mon
dial a reduit encore la sphere d'appli- 
cation tie siss forces. Non sculement il s'est 
r&erve nne part eroissnnte du niartjhd eo- 
louial, mais il n developpe un comraer- 
ee intercolonial qui consolide son em
prise.

Cependant, si intense que soit Sexploi
tation eoloniale, les peuples eolo;iiaax sf.nt 
trop appauvris, leur economic est Irop 
en retard pour satisfaire I'appetit do nmr- 
cb& et de profits dcs monopoles frun- 
?nis; ils ont done continue a cherchT 
en dehors du domaiuo colonial a d^vc- 
loppcr leurs investissements et h ^tendre 
lour influence.



LES TRUSTS FRANgAIS 
A L’ETRANGER

I 'IMPFIRIALISME fraiisais sVffort'c 
d'invefitir des eapitavix dans tows les 
pays ^itrangers de la spliere capitn- 

liate, notammciit les plus nrriei'es. Son but 
i;st toujotiTs le raamo : la raeherelie d’nn 
profit suporieur. Mnis comma d’autrcs im- 
porialistncs ont la mPmc ambition, et eom- 
mo U rxiste ciii general un capitaRsme 
local, le capital fiiinneicr fran^ais nc 
jonit paa daas les pays Strangers dc la 
preponderance quasi exclusive qu’il s'est 
assar6e dans son empire eolomal, C’est 
pourquoi r^uJe des (‘xportntions de ca- 
pitaux dans ces secteurs cst plus eompH- 
qnfe. IjCS trusts fran?ais doivent iLser ici 
lie miHhodea nioins ouverto.s, moiiis lirii- 
tales.

Dans le domuinc de rexportation des 
capitaux, la latte entro ritnperialisme friui- 
?ais ct sea deux prinoipaux rivaux, I’impe- 
riaUsme amcricain et rirap^rialismo au- 
glais eat severe. Les accords temporaircs 
condos entre laonopoles ne doivent pas 
faire oiiblier I’aprete de la c/mcurrence. 
D’autre part, quelle quo aoit rimportance 
des placements du capital financier fran- 
gais a I'ctrangcr, il n'en demeure pas 
moins que le poids des capitaux ameri- 
cains et britanniques, surtont des capi
taux ajnericains, est beaucoup plus con
siderable, Ceci dit, I’iniportance des expor
tations de capitaux frangais dans les pays 
etrangcTB ne doit pas 6tre sous-ostiraec, 
ello joue dans In politique internationale 
du gonvememeot fiaugais nn role de pre
mier plan.

LE SYSTEME OES VALEVRS 
MOBIIJERES

Ijenine defiiiissait lo capitatisme fran- 
gais eoname un eapitallsme usurier. II exLs- 
te on effet deux mani^res de placer les 
capitaux : on bieii exploiter direct emeu t 
les mineft, les usiiies, etc., on hicn preter 
des fonds a ceux qui les exploitent moyen- 
nant une part du profit, sous la forme de 
rente, A I'ejioque de Lenine, cette seeonde 
forme de placement etait la plus fr^quen- 
b', IjCS banques i'raugaises langaient en 
France des eniprunts ctrangers, eu pr^le- 
vant d’enonnes coimnissiona, et les rentiers 
aclietaieut cos litres a revenu fixe. Les 
banques n'aceeptaieut de joncr le role de 
preteur que si I’empniiiteur — le gouver- 
neinent tsariste on les socidtes de chemins 
de fer par cxemple " passait en France 
ses commandos do fusils on de rails. An 
debitciir recalcitrant on envoyait en guise 
d'linissiers, I’annce on la flotte de guerre 
lorsque In menace de no plus foumir 
oucun fonds ne suffisait pas,

lai depreciation mon^taire qni a sevi 
depuis 1913, et notamment pendant los 
p^rtodcs de gnerre, n’a epaign^ auenne 
monnaie capitaliste. I.,es capitaux pretfe 
en francs-or on en francs-Poineard sent 
rendns en francs devaluds.

Pour p on voir encore drainer les capi
taux, les banques B’efforcent d’introduii-c 
en Bourse et d’y faire achetar par les 
dpargnants frangais des actions de grands 
tnists intemationaux qni “joneni un rote

J
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analog^ue aux foiuls d’Etat dn passe : 
petrolo (l^«yal Duteh - Shell, cte.), mines 
d’or et de diamants (De Beers, Geduld, 
Chartered, etc.), mines de cnivre (Rio 
Tiuto, Roan Antelope, Rhokana, Hnclva 
Copper, etc,), zinu (VieiUe Montague), 
nk-kel (International Nickel), trusts mi- 
niers aux aetiviles variees (Union Mini&'e 
dn Haut*Katangn, Central Mining, etc.), 
hnnqiie.s (Banque Ottoraane, Banque d’A- 
th&nes, IjBnd Bank of Egypt, etc.), assn- 
rances (PhSnix espagnol), eaontehouc 
(Knala Lnrapur, Malacca Rubber, Ams
terdam Rubber, etc,), tabacs (Tabaes des 
Philippines, etc,), industries de transfor
mation diverses (Snedoise,s des Allnmettcs, 
Norvegienne do I’Aswte, A.K.U. — texti
les artificiels —, Dynamite Nobel, Union 
Espagnole de.s Explosifs, etc.), moyens do 
traiLsport (Barcelona Traetion, Wagons- 
Lite, etc.). Acheter les titres de ees socie- 
t6s dquivant a mettre a la disposition de 
cei! trusts Strangers dc.s capitaux qui 
poniTont etre employes n’iraporte ou et 
dont line partie des profits roviondra aux 
aetioiinaires sous forme de dividendes,

Plnsieurs ccntaiiies de milliards de capi
taux franca is sont ainsi places eii actions 
etrangeres et le groupe baneaire qui por- 
raine chaeune de ces valours, et en detient 
lui memo un paquet important, ne manque 
pas, CD sa qualitc de gros porteur, do 
se constderer commo le mandant de tons, 
en paiiicipant s’il le peut comnic adminia- 
frateur a la direction de I'affaire, 30 % 
environ du capital do 4.50 milliai'ds de 
la Royal Dutch est en mains frangaises, 
32 % de oeliii de la Roan Antelope (ruine.s 
de cuivre). On imagine la puis.saneo des 
Rothschild, qui sont en J'ranee le.s plus 
gros porteura d’actions tie chaenn de ces 
ileux affaires.

LE RESEAV DES E!\TREPRISES 
ET DES BASQUES A L>ETRA^GER

Ijt.s mo nopoles frautjais consentont ega- 
lemeiit ties ctmtaines de milliards de cre
dits eommerciaux a moyeu et a long ter- 
me qnr I’Etat leur garantit conire tons 
ri-sqnes de pertes. Co sont ces credits qui 
pei-mettent d'emporter les gT0.s.ses eom- 
inandes de travaiix pulrlies, de materiel.

etc... Chaeiine de ees operations se decora- 
pose en un element commercial (vente de 
materiel, execution de travaux, ete.) et 
nn element financier (financcraent do la 
comraande, octroi de credits, etc.). Uue 
banque dirige le cSte financier de I’affain-, 
une ent reprise industricllo rEsupIit les 
fonctions coinmerciales et tecJuiiques. 
L'une et 1’autre appartiennent gfinerale- 
raent au meme groupe financier. Plus soii- 
vont encore e’est un consortium de buii- 
qncs auquel repond iiii consortium iadus- 
triel.

Quaiit au.x entreprises nouvcllee ainsi 
ere&s, burs liens aveu le capita) fraji- 
5ais voiit de la simple dette a la partici
pation technique (brevets, liceneefl, etc.) ct 
a la participation financifere, suit miuori- 
taire, soit majoritairc. Certains groupcs 
financiers frnncais possMent parftwa I’cn- 
treprisc qui deviont alors une filiale on 
une suecursale.

L’expui tation de capitaux s'appnio sur 
un r&cau baneaire extremement ddvefoji- 
pe, Les filialcs, sueeursales et ngenees des 
banques franeaises s'etendent k toot le 
monde capitaliste; ellcs doiiblent ektupie 
operation eommercialo de quolquc amplenr 
d’une ojuiration finaneiere, et en meme 
temps dies aecumulent sous forme de 
depots dans leiirs cais.sc3 des capitaux, 
fran^ais ou locaux, considerables : on cinq 
mois la I'ilialo du Credit Lyonnais r6com- 
nient crcee ii Caracas (Venezuela) a reyu 
deux milliards de depots. Ce r^seau bau- 
caire deja important avant guerro s’est 
rapidement d6ve!oppe depuis quelques an- 
nees, surtout dans lea pays arrifiree. Ijcs 
trois cinquieniea des filiales et sueeursales 
nouvelles se trouvent eii Amerique Latine 
et au Moj'en-Orient.

Le tableau suivant donne une id& du 
roseau international des prineipales bau- 
ijues. II n’est cependant pas comp let 
car d’autrea banques ont dee siigos a 
I’ctrauger et surtout lea grotipes franeais 
out participe avee des groupes Grangers, 
parfois depuis fort lon^emps, a la rrds- 
tion en commun de grandes banques. Cost 
ainsi quo la Banque de Paris ct des Payw- 
Bas et hi haute banque protestaute pur- 
ticipent avec des groupes anglais au eu-
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pitol et a Ja directiou de la Banqnc dcs 
Pays de I’Europc Centrale, de la Banqnc 
Ottoinanc (qni a 35 agenees en Turqnic, 
11 a Chypre, 10 en Egypte, 4 en Israel,

4 en Jordanio, 5 en Irak, 3 au Soudan, 
1 au Maroe), a la Banque de Syrie et du 
Liban qui, dans ecs deux pays, a le pri
vilege d’emission. des billets.

Cr^it Lyonnais..

AOKiicra

Eijypie : Alcxandrie (2 agen- 
ces), Le Caiie, Port-Said.

Soudan : Klinrtoure, Port*Sou- 
dun,

Syrie : DauLis, Lattaqnie, Alep.
Aiujleterre : Londres (2 ageu- 

ees).
Belgique : Anvers, Bruxelles, 

Gaud.
Luxembourg : Lnxenibonrg,
Eapagne : Barcelone, Madrid.
Su’tsi : Geneve,

FILIALES

Liban : Banqne G, Trad.
BrSsil : Banco Frances e Bra- 

sileiro : Rio*de-Janeiro, San
tos, PortO'AIlegre, Sao-Paiilo 
(2 agenees).

Perou : Banco dc Lima.
Portugal : Credit Franco-Por- 

tugais : Lisboime, Porto.
Vettizuela : Banco provincial 

de Venezuela.

B.N.C.I.
Congo : Lrapoldvibe.
Ufuguay : Jlontevideo. 
Ciilombie : Bogota.

Panama : Panama Bank and 
Tmst Company,

Mexigue : Banco del Atlantico, 
Angleterre : British and French 

Bank.
Syrie : B.N.C.I.-Afrique : Da- 

mas, Alep,
Liban : B.N.C.I.-Afrique. 
A'igfria : British and French 

B.'ink : Lagos, Kano,
Egypte : Cr^t d'Orient. 
Suisne : Banque pour le Com

merce international.

Compoir National 
dTSsoompte d e 
Paris ...............

Egypte : Abxandrie, Port- 
Said.

Belgique : Bnixelles.
Angleterre : Ia>ndres.
Iitde : Bombay, Calcutta. 
Australie : Sydney, Melbour

ne.

Etate-Unis : French American 
Banking Corp, (de eompte a 
demi avec la Banque de I’Tn- 
docliine).

Soddte Gencrale de 
Buqnc et de 
DdpSt.s..............

Angleterre : Londres. 
Etats-Unie : New-York. 
Argentine : Enei]os-Ayres.

Cuba : Banco Franeo-Cubano, 
Espagne : Soc.iete Qonerale de 

B.'uique : Barcelone, Valen
ce.

Belgique : Soeiete de Banque 
et de depots : Charleroi, 
Bruxelles, Anvers.

St^ Ganerale Alsa- 
cieune de Ban- 
quo (filiale fran- 
qoise de la St6 
Gen^rnle)..........

AUemagne : Cologne, Kehl, Of- 
fenbourg.

Stti<aie : Zurich.
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AG EX 039 J'ILIAIaTS

Banque de I'lndo- 
ehine..................

Anihie : Djeddali, D hah ran, 
Damraam.

Ethiopia : Addia-Abeba. 
Angleterre : Ijoiidres.
Chinf i Hnng-Kong, Shanghai, 

Tien-Tsin.
Japon : Tokio.
Malahir : Singapour.
Tttailond : Bangkok.
Tanger : Tanger.

A/?i5«£’ du Sud : Banque de 
I’Indochinc-South Africa : 
Johatmo-sbourg, Port - Elifsa- 
betii.

Etats-Unis : Banque de I'lnilo- 
eliine (Saii-Fi-aneisco);
Freneli - American Banking 
Corp, (de eompte a domi avee 
lo C.N.E.P.).

Libnn : Banque Sabbag,

Banqno de Paris et 
des Pays-Bns ..

Suisse : Geneve,
lleltriqne : Bmxelles, Anvers
flaUande : Amsterdam,

Libmt : Banque Alt-Aldi. 
Mem.que : Banco del Mexico. 
Cnnadflt ; Credit Frauco-Cana- 

(lien (6 agenei\s).

Cie Alg^rienne de 
Credit et de Ban- 
qne ..................

7ji?ju« : Beyronth.
Libye : Tripoli, 
iS'yrte : Alep, Damns.

Credit Foneier 
d’Algerie et de 
Tnnisie ............

iihan ; Eeyrontli.
Libye : Tripoli, Sobka,
Syrie : Alep, Damns, Ijitta- 

qui^, KamecMie.
AnyJeterre : Ijondres, 
fUbrultar.

Turqitie : Banque dc Salouiquc, 
Lstamboiil, Messiiie,

Credit dn Kord ..
jBeh/ig«e : Crddit du Nord Bei

ge : Bnixelles, Courtrai, 
Gnnd, Tournai,

Bariqne Franijuise 
et Italieiire pour 
I'Am^rique d ii 
Snd (eontrOlce 
par lee Banqties 
de Paris et des 
Pays-Bas, de I’ln- 
dochine, la Ban- 
esi Commermle 
Itnlienne et le 
Vatican) ..........

Aryeiifine : Buenos-Ayres, Ro- 
.sario.

Chili : Santiago.
Cfilnmbie : Bogota, Barran- 

qnilla, Cali, Manizales, Me
dellin,

Untyjniy : Montevideo (3 agen-
(ifS).

liresil : Banco Frances y Ita- 
linno para I’Aracriea de Snl: 
Rio-de-Janciro, Porto-AJle -
gre, Santos, Sao-Pnuki, Ara- 
raquara, Botll<^atn-Campina.s.

Jan, Ijondrina, Sao-Carlos, Ri- 
bcirao, Preto.

Venezuela : Banco francos y 
italiauo pnra I’Ameriea de! 
Sul : Caracas (3 agcnces), 
Jlanicaibo.

Pd-on : Painco do Credit© del 
Peru (cap, 80 M. soles).

Eiifin, Ifti rnotiopoli's fran^ais preont 
ilea sodet^a finaiu-iires dc loiitcs sorlcs 
qni lenr pemictteiit de prendre des par
ticipations dans des cntreprises locales 
on de fiiiancer d'iraportants travatix, Ces 
soeietcs sont freiieialement fondles par

pliisieura ^oupes Jiaaoeics, ainai au Cana
da le Credit Lyonnais, Ic gronpc Schnei
der, la Eanqnc de Paris ct des Pays-Bas 
ont fonde la « Confederation Develop- 
TOcnt Corp Ltd » tandis quc Ijiaard ct la 
BnTiqne de t’lndoehinr s’asaocinient an
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< Vcdit' Soisso et a la Canadian Bank o£ 
Commerce pour ereer « Cauadera Ltd >. 
Dans d'autres pays, des soeietfe commer* 
cialos qoi s’ef for cent de monopoliser le 
commeree avee la Prance, ne sont que 
des prSte-noms de banqne: « Transocean » 
dissimnle la famille Rothschild; « Brasim- 
pe.T * et la 4 S.A, de Trarujactions Inter
nationales > eachent la Banqne de Paris 
et des Pays-Bas; derriere « Iinpex » sc 
trouve Schneider, et derriere « Ciave », 
Worms, etc... li s’agit lit de societe.s tan- 
tot instali&s en France avec des ngenccs 
a r^tranger, tantot installecs a I’ctrnugor 
oil elies sont les correspondantes des 
grands gronpes financiers.

A cote d'ellcs, les graudcs mnisons de 
conuHEirce, qni disposent son vent d’line 
flotte raarchande et out toujonrs de mul
tiples coraptoirs, ^tendcnt, elies aussi, im 
reseau serre snr le moude : Louis-I,oiiis 
Dreyfiis c.st in-stalle a Buenos-Ayres, New- 
York, Chicago, Winnipeg, Sao-Paulo, Sai
gon, Changhai, Bombay, Melbourne, An
vers, Noeochen, Tre.s-Arroyos, Feropare, 
Scliolapur, etc...; Denis Freres, quo nons 
avons vu en Indociinc, est iiistalle a 
Bangkok, Hong-Kong, Singapoiir, et au 
J a pon; la Cie Optoig, deja reneontree 
aussi en Indochine, est installee a Hong- 
Kong, Bangkok, Djakarta, et en Malaisie 
oh elle a qnatre comptoirs.

D’autres gronpes, industriels ceux-la, ont 
des ageuccfl sp4eialisee,s, Davujn et Valor 
commercialisent I’acier, I’un dn groupc 
Sidelor, I’autre du group e dc Wendel, elies 
ont respoctivemeut 86 et 42 agences a 
retrangor. La * Cie Industricllc des Lam- 
pes clectriques », outre des filialcs pro- 
ductriees dans 9 pays, a, dans 17 antres. 
des bureaux de vente, etc... Aiusi d’enor- 
mes capitanx sont exportes sons forme 
de stocks.

Le capital frau^ais a eonsidSrnbleraent 
aiigmentd le nomhre de ses entreprisc.s 
productives alors qne ce genre d’activite 
etait rare autrefois. Ce changement tiont 
a la depr^iation monetairo, aux pertes 
des capitanx d’eraprunts subies dans Ic 
monde, et surtont a la fusion plus etroitc 
dn capital bancaire et du capital indus- 
f riel qui pemiet de rfinnir dans l.a meme

main la part do profits partagSe autre
fois entre I’industriel et le banquier. Le 
raarebe d^j capitanx dtait autrefois ali- 
raent6 par les dividendos que distribnaient 
!es societes; une partie etait depensee par 
les rentiers, I’autre placee; actuellement 
une part irfime des profits est distribuM 
cotnme dividendos, le reste est reinvest!.

Ijos trusts francais transportent des en- 
trepri.ses dans les pays etrangers pour pro- 
fitcr des salaires plus bas on des irapots 
moins eleves, raais aussi pour s’assurer. 
des marches. C'est aiusi qn’on assistc 
Ru developpemeut rapide d’naines de 
montage d'automobiles, d'installation d’un 
grand nombre de firmes textiles, d’exploi- 
tation de brevets et de proeede? de fabri
cation. Par exemple Simea dispose d'usi- 
nes de montage a Rotterdam, Dublin, 
Stockholm, Rio-do-Janeiro; Renault h To- 
kio, Valladolid, h Bruxelles, en Australic, 
en Afrique du Sud, en Angleterre; Peu
geot a Malines et Rio-de-Janeiro. Moto- 
bccane effoctue des fabrications sous li
cence en Ilollande, en Espague, an Dane- 
mark. L’Air Liquide dispose d'nn verita
ble rescan d’usines de liquefaction dc gaz; 
ee tmst possMc 55 nsines h I’etranger et 
en controle 85 autres, Pechiney ddifie en 
Amerique Lntinc de grands ensembles in
dustriels et ilispose a I'etranger de dizai- 
iies d'uainos de produits chimiques, elec- 
tro-m^tallurgique, de textiles artifieieLs, 
etc... Partont oil ils obtienuent des adju
dications les trusts des travaux publics 
constituent des filiales et le profit qu'ils 
retirent dc ces marcbfe est invest! sur 
]ilace.

Ici allies, ici ennemis, as3oei& sous mille 
formes entre eux on aux antres monopoles 
etrangers ou aux capitanx locaux, les intS- 
rets des trusts, ton jours en mouvement 
et toujour.s dissiraules, s’etendent au mon- 
dc capitaliste tout eutier. Dependant les 
circonstances historiques et les paiticiila- 
rites cconomiques donnent dea conditions 
differentes suivant les pays. II nous faut 
maintenant essayer d'en dresser nn tableau 
par region. Nous reprodnisons ici, pour 
oommeneer, le tableau general de la rd- 
partition geogra]>hique des placements de 
capitanx francais dans le monde (extrait 
d’une etude publiee dans le n” 4 de notre 
revue) :
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REPARTITION DES PJ^\CEMENTS FRANCAIS DANS LE MONDE

RECrCN OU PAYS % du total
suit, cn mUUardB dq fraucA actuele, dena rbyp^t]iif4ii 

d'un total de 6.no«) milliards de ptaccm^Mild

Colonies fran^aises................................. 50 %-5S % 3.0003.300
doiit Asio .............. 12-14 % 720-840

Afriqno ............................................ 40 % 2,400
Ktranger....................................................... 45-50 % 2.70(43.000
Continent americain ..................................... 9-10 % 540-600

dont Etats-Unis ......................................... 4-5 % 240-300
Canada ..................... i...................... 2 % 120
Amerique faitine ............................. 2 a 3 % 120-18#

Europe Contiuentale ..................................... 20-24 % 1.200-1.440
dont-Suisse ................................................ 3 % 180

Italie ................................................ 1 % 60
Belgique-Luxembourg ..................... 5-C % 300-360
Pnys-Bas ........................................... 2 h. 3 % 120-180
Pays Scandinaves............................. 1 % 60
Espagne-Portiigal............................. 2 il 3 % 120-180
Alleniagno ......................................... 5-6 % 300-360
Sarre ................................................. 2 % 120

Afrique, sauf coloniefi fran^aises .............. 0-7 % 360-420
dont Afrique du Sud ............................... 1 %-l,5 % 60-90

Egypte ............................................ 1,5 % 90
iloyeu-Orient ................................................ 6-7 % 360-420

dont S3Tie-Liban ....................................... 1 % 60
Iran....................................................

Asie, sans les colonies fransoises iii le
Moyen-Orient ............................................

Zone sterling (qui eomprend la plupart des 
pays d’Afrique, d’Asie et d« Jloyen-

0,5 % 30

5-C % 300-360

Orient) ........................................................ 18-22 % 1.080-1.320

(1) c« tableau bs^4 prlnclpajpcneui, eu ce qui conceroe r^tmneer. eur I'orlglne doA revenue
dca capltftux (Bblance palemcnta Cette bnse a cependant 6t6 t&rgeniept eorrlgte pour
tenlr eompte dee uombreux faeteur^ qu*elle ne jalaae pas apparultre et qu'JI est toujoura dttflcJte d'appr#- 
cler^ voire de coddattire, plua groaae partle de» placeTnonU dlte « brltariDiquea »» «r beiges »» t nter* 
landela >, quJ eraemble reprteentont 30 & 35 % dee reveQtls dee capltaux. so&L par exetttple, sltQ^ darts 
des pays d^pendnuta poUtiquement (Cosgo, Rtiod^alep par eitemple)* ou dans des pays tbfiortquement 
fnd^peadanla dudondsle, Irak, etc-), OU eu Allemagne* au Canada, en Am^rlque LatUie, etc, Ls rOpar- 
tuJoD dee placemepts eu Burope Od dans la sone Bterllng eat de ce fait partluuLlirement d^Ueate.

L^O-N.U, (The Jntfmaiianai /Tow of private capital, 1940-63), donne, pour 1945, la rtpartitlon 
sulvaote ; Indochlne, 10 %; Afrique du Kord« 45 %: reate du monde. 38 %, mala foade aa rtit>attit1on aur la < natlopaiitd a aouvent fantaialste qua la Bourse attrtbue auk tltres ; lea valeura dites 
e Indochlnolaas > par example, n'out plus itarfoJs d^indochluols qua le bOm, (Voir La Vie Vrancaittf, 
7/5/fi4).

Comme il serait ti'op long d’etutlior les 
partiripalions dii eapital Iran^nis (tans 
tons les pays capitaUstes du inonde, irons 
nous boruerons a donner lea exemples les 
plus caraeteristiques, en passant tres 
rn.pidement sur certains Etnts on I’ex*

portation dos eapitnux s’opere surtout sous 
la forme de partieipatioiLS a des trusts 
etrangers dans lesquels )a part dna c^pi- 
tanx franceis rcate minoritaire, ct oil 
eapital finaneier lie possede pas do gran- 
des entreprises qu’il coiitrolo cntiitrcfnent.
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Far extmple, pour YAugleterre, il est 
difficile de trouver lui groiipe finaneier 
Important qui ti’ait pas de partieipalions 
dans les affaires britanniques, Ceci appa- 
rait nussi dans !e fait quo !a majoritd 
dcs val<mrs dtrnngercs cotecs ii la Bourse 
de Paris sent libeliccs cn li%'rcs sterling, 
Ij}i banque, les assurances, les trusts nii- 
iiicrs et petroliers sont les secteurs les plus 
iiiiportants ou le eapital frangais est asso- 
cic au capital britaniiique. On pent nussi 
citer Ic cas dc la Cie de Suea qni a phis 
d(> deux milliards places il Londres. An 
total, bien qu’ayant des positions minori- 
tnircs, les cupitaux fmn^ais investis dans 
les affaires britauniques du monde entiex, 
re.prdsentent nn volume supdrieur a eelui 
des invostissements frangais dans n’impor- 
te quel autre pays etranger.

La situation est a pen press la memc 
aux Etats-Unin. En general, les capitaux 
francaia viennent speeuler snr les valeurs 
amdrieaines a la Bourse de Kew-York, 
snnvent sous la direction de bnnquiers

sp&iali.ses, Lasiard par exemple, iustalles 
snr place, L'ad mini strati on aracriealne 4va- 
lue a 35 milliards Ic montant des actions 
amdrieaines detenues par les Fraiisais. 
Uais il taut y ajouter line partie des 
315 milliards d’aetions de ce pays qiie 
possedent les Suisses, sou vent pour le 
compte de clients franeafs, Ce sont des 
depots qui out diercie refuge aux Etats- 
llnis,

Anx Paiis-BaSf I’Angleterre, I’AlIeraa- 
gne et ks Etats-Unis se disputent ia pre
ponderance, mais le capital fraucais, par 
exemple la Banque de Paris et des Pays- 
Bns, cornme son noin I'indiquc, est im- 
piante depuis longtrmps dans le pays. On 
pourrait citer de inerae V Union des Mines 
(nneioune banque du Coinite dos Ilouil- 
leres), Bien que Ton trouve ici quclques 
installations industrielles appartenant au 
capitalisme frauQais, ressentiel repose snr 
l’as3ociation avec le capital financier ueer- 
laudais et anglais pour rexploitation des 
richesse.s d’ontre-mer.

EUROPE

Pina de 60 % des on portations de 
marebatidiscs fransaiscs a I’etrangfu* sc 
dirigent vers I’Europe eapitaliste. Lea ca- 
pitnux frail cais y sont tres iiombreux et 
assurent aux monopoles le controle plus 
oil moins rigoureux d’entreprise.s ou me- 
mes de branches de production, C'est dans 
la riche r%ion industriellc que represente 
la rive gauche du Rhiu (Belgique, Luxem
bourg, Sarre et une partic de I’AHema- 
gue) que se trouve k ciiamp d’expaiision 
principal des trusts sidcnirgiques.

LE CHARBON ET VACIER

Schneider a d'importantea participations 
dan.s le grand trust siderurgique luxem- 
hourgnois ARBED. Il en est vioe-pr&i- 
dent et le controle avee la puissante So- 
cidte Generak de Belgique. L’ARBED 
controle d’autres usines siderurgiquos, tei- 
les que en Franco l.a « Mctallurgique 
d’Aubrives et Vilknipt en Alkmagne

« Feltcn et Guillaume Carlawerk » (Tre- 
filericB et laminoii's, oil Pferdemenges, 
conseiller d’Adenauer, repr&eiite les inte- 
rets allejnands), en Belgique les « Clou- 
terics et Trdfileries des Flandres » et ks 
< Laminoirs et Boulonneries de Ruan > 
sans parler d’usines en Afrique du Sud, 
cn Autrichc, en Amdrique du Sud. L’AR
BED controle ^alement deux mines de 
ebarbon en Alkmagne qui ont produit 
en 1053 5 millions et demi de tonnes, 
sans compter des cimenteries, des enrrie- 
rca, et un holding qui gere sea partici
pations dans de nombr,;Uses affaires. On 
evalue k 71 milliards les aetifs do 1'AR
BED. Schneider eontr&lo en outre direc- 
tement les < Charbonnages de Winter- 
slag t>, eii Belgique,

Les soeietds du groupe SIDELOR no 
sont guere moiiis puissantes : Pont-a- 
Mousaon controle les Acieries Hallbcr- 
gerhatte en Sarre, puis, avec la « Cie 
Industriclle Mi mere et Chimique » (ex- 
Bethune), qui a 20 % du capital de 1 mil
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liard, les CJmrboinmgL's do Limbourg- 
Meusc, enfin, avoo do Wendol, Ics Char- 
botmagcs do Boeringcn en Belgique. La 
Cie de Miehevillo c-outroio ies aci^ries 
InxembouTgeoiscs Iladir. Marine et Home- 
oourt, du memo groupe, contrble les for
ges et acieries de Dilling en Sarre et, 
ttonjointement aveo les Acieries de Longwj', 
dll giDupc Raty, dispose dans les mines 
alleinaudes Carolus Magnus et Carl 
Alexander de 1,5 millions de tonnes de 
eliarbon.

Le groupe Raty controle %aiement la 
« Societd des Usines a Tubes de la Meu
se », en Belgique, et les « Usines a Tubes 
de la Sarre » ou il est associ^ au groupe

alleniand Mannesniann. De Wcndcl pos- 
side les mines de eliarbon < Friedricli 
Heinrich A.G. » en Allcraagne (production 
3,76 millions de tonnes).

Eufin les mines de eharbon de la Sarre 
■sont eontrSIfies par I’Etat frangais, tandis 
<iue lo sequestre des acieries sarroiscs est 
administre par Georges Thedrel, aueien 
directeur des societes Schneider et Cha- 
tUlon-Commentry, du groupe SIDELOR. 
Cela reprdsente 1,S a 2 millions de tonnes 
d’aeier produites dans les acieries de 
Volktingen, appartenant an niaitre de for
ges sarrois Roeehliiig, qui a etc incareero 
comme crimincl de guerre, et dans les 
Acieries de Neankirchen, qui appartien- 
nent au groupe allemand Stumm, 

Rothschild, pour sn part, possbde d’ini- 
portautes participations dans les acieries 
beiges « ies Foj^es de la Providence » 
et dans la society * John Cockcrill > (uii 
million de tonnes d’aeier par an),

L’achat recent par un consortium de 
trusts sidermgiqucs fraiifais, SI DECHAR, 
des mines Harpen an groupe allemand 
Flifik, grace h .15 milliards de francs four- 
nis par le gonvemeraent l’rnn5ais, com

plete ce foimidable ensemble dost nous 
n’avons pu meiitioiiner que les Elements 
principnux. Le Rlieitiisc/ie Post du 12/5/ 
54 derit : « L’iufluence directe de I'in- 
dustrie sid^ruigique franfaisc sur I’iu- 
dustrie houillere do TAllcmagne occideti* 
tale porte siir uu tonnage superienr a 15 
millions de tonnas. Ceci ropresente envi
ron un huitiemc de I’cnsemble de la pro
duction de rAllemagne ood den talc, ha 
part revenant (a ces societes, N,R,) dans 
la production du coke minicr de I'Alie- 
magne occidentalc a meme atteint, avec
6,2 millions de tonnes, une proportion de 
15 % environ. C’est ee qui importe pre- 
ei.sdmeut pour les acieries frangaisos qui 
s'efforcent d’assurer lenr np provision no- 
ment eu coke a partir de la Repnblique 
f^crale, »

Si Toil ajoutc le eharbon sarrois (16 
millions de tonnes), les ebarbonnagee ef 
les cokeries beiges o5 Ics groupes fran- 
5ais out encore d'autres intdrets que nous 
u’avons pu citcr, on constate que lc.s monn- 
polcs fran^ais controleut d’enonnes res- 
sources de eharbon etrauger : au moins 
35 millions de tonnes. Ou peut comparer 
CO ehiffre a la production fran^aisc de 
52 millions de tonnes.

Pour Tacier, e’eat siirtout on Sarre, 
au Luxembouig ct en Belgique que se 
trouvent Ics capitaux frnnjais qui, sou- 
vent associds au capital beige, controleut 
la production sarroise, la production 
luxembourgeoise et uno grande partie tie 
ia production beige, soit environ 8 a !) 
milUons de tonnes, presque antant quo la 
production frangaise. II faudrait en effot 
ajoutcr aux acieries deja citdes ics par
ticipations da as les < Forges de Cla- 
beq » (320,000 tonnes d’acier), dans Ou- 
gr^ Marihaye (850.000 tonnes), dans la 
« Minrcre et lifetallurgique de ^dange > 
(230.000 tonnes), etc.

LA BELGIQUE 
ET LE LUXEMBOURG

Ijg eharbon et I’acier, eomme nous ve- 
iions de le voir, sent les elements detii- 
sifs des, exportations de capitaux fran- 
gjiis dans ces regions, Ce ne sont pas le.s 
.senls, surtont en Belgique, Ici lee entre-
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prists Irantfaisps se eomptent par eeiitai- 
iies ot les participations tlans les affaires 
belgea sent innombrablcs ***.

Cependaut, ce qui fait la force prin- 
cipale de I’imperialisme fran^ais en Bel
gique, e’est, en plus de I'acier, le reseau 
dea grosses participations financiores. Lo 
capital franQois et le capital beige sont 
aasocids dans une serie d'enorraes trusts 
qui moDopolisent Jes ractaux non ferreux 
et poss^deut des mines et dcs fonderios 
dans le monde entier.

Rothschild, dont les interets en Bel
gique sont considerables, dominc la « Com- 
pagnie Beige dtss Mines, Minerals et Me- 
taux » (mines do fer, de chrome et de 
manganese); sa participation, bien que 
minoritairc, est importante dans 1’ « Union 
Miniere du liaut-Katanga » qui exploite, 
notamuiont au Congo beige, le cobalt 
(75 % de In production mondiale), I’ura- 
nium et le taiivre. II en est de merac dans 
la * Soeiete G^nerale MetaJIurgique de 
Hoboken » qui, dans scs fonderios et raf- 
fineries, les plus iraportaiitcs de I’Europe 
capitaliste, traite le cnivre, I’ctaiii, I’anti- 
moine, le cobalt.

ferreux qui, de Belgique, approvisioune 
la France en zinc pour GO %, en cnivre 
pour 30 %, en ploinb pour 15 %, et qui 
a ses ramifications dans tons les pays mi- 
niers, comporte-t-clle nue forte participa
tion du capital frantais.

L’association finanuicre ne se limite pas 
la ; Ic capital frangais a sonvent interet 
a quitter son uniforme national pour la 
livree beige, plus neutre d'allarc. 11 parti
ta pe activement aux puissants holdings 
beiges qui exploitont toute uuc braucjie 
d’industrie an moycn d’importantos parti
cipations dans le capital de plusienrs en- 
treprisos

Ces liens financiers emt eta uouds plus 
focilement grace a I’aetivite des banques 
fran^aises en Belgique oil la Banqne de 
Paris et des Pays-Bas, premiere banqne 
dtrar^ere du pays, jouit d’un statut pri- 
vil^^ et ou le Credit du Nord, banque 
ties industriels du Nord, a, on I’a vu, 
plusicura f ilia les. On comp rend, dans ct!S 
t!onditions, qne I’Union Eoonoraique Bclgo- 
Lnxcmboorgooisc, dont les productions ne 
sont guere diffcrcutes de cellcs de la 
France, soit eependant le premier foumis- 
scur ctrangcr dc notro pays et son troi- 
siemc client.

On rctrouve le groupe Hottinguer dans 
les « Mines et Fonde.ries de la Vicillc 
Montagne », principal pixidueteur de zinc 
metal cn Belgique, en France et en Ita
lic, et do plomb metal en Belgique, Ainsi, 
la puissante m^taliurgie des mdtaux non

1} I'icoportaDce de? cApUaux exponas
dana I*Industrie chImJque : Kuhlnaans costrOle la 
« SOCittd dea Foura & Coke de Selzaete 9 (capital 
&25 mUUooB}; TAjr Llqulde cootrdle la < SocJitfi 
Beige de TAzote et dea Produita Chimiques du 
Marly >; la socl^td commercials dca Fotaaeea 
d^Aiaoce contr61e c Les Produlta CblmLquea du 
LJmbinjrf 9 et le? v Produlta Chlmlguea de Tea* 
aenderkK) >; lo Carbone Lorraine oontrdle Je e Car
bone beige 9; Salnt-Gobaln costrOle lea < Qlace- 
fiee de FianlnKlre > et la < CLe iDtematloDale 
pour la fabiicatiou mdcanlque du verre In. 
^ SOciatfe Cblmlque de la Grande Farolaae a et les 
e iSagrals d'Auby » conlrGient c Tertre-Auby 
PbOce^Poulcnc contrOle la * BocLftU do Produlta 
Cblmlquea de Vorheld >« etc.,. Quant A la m6Lat' 
lurgie et au textile, uu pent clter DecauvlLle. 
Arthur Martin, Balut-Fr^rea, lee aolHea Duchame 
qui ont dee flllalee. Blen d'autres entreprLses Bont 
eqntr&iece pur le capital franpala, par exemple les 
grands magaalns s A rinnttvatlou >, la < Cte 
AuxlHalre d’BlectrlcUd >, le < Oaz de T^aiuur > 
(^Dupo Oas ct Eatuc), et le trust du gaz et de 
Tfilectrlclt^ « Qazelec >, dont la majority du ca
pital est ddtenue par tea gtoupes Vemef; et Banque 
de Fans et des Fays-Baa.

L^ALLEMAG^E

En Allemagnc, au contrairc, les liens 
financiers de cette nature sont raxes. L;l 
Bourse de Paris ne cote anenno valeur 
allcmandc, mais le cApitalisrae frangais 
oontrole, nous I’avons vu, quinze millions 
de tonnes de oharhon sur une production 
de 124 millions dc tonnes, alors qua les 
autres trusts Strangers ne controlent quo 
dix millions de tonnes. L’cssentiel ayant 
ete dit sur la question du charbon et de 
I’acier, nous nous bomerons a quclqucs 
indications complcmciitaires.

(2) l* groupe Glllet dttlenl p)ua da 2D % du cxpltAl da FiibattB itexUIes actlflclels}): Is groupa 
Vem^B A tine partlcJpotlon fiuportaste donfl < Elec- trubel 9. holding d'41ectiicU4 qui a des porMci- 
patlons AU IJbAA, eu EepAgue, en FraDce, dq^euc 
ebes Hotcbklse; 1a Bsnque de runion PATlBlenne 
a une participation ImportAute danz le grand 
bolding p6'.roller betge PfrtrofiuA; Laxard friree. 
avec lu Banqne de T Union Parlelenne et la Banque 
de PariA et dee Paye-Bas, ont une Importante 
participation dans le glgantesque bolding tlectrlque 
Potina, etc*
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C'fst daiis I'i Ildus trie chlmiquc, dont le 
charbon est la priucipale maticre premiere, 
que i’on trouve d’importantes participa
tions fraueaiscs : la Banque La^ard fre- 
res a d’importaiita iiit^refcs dans la Badis- 
chc Anilin, uii des trois trusts qui ont 
suceide a I’l.G, Farbeii; Sainl-Gribuiii 
poasMe 4 usiiies : la Glaeerie de Stol- 
lierg (1.000 a 1.200 oumers), eclle do 
Ilerzo^nratli (700 a 800 ouvriers, vorte 
ot tc-xtile de verie), la vcirerie de Sliidorf 
(300 a 400 ouvriers) aur la rive gaucfio 
dll Rliiii, et line quatrieme usiue a Manri- 
lieim. Saint-Qobain a ainsi une position 
predominante dans I’lndustrie alleiuaudc 
dti verre. Ijo groupe GiUet a egalemcnt 
line participation importante dans les tex
tiles axtificiols ; « Rbodaeieta-Fribourg.* 
([U'il contrfilo avec Ithonc-Pouleuc, la 
« Bchwabiscbc ZellstofE >, la « Rbein- 
ische StroliKellstoft’ A.G. », la < Rott- 
weiller Kunslseidefabrllt » ou il vicnt 
d'acquerir une situation inajoritaire, Ui- 
chclin et Hutchinson ont chaciin line £i- 
Hnle a Mannheiin. Lc Carbone Lorraine 
controle le « Carbone A.G. >. Ccs inte- 
rets, auxquel il faut ajouter la < Badis- 
ebe Kali Gesellscbaft >, dont la societe 
eommerciale des Potasses d’AJsni* detient 
55 % du capital, sont groupecs sur la 
rive gauche du Rfiin et dans le pays de 
Bade.

LA SVISSE 
ET VtTAUE

Elies offrent a I'iniperiaUsme fi-anfais 
nil emploi different pour ses capitaux. 
Si (Acrtains de ceux-ei sont investis dans 
des affaires industrielles (Saint-Gobaiu, 
groupe Gillet), la partic c-ssentielle se 
trouve plae^e dans les grandes affaires 
de basques ou d'assuranccs auxquellcs la 
« neutralite » siiisse et ta discretion des 
banqnes sni.sses ont donne une plaw im
portante. Ainsi des ceiitaines de milliards 
de capitaux fran?ais refugies atix Etats- 
lltiis sont d glares com me siiisses par les 
bnnques helvetiqnce,

Les banqnes fran^aises ont en Suisse 
d’importantes filiales ou suecursales (Cr^ 
dit Lyonnais, Societe Gen^mlo, Banque de 
Paris et des Pays-Eas). Leurs liens avec

les banqnes suisses sont etroits (Credit 
Commercial de France et Credit Suisse, 
par cxctnple).

C’est ponr une part via Geneve que I’iii- 
flnencc du eapitalisme franjais se fait sen- 
tii en Italic. Le capital fran^ais a laige- 
ment eontribue dans le passe a rindnstrin- 
lisation de I’ltalie mais n'a son vent pa-s («n- 
serve see participations primitives. D’abord 
majoritaire dans le trust de produits elil- 
niiques Montccatini, il y est dovenu net- 
tement minoritaire,

En revanche, Boussae a acquis d'iin- 
portants interets dans I’lndiistrie eoton- 
tiiere milanaise et sa participation, unie 
it eelle du groupe Gillet, ii’cst pas ndgli- 
geablo dans le grand trust italien de tex- 
tilee artificicLs Snia Viscosa, La SOPA- 
RA, du groupe Gillet, controle d’sillcurs

la Eeraborg Spa. I^a filiate de Rbone- 
Poulenc, « Fomiitalia », produit la peni- 
ciltine et la streptomycine; Saint-Gobatn 
possedc d'iniportantes usines a Pise, et 
I’ALr Liquide i Milan et a Naples. Miehe- 
lin, avec son usine milanaise, assure, avec 
la filiale de Hutchinson, la moitid environ 
de la production des articles de caout
chouc italiens, le reste appartient au trust 
italien Pirelli, L’Omnhun Fran^ais di* 
I’etroles a beaucoup dcveloppe ses inte
rets en Italic ct construit une raffinerie 
de petrole h Mautouc. Les assurances 
Abcillc, Paternelle, Metropole, ainsi que 
le Credit Commercial do France ont ega- 
lement des filiales. Mais ee qui caracteri.se 
le mieux les liens du capital financier 
frangais et americain, e’est la txiuque 
« Fran^iiise et Italieune ponr I’Aincrique 
du Sud » qui est la filiale commune de 
la Banqne de Paris ct des Paya-Bas, de 
la Banque de PIndochine, de la Banca 
Commerciale Italiana et du Vatican.
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l:ESPAG^E

L’asaoclation. <lu capital financier fran- 
i^uis ot du capital financier britanniquc 
ii tronve un terrain de choix cn Espagne. 
C’est la que le groupe franco-anglais Rio 
Tiiito (groase participation de Rothschild) 
i t rlont les avoirs en Espagne roprosen- 
tent nnc dizaine de milliards, a esploite 

premieres mines de cnivre, qui s’eten- 
(letit maintenant dans bien d’antres pays. 
I in « Huelva Copper », la « Sulphur 
■Mines >, dont les actions sont pour la plu- 
)inrt oil France, les « Mines de Thar- 
sis le « San Fin Mines Ltd », attes- 
tent 006 liens franco-anglais, Mais la ne 
se limite pas I’expansion fran^aise en Es
pagne, Allie an capital beige, I’imperia- 
lismc frangais cxploitc le rainerai de fer 
dans 1’ *, Andalou.se dos Mines » ou Molrta 
el Hadid est majoritaire. Maia si 
ces I'amifieations a’eiendcnt a toute la

jirodnetion roinicro et metallurgiqnc espa- 
gnolc, c’est Rothschild qui dominc les 
autres groupes fraii^ais, iiotamnient dans 
la Penarroya. Ce trust, dont nous avons 
ru les ramifications en Afrique du Nord, 
liossode des houillfircs, dcs mines et des 
fond cries de plomb, des mines de zinc, 
des fabriques de i>roduits chimiqnes (par 
I’-xempIe I’Union Espagnolc d^ Explosit’s 
ilu gi'onpo Nobel oh participe Rothschild). 
r.ia societe commerciale des Potasses d’Al
sace contrdlc les Potasas Ibericas.

L’Espagne arrieree constitue im champ 
il’expansion de choix pour rimperialisme, 
Les positions franoo-anglaiscs, d’une part, 
et germano-italictines, de I’autre, pendant 
la gaerre d’Espagiin, n’avaient pas unique- 
inent des motifs politiques ou stratogi- 
fjues mais traduisaient la volonte des uns 
et des autres de s’assurer le controle de 
I'minoitiie espagnole, des so ureas de ma- 
tieres premieres ot, bicn ontendu, des pro
fits. Cette lutte d’interets se poursuit.

Non seulement I’imperialisme frau^ais, 
par les filiales du Credit Lyounais et 
tie la Societe Generate, et par ses partici
pations dans les banques espagaolea, joue 
un role important dans I’activite ban- 
t«ire, mais encore il detient pres de la 
moitie des assurances soit par ses I'ltiales, 
soit par nne forte participation dans 
« I’Uniou et le Pheni.v espagnola », creee 
eii 1884 par les Freres P^reire et dont 
A, Lambert Eibot est aujourd’hui vice- 
pr&ident. Cette societe, aux ramifications 
Internationales multiples — e'eat en Fran
ce la plus grosse societe d'assurance etrau- 
gerc — joue un role tres important dans 
la vie economique de I’Espagne.

A cote des filiales de I’Air Liquide, 
d’HotehiiLson, de Michehn, de Saint-Go- 
bain, du Carbone Lorraine, de Dticauville, 
de Renault, cl’Olibct, des Peintures J-yory, 
dcs participations du gi'oupe Giltet dans 
les textiles artificiels, des entrcprisca fran- 
gaiscs de I'industric alimentaire (hnilcs, 
vins, inoulins, ete.) et de I’botellerie, le 
capita ham e frangais vient d’aceroitre en
core ses capitaux en Espagne : avec I’aiUe 
de I'Etat, il vient d'exporter 15 milliards 
pour coustruire, sous I’^gitle de W’orms 
et de la Banque de Paris et des Pays- 
Bas, I’oderie d’Aviles (eapaeite 750.000 
tonnes d’acier). 11 est remai*quabie do ooils- 
later que les deu-x priueipules exporta
tions de capitaux (15 milliard.s chaeune) 
effeetuees en Europe ces derniers temps 
soient dirigees I’une vers rAJlcmagne (mi
nes Harpeu), I’autre vers I'Espagne (acie- 
rics d’Aviles), et tendent toutea deux ii 
renforcer les positions de la sidemrgie 
fraagame.

Lea interets europeens de.s autri's tnists 
frangais ne s’arretent pas la, Les < Ta- 
bacs du Portugal » (groupe de Ncuflize), 
la « Norv^enne de I'Azote s (Banque 
de Paris ct des Pays-Eas), la part de 
Pcchiney et d’Ugiiie dans la production 
d’aluminium de Norv^e que conimcrciali.se 
r < Aluminium I’rangais », la participa
tion frangaise dans les « Telegraphes 
du Nord > et 1’ « Est Asiatique Danois », 
la Banque d’Atbenes, que domine la Ban
que dc I’Union Parisieune-Miraband, la 
Banque de Salonique, filiale du Credit
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Fotiiiier d’Algerie et de Tuuisie, les Mines 
de Lanriiun (groupe liotbsohild) cn Grwe, 
tumoignent de la presence des monopolcs 
t'ran§ais dans tons les pays d’Europe.

Anjoard'hui, cepeudant, les capitanx 
fningais sc diligent de plus en plus liors

d’Europe. Un rush succftle h I’autre sui- 
vant les perspectives de profits et les 
garaiities do securite offertes : rush vers 
I’Afriqne du Slid, I'ors la Tui'quie, vers 
le Canada, la Colomhie ou Ic V^n&uela, 
vers riran.

AMERIQUE
Siir le eoutinent am&ieaiii, e'est sur- 

tout le Canada et I’Ameriquc latinc qul 
attirent Ic capital fran^is.

LE CANADA

Au Canada, los investissements francais 
occupent la troiaicnac place derrifire les 
Anuirieaius et lea Anglais. C’est en effet 
un grand pays minier en plein developpe- 
ment industriel. La Banque de Pai'is et 
des PayS'Bas y ist install4e depuis trois 
quarts de si^le. Les grands trusts miniers 
cosmopolites, coiumc le Rio Tinto, y ont 
d'iraportantcB concessions.

Les valeurs eanadicnucs sont d’ailleura 
nuRibreuscs en Bourse : < Canadian Pa
cific » (grande socidtc de cheinin de fer 
qui possede aussi d’importantes conces
sions miniercs), < Consolidated Mining», 
« Noranda Mines » (cuivre), etc... Le 
grand capital fran^ais s’est gronpd dans 
des societes de financement creees depuis 
la gnerre au Canada pour aequerir snr 
place des participations dans les entre- 
p rises : * Confederation Development
Corp Ltd », ou I’on troiive la Banque de 
Paris et des Pays-Baa, le Credit Lyon
nais, Schneider, le Canal de Sues et I'Air 
Liquide, « North American Utilitie." 
Corp. » (Schneider), < Canadera Ltd », 
au capital de 3 luUUards et demi

Les entreprises de travaux publics, tel- 
les qne les Grands Travaux de Marseille,

U> Farm] eroupofi SE;:hii«]dftr m^rU«
une meDtIon 9p^eiB.lo : U contrOit des charbon* 
nages : « Went CaDadtaa ColUerlea des pults 
de patrols < West Canadian Petroleum > et 
< Westbura Oil Cy > oil iL eat associd a vac la 
Cte du Caual de Suet; et la oompa^le Industrlelle 
Mialfrre at Cblmlaue <eX'B4thuae). II aemble que 
jorBqu'n a vendu en 19^9 see entreprises de Tctift* 
coslpvaqtihe, notammetit lea ualnes 3ki:>da, & rim- 
pCrlallaoie allemand, Schneider alt rfrlnvastl au 
Canada Les sommes qul lut furent vers^,

Neyrpic, Fougerolte, groupees autour dc 
Schneider, de Rhone-Poulene, et de PAir 
Liquide dans un Comite « Franee-Tech- 
nique », ont fait un effort particulicr 
pour eniever les grands marches de tra- 
vaux publics et d’equipeinent.

Les trusts franQais placent fievreuse- 
ment leurs capitaux dans un pays dont 
I’organisation bancaire et finaneim'e ost 
trfes avanede et ou le reseau des partici
pations associe ^troitement les capitaux 
fran^ais, canadiens, am6ricains, anglais ou 
suisses. « Si le capital d4clard pent ^tre 
ainsi estim4 h 100 millions de dollars, ap- 
proximativement, le montant global des 
placements fran^ais est vraiserablablemeiit 
deux ou trois fois superieur a ce chiffre » 
indique VAgefi (3/3/53); ceci coirespon- 
drait a une ecntainc de milliards de francs.

VAMERiQVE LATINE

En Am^rique Intine, le capital fran- 
^aifi a acquis depuis longteraps dos posi
tions importantes au Mexique, au Br&ii, 
en Uruguay et surtout cn Argentine. Au 
Mexique, la Banque dc Paris et des Pays- 
Bas, qiti contiolc la Banque Nationalc 
du Mexique et possede d’importaiits in- 
tcrcts eonimerciaux, joue le role de cbel' 
de file, do m^nie que la Socidtd GtStieraJi' 
a Cuba et la B.N.C.T, a Panama.
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De la Terre do Feu au Canai dc Pana
ma, la Baiique Fransaise et Italiennc 
pour I’Amerique du Sud, a jete I’im- 
mense rfseau do sos agenees et dc sea ti- 
liales ou elle emploie plus de 2,000 per- 
Honnes.

En Argentine, les indemnit^s vers^es 
par Peron au capitalisme fran{ais pour 
le raehat des ligues de eherains de fer 
ont 6t4 rdinvesties sur place et oat per- 
mis de ddvetopper un r&eau serre d’en- 
trep rises Industrie lies tres di verses. La 
Corapagnic des Cliemins de Fer de Bue- 
nos-Aires a reeu ainsi 1,350 millions, la 
Soeiete Finaneiere Rosario Puerto Bel- 
grano, du groupe Heisont, 700; ecs som- 
me.s ont etd immediatenieut reinvesties.

La « Coinpaguie Finaneiere de Santa- 
F6 » (eontrolee par la Banque de Paris 
et des Pays-Bas et la Banque de I’Union 
Parisieune-Mirabaud), la Banque Hypo- 
tlieeaire Franco-Argentine (groupea Mal
let, N'euflize et Banque de I’Union Pari- 
sienne-Mirabaud), le Port de Rosario 
(groupe Hei'sent), la « Soeiete Coloniale 
de Credit Fourier et de Baiiqne » (groii- 
pes Vernes, Schneider ct Itersent), la 
« Banque Frangaise dc Rio de la Pla
ta » (Banque do I'Union Pariaienne-Miru- 
baud), la « Cie Generate Finaneiere Ame- 
riqne Lntine », tontes ees soeietfe ont 
cr66 on agrandi des entreprises iiidustriel- 
les qu’elles controlent a plusieurs

Au Br6sil, les eapitaux frau^ais sont 
(Igalemcnt en pletn developpement t I’AR- 
BED, du groupe Schneider, a les acieries 
les plus importantes du pays, a savoir : 
la « Compaiihia Sidcruigica Belgo Mi- 
neira » et la « Coinijanhia Ferro Brasi- 
leros ». Pont-a*Mousson coutrole la •« Com- 
])aniiia Metallurgica Barbara > et trois 
nsines de tulw's d’ainiante-ciment (Tubos 
Braailit), Le Credit Foucier du Br&il 
ct d’Amerique du Sud coutrole les mines

(1) A.tTi8l, aoufi la direction de P^Tilney, ont 
eiO e Electro-Metal I urglcii Andlna > (6]ec-

et « IndutitrliLa PatagDalcaa » (soude caufl- 
tlque et iDaectJclde). Patmt d'autrtp aftalrea nou- 
velles ou agrandica, on peut clter : « Cegelcc > 
i&ppai-eiLa managers), <t Fatoag > (outlLlaga),
€ HeynoL » trayonne), « Timaa » fres^orta, ma-
teurs DlcaelJ* < Lo^adur 9 (fatencerles, £!0 % de 
la valfiaelle produLte en Argentine), < Aatarsa > 
fconoesalons navales), et plua de vingt aptrea eti' 
trepriaea d'lndiLfltrls Idg^re dans lea textiles, pa- 
piers et Edition, fliLft metalUquea, trefllerlea, fount 
induairleLB, unnt^rlel agrJcole, etc... il faut y ajou- 
ter lea capltaux Inveatla dans 1'exploits Lion et lea 
induslrtea agxicolea.

d’etaiu et de manganese de Saii-Joao dci 
Rei. Fivcs-Lille eontrole, avec le gron- 
pe AUain, les « Suereiies Bresilieunes ». 
L’Air Liquide exploite plusieurs filiale,3, 
Les filiales de Kuhhnann produiseut 
I’acide sulfurique, le.s superphosphates 
et les engmis. Pechiuey fabrique des 
produits chimiques et des textiles ayu- 
thetiques a base de ricin. Un groupe fran
co-beige fabrique des mo tours Diesel et 
des mnchines-outils. Peugeot et Simen 
moutent leurs voitures dans une fitialc 
commune, Transoe&n, du groupe Roth
schild, Sdifte une usine de tracteurs. Mats 
« la plus grande participation indnstriellc

fnm?aise dans I'tTonomie hrMliemie » 
est Cl‘lie de Rhone-Poulenc qni cst aussi 
« I’nii des pins importants groupes indns- 
triels dll pays » : six socidtes pnidnisant 
rayonne, nylon, penieilline, etc... et to- 
talisaiit un capital de 34 milliard-^,

L’interet dii capital frangais pour le 
Bresil et I’jVrgfcntine est deja ancien. Au- 
.jourd’hui, le reseau baneairc so developpe 
rapidement dans les autres pays et les 
mouopoles i'rangais s’mteresscnt i la Co- 
lombie, au Vinesttela, a ('L'giiaieur et an 
Chili. I,* Banque de Paris et des Pays- 
Bas organise Texploitation des chnrbon- 
nages du Cauoa et monte I’acierie de Paz 
del Rio (10 milliards de travaux) en Co- 
lombie, I’acierie de Chimbotc an Pdrou. 
Ton jours an Peron, les Mines de Huaron 
(Banque de I’Union Parisienne-Mirabaud, 
Neuflize et Rothschild) produisent du 
euivre, du zinc ct du plouib. Rothschild 
reorganise ses interets au Chili oii il pos- 
sede des mines de fer et de euivre, des 
sucreries et des raffineries, Woms ae 
lance sur I’Equateur. La Cie Frangaise 
des Petroles, le Canal de Suez et I’Om- 
iiium FrangaLs des Petroles constituent 
la « S.A. d’lntercts Petroliers », qui cher- 
ehc a obtenir des concessions au Vene- 
zuca, oil dejti la C.F-P, dispose de 
500.000 tonnes de piitrole.
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Tout (‘ela est eiieore pen de eboiUB 
ii cote de la pniasance des trusts nord- 
jimericains. Cepcndaut, Ips pays snd-aroe- 
iiCains, Bresil en tete, abBorbcnt 7 % des 
cYportationa francaises.

LE PROCHE-ORIEPi/T 
ET LE PETROLE

lialca de la B.N.C.I.-Afrique, tout cela 
atteate la maininise du capital bancaire 
frangais siir toutes les activitca de ces 
deux pays, inainmise coiaplet& par les 
filiales de la Banque Ottomane, dont les 
prineipaux gronpes frarjiiais partagtait Ip 
eontrole avec des groupes anglais.

C'est, avee le continent americain, la 
region oil la penetration du capital fi
nancier frangais se developpe le plus vite. 
Dans ces pays on rinflnence britannique 
ri'ste d.ans 1’ensemble pr^dominante, le 
cnpitaiisme frauQais a de tres aneicns in- 
terets qui lui out dcja vain, dans le passe, 
lie sericux conflits avee les Anglais. Ces 
intdrets, en dcliors de la puissnnte Coin- 
pagnie du Canal dc Suez qui exploitc nnc 
des routes maritimea les plus I'reqiientees 
du monde, etaient surtout foneiers. Le 
eapitalisme franca is a developpe dans ces 
jiays de nombreiix etabli.ssements de erc- 
dil foneier et de banque; ensuite se soiit 
etablies des eompagnies de gar, et d’elec- 
trieitc pendant qne les ports et docks 
etaient eonstruits. Enfin le petrols a 
provoqne im afflux dc eapitaux et entral- 
iie rinstallation d’entreprises industrielles 
di verses.

En iSyrie et an lAban, dont Timp^ria- 
lisme franjais s’ctait empar^ an lende- 
niain de hi preniiftre guerre mondiale, la 
c Banque de Syrie et du Liban », do- 
tninde par la Banque dc Pari.s et des 
Pays-Bas et la Banque de T Uni on Pari- 
sienne-Mirabaud, joue toujonrs le role 
d’institut d’emissiou et controte toute la 
vie eeonomiquo. La Banque de Paris et 
des Pays-Bas contrdlo de plus, avee le 
groups Hersent, le port de Beyrontli, et, 
avec le groupc Elec.trobel, Teleetricite de 
Beyroutb. Cette derniere societe exploitc 
les tramways de bi capitals — et eu 
outre a de nombreu.x interSts dans le 
pays. Les cbemiiis de fer apiiartierment 
an meme groupo.

Le Credit Foneier d’Algdrio et de Tuni- 
sie, la Cie Algerienne de Credit et de 
Banque, Ja Banque Ab-Abli, contrSlec 
par la Banque de Parts et des Puys-Bas, 
la Banque Sabbag, eontrolee par la Baii- 
qnc dc I’Indochine, la Banque Q, Trad, 
eontrolee par Ic Credit Lyonnais, les fi-

Eii Egypte, les banques frangai.ses et les 
eompagnies d'assurances jonent un role 
comparable, mais moins important. A cote 
des filiales du Credit Lyonnais, de la 
B.17.0.1.-Afrique, de la Societe Nord-Afri- 
caine de Hcassuranees, on trouve la Cie 
dn Canal de Bnez, qni a d’importants 
intdrets dans le pays.

L'uslne dn Gaz Lebon, les intdrets fran- 
gais dans « The Cairo Electric Railways 
Heliopolis Coses » (oil I’on trouve la 
Societd Parisienne pour I’indiistrie dlcc- 
trique), reprdsentent des eapitaux pla
ces depuis longtemps. Agaehe coutrole 
T 4 Orient lanen Ltd >, Cegedur et les 
Lainineries et Trdfilcrie.s du Havre out 
installd unc importunte usine de cobles 
(Electrocable). Avec d’importantes pro- 
prictea foneieres, « I’Union Ponciere 
d’Egypte », touehec cependant par la rd- 
fonne agraire, possdde eacoro na do- 
niaiiic do 1,200 fed dans ; avee des 
jounmux, des grands magasins, lea intd- 
rdts frarigais en Egypte sont, on le voit, 
considerables. II est question de les dten- 
dre encore en accordant it cc pays un 
pret tres important.

Les banques franctiiscs, dont le inscau 
d’agences dans le Proche-Grient s’accroit 
rapidement “ notarament celui de la Ban- 
qnc do ITndochine — e.xportent d’impor- 
tants capitau.x en Jordanie, en 7r««, ou 
la Banque de Paris et des Pay.s-Bns a 
pretd T milliards, en Turquie oil I'Etat 
fra 1 mats vient d’accorder un credit de 20 
milliards. Les gronpes franenis re^^oivent 
avec cela d’importantes eonunandes et oom- 
mcHcent a installer des fUiales dans eette 
region, par cxeraple les * Eaux et Assai- 
nissement » en Irak, Peehiney cn Israel, 
etc., etc,,,

Les eapitaiLX fraiiQais se dirigent ce
pendant BTirtout vers le pHroU. Iji Cie

Un ffiddnn = 0,4S hertarfl.
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ties Pdtroies, oil Toil Ironvc no- 
tiimraeat la liaiique de Paris et des Pays- 
lia.B d. la BanqttP de rDnion Parisieime, 
I let lent 23,75 % dn capital de 1’ « Irak 
Peti-olearn Cy >, les Anglais en ont 
47,5 % et les Americaiiis 23,75 %, Ce 
eiipitaJ s’aeerolt sans cesse par reinveatis- 
>imrint den profits et apports de eapi- 
taiuf frais. Iju part dn capita! de Tlrak 
Petroleum Cy qui re^dent a la Cie Frau- 
eaise des Petioles est aiiisi evaluec a 80 
milliards. 11 s’agit, non seulcraent de la 
.si>('i^t4 proprement dite, inais de ses fi
ll ali-s en Irak et dans les pays voisiirs.

Par ses participations dans la Royal 
I'nteh-Shell et les conipagnies amerieaincs, 
If capita] frangais tire encore dea pro- 
duits do I’exploitation de tons los petroles 
lie oette region; an debut de 1953 sa 
part (non comprises les participations fi
ne ncieres dans le.s compaguies etrangeres 
ilont les eapitanx exploitent !e petiole du 
Moyen-Orient) s’cleviiit a 4 %, celle des 
Etata-Unis ii 42 %; avant la nationa- 
lisalioa des puits iraniens, colic de I’An- 
gletcrre s’6levait ti 45 %.

E’aoeord recent snr le petiole irnnieu 
fixe a 6 % la part a laqnelle la Cie Frau- 
i^iLsc defi Petioles pent prtltcndre dans 
le capital (do 100 milliards) du consor
tium qai exploitora I'aneien domaine de 
I'Auglo-lranian,

Iju pousscB de riniperialismc allcmand, 
jmis de rim peri alisrae am^rieaiii, a dans 
I’euscmblB resserre les liens dn capital 
fI angais et du capital anglais dans eette 
region. Se preseutant eomme moins me- 
imgant que Timp^rialisme britanniqne on 
fimerieain, rimperialLsme frangais s’effor- 
ee de ddveioppev son influence.

L\4FRSQIJE Dll SVD

En Afriquo, les nionopoles frangais lie 
se eontentent pas de quelques plantations 
<laits Ics colonies anglaises et des mines 
dAmante que possedo Pont-a-Monssoii en 
Rhodfeie, 11s partieipent dans le grand 
trust beige la Cie Minicre du Haiit- 
KatjiBgn .a 1‘exploitation du Congo, mats 
Mirfout ils man if extent un extreme inte-

ret a I’Afrique du Sud, oil la Banque 
de rindocLine a installe mie sueeursale.

Ees mines d'or et de diamants d’Afriqiic 
dll Sud sont exploitees par dea socictes 
qne dominent les Britanniqnes, mais la 
participation frangaise an cjipital do ces 
affaires est cstimee a 75 inilliarils envi
ron. Rothschild, qni a line iinportante 
participation dans les mines dc cuivre 
de Rliodcsie (Ehokana Carp, Roan Ante
lope), est till des plus forts actlonnaircs 
du grand trust du iliamant de Beers.

Ell outre, les flrmes frangni.ses oii( 
d'importantcs usiiies en Afrique du Sud : 
I’AKBED (grouiie Sclineider), une trefi- 
lerie (« The Premier Gate Fence Wire*); 
Cegednr et les Laminoirs du Havre, une 
iisine dc la mdtallurgie du ciiivie (« Afri
can French Metals Holdings P.T.Y. Ltd *, 
capital 300 millions); les I'nienceriK! de 
Luneville y out une importante filiak^ 
ainai que la Ste de Constructioii des Ba- 
tignollcs, dont la sueeursale, ■« African 
Batignollcs », vient de construirc une 
grande entreprisc eotonniere pour Ic comp- 
te de trois soei^l& textiles frangaises : 
Dufour, Coisne et Lambert, IjOS lainiers 
Prouvost, Van Depiitte, Tibei^liicn, y out 
egalement instnllc des entrppri.scs dc fila
ture et de tissngp, taiidis que TUnion des 
Industries Frangaiscs y fabrique des ca- 
mioixs, equipes de nioteiirs Diesel-Panbaid, 
Ii’Afrique du Sud est en pn-sse de devo- 
11 ir pour les trusts frangais iin aeexnid 
Canada.

II apparoit an total quo les nionopoles 
frangais — et ce sont toiijours les m6inea 
groupes qne Ton retrouve — ont, dans 
la periode reeentc, fortement consol ide 
lours positions aiissi bien dans les colo
nies que dans les pays etrangors. On pent 
estimer que Icurs capitaux se repartissent 
a pen pr(« par nioitifi entre los unes et les 
aiitres. De la repartition de ces eapitaux 
dans le raondc capitaliste depend dans 
une large raesure Torientation du com
merce cxtcricur frangais.

li.a nature de ces placements, moins ex- 
cIusLvnnent financiers que dans le pas.se 
et de pins en plus souvent investLs an eon-
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traire directemcnt dans des cntreprises 
productives, revele un changement assez 
profond : I’iinpcmlisme fran^aia ne sc 
distingue pins par son earact6re purement 
nsnrier. L’ampleur de ces placements, qui, 
eti queiques annwa, out comble les pertes 
Ecvcres duos h la derniere guerre, t&noi- 
gne que le rythme de I’exportation des 
capitanx et de I'aceumnlatioii sur place 
des profits s’est fortement aecelerc par 
rapport a I’nvant-gnerre,

Si Ics monopoles fran^ais out incontes- 
tablement ctendu, aux dipens de capita- 
lismcs plus faibles et surtout aux depens 
des masses paysamiea des pays coloniaux 
ou aiTicres, leur zone d’iiifluence, il serait 
faux de penser qu’ils se soient bcaucoiip 
renforces aux depeus do I’imperialisme 
amiricain ou de rimpcrialisme britanni- 
que. Sans doutc ont-iLs rcussi a eonqu6- 
rir des positions qui lour permettent do 
micnx soutenir la lutte eontre ces rivaux, 
mais ceux-ci ont cherche, enx ausst, a 
etendre lours zones d’influence. Les 
moyens qu'ils ont mis en eeuvre, le Plan 
Marsliall par cxomple, sont infiniment 
plus puissants que ceux dont ont dispose 
les trusts franeais, Ceux-ci sont cepen-

dant parvenus a retublir dans une grande 
mesure leur situation qui, immidiatemenf 
apres la guerre, paraissait extriniKnent 
compromise, Le jii'ciaier risultat de eette 
exploitation toujours plus poussoe des 
peuples les plus faibles est ividemment 
d’accumiilcr des profits eonsidirahlcs. Ce- 
peiidant, on memo temps que grandit le 
capital graudit aussi le proletariat. Sur 
les bribes que lui Inissent les monopoles 
s’edific dans les pays coloniaux et dc- 
1>endants uu capitalisme local qui graudit 
lui aussi. Ainsi s’elargis,scnt les bast's 
d'une luttc aigue des peuples coloniaux ef 
arriires pour leur indepeudance; en nieme 
temps, la. ndccssite qu’iprouvent lea im- 
piriallames d’accroitro leurs zones d’iii- 
fluenco fait naitre cut re eux des contra
dictions dc plus en plus insolubles. Le 
diveloppoment dc I’emprise des trusts mil- 
liardaires frauQais sur lea riehes.ses du 
mondc eapitaliste laisse ainsi privoir quo 
vont s’aggraver dans les atinira qui vicn- 
nent, aussi bien des luttes des peuples co
loniaux et dependants centre lenrs oppres- 
senrs, que lea contradictions eutre Tim- 
p^rialismc franeais et les autres imperia- 
lismcs. FBANCETTE.



LE CAPITAL AMERICAIN 
ET LA FRANCE

« ll {andrait uhaiidonvur tnlieTtment Iv prittripe de % Tton- 
intervcntion (infw les affaires iiiterieures des autres natioJis » qui deja 
ii’est j)lus qu^uite forme vide. Pour les questions qjti affectent la 
politique mondialef le provide normal devra etre une intervention. »

James BURNHAM
dans (c Pour la domination moiidiale *.

LORSQU'EX juin 1953 la revue. luxueu- 
ae Rapports France-Etats-Unis, que 
I'ambassade amorieaiiie diatribna grn- 

tuitement pendant des annees a dea cen- 
taines de miUiera tl’excmplaires, cessa de 
paraitre — pour des mbons d'inefficaeite 
politique — die pnblia, en guise d’adieu, 
un tableau sur « le total do I’aide que la 
France a reque des Etats-Unis dopuis la 
fin do la guerre ». IjCS chifl’ros eu etaient 
vertigiueux : 10,5 milliards de dollars, 
soit 3.675 milliards de francs : penses; 
done, avt'C une telle somme il y avait 
de quoi eonstruire 1.500.000 logements 
c'onfortablea faisant le bonheur de 4 on 
5 millions de Franeais !

Cependant, eu y regardant d’uu peu plus 
prfea, I’enthousiasme du lecteur s'estompait: 
environ la moitie de eette « aide » colos-

sale (ionsistait en fournitures d'armes et do 
materiel de guerre...

Mais une foia eette sousti’action faite, il 
restait cucore pour 1.900 milliards de francs 
de « dons et prets americains a, de quoi 
garnir le portefeniUe de obaque Francaise 
et de chaque Franeais adnltea de pr6s de 
100,000 francs! Elle est qnand meme ge- 
nereuse, cette eliere Ameriqne : 100.000 fr. 
a. cliaque citoyen de notre pays... H61as! a 
notre connaissance, pas un sent Erangais 
moyeu, pas nn paysan, pas un ouvrier n'a 
regii gratnitement un logement, ou un de 
ces fameux frigidairea « made in U.S.A. », 
ni un sae de eharbon ou d'engrais, voire 
une simple chemise. Les comptes seraient- 
ils truques 7 Car si les ehiffres sont exacts, 
la question se pose : ou eat aU^ tout eet 
argent, qn’en a-t-on fait 7 La reponse est



142 ECO\OMlE L'r rOLiriQUE

a la fois yiniple et complese : « I'nide > 
on plutot rintcTvention de I'irapcrialisme 
jimericain a sei'vi d’nne part a cnxieliir los 
monopolc.s frangais, d'aotre part Ji per- 
mcttre anx trusts d'outre-Atlantiqae de pd- 
netrcr profondement daas I’economie de 
noire pays, d’eti tirer de nouveanx profits 
et de la rend re plus dependante. La eoiii- 
jdexito r&ide dans I’enelievetrement des idr* 
<a]it3 financiers, des oauanx qu’a emprun- 
tes ee flot de milliards et dans les effets 
eontradictoires provoqnes. Pour examiner 
ees pheiiomeuos, il nous fnut rcpreudie le 
prohleme dans son eiisenihle.

La puissance des monopoles frangais, la 
foreo mais aussi la faiblesse des trusts de 
utitre pays, ne penvent en effet etre appre- 
eiees exactement que si I'oti ticut eonipfe de 
eet element essentiel des dernieres annees 
qu’est rintervention amcricaine. Elle a 
exerce et cxeree encore son influence sur 
toute revolution politique et toute I’econo
mie de notre pays ; elle a determine dans 
line certaine niesiire les modifications de 
structure du capital isme frangais aetnel.

Si rintervention de 1’imperialisme amcri- 
caiu pese sur tons les pays de I’Knrope 
occidentate. Taction qu’elle exerce snr la 
France a une signification particuliurc, II 
est vrai que peu de pays dits libres du con
tinent eebappent aujourd'hui aux eonsd- 
qncnces de Temp rise amerieaine ; tous 
payent d’une fagon ou d’une autre Jeur dime 
aux trusts des Etats-Unis, Et cependont la 
France tient dans les ambitious americaines 
une place spcciale. La eonquete du conti
nent europeen par les Etats-Unis ue pent 
se faire sans le tremplin qne eonstitue 
pour eux la France, Vu do Wall Street 
et du Pontagone, notre pays avee ses cotes 
baignees par trois mers est Tetape neces- 
saire pour prendre pied sur le continent, 
ses ports sont antant de voics de penetra
tion commeioiale ou de tetes de pont miU- 
taires. Inversement, I’Lmperialisme ameri- 
eain ne pent guere ceperer pouvoir tenir 
TEurope occidentale sous sa tutelle, r6ar- 
mer et ^quiper les forces d’agression de 
I’AUemagne de Bonn, mainterdr la division 
du monde cn deux blocs afin de preparer 
la guerre centre TUnion Sovietique et les 
pays de democratic populairc, sans s’ins
taller et consolider ses forces politiqnes, 
niilitaires et economiques en France. C’est 
dire Timportanee des tentatives de eonquete

de la France dans les plans d’hegd»onie 
mondiale des Etats-UnLs.

L’effort fenace du capital americaiu en 
direction de notre pays tient encore a 
d’autres raisons. Particulierement affaibli 
par la deniiere guerre mondiale, Ti»pdrla- 
lisme fmngais semblait naturellenient de
sign 6 pour etre une proie facile; bu con- 
queto pouvnit paraitre aisee et rentable. 
L’empire afrieain avec ses riehesses en ma- 
ticrcs premieres encore peu exploiters, sa 
situation stratogiqne, etc., ne pouvait sian- 
f|uer d’attirer les trusts amerioains auxquels 
il ouvrait de uonvelles possibility de rea- 
liscr des profits. Si Ton ajonte a oela les 
dispositions geneialement trfB favorables 
des mono poles frangais vis-ii-vis de toute 
sorte de * collaboration > dtrangye et 
d’aide exterieure, on eongoit que Washing
ton ait eiu avoir d’assez bonnes raisons 
d’escompter un succes rap id e et (XMnplet de 
son entreprise. Et ee n’est certainemeot pas 
le fait des Etats-Unis si la lutte du peuple 
fraiigais et la loi objective des contradic
tions inter-imperialistes a quelque pen 
boulevcrse le « risque caleule » de ses 
banqnicrs-diplomates.

LES OBJECTIFS 
DE ViyTERVEmiOJS 
AMERICAIISE

Quels etaient les objeetifs des Etats- 
Unis 1 Laissoii.s de eot^ les pi^ros « argu- 
ment.s » de ceux qui en France ont pro- 
dame pendant des annees, oontre Twideu- 
ce, le caractere genereux et « dfeini^resse » 
do Tiuterventioii amerieaine. Cette propa- 
gandc ridicule est vite devenue odiouse, II 
y a lougtemps que des Americains liaiit 
places nous ont babitufe i leur franc ey- 
iiisme; n'ont-ils jias avoue eux-m&nee, ii. 
maintes reprises, que I’aide amerieaine etait 
la plus belle « affaire » des Etats-Unis f 
L’dtait-elle aussi pour la France 1 Voilii 
la question qui nous interesse.

L’inteiTcntion amerieaine en France ten- 
dait vers quatre objeetifs InseparablGs les 
tins des autres; easayons de lea preeiser ;

1) Obteuir I’adhesion ineanditionncile de 
la France aux plans politiques, doouomi- 
ques et militaires du Departement d’Etat 
dans la guerre froide et dans la prepara
tion effective d’unc nouvelle guerre d’agres
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sion; aeppptation dn « leadership » ameri- 
eain daiia tous les doniaities.

2) Obtenir I’iiitegration de notre ]jays 
daua un systeme dit europeen Bouniis la 
direction de I’imperialisme alloinaiid revi* 
gore, deveuu 1’executant priiicijjal de la 
politique des Etats-Unis en Europe; autre- 
metit (lit, obtenir a plus ou uioins breve 
cch6aoce la desintegration economique, 2*0- 
iitiqne et militaire tie la nation I’rait^iustt,

3) Obtenir rouverture du marelie I'ran- 
Qaia et enropeen aux roarehandises et capi- 
tnnx aniericains, realiser toutca les condi
tions fiscalcs, monctaires, de salaires, etc., 
iioeessairea ii la realisation d’un taux de 
profit elevc, eliminer la concurrence d’en- 
trejirises fran^ises.

4) Obtenir le libre aiaa’s des trusts anie- 
ricams aux sources de inatieres premieres 
L*t aiix deboueiies des colonies fran^aises, 
iletucJicr progressivement los territoires 
d’outre-jner dn systemc colonial fran^ais 
ponr y subatitucr uti proteetorat araeri- 
cain.

Ijcb arubltious etaient vastes, TAmjeu ne 
valait-il pas une mtse de quelques inil- 
liarda de dollars ? Une crise econoniiqne 
anx Etats-Unis ne ronterait-elle pas plus 
ciicr t Au surplus e’est rouvrier amcricain, 
e'est lo contribuable des Etats-TJnis qui 
paieraient, et la mise etait recuperablc au 
tenne de I’^volution eseomptee.

C’est done nvec uno perseverance obsti- 
nee qne I’iniperialisme amdrtcain laneait et 
renouvelait sans cesse ses entreprises en 
Europe et partieulierement eu France. An- 
cun inoyen n'a etc negligd pour y parvenir. 
Snr tous li« plans, le capital ameri(!am pa.s- 
sait a I’offeasive; d'une fagon totalitaire il 
Inn^it ses attaques politiques et econorai- 
qn(«, finnneiferes <4. mouetaires, ideologi- 
qups et juridiques; par le biais dc la 
technique et du syndicaliame « libre », des 
intelloctuels et des artistes, de la piesse, 
do la radio, du cinema, etc,.., il visait h 
la couquete des esprits.

Un vaste rescan aux multiples ramifica
tions, fait d’aecords, d'engagements, d’obli- 
galions eontractiu'llcs de toutes sortes a ete 
tucdii au cours d((3 se])! dernieres aundes 
sur la France, visaiit a lier le pays dans 
toutes les manifestations de sa vie natio- 
nale. IjG chantage, la corraption, la persua
sion, I’ultimatum, selon les («is, tout a dte 
mis en a?uvre ponr « aider » la Frairee

a se defaire cle sa sonverainete au profit 
des Etats-Unis.

Si roligarcliie fran^aise a dioisi, des 
1347, la (collaboration avec la finance ame- 
ricaiue et sa subordination a la politique 
des Etats-Unis, o’est en pleine coiinaissance 
dc cause. EUe fa aeeeptee de plein gre 
parec qu’clle ne pensait pas ponvoir alors 
se passer de I’aide etrangere 2)onr tenir 
tote seule coutre la volonte de ia nation 
dont la classe ouvriere etait deveiinc la 
force prineipale et centre le mouveraent de 
liberation des p cup les eoloniaux, De jilus, 
die appronvait et partageait les concep
tions « strategiqnes » ameiicaines dont 
die esperait de larges et faeiles profits. 
Les plans d'agression centre I’Union Sovie- 
tique et I'ensemble dn monde socialisto 
avaient son api>robatioii parce qu’ils sem- 
blaient ouvrir des perspeetives d’nn nou
veau partnge dn monde. La participation 
ii uno telle entreprise permettait l\'S2}oir 
d’une bonne leeompcnse pour aen'ices ren- 
dus, Lc monopole de la bombe atomique 
entre les mains de I’Etat-major du Penta- 
gone inspirait confiance dans I’issuc heu- 
rense d’une nouvdie a venture guerriere, 
L’eiijtn valait him, scmblait-il, I’abandoii 
des prepogatives nationnles. Et ceci d'an- 
tant plus qiu' I’oii etait en somme « payc » 
d’avanee.

LE CUEMHy DE LA SERVITVDE

lajs phases successives de <^ette erimi- 
nolle politique, dont I’edicc inevitable ne 
pouvait echapper qu’ii des politiciens ii 
courte vne, sont elau'eraent iuacrites dans 
les grandea etapes de la collaboration entre 
la finance do Wall Street et la finance 
cosmopolite de Paris, Rappelous-eii sne- 
dnetement les principales phases :

— Leon Blum amorce des 1946 la iiou- 
vdle politique dc collaboration nvec la fi
nance amcricaine au cours d’un voyage ii 
Wasliingtoii, d’ou il rapporte un credit de 
plusieiirs eentaines de millions dc dollars, 
des stocks de surplus amdricAins et 75 
< Liberty-ships » d’occasion. En echaiige, 
les Etats-Unis obtiennent un d^bouche pri- 
vilegie pour leurs films en mome tmnps que 
la limitation dc la production cincmatogra- 
phique fran?aise; notre industrie aeronau- 
tique, de son cote, eu pleiuc renaissance,
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vst muselec, Blum s'engage egalemeiit an 
tiom de la France a abroger le eontrole 
national des importations,,.

— En mars-avril 1947, Georges Bidaalt 
se range, a la Conference de Moscou sur 
I’Allemague, dn cotd des Etats-Unis, il ac- 
cepte lewr haute direetiou dans la politique 
exterieure fran^aiae. La division de I’Alle- 
raagno et de I’Europe, la guerre froide 
prennent leur depart. Pour le plat de Icn- 
tillc.s de la Sarre que I’Am^rique liii pro- 
met, la France officieile d’alors abandounc 
son droit d’ainesse do puissance souveraine. 
Les trusts siderurgiques jnhilent; leur myo
pic politique n’est pas d’aujourd’hui. II 
u’eu faut pas plus aux monopoles fraugais, 
nlors unis dans leur Lmmensc majority sur 
ee point, pour se prucipiter aii devant des 
desirs des America ins et an devant de 
leurs dollars. Ils se decoiivrent a cette epo- 
que un omur « atlantique », ils ndoptent 
pour patrie le « monde libre » du profit. 
C'est alors qno les ministres coiuniunistes 
Mont evinces du goavernement, quo la iiaus- 
as systematiqne des prix est la seiile re- 
ponse des tni.sLs aux reveudicatious des 
salaries, que I'on rompt les relations com- 
mereiales avee I’Union sovietique, etc...

— Paul Ramadicr et Robert Sebuman, 
en obtenant le 9 mai 1947 (qnelques jours 
apres rexcliision des communistes du gou- 
veriienient) un credit de 250 millions do 
dollars de la Bauque Internationale de Re
construction, acceptent en ^change, parmi 
bien d’antres conditions, le prineipe de 
laisscr aux Etats-Unis le droit do regard 
sur I’ntilisation de ces credits; en memo 
temps ils posent les jalons d’un pouvoir 
disergtionnaire d’enqu6te et d’ingdrence de 
I’Amerique dans les affaires intericure.s 
fran^nises,

— Veis la fill de la meme ann& 1947, 
Georges Bidault, prenant pretexte des dif- 
ficiiltds aliracntaires de notre pays, signe 
I'accord dit * d’aidc interimaire », prSfi- 
guxation du Plan Marshall. II aecepte par 
cet accord que la France renonce a cboisir 
la nature, la quantity, la quality, etc., des 
niarchnndi.scs am^ricaines import^es; fai- 
sant un pas de phis que ses predecesseurs, 
il consent aux Etats-Unis le droit de pres- 
crire a notre pays I'utilisation des ressour- 
ens do I’aide am^ricainc; en mcme temps, 
certaines clauses preparent le terrain a

I’ingerenee auiericaine dans la politique 
fran^aise des exportations.

— Avee le Plan Marshall, consaere par 
les aceorcls dits bilatcraux, se termine la

premiere grande etape sur le ehomin de la 
servitude, Aux termes de ces accords, la 
France rcnonce pratiquement a Totabiis- 
senicnt d’un programme economique ins
pire par ses seuls bosottis nationaux; ellc 
renonce au droit de dbpo.ser souveraine- 
nient de ses matieres premieres, die ac- 
cordc sur son territoire la libcrte complete 
et I’egalite aux capitaux et aux eitoyens 
aineriiiaiiis; elte abandouiie eufin uiie po
litique mouetaire iiidependante et s’engage 
h et-vblir des « taux de change appro- 
pries >, e’est-a-dire i d^valuer le fnitie 
pour le reiidre « attract if » pour le dollar.

— Lc Plan Marsliall cree le.s conditions 
nocessaires pour passer ii uuc nonvelle 
etape dans la misc sons tutelle de la 
France; lc manteau humanitaire est jet^ 
par-dessas bord; il no s’agit plus « d’ai- 
der > 1 economic. L’iutervention americaine 
montre son vrai visage : c’est a la prepa
ration de la guerre, a la militarisation de 
I’iudnsti'ie, a la mise sur pied de divisions, 
de bases aciiennes, navales et terrestrea que 
lea U.S.A. entendent contrrbuer. C’Kst ce 
qu'un academicien appelait : « Du sang 
contre des dollars ».

— Avee le Pacte Atlantique, concln cii 
1949, I’al taque centre les prerogatives na- 
tionales se developpe sur toute la ligne : 
plan Scluunan, pro jets de pool blanc, de 
pool vert, convention aerienne, int%ra- 
tion dc rAllemagne occidentale, liberation 
dc.s echanges et, enfin, Accords de Bonn 
et de Paris in.staurant niie Communaute 
Europeenne dc Defense, etc. et ag^ava- 
tiou continue de la ruineuse guerre d’ln- 
doehiue, Une cascade d'engagements nou- 
veaux, publics et secrets, s’ahat sur le 
pays : aboutissement logique des disposi
tions prises ant^rieuremeiit.

Ell vertu dn Pacte Atlantique, la France
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(.kiit renotioer au droit do doeidor seule do 
son bndget do guorrc, du nombre, de Tem
pi accrue nt et de Tarmcment de ses propros 
unites militaires; elle doit autoriser Tins- 
tallation en France ct dans les colonies 
d’etats-majors et d’unites militaires etran- 
geres, de bases aeriennes, uavales et ter- 
resfcres etrangeres..., reliees entre elles par 
«n r&efiu autonome de nioyens de com
munications, de pipes-lines, etc.,.. Ces trou- 
]ro6 et ba-sos etrangeres se voient oetroyer 
des privil^es d’exterritorialite ; elles 
ecliappent a la juridiction fran^aise, anx 
regies fiscales de notre pays, etc... Dans lo 
domaiue des eehanges coininerciaux uii or
gan) sme americaiii, le C.O.C.O.M., sur- 
vcille de pres et censure toute velleite se- 
rieuse de eommereer librement avec le 
marcho soeialLitc, etc., etc... La mesure etait 
jtleine, et le petiplo fran^ais a fini par' 
iiaposer !'armistice indoeliinoia et par 
iaire sauter la phis rceente et la pins daii- 
gereusc dcs dispositions adoptees, la 
C.E.D.

« L-AWK » AlifERICAlNE 
ET SES PROFITEVRS

Qnand on vent faire le bilan de tons les 
abandons et prejudices causra a notre pays 
par cotto politique, il devieiit evident que 
los terracs dcoiiomiques senls, les comptes 
lie sufi'isent pas. Cependatit, il fant re- 
pondre Ei la question : quel a cte le pri.x 
que I’imp^rialisme amcricain a payc ?

Lee divers services frangais et araeri- 
rains n’ont pas ete avaros au cours des 
drrui^res annees, en rapports et bilaus de 
toiites sortes eoncemant * Taide » ameri- 
eaine Ei la France. Ils en out donne d’abon- 
dants details, ils en out decrit les multiples 
et complexes meeanismes. Bien entendu, ces 
documents officicis se sont bien gardes de 
mettre ^ nu Tessentiol de Toperation, le 
caxactfere capitaliste de ectto vaste entre- 
prise. An contraire, ils se sont efforefe de 
presenter toute Taffaire eomme un acte 
charitable, eomme un immense cadeau fait 
au peuple fran^ais.

De 1948 a fin 1953, « Taide » amcri- 
caine avait atteint, selon les plus rdeentes 
doiin6e8 le montant global de 3.G47

(IJ Jcumai Officiel du 6 rrta[ 1954, Rfrp<ms« 
dn illnlatre dea Fljia.nctia et des Affa-Iw dconomi- 
Ques i tine Question 6crile.

millions de dollars (sans compter les four- 
nitures d'annes), se repartissant ainsi :

1948 ; 754 millions dc dollars
1949 : 855 — —
1950 : 509 — —
1951 : 481 — —
1952 : 553 — —
1953 ; 495 — —

Pour obtenir cc que le langage officiel 
designe par « dons » omericains, il faut 
deduiro de cette somme 225 millions de 
dollars qui sont des preis remboursables, 
portant interet, et n'ont done aucun ca- 
ractere de < dons », ainsi que 351 millions 
de dollars de commnndes « off shore » 
(sur un total de 440 millions de coiitrats 
effectivement sign^s a tin 1963) qui re- 
preseutent des comma n des d’nrmement 
passces par I’arm^e americaine a Tindus- 
trie francaise, et qui n’ont rien non plus 
d’une cnuiTe charitable, mais s’appareii- 
tiiit plutot, par certains cotes, a une ope- 
rai.ion eonimerciale d’ex portal ion.

11 resterait done une somme globale de 
« donts », apparemmant sans aueune 
eontrepartie, de 3.071 millions de tiollare, 
que TiniperialLsmc americain aurait con- 
sentis a la France

Selon d’autres recoupcraeuts, on pent es- 
timer le total des sommes investies par les 
Etats-Unis dens Taffaire < France », entre 
1947 et 1053, soit en sept ans, a 6,1 mil
liards do dollars (les c biff res de 1954 ne 
modifioraient que pen ce total) se rdpartis- 
saiit ainsi :

— « Dons » et eoimnandes off shore :
3,7 milliards de dollars;

— Prets publics et investissemeiits pri- 
vus : 1,4 mil bard de dollars.

Quelque source que Tou prenne, e’est a 
iin montant d'environ 3 milliards de dol
lars qu’il faut s’arreter pour connaitre la 
somme presentfic conme « aide gratuitc * 
et dont la eontrepartie n’est pas visible Ji 
Tieil tiu. C’est en echange de ces 1.000 
milliards dc francs aeincls que les pobti- 
eiens des gouvcrncments qui se sont succede 
de 1947 a 1954 ont engagd lo pays dans

11) On retrouve d peu de diose pres 1« Tn6[n(^ 
cMTIre un r&pport de M. Elgozy, In.specteur
g6n6ral de rEconomle Nationals wut <■ VAIde 6co- 
nomLque des Etats-Uols H la Prance (Notes et 
Eltiides Documentalrea, no 1S19 du 20 d^ceinbre 
1953. p. 17.)

10
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la vole de la politique atlantiqne at ont 
iiortemeiit comprorais son indepeudanee. 
L’dconoraiste Alfred Sauvy disait a ce pro- 
pos en 1952 ; « Lea avantages assurfe par 
I’eneeution dn Plan Marslinll rcpresentent 
moius de 3 % du revenu national frait^ais 
et so trouvent en grande partie contre- 
I)alanc6a par les pertes subiiw cn ladoehine. 
Mais qnoi qn'il en soil, j'catimo qiie VinHe- 
petidance vaut bion plus de 3 %... »

Mais voyona d'un pun plus pres, Ces 
trois milliards de dollars sont parvenus en 
France sous forme de ina rob an discs e,xpe- 
<liect3 des Etats-Uuis et i>nyee3 par Ic 
gouvemcjncnt ameriBain : selon 1«3 sour
ces officielles, il y avnit !a 10 % do pro- 
duits agrieoles, 21 % de nioyens d’equipe- 
raent et 56 ■% de matieres premieres (dont
23,6 % rion qii’en petrole et ebarbou); 
13 % de oette * aide » sont alies aux gras 
armateurs amcricaius en paiemcut de fret 
pour le transport, de sortc quo I’apport 
« net » n’est d6ja pins que do 2,C mil
liards de dollars environ. Et nous passoiis 
sous silence les profits qne les trusts d'ou- 
tre-Atlantiqne se sont adjngfe lors de la 
fourniture des produits destines a 1’Eu
rope (nn petit coin dn voile a ete leve ii 
ee snjet lorsqne quelqu’iin s'avisa on Ame- 
rique des prix proliibitifs qne les trusts 
petroliers faisaient payer ponr « aider » 
I'Europe).

Done, voila qne tons ees eadeaux de 
I’onele Sam sont dobarqncs don.s nos ports... 
et dtstiibues aux •* ben61'iciaires » non 
pas gratuitemeiit, mais centre pniemont en 
francs en bonne et tine forme, anx ]irix 
fixes par le gouvcrnement, tou.s fra is cora- 
pris, avec de norabreux jnstificatifs a I’ap- 
pui, com me de vulgaires marcbandises de 
iontes provenances. Non, ee n’est pa.s nne 
farce, c’est la stride verite,

iMais ce n’est pas tout. Les sommes payees 
pour ees « cadcanx » sont versees an Cre- 
tlit National qni lea depose ii im compte 
a la Banque de France — c’est la famcnse 
« contre-vaiour », Le gonveniement fran- 
^ais peiit-il en disjjoser libremcnt T P.ss le 
nioins dn monde, car il ast strictemcnt in- 
terdit par les accords tl’y toucher sains le 
consentement dn gonvernement nm^rienin. 
C’est rambassadeur am^ricain ii Parts qni 
« sn^&re » 1’affectation de ecs milliards

a tel on tel usage, .selon le.s besoina des 
trusts frau^ais et les desirs des mouopo- 
les d’ont re-Atlantiqne. Les dollars du 
contribuable americain se sont done 
transformes en Riarchandises en laissjint, 
en passant, de copienx profits anx trn.sts 
amerieains; ces marehandises sont arri- 
vees en Franco et se sont aussitot trans- 
formees en I'ranes a. la disposition du gon- 
vemement et des trusts am^ricaias ponr 
de tiouvelles « utilisations ». Tout se pa.s- 
sait done selon la teelinique eprouvee dn 
t^hevnl de Troie...

L(iS statistiqnes officielles ont fait lai- 
gement 6tat des differentes < utilisations », 
an conrs des demieres annees, de la oontre- 
valeur en francs de « I’aide > americainr. 
Une premiere retenne a etd operee sur ces 
niontants pour assurer les frais adminis- 
tratifs des innombrabies services des Etais- 
Unis en Prance, pour payer la propagande, 
les journaux et revues a lenr solde, etc,, et 
I’ncquisition, par les Etats-Unis, de matit- 
res premieres stratoques. Jusqu’en 1952, 
la retenne efait de 5 depuis elle s’eat 
elevee a 10 % de la cn litre-vn lenr.

Ces sommes ont seni, eiisuite, a. financer 
des travaux d'5qui pern cut, Sur nii total de 
836 milliards de francs de contre-valenr, 
37 % soraieiit alies i I’^uipemcnt des in
dustries ^norgetiques nationali.see.s (Clrir- 
tiounages, Gar, de France, Eleetricite de 
France), qni sc sont tiadnits en autant de 
eommoiides profitables aux entreprises de 
travaux pulilics privees et aux trusts, fonr- 
nissrurs de materiel. 180 milliards aiiraient 
servi directenient ii In reconstitution de la 
flotte de commerce, ii reqnipcment de I’in- 
dnstrie privee; 114,4 milliards ont ete af- 
tribnes sous forme de commandes anx iii- 
dnstries d’armement; 64 milliards auraieiit 
ete reportis dans les colonies, etc...

Ce qni importe cep end ant, ce n’est pss 
de eonnaitre la repartition forme! le de 
CCS inve-stisaements, mais bien qui on 
a profitc et quels en ont ete les effets. 
Une premiere constatation s'impose : les 
credits et investisseraents publics am^ri- 
cains ne se distinguent, en fin de compte, 
que ires pen des credits et invostis-semonts 
prives, cn qnoi ils fiuissent tonjonrs par se 
transformer a travers de nombreuses inn- 
tations.

Une fobs era capitanx nrrtvds a destina
tion, nn terme d'nn eireiiit eomplexe, if
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Centre-valeur 
(en millions 

francs)

CrSdlts 
Marshall 

(en mlUierB 
dollars)

TTRTOOR ........... .................................................................. 11.000 12.100
ROTJ-An ...................................................................... 13.000 49.360

928 1.300
1.030

740 2.500
Forges et Acidries de DUling (Sarre) .... 
Carnaud et Forges de Basse-Indre {•) .... 360

163

2.060
2.000

800
Soci^tS Gdn4rale des Huiles et Petroles .. 17

270
4.000
5.420
2.990
1.060

1.645 2.200
1.177

3.926
3,000

300 1.708
910

1.411
nniet Progil ................................................................ 420

800 965
Minea de Zellidja (*> .................................... 3.600

1.410 1.930
Alsitliniin ..................................................................... 400

176
100

Sinaca (*) '.!................................................... 4,142
2.360

700
Oma-WaUut (*) !......................................................... 500 4.600

3.000
2.700

T tf! Piftt.ftt: .......... *........................................ *.................. 1.300
CJiantiers de la M^diterrande ............................. 1.300

306
1.000

(*) BoeJiti flllale de aocICt^a am^Hcaiiiea, oti eo 
am£;r«ca]na.

npert&fit den pa.rtkl mLlons de capHatix

(levinnt aljstu’de de fnire la distinction entre 
les doll?: formes de credits ot d’investisse- 
inents. Certes, et e’est important, I’Etat mo- 
iiopolLste, et I’Etat americain par excel
lence, jouc de plas en plus le role, dans la 
periodo actuellc, d’avant-garde dans la p4- 
iidtration des eapitaox prives, il en prepare 
le terrain pour assurer la sScurit^ et la ren- 
tabilitc des profits, il s’efforce d’eliminer 
Ics « lisques » politiques, sociaux, mou^-

taires et autres qui poorraient rebutar les 
capitalistes. Dans un article consacre anx 
investissements amwicains en France, la 
revue Rnppofts Fraitce-Etats-UmSf d'avril 
3950, ecrit a ce snjet :

< Le capitaliste americain n’avait 
auenn interet a risquer des capitaux 
qu’il etait a peu pres sur de ne pou- 
voir repatiier le eas eebeant. D etait
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d'autant moiiirf dispose a encourir le 
risque quc le Diai‘eh4 fran^ais lui o£- 
frnit difficilement un interet compa
rable a celui qu'il pouvait trouver aux 
Etats-Unis... Dans l'apr6s-guerTe im- 
mediat Toti sc mefiait de I’liistabilite 
politiqne fran^aise et notamment du 
risque de nationalisation, L’instabilit4 
fiuaneicre a inquietd par la suite, 
etc... Le gouvcmement amerieaiti de 
son cote etait tout dispose it encoura- 
ger Ics capitalistee aiaericaius a in- 
'vestir de I’argeut frais on Europe... II 
n’existait qu’un soul moyen : asurer 
certains risqnes. »

Revenons maiutenant a uotrc premie
re question : qui done a prolite des 
erddits amerieains provenaiit de la cen
tre-valeur do « I'aide aracricaine * ? II 
est quasi impos-sible de t'aire un bilan 
comp let. Par uo litre, le tableau ei-des- 
sus, etabli d’apres la prcaise finaneiere, 
doiine line reponse assoz elairc : ee sont 
les tiu-sts francais pnrmi les plus puis- 
snnts et les trusts aradricnins dejii instal- 
14s en I’ranee et ehercliant ft s’etendre 
nui out reju I'essimticl.

CAPITAVX ET PROFITS 
AMERICAUSS EN FRANCE

La destination finale des dollars de 
4 I’aide americaine » apparait ainsi elai- 
rement, Mais, diront certains, vous en 
exagerez les effets durables, Eien ne se- 
lait plus faux; eertes « Taido » pent ces
ser ~ et nous le souhaitons pour la san- 
te de notre pays — mais le capital arae- 
rieaiu reste et il s'est plus fortcmeiit im- 
plante chez nous qu’auparavant, il est 
devenu plus qii'eacombraut.

Quelle est done I’ampleur des investisse- 
ments amerieains dans les ontreprises pri- 
vecs situecs en France 1 Aucune doniiee 
officielle ne saurait nous ronseigner d’une 
nianiero satisfaisante sur ce point, Les 
trusts amerieains eux-memes n’ont evidem- 
inent aueun desir de les rendre publics. 
Nous sommes done reduits dans ec domai- 
ne a dos evaluations, Selon utie enqueic 
americaine effectu4e en 1943, on avait 
den ombre b cette epoque 1.009 entrepri- 
ses en France metropolitaine et 122 entre- 
jirises dans les colonies ayaut des parti

cipations de capitaux amerieains on etant 
sous le eontrole de ees capitaux. Le mon- 
tant global des investissements amerieains 
dans les banques, assurances, entreprises 
industriellcs et comroercialos, prop notes 
immobilieres et mobilieres, etc., etait aiors 
estime b 424 millions de dollars, soit aii 
change de I’^poque a 150 milliards de 
francs. (Il est probable que cette somme 
a ete surevaluee, la nation alite exacte de.s 
oapitaux dits amerieains ne pouvant etre 
vbrifiee du fait des nombreux capitalistes 
frangais refugies pendant la guerre n.ux 
Etats-Unis et chcreliant une protection 
etrangcre pour icurs biens resins en Fran
ce).

Depuis ee recenscinent, les aiitoritds 
americaines en out effectue uu autre en 
1950, mais son cl)amp d’application 6tait 
beaucoup plus restreiiit,

11 ne eoneemait que les investissements 
« directs * dans 1’Industrie, e'nst-a-dire' 
les entrep rises dans lesquelles ie capital 
americain a uu interet important et per
manent provenant d’appovt direct on ra- 
pitaux, ft I’exclusion d’np ports « in di
rects » on « incorpoi'cls » ot a 1’exclusion 
des r4inve.stissements de benefices. En 
1943, cette categoric de capitaux s’etait 
elevee a 167 millions de dollars; en 1950, 
elle paasuit b 285 millions, soit une aiig- 
mentatiou d’un pea plus de 70 %. Ces 
285 millions de dollars se repartissaient, 
selon les meuies donnees americaints en- 
tre 265 societes metropolitaines, 32 socie- 
tes en Afrique du Nord et 21 eoeiet4s 
en Afrique Noire. Il s’agit, bicn enten- 
du, d’entreprises importantes. Un rapide 
depouiUeraeiit, en ee qui eoneerne le uoiu- 
hre d’entreprises, de I’annuaire de la 
Chamhre do Commerce americaine eii 
France (Directoi’y of American Business 
in France 1951-1952) nous re vole qu’il 
existe nu moins 1.200 b 1,500 entreprises 
en France plus ou moins soumises a 
I'iiiflueuce du capital americain.

D'autre part, si I’on prend en consi
deration les seals capitaux amerieains 
qui ont cmpruiite la vole officielle pour 
s'iiivestir en France et dont le inouvement 
est retrace dans la « Balance dns paitr- 
ment-s de la zone franc » (publioe citaque 
anuee par I’Office des Changes) on 
obtient pour les annees 1947 b 1953 la
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Somme globale de 132,1 millions de dol- 
liire se repartissaiit ainsi :

1947 : 6,4 1950 : 13,2
1948 : C,3 1951 : 14,2
1949 : 7,4 1952 : 14.2

1953 : C9,9

Malgre I’etonnante augmentation dc
1952 a 1953 qu’cnregistrent cos ciiiffres, 
tout eela ne saurait 6trc satisfaisant pour 
eonnaitre I'anipleur r^elle des inveatisse- 
ments am^ritains depuis le Plan Mai'shalL 

11 nous semble qne le moyen Ic plus 
serieux, dans I'etat actuel des choscs, poitr 
apprecicr I'iinportsnce des capitnns ame- 
rieains dans notre pays, est de partir 
de la fraction des profits que Ics trusts 
americains, installes en France, rapatricnt 
officiellenient chaque annee aux Etats- 
Unis. Ccs aommos soat inscrites dans no
tre b-alanee de paieiaents au moins sous 
deux postes : « revcnu du capital * et 
« revenu de la proprietc intellectnelle ». 
Ce deuxieme poste comporte les droits 
d’anteur, les redevances pour films, etc... 
et csseii tie Heme nt les redevances que les 
trusts americains se font payer pour 
I'exploitation en France dc lenrs brevets 
d’invention et proeede's de fabrication et 
qui constituent dans le langage juridique 
des « investissements ineorporels ». Ce 
dernier genre d’investissements, sur I’im- 
jiortanee duquel nons reviendrons, rap- 
porte environ 80 % du « revenu de la 
propridte intellectuelle » inserite dans no
ire balance de paiements

IjC tableau suivnnt donne revolution des 
sommos rapatriecs aux Etats-Unis au ti- 
tre de ces deux postes (en millions de 
dollars) :

Revenu du cajntal Revenu de la pro- 
priiti intellectuelle

1947 4,5 5,8
1948 4,5 7,5
1949 5,0 12,1
1950 7,3 17,8
1951 10,9 17,8
1952 14,8 18,7
1953 10,7 21,2

et « ineorporels » americains en France, 
d'aut.re part par les facilit^s aooordees 
a ces rapatriements en devises par I'Offi- 
ce df-s Changes a partir de 1949,

En 1953, les sommos provcnant des pro- 
lits obtenus en France par les trusts 
americains et rapatries aux Etats-Unis se 
inonteut done a 16,7 millions de dollars 
de -c revenu du capital », plus 18 mil
lions de revenus provenant de Texploita- 
tion des brevets et procedfe de fabrica
tion (80 % des 21,2 millions dc dollars 
de < revenu de la propridt^ intellectnel- 
le >), soil au total 34,7 Mtlliofis dc dollars 
environ.

Or il est bien connu que les trusts ne 
distribuent pas, tant s’en faut, a leurs ac- 
tionnaires, la totality des profits obtenus, 
la majeure partic 6tant ntilisee a des rein- 
vestissemente, I’acquisition d’autres entre- 
prises, etc... Scion des indications s&’ieuses 
CD provenance de source arofirioaine, on 
pent estimer qu’a I’heure uetuelle seule- 
ment 20 % des profits nets des entrepri- 
ses am6ricalnes installMS en France sont 
rapatries, 80 % trouvant un autre emploi 
soit cn France mome, soit dans d’autres 
pays eiirop^ens.

Sur cette base, nous pouvons evalucr les 
profits americains en France en 1953 a 
175 millions de dollars soit, en francs 
actuels, 61,3 milliards, ee qui ne saurait 
otre qu'un minimum. Par rapport b Ui 
masse des b4n4fices imposes des socidtes 
frangaises, ocla represente nn pour- 
centage de 9 h 12 %; e’est la part des 
profits qui eebappe aux trusts franqais. 
Exprimes en snlaires, ees profits am^ri- 
cains representent ie salaire annuel de 
phis de 150.000 ouvriers fran^ius (,'i 
400.000 francs par an et par salarid).

L’estimation du capital am^ricain in- 
vesti en France pent etre dMuitc de 
cette masse de profits. En prenant com- 
me hypotliesc un tanx de profit de 20 a 
25 %, nous obtiendrons 600 a 875 mil
lions de dollars dc capitaux americains

Eutre 1947 et 1953, ccs revenus rapa
tries out multiplies par quatre, ce 
qui s’explique d’une part par I'augmen- 
tntion de.s investissements < eorporels *

U) Le Minlslre defi Flcancefj et des Affaires 
econQTittiuBS, r^peedant d. une que it Ion icrlte d'tin 
d^pul^ pub] I at t au Offictnl du Id Juln
1954 (les donnSee cMffrdes nur les d€penae« en 
devliiei pour lea brevets d'Invent Ion 4trsngera. Kn 
les ro.pprocbant du total des eu devises
au litre du « revenu de la proprifitd Intellectuelle 
on obtlent pour led premiers 6S % en IDCpO, 82 ^ 
en IdCl Ot 88 % en 19AS.
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en Frtincp, soit environ 210 a 30fi mil- 
llrii’ds de francs actuels. II s'agit la liieji 
cntcndn du capital invest! par apport di
rect de dollars, par rcinvestissements d'uno 
partio des profits realises antericnrenient 
et par apport d’diements * incorporols », 
tela les brevets d'invention, etc...

La place que tient I’imperialisme ameri- 
ealn daas I’ecouomie fran^aise est done 
tres importante. Ellc Test d'autant pins 
qne le scul chiffre des capitaox investi.s 
ne donne qn’une image tont a fait iiisuf- 
fisante de son importance qualitative. Eu 
effet, il est bien connu qu’une partie son- 
vent infime du capital d’une 9ociet6 auo- 
nyme snffit pour esercer le eontrole et 
ia. direction de toute 1’affaire. Lenine a 
deja montrd dans « L’imperialLsinc, stade 
siiprerae du eapitalisme > qii’en certains 
eas la propriSte de 2 % du capital-action.'s 
peut permettre d’exerccr le coutrloe sur 
tout le capital-actions d’uno socictc.

Dans leur roconsement de 1943, lea au- 
torites amdricsincs elles-m6mes eonstde- 
raient que la propridte de 2.'i % des 
actions suffirait pour admettre que I’eutre
prise est contrfilde par le capital arueri- 
caiu. Dans presque tons les pays euro- 
peens, et particulifcrcmcnt en I'rancc, le 
« risque » politique des investissements 
utrangera a fait que les trusts nrnericains 
out dans la majorite des cas « as-soeie » 
des eapitanx frangais ii leurs entreprises, 
tout en en gaidant Ijien entendu le eon- 
trole. On peut done dire sans se tromper 
que les 200 fi 300 milliards de capitaax 
nrnericains oontroleut en fnit line mas-so de 
eapitaux de I’ordre de 900 a 1.000 mil
liards do francs.

Nous pouvons fa ire ;i present une pre
miere constetation genwale; sur io plan 
financier, 1’ « aide » Marshal! et sa 
suite ont eu deux destinations :

1) une partio importante des trusts et 
monopoles fran^ais a effectivenient bdne- 
ficie des credits publics auxquels les fonds 
(In Plan Marshall ont servi de support, 
ce qui lui a permis de disposer d’un moyen 
peu eouteux pour accroitre son potcntiel 
et elargir sa ba.se de profits. S’il est vrai 
que les fonda U.S.A. iic se sont pas pure- 
ment et simplement trnnsformes en prises

d'iiiterfita directs des tmsts amerlcaiiis, il 
ii’en rtsste pas moins que cette pluie de 
dollars a eu pour ean.sequeDC» de er^er 
entre moaopolea i'ran^ais et amoricains de 
multiples liens ct as.sociations sur les plans 
technique, commercial, de recherche, etc..., 
lions evidemmeut plus ou moins durables. 
Iju passation de commando.s d'amaement 
ditess « off shore » a prolongc et, dans 
(Krtiiins cas, etondu ces liens.

2) L’importanee des trusts amdricalns 
dams I'dconomie fran^aise s’est notable- 
men t rcnforede; une grande partie des 
prets et « dons » araericaius s’est fina- 
lemeiit transformde en investissements pri- 
v('s des trusts amcrieaius, ouvrant amsi 
la voie il I’^largissement du seetenr occu- 
pe ou influence par le capital americain 
dan.s notre pays. Dana aucun des cas 
cT'imus, la penetration des trusts amcri- 
cains n’a revetu nn caractere simple, di
rect. Ls combinaison de plus!curs modes 
do finaneement a toujours prdvalii dans 
I’ctablissement, 1’extension ou la prise 
d’intdrets du capital americain en Fran
ce.. On peut distinguer six pratiques priii- 
eipales do finaneement : credits publics 
nmerieains, investissements privfa directs, 
reiuvestis.sement3 des profits ddja obteims 
en France, apports dits « ineorporels > 
(brevets d’invention, procedes dc fabrica
tion en eebange d’actions et de redevaii- 
ce.s), apports en nature (maeliines, equipe- 
ments, etc.) et apports de eapitaux fraii- 
qtiLs (prives et publics). Dams la plupart 
d((S eas (et particulicrement on ce qui cim- 
(au'ne les affaires nouvellement oredes), lew 
eapitalistes araoricains preforent, tout nn 
moins au debut de ('operation, « rasso- 
ciatioti » avee des interets frangais. Ils 
rcpugneiit a etre « seuls », Si Ton 
met de cote le desir ardent et en quel- 
que sorte nature! des capitalistes frangais 
de s’nssmuer a toute entreprise profitable 
sur le sol frangais, — ee qui donne lieu 
a de multiples marchatidages et porte ddja 
en gerrae des eonfUts majeurs ponr le 
partage des profits — Ics raisons des 
trusts am6ricain3 ne paraissent pas aussi 
(dairca. Ellas scanbleiit relever de trois 
sortes de preoccupations :

a) les « risques » politiques, ceonomi- 
ques et autrea encourus par le capital 
ft ranger h I’etat pur parai.sscnt trojr 
grands;
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6) le cout de iiouvcllea iustflllatioua cst 
enorme et, (laiw oe caa, la (hir« de la 
Ijremici’e rotation du capitid aui'ait ^te 
trop longue; par consequent il (“st prefe
rable d*otiliscr les cntrepris&i exists ntes 
en les transformant;

i.) I’association avec le capital frangnis 
rtnd la penetration dans les colonies iH-au- 
cmip plus aisee.

IjC renforccmciit du capital americaiii 
et le partage du profit entre tnis'fs fran- 
5nia et am^ricains ne peuvent done pas 
s’effectuer dans le calrac et la serenitc; 
tot OH tnrd its doivent donner licit a 
dea contradictions ct degenwrer cii eon- 
flits on verts, Le * partage » du profit 
ne se r^lc que selon la force.

Voyons maintenant d'un jicu plus pres, 
dans i’economie dc la metropole, les sec- 
teurs ou les trusts aniericnins ont pu pren
dre pied, etendre leur influence, on oceu- 
per nne position dominante.

LES MONOPOLES AMERICAINS

De ijiauvaLsos langnes preteiideut qn'un 
citoyen fran^ais d’aujoMrd'hni ne pent 
guero se moiivoir sans verser ii eliaque 
pas dc sa vie quotidienne line dime mix 
ivockefeller, Moigan ct autres trusts ame- 
ricains. Le matin, disent-ils, noire citoyen 
se ra,se avec un « Gillette », il se lave 
ail savon « Palmolivo », il se brosse les 
dents aveo dn dentifrice « Colgak' 
entre temps il ccontc dn « iiot » avec un 
« Ducret^Thomson ». Apres avoir sorti 
de son « Frigeco » le Init et le beiirre, i! 
fait chauffer son « Nescafe » americano- 
snisse, Enfin, il est pret, il sort, fermc 
sa porte dotee d’unc serrure « Yale 
descend par Tascenseiir amcrienin « Otis 
Dans la rue, « Esso » lui vend ressence 
pour sa voiture et la vendense du mngn- 
sin oh il achete eii passant une chemise 
« Nylon >, enregistre le piix snr nne 
« Caissc Nationnle Enregistreuse » made 
in U.S.A. Arrivd an bureau il voit lea 
daetylos eu picin travail sur leur « Under
wood » ou « Remington », son stylo se 
rein pi it d’enere < IVaterman ». Pour se 
rafraichir, il sirote un « Coca-Cola * et 
le soir il va voir nn film « Mefro-Gold- 
wvTi ^faJ■er ». Enfin, il rentre, nbsorbe

ime ration de floeons d’avoine « Quaker- 
Oats », fait marcher son poelc « Cata
lytic > et s’endort, epuise par la lecture 
dc « Selection », aiir nn sommier « Sim
mons >, etc.,. Non, nous ne suivrons pas 
ces mauvaiscs langnes, memo s'il y a nne 
part de vdritd dans leur demonstration 
un pou forede. Le monopole americain 
est loin d'etre total, Ni ie cit03mu fran- 
Cals, iii I'eeonomie fran^alsc tout entiere 
ne sont mnrs, I'un et I’antre, pour « le 
mode de vie americain ».

Cependant, Ics trusts aracricains pos- 
sedont dc vdritables monopoles en Fran
ce, dans qnciques brandies essentielles.

Il y a d'abord le petrola La place 
qu'oeeupent en France les trusts petroliers 
amcrieains est importante. Esso Standard, 
Soeony Vacuum et Caltex ont ddveloppe 
dans notre pays leurs installations de 
raffiuage et de traitement du brut, leurs 
Teaeaux de distribution et de transport, 
nn point de controler 25 %, an moins, 
de eette branehe, ce pourcent^ ctant 
plus dleve encore pour certains prodnits 
tcis le gas-oil et le fuel-oil, I’essence d’a- 
vion, etc... Esso Standard pos,sede nn 
droit cxcliisif de prospcctlon dans le Sud- 
Ouest et vise a exploiter le riche gisement 
decoiivert reeemment dans les Landes, 
Mais plus deciaif eneore est le fait que 
les trusts petroliers americains out puis- 
samment eontribnd a infldcbir toute la 
politiqne eiiergetique dc notre pays vers 
{’utilisation dn petrole nii detrbncnt du 
charbon; ils ont dans ee domaiue rempor- 
te dc grands siieces en faisant freiner 
ct i’equipement des centrales theriniqiies 
utilisant nxclnsivement des combustibles 
solides et I'eqnipement en puissance hy- 
draulique dont notre pays est abondam- 
ment ponrvn. Pres du cinquieme de toute 
I’energie consominee en France est main- 
tenant d'origine pdtroliere, e’est-a-dire 
etrangere, contre un pen plus d’un dixie- 
me avant In guerre. La ddpendance qui 
en resulte pour notre economic est d’au- 
tant plus grave qn’eUe comproraot I'ave- 
nir memo des charbonnages et le gagne- 
pain de eentaines de milliers de minenrs 
menaces ;i la fois par les trusts ameri
cains et los magnats dn charbon de la 
Ruhr, I>a lutte entre la houille (noire et 
Idanclie) et le petrole n’est pas simple-
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raeiit, conune )e pretendeiit il’anenns, une 
lutte eritrc I’ancien ot le nouveau, entre 
lo retard et le progres technique, c'est, 
cssentiellement, a I’heure actuelJe, la Intte 
entre I’independanee, la vie economique do 
notre pays et I’enehalneraent de la nation 
a des forces dtraiigeres.

Vie lit Cl 1 suite la position qu’occupent 
lea trusts americoins dans I’auto mobile, le 
materiel agricole et hs tractettrs, les re- 
morqttes el le pros materiel de (raiwux 
p«6I»cs. L’appui ouvert de I’administrn- 
tion du Plan Marshall, accordant Ji Simca 
a plusicura reprises ses subventions et sea 
faveiirs, d^signc nettemcnt eette soci^te 
comme une entreprise americainc, malgre 
lo mystere qui plane sur la nationalite 
des capitaux qui eontrolcnt le trust dyna- 
raique qtii a absorb6 Tune aprfe; 1’autre 
les entreprises franjaises Unio et MAP 
(Manufacture d’armcs de Parts) et jiis- 
qn’b la fiLale de Ford a Poiasy, Faut-il 
dednire du fait quo la majorito des ac
tions Simca se trouvent entre lea mains 
du Crddit Suisse que eette ontreprise est 
propriety suisse, ou ne convicnt-il paa 
phitot de penser que la presence au sein 
de son conscil d’adrainlstriition de M. IjC- 
wnndowski, delegud de la Banqnc Morgan 
et Cie it Paris (qui represonte les inter^ts 
de la General Motors en Europe) indique 
plus nettement I’appartennnce de Simca 
OH capital am^ricain, le Credit Suisse 
n'^tant que TbonnSte iutermediaire on 
courtier t L’absorption de Ford « frnn- 
Caise » par Simca reflate, a n’en pas 
douter, les Inttes et les r^leniciits de 
compte, aux Etats-Unis et dans le reatant 
du monde dit libre, entre les mastodontes 
General Motors et Ford,

En dehors de Simca, Ic capital ame- 
ricain joue un role important dans I’au- 
toraobile par les positions qii’il oecupe 
dans la fabrication de pieces et acccs- 
soirea indispensables a toute voiture, 
quelle qu’en soit la marque. Nous ne par- 
Icrons ici que de deux entreprises : Du- 
cellier et Glaenzer Spicer.

Les Etablissements DueelHer fabriquont, 
Bvec un effectif de 2.750 ouvriers et 
employes, des dynamos, demarreurs, nver-

tisseui's, projectcura, etc,, (jui 6q si pent 
aujourd’bui jusqn’ii 70 % des voitnres en 
France. Affaire franqaise ii I'origine, les 
Ets Dncellier aont tombra lors de la crLsc 
de 1031 entre les mains du capital amc- 
rieain. A pr&ent le trust Bondix Aviation 
Corporation controle ct dirige cotto so- 
ci^te avec 41 % do son capital, les 50 % 
rest ants £‘tant repartis entre divers grou- 
pes frangms. Quatre repr^sentants du 
trust amerieain siegent a son eonseil d’ad- 
ministration, parmi Icsquels Horton F. 
Kennedy, de ia Banque Morgan et Cie 
ii Paris.

La societe Glaenzer Spicer a Poi»:y, 
qui fabrique des joints de cardan, des 
arbres de transmission pour Ics autos et 
pour les chars, avait depnis longtanps 
une participation de ia « Dana Corpora
tion » de Toledo (U.S.A.). Depnis la fin 
de la guerre, eette participation s't>st 
transformee en controlc grace a de nou- 
veaux investissements de 200.000 dolW.s. 
garantis par radministration du Plan 
Marshall, peimettant d’accroitre sa ikt»- 
ductioii et d’exereer une influence pins 
grande sur I'indiLstrie automobile et d’av- 
mcment franqaise. En effet, la garantie 
de radministration dn Plan Mai’sliall a 
6t6 justifiee par I’argnment que « la so- 
ci^t^ filiale (Glaenzer Spicer) doit fabri- 
quer pour I’arm^e fran^aisc des pieces 
d^taehdes de « jeep » et d’antomohiles 
blindees de reeotinaissance > (Agefi du 
12/11/51). Ces « jeeps * out die d’ail- 
leurs coiislniites par Hotchkiss apres 
« entente » avec Ic trust amdrioain 
« Willy's Overland ».

Iji C.I.M.A. (Compagnic Internationule 
des Machitie.s Agricoles), filiale fran^aisc 
dn trust Me Connick, de Chicago, « Iti- 
teniational Harvester Co », a pris, gr,sc;-i' 
au Plan Marshall, une grande exktnsifui 
dans le domaino de la construction el; 
de la vente de raachincs agricoles et de 
traetcurs, Vieille maison fraujaise du 
Nord, ia socidtc < Machines Agrieoles 
Eaymoiid Wnlhit et Cie > (dont M. Wal- 
lut pos,sedait 70 % du capital) devait 
capituler lots de la crise devant le puis
sant trust de Me Cormick, L'absorptioii 
se fit en 1934, la production cessa pour 
faire place au montage des pieces imfjor- 
tiies d’Amdrique, et ii Sexploitation d’un 
vaste reseau de ventc. Jnsqu'eii 194S, la
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isotdete s’appclait etiforp « Cima-Wnllut » 
on mcmoire de son fondatear. Des lors, 
les Awericaiiis prireut 1’affaire complete- 
nieiit en mains; le nom de Wallufc dis
pam t; i( n’y a plus, roaintonant, que 
« C.I.M.A, > avec, on sous-titre, * Me 
Cormiek-Deering », 1,0 president;, le di- 
recteur general, le direetcur general ad
joint, etc., sent amerieains, Sur qiiab'e 
administratours franca is, deux rcprfscti- 
tont la Banqne J.-P. Morgan et Cic a 
Paris; ee sont ULM, Maurice Posson Di- 
dion ct Pierre Meynial (dont le f‘r&re 
Roger est gerant de la Bnnque Worms), 
La mainmise est complete.

IIn vaster programme d'oquipement est 
entrepris par ectte firme a partir de 
1R49 dans trois iisines dont le cout est 
evalnd a 13 millions de dollars, soit 4,5 
milliards de francs. II s’agit de battro 
la eoncnrrence franqaise et etrangere dans 
lo domaine des traeteurs agricolcs. C,I. 
M.A. lance le tracteur Farmall, qui rc- 
presente cn 1953 23 % dn marcb6. II est 
int^reesant de voir d’oii viendiont Ics 
13 millions de dollars nfieessa'ires a I’exe- 
eution de cc pro jet. VAgefi du 6/7/1950 
en donne la repartition : 6,6 millions 
.sont vcrs&i par le Foods de Modernisa
tion et d’Equipement, antrement dit le 
budget fraiiQais; 4,6 millions de dollars 
sont founds par Ics fonds Marshall, autre- 
ment dit le budget amerieain; enfin 2,8 
millions de dollars, soit environ 21 %, 
jirovienncnt de I’International Flarvest^m, 
(j’est-a-dire de la societe < mere » ameri- 
eaine. Cette eorabinaison de pludeurs 
sources de financement au profit d’nn 
soul trust n’est pas I’exception; e’est, au 
eontraire, le eos tsqpo dea nouveUes affai
res americaines en France.

Prenons I’cxemple d’une « moyenne » 
affaire americaine. En 1946, se crcc, a 
Paris, une soci6td « Fnieliauf France » 
ay ant pour objet 1’importation et la ven- 
to des remorqnes et semi-remorques amc- 
ricaines et leur fabrication en Franco 
d’apres les dtiides ct lea brevets de la 
« Prueliauf Trailer Company », de De
troit. La societe americaine se eontente 
au d^ut d’une participation d’environ 
30 % du cJipital. Apr6s tout un travail 
proparatoire, prospection du marehe, pu
blicity, etc., la sociyte americaine obtient, 
rn 1953, une garantie do 1’administration

amei'icaine du Plan Marshall pour im'tstir 
250.000 dollars, ce qni fait passer sa pai'- 
ticipatiori de 30 a 62 % du capital ct 
lui eonferc dans sa speciality line place 
importante snr le marehe fran^ais.

Meutionnons encore brievement I’impor- 
tanee des iiombreuses entrepriscs nmeri- 
caines et de leurs fiHales cn France dans 
le domaine du materiel de travanx pu
blics, betonniercs, scrapers, bulldozers, 
pelles meeaniques, etc... Depuis loiigtcmps 
les firmes Ingersoll Rand, Blaiv’knox, 
WeltraBnu, Ransomc, Worthingtou, etc., 
soiit con lines sur le marehy fran^ais. Ja
mais, avant le Plan Marshall, leur rayon- 
nement n’a yte aiissi grand que mainto- 
nnnt. On ne s’etomiera pas d’api)rendre 
par exemple qne M. 71. Bruce, avant 
d’etre ambassadeur des E tats-Unis a, Pii- 
ris, puis auprbs du pool charbon-aeier ii 
Luxembourg, ytait prysldent de la « Worth
ington Pump and Machinery Corpora
tion ».

n est impossible d’eniimyrcr ici les notii- 
breuses entreprises americaines qui, an 
cours des derniere.s annecs, se sont ins
tances eii Prance soit en comptoir de 
vente ou d'achat ou de commission, soit 
en bureau de recherches et de eon sell a 
techniqur.s, juridiques ct fiscal, soit en 
organisation du travail, etc.

UNE TECHNIQVE SlLEmiEVSE 
DE PENETRATION

L’activite des trusts amerieains s’est 
parti culiferement manifestee dans le do- 
inaine des brevets d’invention, des lieen-
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i-es de fabrication. D’nne part, Its socie- 
tds ameriuaioes out cIiercM a aceaparer 
ks inveiitioiw franjaists pour lea C-xploi- 
ttr aiLK Etats-Uuis (ou meme eiisuite en 
France sons i’tstanipille D.S.A.), d'atitrc 
part, ellcs out veritabkment ifionde notre 
pays de toiites series de « nonveantfe > 
trciini(]iies njneriwiinos, de petits trues et 
de petites ameliorations, de « tours de 
main » de fabrication et aussi de proc^ 
des et d’inrentions iioiivelles. II y a long- 
temps, bien entendu, qut ces « nonvean- 
tes s, que le sens pratique des Ameri- 
caiiis renonvelie sans eease, soiit eonniies 
anx Etats-Unis; leur frnis de fabrication 
y sojit Jargement aniortis, Mais pourquoi 
[It pa.s en tirer de nouveaux profits ait- 
leui's ? Aussi a-t-on fait « ben^ficicr » 
les entreprises fnin^aises de ces inventions, 
non pas ii titre graeieux evidemment. Son- 
tern le largement par lea autorites offi- 
ciclk-fi — un service special appele « Of
fice of small business en liaison avee 
ranibassade et la Chambre de Commerce 
americaines a 6te installe dans ee hut h 
Peris — eette forme de penetration a 
pris une grande amplenr. Dans la plupart 
des eas, ecla a about i a des eontrnfs por- 
tant non senlement sur le paiement do 
redevanc^es, de * royalties », au prorata 
de la fabrication on des ventes, mais aussi 
snir la repartition des marchfo, les soci^t^s 
iimericaines se reseivant la part du lion, 
En ^:Lange des ilroits aecordes pour I’cx- 
idoitation en France de certaines inven
tions, de procedcs, etc., Ics 1;msts aia^ri- 
caijis ten dent ton jours ii obtenir une irart 
des profits des entrepriaea frnneaisea (sou.s 
forme de remise d’actions le phis sou- 
vent). Ainsi « I'assiatance technique » 
ae transforme en partage de profits. L'iu- 
trodaction de nouvelles techniques requiert, 
cola va de soi, do nouvelles machines que 
la socidte amerieaine qui apporte des 
« iddes nouvelles » cst pretisement senle 
capable de fournir, ce qui eutraine de 
sa i>art des * apports en nature » elar- 
gissant la participation du capital am eri
ca in dans la societe francais{'. Bientot 
la raison socialc change de noiu, on adop
ts le nom dn produit amerioain pour lui 
assurer une plu-s grande publicitc et, pe
tit a petit, on arrive an bout du chemiu 
qui va des premiers contacts « tcdini- 
ques » au cent role financier amerieain,

et quelquefois jusqu'ii I’absorption pure 
ct simple. Malgre le rodage parfait do 
cette tecliniquo sileneieuse do penetration, 
dont la presse finaneiere vante les rcsul- 
tats exccUents et dont I’ampleur e.st at- 
tostoe par les sommes eroissantes de pro
fits qu’eu tirent les trusts d’outre-Atlan
tique, il serait e,xagere de eroire qii’eUe 
lie rencontre aitcune resistance de la part 
des eapitniistes frangais pen enelins eus 
aussi il partager leurs profits.

Cost dans le vaste domaine de la eJii- 
mie et de ses applications annexes, de la 
pbarniacie, etc., que ces pratiques do pe
netration amerieaines semblent avoir re- 
vetu une partieuliere importance, Est-il 
necessaire dc rappelcr ici les liens de 
.subordination entro le groupe GiUet de 
Lyon et le trust amerieain Dupont de Ne
mours en ee qui ooneernc rexploitatlon 
du nylon et de ses multiples applications? 
Le trust Monsanto Chemical, de son efite, 
compte parmi les pins actifs en France : 
grace a « I’apport » d’nn precede do fa
brication de I’aeide phosphorique a la 
vieiUe socidte franeaise * Produits Chi- 
miques Coignet », il obtint succossive- 
ment des redevauees, une iiaportantc par
ticipation au capital, I’entree de son re- 
pr&entant, Edward O’Neal, dans !e con- 
seil d’administration et a la direction de 
cette entreprise fran^aise. Plus r^tnment, 
.Monsanto a entrepris avec le groupe Saiiit- 
Gobain, dejb lie par de nombrenx accords 
de toutes sortes avee les tnusLs etrangers, 
la. fabrication de matieres plastiques a 
base de polystrene eii erdant « en com- 
niuii > la societe « 51'onsanto-lionssois *.

L’arapleur des iiiterets du capital ame- 
rlcain dons le domaine des antibiotiqnes 
cst bien connue, line des premim-es, la 
aociete new-yorkaise « Heyden Cboraicals » 
a fait < ben^ficier » la Societe Indns- 
trielic pour la Fabrication des Antibioti- 
ques (S.I.F.A.) de ses proeddas de fa
bric t ion de la streptomycine, do la peni- 
eiUine et leurs derives. Au deJint, ello se 
eontentoit de redevanccs, de la limitation 
des ventes au territoire fran^ais, et do 
la i-emlse d’un paqiiet d’actions d'environ 
15 % du capital de cette societe appar- 
tenaut au groupe Nobel. Depuis, son ap- 
petit a augmente et elle a etendu son 
cm prise; raaintenant, elle ddtient dejk
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43 % da capital de la S.I.F.A., ce qiii 
I 111 assure pratiquement Je contrOle.

11 en va de nicme, on a pen prfej, avec 
Ics Ijfdionitoires Roussel, fabriqnant des 
aiitibiotiquea sous liceucc Stieuley, de 
« Specia », du groupe Rhone-Poulenc, 
lie an trust pliarraaceiitique germano-ame- 
rieain Merck et Cie, etc... Chaque boite 
d’antibiotique veudne seerSte quciques di- 
ziiines de « cents » de profit.

La branche des innonibrables applica
tions de I’electricite et de I’eloctro-m^ea- 
nique preud avee la cliimic nne })iBce do 
plus en plus detenniuantc dans I'iiidus- 
trio Tnodenie. Anssi n'est-il gufere surp re
liant que dans ce doraaine I’infhience nnac- 
ricaine soit considerable; en I’dvaluant a 
35 ou 40 %, on eat certainement en-des- 
sfius de la realite, L’originc de cette in- 
lloenee remonte a la periode d'enti-e les 
deux gnerree. Depuis ellc n’a fait que 
s’aocroitre,

u: GROVPE
^f0RGA^~Tli0}^S0N-H0VST01^

Ce sont e,s5entielicmont deux groupcs 
anieri Cains parmi les ]>liis puissants, 
Wfatinglitouse (Mellon) et General Elec
tric (Morgan) qni eont les chefs de file 
de la pdndtration en France. Le groupe 
Westinghouae possede filiales et partici
pations parmi lesqtiellcs il faiit mention- 
iier BUrtout la societe des « Freins et 
Signau-x ^yestingho^sc » et le € Materiel 
EIcctriqne S.W. > (Schneider-Westing- 
house), ou les groiipes Schneider et West- 
in ghonsc sc partagent environ par raoitie 
lo capital, En plus, Westinghouse a concUi 
(‘n 196‘2 avee le monopoJc fran^ais des 
la rupee flnorescentes, Claude Paz et Silva 
(du groupe Air Liqnide) d’iraportanta ac- 
I'orda de cartel convrant tout rhemisphere 
occidental.

Le gronpe, gravitant dans I’orbite de la 
Itanque Morgan et Cie, est certainement 
i'.- pins puissant; par I’intemiediaire de 
.s<?s deux princi pales tentaeules pointees 
vers le monde e.'rterieur : International 
Ttdephone and Telegraph (I.T.T.) et ITn- 
Icrnational General Electric, il enserre le 
plus el air des industries de telfoonunu- 
nication en France, ainsi qu’une groase 
part de nos indu.stries de materiel dlee-

trique. LT.T.T. a git cn France par ses 
soeietes filiales « Le Materiel Tdldpho- 
niqne » et la « Compagnie Genfirale de 
Constructions Telephoniqucs » qni, a leur 
tour, e.vereent iin controle snr iin norabre 
important d'autres soeietes.

L'International General Electric de son 
cote s’appuic sur la <t Thomson-Houston », 
dnorme trust aux ramifications les plus 
etendues. De la production de I’appareil- 
lage eteetrique le jdus simple au poste 
emetteur de radio, de television et au 
radar, cn passant par les moteura clectri- 
qnes, les gdneratcurs, les tnimways, les 
fils et cables, les appareils a rayou X et 
les lainpes, le trust am^rieain cst aux 
leviers de comma nde d’un immenio rescan 
en quelque sorte < interconnecte » ]iar 
une cascade de participations, de prises 
d’interets, d’unions personnellea, etc, Cha
que pulsation eleetrique, des ondcs liert- 
ziennes ou de la basse h la haute tension, 
declenche en favour de Morgan «t Cie un 
flux do profits,

Le groupe Thomson-Houston mcrite 
d'etre examine plus attentivement parcc 
qn'il est un excmple typiqne, Thomson- 
Houston exploite d'abord sous son noni 
propre une dizaino d’usinca avee un effec- 
tif d'environ 6,000 salaries : h Channy 
sont les usines do laminage et de ti^filage 
du cuinre et dc Taluminium; a Paris et 
h Bohn in se trouvent deux usines de cabli.‘s 
61ectriques et une fabrique de materiel 
de T.S.P. (Ducretet-Thomson); dans la 
region parisienne sont encore sitnSes trois 
fabriques, specialisees dans la production 
de postes d’emission de T.S.F. et do tele
vision; a Nevers est une usine de mwani- 
que; dans le Nord deux autres usines pro- 
duisent I'appareillage electro-raeiinger, etc.

Mais ce n'est pas tout. Comnio ebnque 
trust, Thorason-Ilonston poss&de « un por- 
tcfeiiille de participations > d’tine valeiir 
nominale do 1,3 milliards de francs, e’est- 
a-dirc des actions d’autres soeietes ano- 
nyraes dont la vnlenr reetle est bien plus 
grande, Au eours do la dorniere asaem- 
hleo genorale de Thomson-Houston, un 
aetionnairc a pose la question dn montant 
r^l du portcfeuille « Alsthoni » possWd 
pur la society. Sans rdvdler le cliiffre 
cxjict, le president a dte ameni* a avouer 
qne cette vnletir ctait environ trois fois
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auperieure au chiffi'G inserit an biian. On 
peut done dire que Thomson-Houston 
poss^e an nioius 4 milliards dc francs 
d’actions d’autres cntrcpriscs et eontrole 
de ee fait un capital de qnelqnes dizaines 
de milliards rcparti entre un grand nom- 
bre de societes, En reabte, plus de 80 
society gravitent autour de Thomson- 
Houston, autrement dit du groupe Mor
gan en France, Mentionnons parrai les 
filiaJes et participations les plus iinpor- 
tantcs :

— noldinffs el sociefes fittanci^res :
— Soeiefe finaneiere electrique;
— Sociefe Centrale pour rindustrio 

(cctte dornifire possede a die seule des 
participations dans uu tres grand nombre 
de soeietes, parmi leaqudlcs : Cie Qen^- 
rale Fran^aise dcs Tramways, Tramways 
de Tunis, Kleber-Colombes, Indoeliiiioise 
de TEleetricit^, Societc dcs Aecumulatcnrs 
fixes et de traction, etc,..),

— Materiel IClectrique ;
— Alstlioni (en (jommun avee I'Alsa- 

eienne de Construction Electrique) :
— Cie des Lampes (environ 56 % du 

capital);
— Cie Gfinerale d’Electro-Ceramique;
— Le Caxboue LoiTaiue;
— Ets Ducretet;
“ Cie Gcnerale de Radiologie.

— Soeietes de Tramicays ;
— Cie Generale Fran^aisc de Tram

ways (Marseille, Le Havre, Orleans) et ses 
filiates a Saint-Quentiu, Tunis, dans le 
Var et le Gnrd,

— IVamways de Rouen; d’Amiens; 
du Tonkin; de Noec et du Littoral;

—■ Tramways elcctriqucs et omnibus 
de Bordeaux;

— Trannvnys Algeiiens, etc., etc...
— Divers :

-— Usines de Pitsl-Sellc;
-- Irfiminoirs et Trefileries d’Afrique;
—■ Comstiaction d'Appareils ’ de Le- 

vage, etc...

Cette enumeration, si eloquentc .soit-elle, 
est loin de refleter 1’importance reelle

du groupe americaln Thomson-llonsion. 
Ses 10 administratears, tous fian^aia, un 
seul etant officiclleraent le ddldgue de 
Morgan, oceupent 75 sieges dans d’an- 
tres conscils d’administration.

La Banqiie Iforyaii et Cie a Paris, ims- 
tallee dans la ealme place Vondomc est 
fort discrete. Lc citoyen do notre pays 
ignore generalement qu’il s’y trouve un 
des poate.s de commande les plus iropor- 
tonts de rim peri a 1 ism e americain en Fran
ce. Lorsque les dirigeants parisiens de 
eette banque se reunissent autour du tapi.s 
vert de la salle du conscil, ils sont eon- 
vaineiis dc representer une bonne part 
du capital etranger e,xploitant notre pays. 
11 y a la, : Lewandowski, commis de Ifor- 
gau a 11 pres de Simea (12.000 ouvriera en
viron), B.S. Cartier, ambassadcur de Mor
gan a up res de de Wend el et administra- 
teur des Ets J.J. Caruaud et Forges de 
Easse-lndre (8.000 ouvriers), Horton P. 
Kennedy, represontant de la maison aii- 
pr&s des Ets Ducellier (2.800 salaries), 
des Ets Ijory, dc Bendix, dc la St4 d’En- 
trepriscs IndustrieUes Charentaisos, etc.; 
il y a Chavanneau, del^ue k la Cie dc.s 
Meulcs Norton; Maurice Pesson Didion, 
fid&Ie serviteur de la Banque, In repre- 
sente au groupe de la Thomson-Houston, 
a, la « C.l.M.A. », aux Tramways de 
Tunis, a la Cie Reunie de Gaz et d'Elec- 
tricitc, etc,; il y a encore Pierre Meynial, 
frfere du gernnt de la Banque Worms, qui 
surveille, pour son patron, ie secteur des 
telecommunications (Le Materiel T^tdpbo- 
nique, la Cie Qcn^ralc de Constructions 
Tdlephoniques, etc.,.). Et nous en pasaous.

LA PEPfETRATlOy AMERSCAIPiE 
DAFVS LES COLOMES

Il nous reste a raeaurer I’ampleur de la 
penetration de I'iniperialisme amdrieain 
dans les pays eoloniaux dependant de la 
France. Nous ne nous attarderons pas 
a montrer Tinteret tout partienlier quV 
portent les strateges du Pentagone, ni 
a iusister sur les bases militaires que les 
Etats-Ums y entretienneut avec dea effec-
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tifB importants; nous ne souljguerons pas 
non pins le travail do aapp politique quo 
doveloppe sans eessc la diplomatio dn dol
lar danfi ces tarritoires, eu jonant tantot 
de I’une ou do 1'autre fraction, do la bour- 
ge-oisie locale naissante opposee a I’em- 
prise du capital franQais. Beaucoup, si- 
non tout, a ete eerit sur ce sujet. L'inter- 
vention amerieaine pour faire diirer la 
guerre d'lndoehine, cmpeelier toute nego- 
eiaticin et affaiblir la France, est encore 
trop rficente pour qu’il soit necessaire d’y 
revenir. On est avert!, maintenant, en 
Fi'ance, par experience, de la menace 
que font peaer, entre autres, ces agisse- 
ments de rimperialisme americain sur les 
territoires d'outre-mer et la paix du 
nionde.

Mais derriere les militaires et lea agents 
du D%)artement d’Etat, il y a la volonte 
tcnace des monopoles amerieains poussaut 
a la conquGtc en Afrique d’nn nonv el 
empire colonial, il y a le < big bnsiness » 
reeherchant ficvreuscnient de nonvcUes 
bases pour nccroltrc sea profits. La re
putation dc puissance 4 anticolonialiste » 
{|ne tes Etats-Unis out essaye de s’oetroyer 
fraudnlensement ne trompe plus grand 
monde, ni en Afrique, ui surtout en Asie...

Depnis la fin do la guerre, la Franco 
et les Etats-Unis se livreiit en Afrique 
a une veritable course de vitesse pour 
les d^jouehes dc marclmndises, la recher
che et I’cxploitation des riehesses minie- 
it's; an cours dea demiercs annees, la 
lutto pour les investissements de eapi- 
taux, partieuli&rement rentables dans eet- 
te region h raain-d'mnvre bon marche, est 
dc venue plus acliarnee. Conuue il y a 
d’un cote les inonopoles frauQais et leur 
cliasse gardee coloniale, et de I’antre cote 
la convoitiso des monopolcs amerieains in- 
trns, on ne pent giicre pnrler dans ee 
domaine do collaboration, d'entente pour 
le partage du profit on d'assoeiation 
entre Ic capital de Paris et celni de Wall 
Ktreet, Leurs rapports sont pi utot froids, 
cel a se comprend. Pour la France impe- 
rialistc, ses colonies africaines constituent 
une dea bases piincipalcs du profit, ic 
domicr grand bastion de sa puissance en 
tant qu’iniperialisme. Pour I’iniperiahsme 
americain, la possession de 1’Afrique et 
de aes riehesses, du Jlaroc par exemplc,

est tine des conditions de sou expansion 
economiqne, une neeessite pour consolidor 
sa tnteOe sur les Etats riverains de la 
Meditcrranec, L’affairc est done serieuse, 
et les interets en pi&enee sont iuconci- 
liables ot uecessairement opposes. Anssi 
les contradictions sont-elles particnliferc- 
ineut vives en Afrique entre rimperialis
me frangais « conservateur » et I'inipe- 
rialisme americain qui tend necessaire- 
ineut a cberelier la d6sagrcgation de 
rUnion Frangaise.

L'ambassadenr des Etats-Unis en Fran
ce, M. Dillon, Ijanquier de son etat, a 
exprime en tormes a peine voiles, dans tin 
diseoura pro nonce en juin 1953 devant 
la Charabre de Commerce amerieaine Ei 
Paris, I'Lmpatience et la colere des trusts 
amerieains devant la resistance des capi- 
talistes frangais a. la penetration du ca
pital am erica in dans 1’Union frangaise :

s An point de vue americain, di- 
sait-il, non seulcment des capitaux 
considerables attendent d’etre expor- 
tes, mais aussi nn grand nombre d'im- 
portants baiUeirrs de fonds sont iin
patients d’exporter leurs capitaux... 
Cela s’applique parti enlierement an 
domaine de I'exploitation dea matie- 
res premieres, domaine qui, en ce qui 
concerne la France, reclame d’impor- 
tants investissements dans les regions 
insuffisamment devcloppecs de I’U- 
nion frangaise.

» Du point de vue f.nngais, ajon- 
tait-il, oil doit eomprendre qu’il y 
aura — et qu’en fait il y a — com
petition pour cea investissements. »

Bn conclusion, M. Dillon faisait part de 
son desir de bientot

4 ponvoir reudre compte El Washing
ton de uonvelles mesures prises par 
la France dans le but d’enconrager 
les investis-sements prives amerieains 
en France et dans I’ensemble de I’U- 
nioti frangaise... »

n fant rappeler ici, que cette exigence 
amerieaine a etc tres nettcmeiit forraulee 
dans les clauses de I’accord dit « bi
lateral » franco-amcricain dn Plan Mars-
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Jjall signo en juin 1948. Citons qudqties 
pa.=;sages de ce document capital :

— L’article 4 (paragraphe fib) prevoit 
pnrrai Irs utilisations des fonds de con- 
trcpartio ;

« Lea depenses at’forcntes ii la w- 
clicrche et an developpemciit d’une 
production accxUG pour les mati&rcs 
prcraiurca dont Ics Etats-Unis d’Ame- 
rique pourraient avoir besoin cn rai
son de I’insuffisauee effective ou 
eveiituelle dc Icurs re.ssonrees. »

L’art.icle 5, paragrapbe 1, stipule ;
« Le gouvernement dc la Republi- 

que Franjaiae faeilitcra le transfert 
aux Etats-Uuis d’Aiuerique, eu vug 
de la constitution de stocks ou a d’au- 
tres fins, de produits... dont les Etats- 
Unis out besoiu a la suite de I'iusuf- 
fisance effective on eventuelle <le 
lours pioprcs ressourees, a des eoudi- 
tious raison nables de veutc, d’echan- 
ge ou de troe. »

— I/articIe 5, paragrapbe 2b, prevoit: 
« des niTangements assurant nue pro
tection suffisante ii tout citoycii des 
Etats-Unis d’Ameriqne ou a toutc 
covnpagnic, societu ou association 
cr^£e sous le regime des lois des 
Etats-Unis d'Amerique.,., I'acc&s a 
Sexploitation de ces ressourees dans 
des eoiiditions equivalentes a cel Ics 
dont jouissent les ressovtissants fraii- 
<;aisi etc... »

TjCS inonopoles americains out esp^re un 
moment pouvoir s’assurer la « eoUabo- 
mtion » volontairc de la finance fran^Lse 
dans cette entreprise. Ils font tente snr 
une Taste echelle. Ce fut en septembre 
1949 la creation d’un group emeu t ban- 
caire franeo-americain pour 1'exploitation 
des colonies frangaises. Ce groupement fut 
organise sons forme de deux « Comitfe 
bancaires pour I’equipemcut des territoi- 
rra fran^ais d'outre-mer fun frausais 
et fautre americain et qui devaient tiu- 
vailler « ensemble et separement *>. Les 
deux groupes devaient proeeder a. des 
etudes de projets d'investissements, met- 
tre cn comiimn lenrs reclicrcbes et, cette 
etnpe franchie, participer cn commun h.

la creation de societc.s eoloniales... L'en- 
treprise etait ambitieuse ct les partici
pants ne maiiquaient pas d’envergure : 
du cote fi'ort^^uis la Ranqnc de flndo-

chine, la Bauque de Paris ct des Pays- 
Bas, la Banque de fCniou Parisienne, les 
banques Lazard, Worms, aiiisi que f Uuiou 
Enropeenne de Schneider (le Comite 4tait 
pieside par Minost, de la Eanqne de 
i'lndocHne); dn cote amdrieain, le Comite 
n’etait pas moins repr&cntatif de la haute 
ii nance : patronne par La Chase National 
(Kockefcller), il eomprenait les groupes 
Morgan, Gianiiini, Uarriman et Kiihii, 
Loeb et Cie.

II est difficile d’apprecier Ics rdsnltats 
d’ensemble obtenus par cette eollaboratiou 
a fdehelle la plus elevee dc fobgarchie 
financiere des deux pays. La discretion 
et le mysterii entourent toujour.s ce gen
re d'operation, JIais il est perm is de 
doutcr dn plein sneces de cette tentative. 
Certos, fappni complet de la diplomatic 
et de I'Etat .americains (point IV, etc.) 
n’a pas manque, luais la brutalite et 
finsolenee des Americains ont quelque peit 
refrene feutliousiasme des milieux finan
ciers franca is. Les oppositions d’intdret 
se sont vite nianifestees. L’affaire des 
commer^ants americains an Maroc qui 
voulaient s’erroger tui droit d’externtoria- 
lite, entre antres, a amend le eapitalLsiue 
fran^ais a reagir; la Cour Intornation.ile 
de La Haye a etc saisie...

LA COVRSE
AVX MATIERES PREMIERES

La penetration amencaiue dams les co
lonies a revotn deux formes priucipales : 
d’nne part, creation, en Afrique, de fitia-
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IcB d’entrepriacs americaincs (on eontro- 
I&s par le capital americain) installMS 
en France; ees filiales agissent (lone sons 
r^qaette de societes « frangaises », Nous 
nc nous attarderons pas sur cette forme 
•« facile » (i’expansion. Elle eoneerno spe- 
cialmeiit les aecteiirs commrreiaux ct iu- 
dustriets, inais n'englobe pas oti pen I’ex- 
traeUon des matieres preiniferes, de mi
nerals, etc., qiii cst I’activite principale 
dcs trusts dans les eoloiiics, D'aiitre part, 
il y cut creation de non veil ea soei^fe, et 
inaiimaise sur des socifitea raiiiieros exis- 
tantos dans le bnt d’^ai^r les rcssonrccs 
en matieros premieres des Etats-Unis. C’est 
sur octte derniere forme, tout sp^eialc- 
roeiit appuy^e et finanece par 1’adminis
tration amerieaine, qn’il eonvient d’attii'cr 
i’attention.

D’une manifire gdnerale, le proeedd etait 
et cst encore le suivant : nn pret public 
americain est accorde it une .socidte mi- 
niere frati^aise en vue du developpement 
de I’cxtraction d’line matiere; une socifte 
amerieaine foumit I’equipcment ndeessaire 
en dnhange d’unc participation an capital 
et le pre.t est remboiirsc avec int^rets par 
la fyiirniture aux Etats-TTnis de la totalite 
ou d'un poui’eentago do la production, 
echelon nee sur plusieurs ann^ics. Coinme 
dans beancoup de eas, raelicmiuemeiit de 
ees produits est rendu difficile, roire im
possible en rabseuec de routes, de ehemins 
de for, d’installations portunires, etc... le 
i'inancement de ces travaux indispensables 
pour la realisation da ]3ro£it est exige 
des finaiiees publiques; I’Etat fraiicais et 
I’Etat americain aeeordent des credits d’in- 
vf*stissoincnt3 ii ties long terme tout en 
abandomiaut 1’exploitation de ces instaltn- 
tions an capital prive...

Los finnefi ameTieaiiies font dont! dans 
et domaine une rtve eoncurrenee aux ca
pital istes fran^ais : d’un cotd, put's eli- 
minent les foui’nisseurs frangais d’equipe- 
rac-nt, de materitd de transport et do 
travaux publics, et, d’alitre part, elks ac- 
caparent a des conditions t^^s avantageu- 
see las matieres premieres dont la pro
duction et le commerce sont une source

(1) Lfl pare antomobna du Cn-merqtin, par txenn- 
pie comp(h?6 eii 1952 d€ 62 % de volturcs
ambriesln«a eL de 32 % d'9 volturei^ 
celul du Maroc nvalt 50 % de cafnlocie 
tRfns contre 45 % a^ulez'jent de camion? fr&U'

iinportnnte des profits des trusts fran- 
^nis.

11 est impossible, dans les conditions 
actucllcs, de coiinuitre toutes les tentati- 
ves ninericaines niusi quo tous le.s sucefes 
(on ochces) du capital americain dans aa 
course aux richesses naturelles des colo
nies francoises d’jM'rique, Cependant on 
pent en dresser une liste dojit nsscz im- 
preasionnante ;

— Or ct : grace a no pret de
I’E.C.A. dc 251 millions de francs, ia 
« Grivar Exploration and Development 
Goip » detient 50 % du capital do in 
society « Union Miniferc Africaine » en 
A.E.r., In pret etant remboursalde en 
dinmaiits Industricls.

La Compagnie JI ini ere de I’Oubniighi 
Oriental, soci^te frniituise, beneficiaire 
d’uti pi'ft de 2,0 millions de dollars, se 
IrouvQ lice dans les rnenips eonditioua par 
la fournitwre d’une pnrtie dc sa produc
tion aux Etats-Unis et 1 introduction dn 
capital americain.

— Sot ft roionintix : La Society X'rjin- 
?aise dll Gabon, eqnipee par le tru-st ame
ricain Plywood Corporation, doit liwer 
pendant des nnnees 20 % de sa produc
tion mix Americains.

La Soeiete « I,es Bois du Caraeroun a>, 
ayant regii uu pret dc 1,6 niilliou de 
dollars, se trouve contrblce en fait par la 
Prescott Corporation araerienino,

— Lleije : La Societd des Liegixs des 
llameiidas et de la Petite Kabylie, exploi- 
tant en Algeria et an Maroc, a eonclu 
des accords de livraison ii long terme avee 
la A mi strong Cork Coiporation des Etats- 
Unis.

—- Grnphiie et mica : L’administration 
Hinei'icaine n obtenu que Madagascar llvrc 
dn mica, dn herylium et 10.800 tonnes 
de graphitis delieloiine.s sur 7 ou 8 ana.

—- Nickel et chroma : La Soeiete Le 
Eickel ct la Society Caledonienne des 
Metaux, toutes les deux « beneficiaircs » 
dc prets americains, rendnes depondimtes 
de trusts americains par la foumiture 
d’dquiiipment, doivent rembourser ee pret 
par la livraison de nickel ct de clirome 
aiLX Etats-Unis.

— Cohalt : La « Society Mini^re de 
Bou-Azzer et du Graara », an Maroc,
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[lyant touelie j30 millions de fra in’s 
•« d’aide * suT Its tends dii plan Marshall, 
s’est ougagee it fourtdr dn cobalt, do 
I’amiantc, etc-, mix Etats-Unis en rem- 
lioitrsrmcnt de sa dctte...

— i/flrtirunese : Le trnst amdricain bien 
connu « U.S. Steel » a remporte une 
veritable victoire au Gabon, en obtenant 
la direction ct ic eentrole (avec 49 % du 
capital) d’uno iionvelle societe, la Compa- 
giiie Miiiieru de I’Ogone (Coniilog). Celle- 
t'i doit exploiter un tres rielie gisemcnt 
de mangaacae prds de Franccville, rdccm- 
inont deconvert. Une ligiie de chendn de 
fer doit ctre specialement eonstniito pour 
permettrc I'evacuation du minerai vers la 
cote; la Banqiie Morgan et la Banqne 
Internationale pour la Reconstruction 
(atnericaine) ont ouvert des credits a long 
terme ponr I'execution de ce projet.

-— Cuivre, plomb, zinc ; En Al<]erie, lea 
1 nines de Sidi-Kamber fournissent mix 
Etata-Unis, cn ecbange dbin pret de 238 
mil lions do francs, uae partie de lenr 
production.

En A.E.F,, dans la vallee du Miari, la 
<( Mid African Corporation », fibnle du 
tiust Newmont Mining, participe active- 
incnt a des reehordics minieres.

Au Jlfnroc, le groupo Morgan, par I’in* 
t<:nnddiaire de la Newmont Mining et dc 
sa filiale la Saint-Joseph Lead Corpora
tion, a mis la main sur lea importante.s 
mines de Zellidja (5to Nord Africaine dn 
Plorab). II cn deticut la direction avec 
49 % du capital, les sommes investles sent 
reiuboursees par la fourniture de plornb, 
sine, et aiitres nietanx dc grande valour 
.stj’ategique.

En A.O.F., des capitaux publics et pri
ves amdricains participent avec des capi- 
taux anglais et frausais b I’exploitation 
des mines de cuiiTe en Mnuritanie (Ste 
des Mines de cuivre de hlauritanie).

— Petrols : Dans tous Ics pays d’Afri- 
qiie, les trusts araericains distribuent, 
stoekent et trausportent du pdtrole; ils 
s’y livrent b des rccherches et des prospee- 
tions. En Tunisie, en particulier, la « Gulf 
Oil » americaine a obtenu (cn meme temps 
que la Sbeil anglaiso) un important peri- 
metre de recherche et d'exploitation (Ste 
Nord Africoino des Pctroles) etc...

II faudrait y ajonter les mines do fer,

d'ahimine (Konalcry), d’ilmenite (au Sene
gal), etc., etc., pour obtenir un tableau 
plus complet des progrfcs qu’a pu realLscr 
tm eoura des deniicrc.s anneas la main- 
mise americaine sur les richesses de I'Cniou 
francaise.

II est tres difficile de connaltre avec 
quelque precision I’importanco relative ou 
absolue de ccs investissoments americaiiis 
liar rapport a ceux de la mctropole. Se- 
lon certaines estimations assez somraairES, 
CP rapport sorait dc 1 a G, autrement dit 
la part du capita! americain dans la som- 
me globalp invrstie au eonrs des G a 7 
dernieres an aces dans les colonies afri* 
eaines s’^leverait a 14-15 %.

(.Juoi qii’il en soit, i’amplcnr des diver
gences entre capitalistes fran^ais ct aine- 
lieains au cours do la dernierc periode, 
raeliarncment montro par himpei'mlismi! 
fraiijais a ddfendre « ses » colonies non 
seulement eontre le mouvcnient de lilidra- 
tion iiationale des pcuples opprimee, mais 
aussi eontre I'intrusion du capital ameri- 
eain, sout des indices suffisants pour ap- 
preeier I’etendne de la penetTUtion tin 
« big business

LES RESISTANCES 
A LA COLONISATION

S’il faUait resuraer le sens de I'intcr- 
vention americaine en France depuis la 
fin dc la guerre, on poerrait dire qu'elle 
a etc line puissaute tentative de tmns' 
former notre pays en domaine colonial, 
lie U.S. News and World Report ccrivait 
ti la fin de 1952 : « Paris est dovenu 
le petit Washington de 1’Europe, 1.500 
Americains et 1.200 Fran^ais travaillent 
duns cette ville pour 17 services gouver- 
ncmentaux americains, qui oeeupent 18 
immeubles. Les Etats-Unis sont repr&en- 
tes ti Paris par 4 arabaasadeurs, 3 minis- 
tres, une douzaine de generaux, sans 
compter des dousaines de colonels, d’oeo- 
noiuistes, de diplomates, de soldats, d’avo- 
eats et meme d’agents du F.B.I, *.

Jamais encore dans notre lustoire, en de
hors de la periode d'occupation, nous 
n'avions subi une pression aussi forte et 
plus dangerenso pour I'avenir nationaL

Cette tentative de colonisation est en
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voie d’^chouer, mats il aerait perilleux 
de sous^timor 1g3 dangers qui menacont 
enftore I’avenir.

De wiStne quo les capitalistes fian^ais 
pr^teadeat apporter dans les territoires 
eolooiaux qu’ib osploitent les bienfaits de 
la civilisation — eti oubliant ton jours 
de parler des profits, — de mSme les 
Aiii^ricains n’oat jamais cess6 de clalron- 
ncr la « gendrosite » de leur intervention 
cu France. II est clair maintcnant que 
le but qu'ils voulaient atteindre Gtait de 
faire de la France un instrument de la 
politique agressive des monopoles ameri- 
Cains; d’utiliser dans une croisade centre 
les pays de I'Elst les fantassins frangais 
a la place des « G.I.s >. Mais les moyens 
dc cette politique ne pouvaient pas etre 
separ4s, en regime capitalists, de la su- 
bordinataon 4conomiqne de notre pays, 
e’est-a-dire, en fait, de 1’installation des 
monopoles am&rieains dans notre pays pour 
en tirer des profits except! on nets.

Pour ereer ces conditions favorables il 
fallait preparer le terrain. Ce fut, comme 
nous I'avons dit, le but de 1’ « aide » 
amerieainc. Elle permettait d'une part de 
gagna- la collaboration de ceux des trusts 
fran^ais qui profitalent de cette aide, 
d’autre part d'entreprendre un immense 
travail de corruption pour gagner dans 
le personnel politique, dans la presse, etc,, 
des agents d€vou& ii cette politique.

Existait-il unc base solide d’accord avee 
les capitalistes frangais 1 Sans aucun dou- 
te, car, en dehors de I'apport en dollars, 
I’intervention am^rieaine permettait de 
renforcer I’exploitation de la classe ou- 
vrifire et par consequent d'accroitre la 
masse des profits.

Lea Americains, en particulier, ont 
ponsse & la devaluation de la monnaic 
qui leur permettait d’acquerir plus de 
richceaea pour la meme quantite de dol
lars. L’inflation, qui affaiblissait la posi
tion intemationale de la France, ^tait sur- 
tout le moyen le plus efficaee pour abais- 
ser les salaires r6cls. Les monopolcs frau- 
gais ont largement profile de cette situa
tion, bien qu’une partie do la bourgeoisie 
n’oit pas et4 sans inquidtude sur cette 
depreciation excessive de la monnaie qui 
ne pouvait manquer, a la longue, d’avoir 
des consequences socials dangerenses. La

eampagne pM3UT la productivitc, e’est-k-dire 
en fait pour I’intensification du travail 
est, personne ne pent le nier, d’inspira- 
tion amei'icaine. Elle satisfait aussi plei- 
nement les appetits de profits des capita- 
listea frau^ais.

L’intmsion du capital ameiieain dans 
la vie economique de la France a donne 
a ce capital, comme nous venous de le 
raoutrer, des profits tres elevds. Mais 
cette exploitation a fini par se benrtcr 
a des obstacles dc plus en plus serieux. 
La tentative dc transformer un pays com- 
me la France en domaine colonial est au- 
dessus des forces de I’imperialisrae amdri- 
enin, qnellcs que soient ses pretentions.

Les appdtits de cet imperialisme sont 
naturellement insatiables. Si on Ini avait 
laisse le champ libre, il aurait deja mis 
la main sur ce grand domaine colonial 
que les capitalistes fransais n’entendent 
abandonner a personne, et il aurait fait 
perdre ii la France sa souverainetd dans 
une aoi-disant oiganisation « europden- 
ne » dont il pensait etre le vdritable diri- 
geant.

Le.5 illusions commencent a se dissiper. 
L’espoir de transformer le proletariat 
frangais en proldtariat colonial, affamd, 
miserable et privd de tout droit politique, 
dtait aussi absurde que de vouloir donner 
comme dirigeants a ce proletariat des 
horaraes payes par Irving Brown. La cau
se fondameiitale de I’dchec de I’eutreprise 
de colonisation de ia France par I’Amdri- 
qne est la Intte tenace, hdroTqne, mende 
par la classe ouvriere frangaise depnis la 
Lilidratioii pour defendre, avec ses liber- 
tes, i’inddpendance et la grandeur de la 
nation. Pas un instant la classe ouvriere 
no s’est abandonnde, ni ne s’est laissde 
corrompre. Maigre les cris des domesti- 
qiies de I’Amerique, maigre la repression, 
elle s’est affirmee, en face des nonveaux 
« collaboratenrs *, comme la senle force 
authentiquement nationalc capable de de
fendre jusqn’au bout la cause de I’indd
pendance et de la liberte. C’est pourquoi 
elle a rallid de plus en pins autour d’clle 
des homines de toutes conditions qui refu- 
sent d’accepter ia servitude.

L’autre force qui devait aussi finale- 
ment s’op poser aux tentatives de eoloni- 
sation Gteit la bourgeoisie elle-m^e qui

H
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ne sanmit transiger sor la question des 
profits. Tant que I’intervcntion am^ricainc 
ti’a pas menace scs profits csscntiels, mais 
lui a, au contraire, perraLs de ks accroltre, 
elk a 4t4 une servante docile, Aujour- 
d’hui les ehoses en sont anivees an point 
oil la politique americainc met cn p4ril 
des positions fondamentaks de notre 
grande bourgeoisie. La reaction est ine
vitable, quoiqu’elle soit loin d’etre gene- 
rale etant donnes les interets contradic- 
toircs et complexes des trusts fran^ais. 
Les premiers changements amorces — 
mais non encore consolidfe — dans le 
domaine de la politique Strange re, prou- 
vent que la situation est devenue un peu 
moins mauvaise. Mais il scralt tr^s daii- 
gereux de meeonnaitre et de sous-estimer 
tout ee qni reste it aceomplir.

Les effets nefastes de I’iiitervention 
americainc seront longs a effacer. Les 
positions economiqnes aequises par lo ca
pital am4ricain en France aont, nous I’a- 
vons dit, iraportantes; la nouvclle cin- 
quieme oolonnc que rimp4rialiame am^- 
ricain a constitud dans notre pays est

nombreuse et bien foumie eu argooL Les 
bonuncs politiques qui se sont fait Us 
valets dcs dlrigeants amcricains nWt rien 
perdu de kur insolence et multipUcnt 
les intrigues; une part importaute de la 
gi'ande bourgeoisie qui, par %oiaine de 
classc, ne reculerait pas devant des aven- 
tures giierrieres, voudrait aooentuer enoore 
la politique de noire r4aetiou dost les 
Ameiicains sont Ics champions; eufiu il 
ne faut pas negbger la corruption des 
csprits qni, par la presse, le cinema, la 
radio, la litt6rature, a fait chez nous dcs 
ravages...

Tout cela pent 4tre et sera finalcmcnt 
balay4 La elasse ouvrifere fran^aise a une 
tres rieiie experience. Depuis uu sifeele, 
elk s’est endureie en mcnant toua ka eom- 
bnts et son ressort n’a jamais pu Stre 
bris^. Riche de tout son passd, die eontri- 
bue par sa fennet4 au rassemblement dc 
toutes las forces autbentiquemont frau- 
Qaises centre cette giganesquo entreprise 
de colonisation et prouve ^na la prati
que qu’elle est la seule bdritifire de tout 
cc qni a fait la grandeur natiouale.

Eugene DUMOULIN,
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LES PROFITS

< Les bilans de nombrf^tses societSs anonyme^ rappellent ces palimp- 
sestes dll Moyen Age dont il faUait d'ahord gratter le texte visible pour 
pouvoir decoiivrir dessotis les signes donnant te setts reel du document ».

(Ij. Eschwbcb. Die Bank 1914 ; cite par L^iiine 
ilans * L’lraperinUsnip, stade supreme du 
eapitalisme ».)

Le profit cst le phSnomene essontiel, 
Tuniquo dlemeiit moteur du regime eapi- 
taliste. Lorsqu’ils investisaent des eapi- 
taux dans la produetion ou le commerce, 
les capitalistes nc se soucient pas de sa- 
tLsfaire les besoius des coiisommatcurs, 
mais senlemcnt de falre fnietifier leiir ar
gent, d’obtenir d\i profit. Qiiand Ic profit 
di.sparalt, la production s'arrcte ; on peut 
le verifier an moment des crises uconomi- 
ques,

Ia>rBqu’ils s’adressont au grand public, 
les repr&entants des trusts qui diligent 
les organisations patrojiales s’efforcent 
d'aoerdditer I'id^e que la recherche d)i 
profit n’est plus I’essentiel dans I’eeonomie 
contemporaine, et que le patron exerce 
aujourd’hui des fonctions qui le mettent 
St an service» de la soeidte tout enti^^e.

Mais Ic ton change dans les reunions re- 
servdes aux patrons, et FranQois Peugeot 
ddelarait par exemple a une reeente as- 
sembl4e des fabricants d’outillage : « Je 
terminerai par un veeu. Que la politique 
generalc do notre eher pays eeaae d’etre 
toujours dirigSe centre ecux qui produi- 
sent..., quo I’on encourage 1« profit au 
lieu de le tuer, car lui seul est moteur et 
permet I'initiative. »

Tj’etude des profits realisfe par les capi
talistes eet done essenticlle et doit permet- 
tre a la tois do ddtemiiner quelle eet I’am- 
pleur de ces benefices, quelle est leur ori- 
gine ot comment ils sout repartis entre les 
capitalistes, quelle est, enfin, leur utilisa
tion ultdrieure par eenx qui les pereoi- 
vent.

L’AMPLEUR DES PROFITSai

Le gouvernement s’eflorce de « tuer » le 
profit, au lieu de I’encourager affirme 
Francis Peugeot. II ne sembic pas y etre 
parvenu, si I’on en croit las resultats des

(1) Voir BUT oe Bujet I'artlcle C* A. Vmtoij 
duid 3 de « Bcodotdfe et

bilans publics, en ce qui coneernc oeux 
de la famille Peugeot, des automobiles. 
Cette firme, I’un des quatre grands trusts 
do I’antomobile, a r^alis4 eu etfet do 1947 
a 1963 les benefices snivants (en millions 
de francs) :

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953

77 117 279 494 747 999 1.206
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H ne s’agit la qne des profits publics 
aux bilans, et ce n'est paa un cas exeep- 
tionnel de proaperite. II est extremement 
difficile de cormaitre exactement lea bc- 
nefleea realises par les grands capitalistea. 
D’importantes entreprises tellea que par 
oxemple Boussac, Bothschild, Beghia, ne 
font pas eonnaitre leurs resultats finan
ciers, Soules, les soeietes anonymes cotces 
en bourse sont obligees de publier quel- 
qnes documents eomptables.

Les bdndfices nets inserits aux bilans ne 
representent eux-nj§mes, pour des raisons 
easentiellement fiscalcs, qu’une faible par- 
tie des benefices reels.

Pour ddraontrer que les profits sont 
faibles, le Patronat baptise couranmient 
profit la seule fraction des benefices dis- 
tribuee aox actionnaires. Or, cea bendfices 
ne constituent aujourd’hui qu’une partic 
des benefices nets inscsrits aux bilaus des 
soeietfe. Avant 1914, une fraction nota
ble des benefices nets dcvait 6tre distri- 
buee, paree quo les actionnaires donnaient 
reguliercmcnt aux societds les apports 
d’argent frais dont elles avaient besoin 
pour dtendre ou moderniser Icur capacite

de production, Dcpnis que le marcho finan
cier a perdu son importance, les action- 
naircs sc sont vus reduits a la portion 
congrue, Selon la revue « Etudes et Con- 
joneture » (sept,-oct, 1951), 7O%de0bend- 
fices nets dtaient distribufe en 1938 pour 
I’ensemble des societds ; tandis qu’cn 1948 
12 % seulement des benefices nets furent 
distribues. Dans les dernieres anndes, I’aug- 
mentaiion enorme des profits et le recours 
plus frequent au marehe financier ont 
amend les dirigeants des soeietes a rdpartir 
des sommes plus importantes, mais qui 
ne sont toujours qu’une faible partie des 
profits rdels, Aussi la Intte entre les diri- 
geauts des socidtds anonymes et les action- 
nairas est^elle eontinuelle.

Les fractions du benefice non rdparties 
entre les actionnaires sont pour nne part 
distributes aux administrateurs et diri- 
geants des soeidtes sous forme de tantie
mes, de jetons de prdsenee, de traitements, 
d’indemnites de toute sorte, et pour nne 
part, mises en rdserve. De 1950 i 1952, 
la Compagnie Frangaise de Raffinage a, 
par oxemple, rdparti ses bdndficee comme 
suit:

1950 1951 1952

1.618 2 731 2 408
480 648 755

13 20 23
Reserve legale ................................................ 82 136 679
Fonds de prevoyanee ..................................... 1.043 1.927 1.051

Cette fa^on de proceder est tout a fait 
courante.

D’aillenrs le benefice net, distribue on 
non aux actionnaires, ne rcprdsente lui- 
meme qu’uiie fraction des profits rdels. 
Les lois fiscales donnent anx entreprises 
qui peuvent s’a^urer les services d’un 
conseiller fiscal de multiples possibilites 
d’affecter une fraction des benefices aux 
reserves et provisions. Pour cinq grandes 
soeietes petrolicres, le capital, les bdndfi- 
ces et le total des reserves et provi
sions ont evolue comme il est indique 
au tableau ei-aprfes. Les variations dn ca
pital correspondent pour I’essentiel a de

I't) A I'exclusion de la r^rve de rfr&7&-luatloR.

multiples incorporations de reserves, ope
rations trfe frdquentes, dans tons les do- 
maines, depuis 1947. Pour ces cinq so- 
eidtes, le total dn capital et des rdsorvos 
est passe de 40.744 mUlions en 1949 a 
82.973 millions en 1952 soit une augmen
tation dc 42.193 millions ou 104 %. Pour 
la mcme pdriode les bdndfices nets n’ont 
atteint quo 19.G47 milHons.

Enfiu les amortissements, tels qu'ils 
sont actiiellement pratiquds par les gran- 
dos societds capitalistes, constituent, ponr 
une part variable mais souvent tres impor- 
tante, nne nouvelle fafon de d^uiscr les 
profits. Du point de vne de la doctrine 
eeonomiqne elassiqne et de la stricte or* 
thodoxie comptable, on salt que les amor-
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VARIATIONS DU CAPITAL
ET DES RESERVES DE 5 SOCIETES PETROLIERES (en millions de francs)

1&49 1960 1951 1952
SOCIETES

Capital Rtoerv. Capital Rteerv. Capital Rteerv* capital Rtoerv^

Cie b’ranjaiso de
Raffinagc ..........

Huiles de Petrole
6.000 2.948 6.000 4.918 7.200 10.532 8.400(i> 16.209

B. P..................... 2.982 3.371 5.248<='> 4.511 6.248 5.297 7.872<3’ 6.518
Shell Fran^aise . 
Sooony Vacunin

7.706 4.744 8.663(i> 4.684 8.663 5.265 9.529 <»> 4489

Fran^aisc ..........
Cie Frangaise des

2.635 270 3.865 1.113 3.865 1.764 5.154 1,141

Petroles .............. 8.703 1,295 8.703 1.844 8.703 3,342 13.055fiJ 10.570

Totaux .... 28.116 12.623 32,470 17.070 33.679 26.200 44.010 _ 38.927

40.744 49.549 59.879 82.937
(I) AuementatJon de cELpiie,]
(2> Auementatloa de capltaL rftalJaAe

tntijrratemexit par incorporation de rieervee. 
partlellemetit par Ittcorporation de rtoervee.

tissements sont dcs somnics mises de e6t4 
pour renouveler le materiel, les iimneKbles, 
les machines, au fur et a mesure de Icnr 
usnre. Dc ce fait, une machine dont la 
durfie d'ntilisation pent etre evalufe a dis 
ans deivrait etre amortie d’nti 1/10 tons 
les ans, un immenble on line iisine de- 
vraient an contraire s'amortir snr dea pc- 
riodoB beauconp plus longues. Mais en 
realite, les amortissements sont pratiques, 
du point de vue financier, par application 
de coefficients fiscanx qne TAdrainistration 
a dMlarfe admisaibles. Ainsi eonQu, I’araor- 
tissement, d^pourvu de base ^conomi- 
que, devient dans de tr^ nombreux ea.s 
nne simple m^thodo de miae en rdserve 
de profits qni so trouvent soustraits do ce 
fait a limpot et aux actionnaires.

Lee moyens dont disposent les diri- 
geants de soci^tfe pour minimiser et de- 
guiser les profits effect!vement realisds sont 
done nombrenx, et sont souvent legalises 
par un appareil d’Etat tout ddvone aux 
trusts, Ces moyens sont tr&s diversement 
utilisda; aussl nWt-il pas possible de 
reconstituer, pour les quelqne 120.000 so- 
cietde eapitalistes franoaises, nn montant 
meme approximatif dn total des profits 
reellemrnt cneaisscs. Tout en reeonnais- 
sant riiLsnffiaanee de cettc donnee, il faiit

ae contenter do prendre en consideration 
Ics profits nets annoncfe, etant bien eu- 
tendu qne les profits reels reprcsentent 
plusienra fois le montant des profits nets 
inscrita au bilan.

Les chiffres inserits an tableau suivant 
ont etd obtenns de deux faQons di£fdrente,s 
mais Icur eomparaison rest s pleinoment va- 
lable,

Les benefices nets figurant dans les co- 
loime.s 3, G et 9 resultent du deponille- 
ment des bilans pnbUes par les societes 
ellos-memcs. Le montant global des bene
fices des societes qui figure dans la colonne 
2 rcsulte du ddponillcTnont des statistiques 
flseales. II a dtd corrigd, afin de le rendre 
comparable avec les antres chiffres, en 
tenant compte du fait qne le benefice fis
cal est etabli sans dwluction du montant 
de I'impot. Pour nne soci^tfi qni a fait 
nti bonfflco net de 100 fr., avant paicment 
do I’impot (tanx actuel : 36 %), le b£n4- 
fioe fiscal est de 100 fr. mais le benefice 
inaerit au bilan est de 64 fr. senlement. 
Afin de rendre les cbifires du tableau 
eomparable-s, le produit global de I'impot 
sur les societfe a eti? deduit, ehaqne an- 
nee, de la somme des bSn4ficca fiscanx eal- 
culoe par I’Administralion.
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Annte

[mp-dt tt«3 \n
B.A.

9.A-ILL..
8dc-

sommaTiil.
etc...

TG2 grandiu aoci6t6d 
(compreoant Jes 100 truUi 100 trusts

6<2 graades soeiMM 
(autres que iea lU) 

dODcpolM)

BtnWtx iDdlce 
1947 : 

.100

de [Qdice 
1947 : 

loo

% de 
I'ensemb. Biaifice

indtee 
1947 1 

100

% du 
total

<2) (3> c*> (5) (8) (T) (a» (10) (11)

1947 .. 20.953 100 7.185 100 13.768 TOO
1948 .. 328.256 41,162 196 13.825 192 27,337 198
1949 .. 273,583 57.890 276 21,1% 21.201 295 7,7% 36.689 266 13,4%
1950 .. 239,539 74.266 354 31 % 26.885 374 11,2% 47.381 344 19,8 %
19.51 .. 323,635 100.676 480 31,1 % 36.569 509 11.2 % 64.107 465 19,9%
1952 .. 364.500 111.476 532 30,5% 46.944 653 12,8% 64.532 469 17,7%
1953 .. 54.395 757

II apparait daircmcat que Ics 662 
^andes societes rctenues voient lenrs hA 
iiefices angmcnter d'ann^ en atmoc boau- 
coup plus rapidement quo Tonsomble dos 
Rooidt&, mais nettement raoins vito quo 
los 160 trusts principaux eompris dans la 
liate.

Pour Tensemblc dcs soci^tfa, le cbiffre 
du total des bendfices de 1948 n’ost pas 
entidroment comparable avce celni des an- 
ndea snivantes, la rdfonne instltnaat le 
regime aetuel de rimpot snr los socidtds 
datant do ddcembre 1948. Si I'on a’en tieiit 
aux aundes 1949 a 1952, on constate que 
^augmentation est de 32,5 % pour I’eii- 
semblo des socidtds, de 75,3 % pour los 
662 grandes socidtds et de 121 % pour los 
cent tmsts.

Dc 1947 a. 1952, los profits dea 100 
trusts ont etc multiplids par 6,53, tandis 
que ceux des 662 grandes societes dtaieut 
seulcment multiplies par 4,69. De meme, 
cos 100 trusts realisaicnt en 1949 7,7 % 
du total des profits, et 12,8 % on 1952. 
Ijcs ebiffres correspondants pour 762 gran
des socidtds Bont de 21,1 % on 1949 et
30,5 % en 1952. La concentration dcs 
profits est done nn fait incontestable : 
la part des grandes societes dans le par- 
tago des bdndfiees augraente regulierement, 
ct avec cite s'aeeroissent Icnr capaeitd de 
prodnction, leur pnissance economiqne et

finaneiere, leur influence dans la politi
que nationale et inter Rationale.

On pent aiissi essayer dc prdciser quelle 
est I’ampleur des profits eapitalistce dans 
lenr dvolution, en analysant lee travanx 
de la Commission des Comptes do la Na
tion,

La pre,seniation dcs «comptes de la 
Nation» n’est dvidemment pas dtabUe 
d’un point de vue marxiste et ne permet 
pas de ehiffrer, par cxemple, le Tolume 
global de la plus-value produitc chaque 
annde. Cette comptabilitd pexmet de 
retrouver eependant divers elements du 
profit eapitaliste, sous la forme des reve- 
nus distribufe par ks entroprisca. Mais 
1^ encore, des elements de confusion sub- 
sistent; dans la estegorie des «revenus 
distribuM», des revenns non capitalistes, 
par exemple ceux des artisans ou ceux 
des potites exploitations agrieoles fami- 
liales, Bout additionnes avec cenx des cn- 
trepri.ses de type capitaliste de I’industrie 
et du commerce, sans qu'il soit ajs6 de les 
differcncier.

Si I’on vent pouvoir comparer les don- 
nees des « Comptes de la Nation» avec, 
les ebiffres des tableaux donnfis pins hant, 
on peut eependant reeonstitner a pen pres
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commo aoit, pour Its oxcrciees 1949, 1951, 
1952 ct 1953, les priiicipaux Elements dn 
nioatant global des profits r^alisfe par

les societcs de capitanx (socl^tM anony- 
mes, societes a responsabilitc limits, so
ciety en eominandite, etc,..) :

BENEFICES GLOBAUX DES SOCIETES
(en milliards de francs)

1949 1951 1952 1953

Ben^ficaj distribufe ................. 100 150 150 150
Bendfiees non dLstribucs .... 300 340 160 100
Traitement.s des diiigoants de 

soei^tds ................................. 100 150 170 200
Amorttssoments ..................... 500 740 940 970

Ijcs traitements payes aux Pr&i dents, 
Diroctonrs generaiix, gerante.,., de soei6tea 
ne soat en r&kUte que des profits ca- 
moufiee sons eette etiquette afin do payer 
Rculoment a I’Etat 5 % de «preleve- 
ment forfaitaire snr les salaires » an lien 
de 31 % siir les benefices dcs societes, 
Qnant anx amortissements, une fraction 
importante, \Taiscmblablement inferienre 
a la woitie mais eertainement snp4rieure 
an tiers des chiffrea inscrits an ta- 
blean ci-deeans, pent fitre consideree com- 
me repr&entant des profits.

Lc montant des profits dcs soeietfe ca- 
pitalistes s’etablirait done an minimum, 
d’aprfe les senles sources dcs « Comptes
de la Nation», aux chiffres ci-apres (en 
miUinrds de francs) :

1946 ....................... 667
1951 ....................... 887
19.52 ....................... 793
1953 ....................... 773

Ces ehiffres, comprenant les « salaires » 
lies dirigeants et nne fraction dcs amor- 
lissementa, sont, on le voit, supericurs — 
paree qn'ils sent plus proebes de la rca- 
lite — aux benefices fiseanx figurant dsns 
lo tableau donne pins bant. Si on les
rapppoche dcs benefices nets dcs grandes 
socidtAi et dcs 106 trusts, on constate 
pleinemcnt le monvement de concentra
tion dflfi benefices qui a’oplirc an profit 
des monopoles depnis 1947,

Si Ton vent essaycr de se faire nne

idee de Tensemble des profits capitalistcs, 
on tout an moins pr^iser nn cliiffre nii- 
nimnm, it faut ajouter aux profits des 
societes eeux qui sont realises par les 
entreprises eapitalistes individuelles, dont 
le nombre demenre important.

Les revenus provenant de ces entrepri- 
scs, toujours d’apres les publications de 
la Commission des Comptes de la Nation, 
anraient aiieint (en milliards de francs) ;

En 1949 ............. 2,000
En 1951 ................... 2,850
En 19,52 ................... 3.100
En 1953 ................... 3.085

On pent estimer qnc la moitie dc ees 
sommes ati moias representent des pro
fits eapitalistes, lo restc provenant d’en- 
troprises artisanales on de petitea axploi- 
tations agricoles de type familial, En 
outre, I’ensemble de ees entreprises indi- 
duellcs out pratique les amortiaseinents 
suivants (en milliards de francs) :

En 1949 ........................ 400
En 1951 ........................ 500
En 1952 ........................ 500
En 1953 ........................ 500

Si t’on admet que le tiers de ccs ainor- 
tissomerts est en rcalite constitne par des 
profits eamonilcs, fX)inme pour les societes, 
on pent done affirmer, snr la base des 
C,oraptes (le la Nation, que les profits ca- 
pitalistes out ^te sans anenn donte supe- 
rieurs aux cliiffres suivants :
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1949 1951 1952 1953

Profits des societds ................. (567 887 793 773
Profits dcs entreprises iudivi- 

duelles ................................. 1.133 1.590 1.715 1.710

Total ......................... 1.800 2,477 2.508 2.483

Bicn enteudu, il ne s'agit 1^ qtie d’ane 
limite infdrieure ; Ics posaibilit^s ofTertcs 
aux capitalistes, et surtoat aus grandcs 
societes, pour cacher uae partie de leurs 
b^n^fices aont telles que le montant reel 
des profits cst certainement trra sup6rienr.

*

L'examen critique dcs diverses sources 
de documentation qui existent it I’heure 
actuelle sur les profits capitalistes, mal- 
gr6 les lacunes et les erreurs de ces do
cuments, pennet done d'aboutir a deux 
ordres de conclusions. En premier lieu, 
les profits capitalistes atteignent dee som-

mes euormes, d’un ordre de grandeur oom- 
parable an montant des salaires dlstrilnies 
par les patrons ; cette constatation ntine 
la tbeorie du C.N.P.F,, qui pr^teud que 
la «part du capital», infime, ne donne- 
rait rieii aux salaries m^e si clle Icur 
4tait int^gralement repartic. En rdatite, 
les profits pourraient fadlcment etre om- 
put& des sonunes neccssairos a I’augmen- 
tation dcs salaires.

On pent constatcr en deuxieme lieu que 
la part des monopoloa dans la repartition 
des profits capitalistes augmente sans 
cesse. C’cst cette Evolution, d’une impor
tance capita le, qu'il s’agit maiiitenant 
d'cxpliqner.

L’ORIGINE

ET LE PARTAGE DU PROFIT

On ne pourrait e.xpliquer pourqnoi et 
comment les monopoles parviennent au- 
jourd’hni li s’assuver de tels avantages 
dans la r^artition des profits capitalistes 
si on ne rappelait brievement les lois de 
la formation et du partage du profit a 
I’cpoque du capitalisme de libre concur
rence, epoque qui a precede dans I’his- 
toire de ee r%ime la p6riode actuelle ofi 
triomphent les monopoles, I’epoque impe- 
rialistc.

IjCS capitalistes n’engagent leurs eapi- 
taiix dans la production, n’achetent des 
iisines, des marchandises et no patent des 
ouvriers que pour obtenir du profit. Et 
cela est juste, disent-ils : le salari^ donne 
son travail et reQoit le salairo, le patron 
apporte son capital et eneaiMp le profit, 
Mais Is proeea.sna reel est different. Sans 
entrer dans le detail de la tbeorie ***, il

(1) Voir I’artlele Bur < le probl^mc eta iiata!- 
refl » datiB le tt<> 1 de < Economle et PoUtlijue ».

convient de rappeler que la valeur d’nu 
produit est determinde par la quantitd de 
travail humain {travail socialement ndees- 
saire) qu’il contient. Or dans un produit 
intervient le travail nouveau effecttie p.ar 
lo prodneteur (travail vivant) et le tra
vail ancien reprdsentd par lea instruments 
de production : machines, batiinents, m.'i- 
tiores premieres, etc,.., neccssairos h la 
production (travail mort). Lb? travail do 
Touvrier a une double propriety ; il por- 
met de trnnsfSrer la valeur dcs instni- 
ments de production anx produits, et de 
order en meme temps unc valeur nou- 
velle qui s'ajoutc a la valour transferee. 
Tdi partie du capital eonsaerde a Pachat 
des batiments, maebines, matierrs premie
res est appeiee par iTarx capital cona- 
Uint parce que sa valeur n’augmente pas 
nil ooitrs du processus de production ; 
elle est senlcment transferee grace a a tra
vail vivant de I’ouvrier. Par eontre la
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partie da capital eonaacrfe aa paiemeiit 
dea sa la ires est appelde capital variable 
parce que sa grandeur varie au cours da 
processus de production. En effet, le tra
vail prodnctif a pour qualite cssenticlle 
de pouvoir creer uue valeur supericure 
it celle qtic rep resente le salaire. La dif- 
fereiioo ontro la valeur cre& par le tra
vail du producteur et la valeur du salaire 
repr&eute pr^ciserneut la plus-value qui 
est la source du profit.

Ce mecanisrae interne de la ejeation do 
la plus-valae n’interesse pas le capitaliste. 
Ce qui I’interesse c’est le profit, c’est-a- 
diro la com para ison entre la somme qiifil 
a avanow (en capital eon,stant anssi bien 
qn’en capital variable) et la somme qu’il 
retire de la ventc de ses produits. La dif- 
fm^nee entre le capital engage et le pro- 
duit de la vente dea marehandises produi- 
tos constitue la masse globale du profit 
obtenn. Le rapport entre eette masse du 
profit et celle du capital engagS constitue 
le taux du profit, qui determine le < ren- 
dement» du capital.

Tofit capitaliste ehercbe Svidemment a 
ohtenir le profit et le taux de profit lea 
plius fleves possiblea. Mais les loia econo- 
miques ne dependent paa de la volont^ 
dcs patrons. Mars a montre que dans les 
conditions du capitalismc de fibre concur
rence, quels qiie soient les dfeirs de clia- 
que patron pris en partienfier, lenr lutte 
tend a la formation d'un tans rooycn de 
profit. II a expliqne comment et pour- 
quoi ce tans moyen a tendance b s’obais- 
aer. Ces lois contredisent, eomme fienu- 
conp de veritfe seientifiqnes, I'apparence 
extericure dea phenomeiies dconomiques 
relatifs an profit, dont el les espliqiicnt 
eependant revolution,

Lorsque les divers cnpiialistes achetent 
les moyems do production dont ils ont be- 
soin ct einbaucfient des onvriers, iLs ne 
sont pas tons, nn depart, dans dcs condi
tions semfilables. IjGS uns, par exemple en 
province, troiivcnt la niain-d’ceuvrc a mcil- 
leur prix ct s’equipent moins que d’ati- 
tres. Ils auront a depenser plus de sa- 
lairca on comme dit Marx plus de « ca
pital variable », et ils achetcront moins 
de machines, de bafcimeuts, de maticrcs 
premieres, etc... En un mot lour « capita! 
oonstaut », celui qui transfcrc seulcmcnt

sa valeur anx marcLandises prodnites, se
ra proportionnellemeut moins important 
que celui do leurs concurrents.

Produisant dans des conditions diffe- 
rentes, et tons d&ireux d’encaisser le plus 
grand profit possible, les capitalistes, a. 
I'epoque de la fibre concurrence, finissent 
par obtenir eependant des tanx de profit 
qui dift£rcnt pen d’nn taux de profit 
moyen que leur concurrence va degagtir. 
En effet c’est seulemcnt on vendant les 
marchandises prodnites que les capitalistes 
pen vent eneaisser la plus-value qu’eUes 
coutiennent. Dans chaque branehe de pro
duction, la eoncurrenee des vendeurs sur 
le marche aboutit a la formation d’un 
prix moyen et d’un taux de profit moyen 
nniformes. Sans donte, les prix rcelle- 
juent pratiqufe pour chaqne transaction 
ne sont-ils pas tons identiqiics aux prix 
moyen, parce que les conditions de la 
concurrence et de In. publicite des offres 
et des demandes nc sont jamais parfaites, 
Mais les prix reels s’^cartent pen, que 
ce soit en plus Oil en moins, de ce prix 
moyen defini par les conditions ^conomi- 
ques gdndrales du marchfi. Be meme, les 
tanx de profits r^els penvent etre diffd- 
rents du taux de profit moyen, mais iis 
nc s’en ecartent jnmais beaucoup, tant 
que la concurrence est fibre.

Entre les diverscs firanefies de produc
tion, la concurrence jone egalement mais 
d’une fa^on differentc : lorsque le taux 
dc profit de I'industrie des macliincs-outils, 
par exemple, marque une tendance h la 
lianssc, des enpitaux lilires ou anterienre- 
nient investis dan-s uiie autre branehe 
vont venir creer dan.s I’industrie des ma- 
ehines-outils de nouvelles entreprises dont 
la production, lorsqii’eUe va s'ajouter k 
cello dcs anciennes entreprises, augmentera 
I’offre snr le marche. Le.s prix et par 
suite le tanx de profit baisscront et, par 
une scrie d'oseillations snreessivos, on 
taux moyen de profit s’etahlira egalement 
entre totites les branches de la production.

La loi de la formation d’nn taux de 
profit moyen eclaire egalement les condi
tions de la repartition du profit entre les 
diverscs categories de capitalistes, Puis- 
que la plus-value n’est produite que dans 
le domaine de la production des mar- 
ehandises, il faiit expfiquer ponrquoi le



170 ECONOMIE ET POLITIQUE

HOMMES DU GRAND CAPITAL

de NiSItVO
A la tele du groupe et de 

la famille de Nerve, liee 
atLv Mtrobaud, an trouve 
le baron Leon de Ner
ve, ne en 1373, ingenieur 
de TEcole Ccntrale; il epoo- 
sa Germaine Davillier (fa- 
mi lie liee an Credit Corn- 
mere ial de Franee). Presi
dent honoraire des Phospha
tes et Chemins de Fer de 
Gafsa, de Denain-Anzin, des 
Mines et Fonderies de Pont- 
gibaud, de Djebel-Djerissa, 
des Forges et Acieriea du 
Eaut-du-Tarn, prcsident-di- 
recteur general de Mokta-el- 
Hadid, il eat membre du 
Cercle Interalliu et preprie- 
taire du chateau de Mar- 
gency; sa fille Yvonne a 
epouse Robert Lemaignen, 
qui dirige Faetmte celoniale 
el commerciele du groupo. 
Jacques de Nervo, Ills de 
Leon, est president de De
nain-Anzin (dcpuis 1945), 
president-directeur general 
dea Forges et Acieries du 
Ssut-du-Tam, vice-president 
de Pontgibaud, des Ateliers 
et Chantiers de France, ad- 
rainistraieiir d'Usinor, des 
Tubes de Valenciennes et 
Dcnain, de I’Oranium Indus
trie!, Immobilier et Commer
cial et de Com men try, Four- 
cbambault et Decazeville,

Pierre BICABD
Le representant officiel de 

!’ensemble dea tnists de la 
siderurgie est Pierre Ricard, 
president, depuis 1953, de la 
Chatnbre Syndicate de la 
Siderurgie. C’est un haul 
fonctionnaire promu patron 
et grand commis des mono
poles. Ne en 1899, il est 
ingenieur de Polytochnique 
et dea Mines. On le trouve, 
en 1935, altacbe au Minis- 
lere des Travaux Publics,

puis, de 1935 a 1938, eon- 
seiller teclinique du Minia
te re du Cnmmerce. Admi- 
nistrateur de la Ste Generale 
de Fondcrie en 1938, i! pas
se en 1939-40 chef du service 
de la siderurgie au Minis- 
tere de TArmement. A partir 
de ce moment-la, son ascen
sion est raitide. Sous Vicliy, 
on le retrouve vice-president 
delegue general du Comitc 
d'Organisation de la Fon- 
derie et membre de I'Office 
Central de Repartition des 
Produits Industriels. II cu- 
mule aujourd'hui functions 
et titrea : premier vice-pre
sident du C.N.P.F,, presi
dent de la Cliambre syndi- 
cale de la Siderurgie, vice- 
president-delegue du Syndi- 
eat general des Fondeurs, 
vice-president de I’Assoela
tion Nation ale d’Expansion 
Economique, membre du 
Comile national franjais de 
la Chambre de Commerce 
Internationale, membre du 
Consell Economique, du Co
mile National des Prut, de 
!a Commission Consultative 
Charbon-Acier (du plan 
Seboman), etc... R a recu 
de nombreux postes d’admi- 
nislrateur de societes : Cre
dit Lyonnais, Union Euro- 
peenne, Cie d’.applications 
Mecaniques, Entrepri- 
ses Campenon-Bemard, Acie
ries de Paris et d’Outreau...

Jacques LAURENT
Jacques Laurent est le fils 

du celebre Theodore Lau
rent, chef du groupe Lau
rent-Marine et Homecourt 
(aujourd’hui Marine et St- 
Etienne). Jacques Laurent 
est president de Sidelor et 
de Dav'um, ainsi que des 
Forges et Acieries de Dil- 
ling (Sarre); vice-president 
de Marine et Saint-Etienne, 
des Ateliers et Forges de la

l.^ire, de la Ste Lorraine de 
Participations Financiercs et 
Indusirielles: adroinisirateor 
de la Cie Frant;alse de Ma
teriel de Chemins de Fer, 
de la Marocaine Metallurgi- 
que. etc...

Leoti DAUM
Le representant de fail 

dea trusts sidcrurgiques fran- 
?ais a la Haute Aulorite du 
pool Schuman est Leon 
Daura, employe auperieur du 
groupe Laurent. Ne en 1887, 
ingenieur de Polytecbnlqoe 
et des .\fines, il est chef du 
service des mines du Maroc 
en 1913, chef du service des 
mines de la Sarre en 1919. 
En 1921, il quitie rodrai- 
nistration pour entrer a Ma
rine et Homecuurt, dont il 
devienl directeur general en 
1927. Il ne fait plus partie 
offieiellement de sea couseils 
d’adminislration depuis qu’il 
est membre de la Haute Au- 
torite; il etait auparavant 
president- directeur gMcral 
de Sol lac, vice-president- 
directeur general de Marine 
et Homecourt, administra- 
teur du Credit National, de 
Sidelor, de Davum, des For
ges et Acieries de Saint- 
Etienne. des Forges et Acie
ries de Dllliag (Sarre), etc...

Andre CBANDPIEBRE
A la tele do groupe Pont- 

a-Mousson on trouve Andre 
Grandpierre, president des 
Fonderies de Pont-a-Mousson 
ct de la Cie de Pont-a- 
Moilsson. li est egalemeut 
vice-president de Sidelor. 
d’Aubrives et Vilterupl; ad- 
ministrateur de la Sic dc 
Participations. d’Etudes tA 
de Ban que, dea Forges et 
Acieries de Dilliug, des 
Charljononges de Becriu- 
gen...
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coniMergaiit, le banquier, penvent obtcnir 
eux anssi, du profit.

Ici encore, la concnrrrenee ties eapitanx 
est le pbenomfene cssentiel qui joue com- 
nio lorsque In eonciirrcnce a lien entre 
(les branches dc production dilTdrentes. Si 
rindHstriel, nn fabricant de chemises, par 
example, a besoin d'empninter des fonds, 
a'il a besoin dcs services d’un commer- 
qant pour ^eonler sa production, il sera 
evidemment oblige dc payer le banqnier 
OH lea grossistes et d eta ill ants aaxqnels il 
a reconrs. Mais ces derniers sont des capi- 
talistes eomme les fabricante de chemises : 
ils n’anroni placd Icurs eapitanx dans la 
banqnc, oh le commerce, qtie s’ils sont as
sures de recneilHr dans ces activites on 
profit ^al a cclui de I'industric. Et lors- 
qno fe taux du profit commercial on Ic 
tanx du profit bnncaire s’dcarte, en haussc 
OH en baisse, du taux moyen general du 
profit, I’afflux on I’cxode des eapitanx 
viennent retablir requilibre par le jeu de 
la loi dc 1’offre et de la deraaride.

II efxiate d’ailleurs nno autre partie pre- 
nante dans la repartition de la pins-value; 
I’Etat. Tontes les depenses ainiuistrati- 
ves, militaires, repressives sont en fait le 
paiernent d’acti^tes Lm product Ives, mfime 
si elles sont iudispensables an mainticn 
du regime. Ces sommes, eomme le profit 
eonaraereial on bancaire, ne pen vent pro- 
venir, qnelle que soit leur importance, quo 
de la plns-valne extraite dans le scetenr 
de la production.

La ooncuirenee des eapitalistes a egalo* 
ment nn autre resultat. Le progrfes des 
tiichniqnes de la production ne s’opfere pas 
regnlibrement pour 1’ensemble des entre- 
prisce. Les entwprises qui sont, a un mo
ment donne, miens equip des, pins nioder- 
lics on mieux dirigees peuvent bcneficier 
de pris dc revieut inferieurs et peuvent 
ainsi obtenir pendant une conrte periode 
MU « snrprofit », une marge de profit 
snpdrienre an profit moyen, puisqu’ellcs 
vondwtt, eomme lours concurrents siir le 
marche, h un prix unifonne.

Cet avantage technique ne pent rester 
lorrgtemps I’apanage de qnelqiies firmes, 
car la concnrrence a egalement pour effet 
do modifier sans arret les conditions de

la production. L’experience montre que 
revolution des techniques productives con
duit reguLierement a une plus grande rae- 
canisation du travail, a une augmentation 
de la quantitc de machines, de batiments 
et de matieres premibres nccessaires pour 
fairc travail ler le merac n ombre d'ou- 
vriers. Le capital constant augraente beau- 
coup plus vite que le capital variable. Et 
e’est pourquoi, le taux moyen de profit, 
qui depend non seulement du capital va
riable mais de I’enscmble du capital en
gage dans la production a tendance h 
baisser an fur et a mesure de I’bvolution 
du cap i tali sme.

Sans doute, eetto baisse n’est pas regu- 
liere : les eapitalistes dlsposent de nom- 
breux moyens pour relevcr le tan.x de 
profit, dont le principal est I'augmenta- 
tion de I’cxploitation des travaillenrs, sons 
toutes ses formes : allongeraeut de la jonr- 
nec dc travail, intensification du travail 
et notamment acceleration des cadences, 
etc... Ils uiilisent ces moyens ehaque fois 
qu’iLs le peuvent, en prbtondant toujours 
que tel est I’intbret des salaries, eomme 
ib le font aujonrd’hni dans la croisade 
pour raecroissement de la prodnetivite. Et 
tb parviennent ainsi a faire reraonter le 
taux dn profit, an moins dans Certains 
seeteurs et pour une certaine pbriode. 
C’est pourquoi la loi de la baisse du 
taux moyen do profit est une loi «ten- 
dan cielle ».

Etablissement d’nn taux moyen de 
profit, baisse tendanciello de ee taux, tel- 

sont les lois qui regissent la formation 
et la repartition du profit a I'epoque du 
eapitalisme de libre concurrence.

*

Les choses sont profondement differen- 
tes a I’epoque de I’imperialisme. L’exis- 
tenee meme des grands trusts, engendrds 
par le double mouvement de centralisa
tion et de concentration du capital, limitc 
le jeu de la concurrence, deforrao les 
conditions de la Intte entre les eapitalistes 
pour le partnge du profit, et I’ohtcntion 
reguliere de profits trbs superieurs au 
profit moyen devient pour les monopoTes 
possible en meme temps quo nbees-saire. 

Tout d’abord, dans la plnpart des 
grands seeteurs de la production, les prix
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De so ferment plus anjourd’liui pnr le 
jeu de la loi de I'offire et de la demande 
sur on raarche libre, c’est-a*dii'e sur un. 
mar die ou les positions respeetives des 
vendenrs et des aeheteurs sont sensible- 
ment equilibr&s. Le groupe Pechiiiey- 
Ugiiic par exemple, on I'a v«, prodnit la 
totalite de I’alumininm fabrique en Fran
ce, quelle qne soit son utilisation finale : 
papier d’emballage dn bcurre, ou bom
bardiers lonrds, Le siqier-inonopole inter
national denonune « Conimunaut^ Euro- 
pdenne du Clmrbon et de l'Ader», ou 
plus commundment pool Sehuman, a Id- 
galeracnt une action determinante sur la 
fixation des prix des produits ferrenx 
dans tons lea pays de la Communautd. La 
concentration de La production anx mains 
des monopoles, merae lorsqu’elle est d’uiio 
ampleur moindre qne dans lea deux exem- 
plos citds, leur permet de vendre lenra 
produits bcaueoup pins dier que ai lea 
prix dtaient fixds par une libre concur
rence entre do nombreux vendenrs et ache- 
teurs. Les prix « de monopole » ont ponr 
caraetdristiques prineipale d’etre supe- 
rienrs Ji la valenr alors que les prix ob- 
tenua par le 5®'! de la coneurrenec libre 
sur leg m arches oseillent an tour de la 
valeur.

Ponr lea raeines raisons, les tmats iien- 
vent ntiliser I’importance de leurs achats 
pour faire pression sur leurs fournisscurs 
et obtenir d’enx des prix particuliercmeiit 
has. De ec fait, la formation d’nn taux 
moycn de profit ne pent plus s’opdrer et 
les monopolea ont la possibilite d’eneaisser 
des profits tres superienrs an profit 
raoyen.

D’nn autre point de vue, les igrandea 
societes control ent aujourd’hui des in- 
vestissements dnormeg en batimonts, ou- 
tillages, stocks, etc... On a pu ainai dva- 
Iner k 150 milliards de francs le eout 
actnel de I’appp.reil Industrie! de 1’ensem
ble dn groupe « Pdchiiiey-Ufrino» de;ia 
eitd. Pour prendre des exemples pins mo- 
desites, il est dvident que la creation d'une 
chains modemo de voihires de toiirisme 
on la raise en place d’un train continn 
de larainoirs ne sont pas !i la poriee dn 
premier capitalisto venu. En fait des som- 
mes de eette importance ne peuvent etre 
rsnnies qu’avee Tiiide des grandes bnnqnes

qui drament tout 1'argent disponible dans 
la circulation raonctaire et en font benc- 
fieier, pnr le moyen des prets, les indus- 
triels avec lesqucls elles sont intimement 
lidcs. Enfin les monopoles et plus eoeore 
les ententes qu’ils nouent entre eiix dispo- 
sent de nombreux moyens, inddpendam- 
ment de rdnormitd des eapitaux ucims- 
sjiires, pour empecher la erdation d’en- 
trep rises eoncurrontes.

De cc fait les monopolcs peuvent, an 
mo ins dans certains secteurs et pour eer- 
taines pdriodes, freiner on meme arret er 
le progres technique, en achetant, par 
example, des brevets qu’its n’ntilLscnt pas. 
Kestreignant artificiellemont In production, 
les dirigennts des trasts peuvent oxcroer 
une pression accrue sur les prix qu'ils 
controlent dejii en pnrtie du fait meme 
de rimportance de leur chiffre d’affaires. 
En outre, on ralentissnnt on en arrdtaiit 
le progres technique ils peuvent freiner la 
tendance ii I’augmentation dn capital cons
tant, done, la baisse du taux de profit. 
Dang sa brochure intitulde : ■« La diplo- 
matio scerfite des monopoles intematio- 
naux», Ronbinstein donno de nombreu.v 
exemples de malthusianisme des trusts et 
expbqne, par exemple, comment ils ont 
sahote lea fabrications de caoutchouc on 
d’essence synthdtiques et I’utilisatiwn des 
lampes h fluorescence.

Les monopole.s ne suppriment pas ponr 
antant toiitcs les manifestations de la 
concuiTencc. Ils sont loin de former nn 
bloc, sans fissure et no ixmstitnent pas une 
puissance unique, aux interets eoncordant-s 
et dont les huts politiques sont toujours 
semblables. S’ils sont d'aecord snr la mise 
eii mnvre des moyens d’obteuir le profit 
maximum, leur eontradietions appaniis- 
sent et s'aggrnvent des qn’il s'agit de 
partager le profit. Par exemple, les inf^- 
rets des siderurgistes entrent en eonflit 
avec eeux des fabrieants de maehinea, on 
r,a vn rccemment, a I'oeension du pool 
Schnman. A 1'debolio Internationale, les 
trusts concurrents des divers pays se !i- 
vrent des batailles aebarndeg pour leg mar- 
elids et les sources do matieres. La e»n- 
eurrcnce est ainsi reportde h nn autre 
echelon : elle iirepare leg conflits arme.s 
qui caraetdrisent la cri.oe gdncrale du capi
talism e.
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Mais en meme temps quo Icnrs possi- 
bUit& d’action dans les doinaines econo- 
miqno et politique, les besoins financiers 
des monopotes augmcntent. La grandeur 
dos sommes necessaires pour entretenir ct 
surtout pour ddvelopper la capacite de 
production de ces immenses complexes 
economiques que sont les monopoles ae- 
tuels est telle qu’ils ne pcuvent plus trou- 
ver facilement aujourd’hui les capitaux 
frais qui leur sont indispensables.

C’est pourquoi non seulcment les grands 
trusts, dont les tau-x de plus-value sont 
les plus elcvda, exploltent leurs ouvriers, 
mais encore ils tirent leurs profits, eu 
partie, d’autres sources. II s accapareut 
ainsi une partie des revenus do certaincs 
couches de la population dont I’aetivitd ne 
se trouve pas normalement soumise & une 
exploitation de type capitaliste.

Lea artisans qui peuvent se trouver en 
rapport avec divers monop()les (par exem- 
ple des grands uiagasins) pour I'ecoule- 
ment de leurs fabrications sont evidem- 
ment pnyes an tarif le plus bas possible.

Les petits exploitants agticoles sont 
sonmis aux volontes des grands trusts 
conuumerciaux on iiidustriels qui drnment 
leurs produits. Ainsi les produetenrs de 
lait dependent des graudes societes lai- 
tiSres de ramasssge. Les eenrts entre les 
prix agricoles b la production et les prix 
des produits industrials, et notamraent des 
produits industricls destiniis a 1’agricul
ture (engrais, outUlage agrieole, etc,..) 
donneut une idee de.s transferts dc revenu 
qui s'op&rent ainsi du monde agricole vers 
les eaisses des grands trusts du commerce 
ou de I'indnstrie,

Les monopoles dCvcloppeut encore lent 
activite grficc a I’exportation de leurs ea- 
pitaux dans des territoires colouianx on 
dans des pays dits «arrierfe», on ils 
peuvent instituer de.s methodes quasi- 
eselavagistcs que les travailleurs de la 
mdtropole ne tolferoraicnt pas.

On verra (dans le cliapitre suivant) tons 
les a vantages extremement snbstantiels 
que lc3 grandes societes re^oivent de 
I’Etat: fonmiUiro b. bas prLx de I'energic 
par les etahlissements nationalises, achat 
a des prix tres dlevfe des productions des 
monopolcs par les Administrations (no- 
tamment pour les fonmifcnres militaircs,

ob I'Etat est na client unique, et facile,..), 
fiuancement des marchfe ou des gros m- 
vestissements, exonerations flscales de tou
ts sorte, concours gratuit de la police pour 
reprimer les rcvendicatious onvrieres, etc.

Eufm, dans la phase actuelie de la 
crise gcneralo du capitaUsme, a I’dpoque 
de la desagregation dn marche mondial et 
de la division du moude eu deux mar
ches, les monopoles sont amenes — pour 
eompenscr les tehees et les pertes subis 
dans les pays qui ^chappent au joug du 
capital ism e — a pousser systdmatique- 
ment leurs gonvemements et leurs pays 
dans la voie de la militarisation, puis de 
la guerre, uouvelles sources d’immenses 
profits.

Tons ces fails aboutissent b un nouveau 
partage du profit, qui se superpose au 
partage entre I’industrie, le commerce, et 
la banque. Tout d’abord lea limites entre 
I'industric, le commerce et la banque s'es- 
tompeiit avec la formation des monopoles. 
Lenine a montre que la fusion du capi
tal bancaire et dn capital industriel, 
dont I’nnion constitue le capital finan
cier, est enraeteristique do ITmperialis- 
mo, Mais en outre, dans tons les do- 
maines de la vie ceonomique, les grandes 
societds obtiennont Tenormc part de pro
fit qui leur est aujourd’hui ndeessaire au 
detriment des entreprises non monopolis- 
tes, et bien entendu de la masse des tra- 
vaillewrs des villes ct des eampagnes.

Telle est la loi fondamentale du capi- 
talisme actuel que Staline a eiablie dans 
son dernier ouvrage :

« Les traits piineipaux et les exi
gences de la loi economique fondn- 
meiitale du capitalisrae actuel pour- 
raient otre formulfe a pen pres ainsi: 
assurer le profit capitaliste maximum 
par Texploitation, la mine et Tap- 
pauvrissement de la majoritc de la 
population d'un pays donne, par 
I'asservissement et le pillage systc- 
matique des peoples des autres pays, 
surtout des pays arrierds, et enfin 
par les guerres et la militarisation 
do I’economie nationaJe utilisees pour 
assurer les profits les plus dlevds. »

et commentee ainsi:
<c C’est justement la ndee&site de
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realiser les profits maxima qui poua- 
sc Ic capitalisme dr monopole a des 
netes hasardrnx eomine I’asservissc- 
merit et le pillage systematiqne des 
colonies ei des autres pays arridrcs, 
1ft transfonuation d’nne serie de pays 
indepemdants eii pays dependanfej.

I’organisation de nonvellcs gnorres 
qui sent, pour lets brasseurs d’affai
res du eapitalisine actnel, le meilleur 
« business » leiir permettant de tirer 
le miLsiraum de profits ; enfia, les 
efforts tentes ponr eonquerir la do
mination Bconomiqne mondiale ».

OU VONT LES PROFITS DES TRUSTS ?

A pres avoir etabli en fait et confirme 
par I’explication tbeorique 1’existence 
d’immenaes profits que s’adjugeiit les tmts, 
it fant reeherelier, dans la mesnre oil 
une telle recherche est possible, ee que 
font les monopolcs des milliards eneais- 
ses par enx.

On pent distingiier troia modes d’uti- 
lisation des profits :

— ce qiii sect h. la eonsonunation per- 
sonnelle des capitalLstes ;

— ee qni est utilise par les entreprises 
elles-mcraes, ponr entretenir, moder
niser on augmenter Tappareil de 
prodnetion (y eompris 1'export at ion 
des capitaux) ;

— les < faux frais » de la production 
eapitalisto : depenses administrati- 
ves, pourboires a la clientele politi
que, pnblieitd, contribution aux syn- 
dieats patronaiix, depenses de police 
et de guerre assurees par I’Etat, etc.

**1:

chiffres souvent derisoirca ics divideudes 
des petits actio nna ires. L’In tend ant Bailiy 
donne I'exemple snivant dans «Difense 
des actionnaires » :

Paraii la fraction des profits des so- 
cietes eapitalistes transformce on revenu 
])crsonncl, it faut distinguer Ira dividen- 
des verses aux actionnaires des remunfra- 
tions quo s’oetroient les dirigeants des so- 
eietes. On a examine ei-dessus, du point 
de vue de la rdpartition du profit, la part 
distribnee a I’actiotmaire, et on a cons
tate que cette part etait faible, (Ijp ban- 
quicr all Pina nd Purstenberg declarait: 
« Le dividende est ia fraction du profit 
quo Ton ne pent plus dissimnlcr a I'ac- 
tionnaire...».) Eii outre, le systeme des 
participations en cascades — qui pennet 
le controlc de quelqnes dirigeants sur un 
grand nombre dc societfe — r^uit a des

« La. Societe des Fondcries de 
Pout-a-Mousson a des filiales qtii, 
cUes-memes, out essaime, C’cst aiusi 
que Pont-a-Mousson participe k Mi- 
chcville, qni participe a Rombas, qni 
participe a RcdaTige, qni participe a 
Dilling.

« Snr les 100 francs de benefices, 
distribnes par Dilling, ponr cotte par
ticipation de Pont-i'i.-Mousson :

— 10 francs vont anx actions de 
Dilling ;

— 90 francs vont aox actions pos- 
sedees par Redange.

« Sur ces 90 francs de benefices, 
encaisses par Redange, .50 francs 
vont aux reserves et 40 francs sont 
distribufe, dont 4 francs aux adroi- 
nistratenrs de Redange et

— 36 francs aux actions de Re
dange possedees par Rombas,

c Sur ees 36 francs de benfifices 
encaisses par Roinba.s, 20 franca vont 
aux reserves et 16 francs sont distri- 
hucs, dont 1,0 aux administratenrs de 
Rombas, et 14 frs 40 anx actions 
de Eoraba.s, possedees par Miche- 
ville ; snr ces 14 frs 40 cncaisafe par 
ilielicville, 10 franco vont aux re
serves et 4 fr, 40 sont distribucs, 
dont :

— 1 franc anx administratenrs de 
Micheville et
3 fr. 40 anx actions de Micbe- 
viUe possedees par Pont-a-Mous-

. Md
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« Snr eea 3 fr. 40 eticaisses par 
Pout-a-Mousson, 3 fr. 20 vont aux 
reBcrvcs et 0 fr. 20 sont distribucs 
dont 0 fr. 05 aux admiiiLstrateuia de 
Pont-a-Moiisson, 0 fr, 15 aux action- 
Bairrs de Poiit-a*Mousson en chair 

eti os.
< En somme, sirr 100 francs distri- 

bufe par Dillitig, 83 fr. 20 vont ^ 
dc« rdecrves qui serviront a creer 
d’autrcs partieipations, 16 fr. 65 
vont aux administrateurs et 0 fr, 15 
vont aux actionnaires en chair et en 
os. Les administrateurs touehent 100 
fois plus que lea actionnaires».

Bcs dividendes aussi faibles sont cou- 
rnnte. Ils ne pcnvent evidemment presen
ter d’interet que pour lea trfe gros ae- 
tionnaires,

Lee administrateurs des monopoles ^vi- 
tent toute publieite sur Icurs roveim.s 
reels, par I’citet d'nne discretion bien 
eomprdbcnsihle. Et ils s'efforcent de frac- 
tioiiner cos revcnus sons des formes di- 
ver.ses, cc qui les rend plus faciles a dis- 
simnler. Ils totichont ainsi, indepeiidam- 
ment des dividendes distribues aux actions 
qn’ds detiennent, des jetons do presence, 
des tanti femes, des nppointomonts on tant 
qne Direcfenrs gcndraux, gerante, Admi- 
ni.strateura-del%ues, etc.,,, des frais de 
representation, de voyage, etc,.., sans par
lor de ee qu’ils peuvent gagner on spe
culations boursieres ou autres.

Les tantiemes sont la fraction des be- 
nefioea nets qui va aux administrateurs. 
Ik aout en general asscz elcvea :

Emile Minost, prfeident de la Banqne 
de rindoehine, qui siege en ontre a I’ln- 
dochinense de planiatioms d'heveas, an 
Credit Foneier de I'Indochine, aux Char- 
bonnages du Tonkin, au Canal de Suez, 
a la Banque do Paris et des Pays-Bns, 
anx Raffincries Say, etc... a touche, en 
1952, 28,7 millions de francs de tantie
mes ponr I’enserable de ses conseils d’ad- 
minist ration,

Henri Lufond, qui si^e dans une 
douzaine de conseils d’admini.stration, a 
requ, en 1952, 8,2 millions comme presi
dent de Djbel-Djerissa, 10,6 millioas 
coramc president des Hines de Hunron,
4,2 million.s comme president de la Ban

que de I’Union Parisienne, 5 millions 
comme administrateur do Pechiney, 4,6 
millions a Ouenza, 4,3 a la Compagnie 
Fransaisc des Petroles, etc..,, soit au total
46,5 millions de francs.

Pechiney, en 1953, distribue 60,4 mil
lions do tantiemes, soit 5 millions par ad- 
mi nistrateur (R. Piaton, R. de Vitry, 
etc.) ; la Banque de I’Indochine 30,7 mil
lions, soit 2,3 par administrateur ; la Cie 
Genferale d’Electricitd 52 millions, soit 
4 millions par administrateur et 8 au 
pi-esident J. Jonrdain. Ija Cie du Canal 
de Suez detient un record dans ce do- 
maine, avec 208,4 miUions verses a ses 
31 administratenra Crangais, anglais, egyp- 
tiens soit 6,6 millions par ad^nktTateur 
(parmi lesquels Pierre Fournier, Ernest 
Mercier, Humbert de Wen del, Charles 
Eist, etc...) et 13 millions au prasident 
Fran?ois-Charlcs Roux. Les quatre Saint, 
Roger, Daniel, ChrisBan et Andre, se sont 
octroyds, en 1952, 22,4 millions de tan
tiemes (rien que ehez Saint-Frferes). Les 
qiiatre Peugeot qui silent ehez Peugeot 
(autos) se sont partages 38,4 millions de 
tantiemes,

Dans qnelques cas les societes publicnt 
non seulement le total des tantifemes mais, 
au moins partiellemcnt, ce qui revient fe 
Icurs dirigeants. Chez Olida, ehaque ad
ministrateur a regu, pour 1953, 5,7 mil
lions de tantiemes ; en pins, le dirccteur 
general (Pierre dii Verne) et le directeur 
general ad,joint (Jean de Roualle) se sont 
partages 21,3 millions de francs. Jean 
Pronvost, de « Match » et du « Figaro*, 
a partage 32 millions en 1952 avee ses 
deux co-gerants des Filatures Prouvost 
et Cie. TI a du en recevoir autant comme 
gcrant du Peignage Amedee Prouvost.

Chez Say, en 1952-1953, ehaque admi- 
nistratcur a regii 3,25 millions de tantie
mes. En outre, les direeteurs et agents 
superieurs ont en 63,9 millions fe. se parta- 
ger. Au Prititemps, les deux gerants, 
Pierre Laguionie et Charles Vigneras, out 
regti comme part dans les benefices (en 
plus des dividendes pour leurs actions), 
82 millions en 1953.

Robert Puiseux, dirigeant de Michelin 
et do Citroen, a touehe, en 1952, 85 mil- 
lion.s comme geraiit unique de Michelin 
et 5,4 millions de tantiemes comme presi-
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nOMMES DU GRAND CAPITAL

l^es VTLOBAIN 
La fortune des grands mi- 

noriers Vilgrain rerooute a 
la premiere guerre mondiale, 
ou Ernest Vilgrain fut mi- 
nistre du Ravi tail lent ent du 
gouvernement Cletnencean. 
Aujourd'hui, quatre mem- 
bics de la faraille figurent 
dans les directions des 
Grands MouUns de Paris, 
des Grands Moulins Vil
grain, des Grands Moulins 
de Bordeaux, des Moulins 
Hardy-Lebegue, des Grandes 
Brasseries et Malteries de 
Colmar, etc... Ils deliennent 
une participation dans le 
journal FEst Repuilitam, 
de Nancy. I.ouls Vilgrain est 
president du Co mite natio
nal de la Meunerie ludus- 
trielle.

♦
Ferdinand BBGHIN 

Ferdinand Beghin est le 
chef de Pen trep rise familiale 
Societc de Sucreries et Raf- 
fineries F. Beghin, a Tliu- 
meries (Nord) — oti se trou- 
ve aussi son chateau. II est 
egalement admin is Irateur des 
Mines de Douaria, de la Cie 
Marocaine des Cartons et 
Papiers et du jonma! Le 
Figaro. It est proprietaire 
d’une ecurie de courses.

♦
Paul LESIEUB 

Paul Lesieur, ne cn 1B85, 
a herite de son pere Geor
ges Lesieur. fondaieur de 
la Ste C. Lesieur et ses 
Fils. Paul Lesieur, pr&ident 
de G. Lesieur, des Grands 
Magasins An PHotetnps et 
de la societe Le Commerce 
Africain, administrateur de 
Lesieur-Afrique el de la Ste 
Centrale des Huiles de Pe- 
trole, est le fabricant de 
rhuile < la pIuLS grasse 
de Persavon, de C.D.K.... II 
est aussi membre du Yacht- 
Club de France.

Les HmZEIJN 
Pierre, Paul et Rene Hin- 

zelin president aux destinees 
des Grandes Brasseries et 
Malteries de Champigneut- 
les, des Brasseries de !a 
Meuse, des Brasseries de 
PAtlantique, de Plmmobi- 
liere el de Credit de Cham- 
pigneulles, de I’Union Finan
ciers de Brasseries, etc...

♦
Bene HATT 

Rene Halt dirige le grou- 
pe de brasseries Halt, qui 
fahrique entre aulres la biere 
« Kronenbourg *. II est pre- 
sident-directeur general de la 
Brasserie de i’Esperance, 
president de !a Ste gene rale 
de Brasserie et Malterie, 
vice-president de la Brasse
rie L.F, Haag, administra- 
teur de la Brasserie Wagner, 
de la Brasserie du Pecheur, 
du Credit Fonder et Com
munal d'Alsace et de Lor-

Ees GONTABD 
Albert et Jean Gontard 

sent a la tete du groupe de 
magasins a .succursales mul
tiples des Docks Lyonnais, 
qui comprend egalement la 
Ste Laitiere Modeme, la 
Ste All mental re d’Alsace et 
de Ijorroine, la Naneeienne 
d’Alimentation, les Docks de 
Nevers, les Ets B. Mielle, et 
Mielle-Cailloui.

♦
Kobert CAVBOL 

Robert Cayrol, vice-presi
dent de la Cie franQabe des 
Pelroles, de la Cie fran^aise 
de Raffinage el de la Ste 
Nationale des Petrolea 
d’Aquitaine, est directeur 
general de Desmarais freres 
(essence, huiles de graissa- 
ge, buile de table et mar
garine), admmistraleur de la 
Ste fran^aise de Transports 
Petroliers, de la Ste &flu- 
mar„. Un Cayrol (le pre-

nom est omis dans la liste 
offielelle) a etc directeur du 
Co mite d'Organisation des 
Combustibles Liquides, sous 
Vichy.

Ees GIT.T.ET
Le groupe Gillet (rayonne, 

blanchiment, teinturerie, ny
lon, maticres plastiqucs, ex- 
plosifs, produils phannsceu- 
tiques) est itn des plus pui.s- 
sants groupes monopolistes 
fransais. Le chef actuel de 
la famille est Charles Gillet. 
Ne en 1879, il est president 
honoraire de Gillet-Thaon el 
de la Mutuelle Industrielle, 
administrateur de Givet- 
Isiieux et de la Viscose Fran- 
Qaise. Pendant {'occupation, 
ii ctea France-Rayonne, en 
collaboration avec le trust 
nazi Zellwolle. Aujourd’hui, 
il ex plot te dans see u^nes 
des brevets amerieains, dont 
le brevet du nylon Dupont 
de Nemours, dont il a I’ei- 
clusivite.

Paul Gillet, Irere de 
Charles, est president de 
Progil et des Etabliase- 
ments joequemaire, admi- 
nislrateur de Pechiney et de 
la Banque de France. II est 
membre du Cercle de 
I’Union, du Golf-Club de 
Lyon, du Rotary-Club, et 
proprietaire d'ecuries de 
courses. Michel Gillet, fils 
de Charles, est administra
teur de Gillet-Tbaon et de 
Blanchiments, Teintures et 
Impressions; Renaud Gillet, 
son frere, est administrateur 
de la Ste Nationale de la 
Viscose, des Filatures de 
Schappe, des Textiles Arti
ficials du Sud-Est, de Pro
gil, de Rhodiaceta, de Rlio- 
vyl, de la Societe Generale 
de la Viscose, de Givet- 
Izieux, de la Viscose Frnn- 
^aise, de la Celluloee du 
Maroc...
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dent de Citroen, soit nn minimum de 
90 millions de francs de revenu,

Une cireulaire confidentielle du 16 avril 
1952 cm an ant de la Direction Generale 
des Irapot-s (dont Texistence a confir
mee a I’Assemblee Nationale le I*'' juin 
dernier par le secretaire d’Etat au Bud
get, M. Ulver^^^), a precise les remunera
tions qui pouvaient etre considerees com- 
me «normales» pour les dirigeants des 
grandes entreprises.

Pour un chiffre 
d’affaires de:
250 millions 
600 millions
1 milliard__
2 milliards . 
4 milliards .

Et pour toute la 
tranche au-dessus 
de 4 milliards ..

la remuneration 
« normale » est de:
5.100.000 franca. 
8.400.000 francs 

10.800.000 franca. 
13.200.000 franca.
15.000.000 francs.

0,12 % du chiffre 
d'affaires.

Ce * minimum vital » qui constitue en 
fait une partie seulement des revenus por- 
sonncl.s des dirigeants des trusts, n'est pas 
soumis, il ost a peine besoin de le pr^ci- 
ser, aux ahattements de zone 1

Si I’on ajoute a ces sommes les fraia 
et commissions divers, les jetons de 
presence (qui atteignent par exemple, en 
1954, 3.750.000 pour Esso Standard, 
3.000.000 chez Hutchinson, 1.700.000 au 
Credit du Nord, etc..,) on voit que les 
dirigeants des societes puisent abondam- 
ment dans les b^ndflce.s pour leurs besoins 
personnels. On a pu reconstituer, par 
exemple, une partie des revenus eneaisscs 
par Charles Schneider, en 1952 (en mil
lions de francs) :
Comrae gcrant de Schneider et Cie. 33,4
Comme vice-pr5sidcnt du trust 

sidenirgique luxembourgeois Ar-
bed ................................................. 7,75

Comme administratcur de I’Union 
europeenne industrielle et fi- 
nancifere ..................................... 0,80

{!> Voir J.O., Dftbnts parlementalrBS, Abmih- 
N&tlQDalo, p. S.724.

Dividendes de scs 75.000 actions
de Schneider et Cie .................. 18,75

6,250 actions des Forges et Ate
liers du Creusot, distribuees par 
Schneider et Cie i raison d’uno 
action de 10.000 francs pour 
12 actions Schneider et Cie .. 62,5

soit 123,2 millions au total, sans que ce 
soit (e’eu est sans doute loin) la totality 
de sea revenus pour eette aiinee-la.

II arrive parfois que les abus des diri
geants do soci^tds oxasperent les aetion- 
naires au point de provoquer des reac
tions violentes : voici par exemple qnel- 
quea extraits de deux clrcnlaires (en date 
du 5 fevrier et du I’'' juin 1954), envoyees 
h ses adherents par le groupement d’Ac- 
tionnaires de I’Air Liquide :

« A la demi^re assemble gene
rate plusieurs aetionnaires sont inter- 
vonus pour rdclamer la reduction des 
tantiemes du Conseil d'Administra- 
tion (112 millions en 1953 eontre 18 
en 1948 - Dividendes 650 fr, en 1953 
centre 362 fr. en 1948). Los avanta- 
ges des administratcurs sont mani- 
festement excessifs, la convention qui 
les justifie, vieiUc de 50 ans, aurait 
dfl etre modifiee, raais si les admi- 
nistrateurs s’en etaient contentes on 
ne pourrait leur reprocher de mal- 
honnetete sur ce point,

Or nous avons appris que trois 
administratcurs, toujours les m@mes, 
pergoivent, en sus de leurs ta^ti^mos, 
des traitements fixes, des partieipa^ 
tious aux benefices avec minimum 
garanti, et que, de plus, il y a dix- 
huit mois, ils se sont octroy Is des 
Tctraitcs et memos des pensions pour 
leurs veuves, ealcnlees sur ces parti
cipations ot indexees sur le prix de 
la vie. Ainsi, a I’insn des actionnai- 
res, les membres du comite do direc
tion preiovent sans aucun droit une 
part certainement tres considerable 
des benefices... »

Avec de tels revenus, la elasse capita- 
liste dirigeante peut entretonir un grand 
nomhre de domestiques, chauffeurs, gar- 
diens de chateaux, etc. Mais les capita- 
listes u’cpuisent pas pour leur consom-

12
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mation personnelle, quels quo soient le 
rafflnement ou les perversions de lour 
luxe, la totalite des profits encaisses. Hue 
partic de ces sommcs est transformee en 
reserves personnelles c’est-li-dire en achats 
d’or ou on placements ^ I’^trangcr.

*• •

La deuxifeme part des profits, bcancoup 
plus importante, sert a I'accroissement do 
la cnpacite de production, a la moderni
sation de I’^uiperaent des entreprises. Les 
sommes dont d s’agit sont ou bieu con- 
servees dans I’entreprise elle-meme — e’est 
ce qu'on appelle sou vent * I’autofinance- 
ment» -—, ou bien exportees, pour creer 
de nouvelles sources de profit aux colo
nics ou a Tetranger.

Les investissements financiers realises

par quelques trusts an cours des demieree 
annees out aiieint par exemple :

— Peehiney : 2,2 milliards en 1949, 
2 milliards en 1950, 4,3 milliards en 1951, 
7 milliards en 1952 et 4 milliards en 1953.

— Say : prfes de 5 milliards depnis la 
Liberation jusqn’au milieu de 1953.

— Simea : 2 milliards rien qu’eu 1951.
“ Citroen : 4 milliards en 1950,
— Peugeot; 15 milliards de francs

actnels de 1944 a 1952.
— Ouenza : 4 milliards de 1948 a 1952.
— Chatillon-Commentry : 10 milliards 

de 1949 ii 1952, dont 4,2 milliards pour 
lo seul exereiee 1952,

Le montant global do I’autofinancement 
a atteint ninsi, scion la Commission des 
Investissements, les chiffres ci-apr^ (en 
milliards de francs) :

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953

76 150 260 615 796 827 700
(evaluation)

Mais ces chilfrea ne sent que des esti
mations grossieres, Ib ont 6te manifeste- 
ment gonflw par les services offleieb pour 
les ann6e3 1950 et 1951, et sou3-estiin& 
pour les premieres annees 1947-1948, afln 
d’appuyer les tbfeses offleielles selon les- 
qnelles I’effort financier d’dquipcment au- 
rait augmente rfigulierement an cours des 
dernieres ann6es, grace an Plan Monnet, 

En r^alit^, on ne sait rien de prdeb 
sur le montant des profits r^investis par 
les entreprbes. Ce n’est eertes pas par 
hasard que I’lnstitut National de la Sta- 
tistique n’a pas entreprb I’etablissement

dea statist iques des rfiserves, amortiss©- 
ments et provisions, ni d’ailleurs le recen- 
sement des profits r^eb des sociStfis.

Cependant, on sait que la Direction 
des Prix a autoris^, dans les cadres dee 
prix fixes par ses services, radjonction 
aux < prix de revient» (etabbs par les 
int4ress&) de marges d'autofinanoement, 
baptbees selon les circonstanees : aiaortis- 
sement technique, renouvellcment de Tou- 
tillage, etc...

Pour les industries nationalbSes,, I’auto
financement a atteint les montants sni- 
vants (en millions de francs de I’ann^) :

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 (iJ

Charbon .................. 6.200 2.300 7.860 14.000 28.400 30.500 16.500
E. F.............. * * ■ ■ 1.500 > 800 14.260 12.000 22.800 16.800
C.N. du Rhone ---- 100 500 1.000 1.600 1.200 3.300 2.100
S. N. C. F................. 8.000 1.000 4.900 5.500 6.900 3.600 4.000

(1) Ctilffres proviso] reJ.
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C’est I’affectation precise d’une fraction 
<les piis — done, des recettes — a Tequi- 
pemeut qui permet de juetifier, du point 
de vue comptable, cct apparent paradoxe : 
la coexistence de rautofinancement et du 
deficit.

Pour les deux industries privies ou lea 
investisaements out ete les plus imp or- 
tants: siderurgie et earburants, I’auto- 
fiuaiiceincnt a dte ^aletnent trfes impor
tant (en milliards de francs de I’anuee) :

1947 1943 1949 1950 1951 1952

Carhurants ............... 6,9 10,1 12,9 21,9 28,9 37,4
Siderurgie ............... 7,0 8,0 10,0 15,0 27,7 25,4

Scion certaincs theories a In mode, I’au- 
tofinanceinont se justifie paree que les 
consommatcurs des annees a venir doi- 
vent profiter de I’equipcment realise grace 
aux sacrifices des consommatcurs d’aujour- 
d’hui. En realite, e’est bieti le consomma- 
teur actuel et merae, pour les industries 
nationali-secs, le petit consomraateur (grfi- 
ce aux tarifs differcntiels) qui fait les 
frais de I’operation, mais ce sont les trusts 
privds qui en retire nt d'6ionnes profits. 
Le dernier rapport dn Commissariat an 
Plan de Modernisation doit reconnaitre 
lui-raerae que I’antofinancement < est un 
facteur de reneberissement du cofit de la 
vie», qn’il «comporte au meme titro 
qu'iin impot indirect une neutralisation 
du pouvoir d’aehat * et enfin qu’il « per
met un enrichissement in justifie des pro- 
ducteurs ».

*

Une troisieme forme de I'emploi des 
profits est constitute par ce que Ton 
pourrait appelcr globalemcnt les «faux 
frais » du capital,

Dans chaquo branche, les Syndioats Pa- 
tronanx pour I’industric, et les Chambres 
de Commerce reglent des problemes com- 
muns a toutes les entreprises et sont en 
quelque sorte les gerants des inttrets col- 
lectifs des patrons de leur branche. Ces 
oiganismes sont riches et ont d’aillcurs 
de gros besoins financiers independam- 
ment du luxe administratif qu’ils affichent. 
Us ont en effet pour mission esscnticlle 
d’« intervenir * pour defendre leurs adht- 
reni:s aupre.s des administrations pobli
ques ou nationalistes, des parlementaires, 
etc... Aussi Ids cotisations verstes par les 
entreprises sont-elles importantes : en 
1952, les entreprises tnumtrees ci-deasous 
ont paye les cotisations suivantes :

Peugeot ................................. 40,400.000
Saurer ..................................... 3.300.000
Bernard Mo tears .................. 4.700.000
Chausson ................................. 5.250.000
Glaenzer ................................. 3.200.000
Fouche ..................................... 2.350,000
Transformateur Rouen..........  2.400.000
Stt Mttal. Literie St-Denis, 475.000 
Westhinghouse ...................... 1.325.000

II faut encore njouter a ces charges les 
veritables impots preleves par les orga- 
nismes internationaux ou supranationnux; 
la Communaute Europeenne du Cliarbon 
et de I’Acier (Pool Schumann) s'est fait 
verser par les entreprises siderurgiques 
fraufaises, en 1953, 2.817 millions de eo- 
tisations, dont 224 pour de Wendel et Co,, 
221 pour Lorraine-Esoaut, 80 pour les 
Hants Foumeaux de la Chiers, 60 pour 
la Societe Metallurgique de Normandie, 
etc...

De meme les patrons depensent des 
sommea importantes pour Tadministration 
des entreprises et pour faire faire par 
des employes ou d’autres entreprises des 
taches qui incombent normalcment a la 
« fonction direetoriale > chere aux diri- 
geants du C.N.P.F. Ainsi 45 cabinets 
d’organisatcurs-eonseils peuvent employer 
500 ingenicurs, non qu’a Paris, pour ac- 
complir nn travail que les dirigeants de 
soci6tfe sont incapables de faire ou refu- 
sent d’aceomplir.

Enfin de tres importantes depenses de 
publicity sont effectudes, chaque annde, 
par les grandes marques, Au eours de la 
bataille pnblicitaire entre les poudres a 
layer Omo et C.D.K. qui oppose les Sa- 
vonneries Lever (du tru.st anglo-liollan- 
dais Unilever) a Lesienr, Lever aurait de- 
pense un milliard et demi et Lenieur 500 
millions de francs, Une champagne de pn-
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blicite ordinaire sur le plan national coiite 
100 millions environ. D'apres la revue 
« Realitra » (avrU 1952), une dizaine de 
finnes consacrent regulierement 250 mil
lions par an a. la pnblieite : Cinzano, 
Monsavon, Oreal-Dop, Perrier, Solitaire, 
Palmolive-Colgate, Nestle, le Chat (Pour- 
nier-Ferrier) et Philips. Ripolin a depen- 
se 92 millions en 1952, leg Eaux Minera- 
les de Vichy, 151 millions. An total, le 
volume de la pnblieite en France anrait 
eoute 34 milliards en 1950 et 60 milliards 
environ en 1952. D’apres le President de 
la Federation Frangaise de la Publicite, 
M. Henault, le pourcentage des Irais de 
pnblieite s’etablit entre 2 et 3 % sur les 
prix de vente des matieres premieres, en
tre 5 et 10 % sur eeltii des produits de 
grandes consommation, entre 10 et 15 % 
sur cclui des produits dc luxe.

Enfin, les monopoles doivent aussi pre
lever sur les profits cette categorie de 
depenses que sont les impots. Les trusts 
ne pen vent eviter de se plier, en appa- 
renee tout au moins, a la loi commune, 
et de payer une partie des services que 
leur rend, dans tou.s les domaines, I’ap- 
parcil d’Etat. Mais il ist bien evident

qu'ils diminuont au maximum, par tons 
les moyens en leur pouvoir, legaux on 
frauduleiix, le montant du prelevement 
fiscal qui les Irappe. II ne faut pas pren
dre a la lettre, notamment, lea chifEres 
enormes d’impot « payes » par les entre- 
prises que publie periodiquement le pa- 
tronat frangais, Les sommes que les so- 
cietes pretendent avoir paye a I’Etat 
comprcrnicnt de 70 a 80 % d’impots in- 
directs ou de taxes sur les affaires, tons 
impots legalement melus dans les prix des 
marchandises et par consequent payds en 
realite par les consommateurs. Pour ces 
taxes le role des entrep rises est seulc- 
ment celui de collceteur de I’impot, dont 
el les reversent le produit, cn principe, 
et soiivent avee de sdrieux retards, au 
Tresor Public.

L’ntilisation de la fiscalite pour dimi- 
nuor les salaires nominaux payes aux sa
laries par les entreprises et pour modifier 
au profit des monopoles les conditions du 
partage de la plus-value sont dtudiees au 
ebapitre suivant, ainsi que les relations 
r&iiproqnes des monopoles et de I’appa- 
reil d’Etat, qui excMeut largcment le ca
dre de la fiscalitA

Rene CREUSSOL.



L’OLIGARCHIE FINANCIERE 
ET L’ETAT

AU eours de la pin part de Icnrs opara- 
tioirs — qu’il s’agisse d’achatar, de 
produire, de vendre, ou qu’il s’ugisae 

do transactions i'inancieres -— las granJas 
entreprises, las trusts, las nionopoles ont 
aujourd’hui neeessairemcnt affaire aveo 
I’Etat. Le niveau de lours i)roiits est lid a 
tout momont a I’activite de bureaux minis- 
teriels, aux votes du Pnrlanient, aux deci
sions des tribunaux. II faut aonnaitre 
exactemeiit las relations des trusts avee 
I’Etat si I’ou veut apprecier avec pre
cision la puissance des monopoles... et les 
limites de eette puissance,

L’Etat n’est pas ce qu’il parait etre et 
ce qne les theoriciens bourgeois prdtendent 
voir on lui : le represeutant de 1’ <t inte- 
Tct general », de I’ensemble de la soeiete, 
arbitrant impartialement entre les classes 
et les gronpes soeiaux. En rcalitd, I’Etat, 
dans chaque regime social, est I’instrument 
de la classe dirigeante; dans le regiine ca-

pitaliste, il assure le regne de la classe des 
capitalistes, de la bourgeoisie, II peut rcni- 
plir eette fonetioii parce qu’il dispose de 
la force (aniiee, police, trihuiiaux,.,); mais 
aussi parce qne, assurant les tSclies collec
tives qui doivent etre remplies {par cxem- 
]jle 1’organisation gdndrale dc I’erLscigne- 
ment, de la sante publique, la surveillance 
des voies de communications.,.), il donno 
I’apparence d'etre I’emanation de tonte la 
soeiete. C’est du mainticn de eette illusion 
qu’il depend que I’Etat continue d’etre 
rinstniment efficace de la classe dirigean- 
tej un Etat qui ue tient plus que grace 
a la force est un Etat fragile.

En France, au IE)* siMe, I’Etat, reali- 
sant plus ou moins bien le eompromis cn- 
tie les interets des divers groupcs dc la 
bourgeoisie dechiree par des luttes sans 
fin, se comportait effeetivemeut comme 
rmstrument de I'ensemble de la classe ca-
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pitalistc, pour reprendre la formnle de 
Marx, eomme le « comite d’administration 
des affaires de la bourgeoisie ». Dans Ic 
cadre du r^me capitaliste, I’Etat reaH- 
sait ainsi pleinement sa fonction.

Les choses ont beaucoup change avee 
1’apparition et Ic developpement de I’im- 
pdrialisme. L’equilibre des forces a I’int^ 
rieur de la elassc dirigeante a ete eoin- 
pletement rompu, Les grandcs entreprises, 
les trusts se fondant avec les banqncs 
pour former les puissants groupcs du 
capital financier, se sont assure une 
position eoonomique dominante, Ils de- 
vaient n&'cssairement acqnerir en meme 
temps une influence preponderante sur 
I'Etat, tendant a la mainmise complete, 
C’est ee qui s’est produit effectivemcnt. 
Mais le rfeultat de eette evolution, e'est

que I’Etat, dont I’essenee est et reste d’etre 
le moyen dont I’ensemble de la bourgeoisie 
dispose pour maintenir Sexploitation eapi- 
taliste, siibit une veritable distorsion qui 
en fait I'instrument partienlier d’uno mino- 
rite de la classe dirigeante, I’oligareliie fi
ne nci ere, ou meme d’une fraction aeule- 
ment de cette oUgarchie. L’Etat est aiiisi 
soumis a des tensions interieures tres gran- 
des qui necessaireraent I’nffaiblissent.

Cette situation complexe, d&equilibree, 
tendue do I'Etat, il faut la garder cons- 
teinment a I’esprit lorsque I’on examine 
par qnols inoyeiis I’etroite oligarcbie des 
monopoles assure sa mnin-mise sur I'Etat, 
comment elle fait de I'Etat I’instniment de 
sa domination, do ses visees, de sa poli
tique, et le garant de ses profits.

LA MAIN-MISE DES TRUSTS SUR L’ETAT

Comment se realise la subordination do 
I’opparcil d’Etat anx monopoles ¥ Elle ne 
sa fait pas eomme anx Etats-Unis, prcs- 
qne ouvertement. Elle n’est pas non plus 
le r&ultat de dispositions l^les, eomme 
ee fut le eaa pour d'autres oligarchies 
dans le pass4 ; il n’y a pas de loi ou de 
privil^e juridique r&orvant anx mem- 
bres ou aux repr&entants de Toligarehie 
financifirc la majorite des si^cs parle- 
raentaires, les postes de ministres, et tou- 
tes les positions-eles, ^eonomiques et po- 
litiques, de I’appareil d’Etat, La subordi
nation de I’appareil d'Etat se manifeste 
surtout par une eepeee d’osmose entre le 
personnel sup^rionr de I’Etat et celui des 
trusts, a mesure que ecux-ei se develop- 
p a lent.

LES HOMMES DES TRVSTS 
DANS L’APPAREIL D^ETAT

Les hauls fonctionnairos qui occupent 
les postes les plus importants sont en ge
neral pris dans les grands « corps » de 
I’Etat: Inspection des Finanees, Conseil 
d’Etat, Cour des Comptes, Corps ties 3ft- 
nes, Fonts et CluiKSsees, Corps diploma

tique, Haute administration des colonies... 
Le plus puissant de ceux-ci, I’lnspection 
des Finances, domine sans con teste les 
prineipaux rouages de I’Etat, debordant 
1’administration finaneiere proprement di- 
te et s'etendant aux postes prineipaux : 
direction des banques et des assurances 
nationalisees, des etablissements financiers 
publics et semi-publics (Credit National, 
Credit fonder, Caisse des Marches, etc.), 
Ministire des Affaires Etrangeres, S.N.
C.F,, Office des Changes, Electridte de 
France, Corps des eontrolenrs de I’Etat, 
Inspection gdneralo de la Reexjnstruetion, 
delegations fran^aises auprfe dee orga- 
nismes < atlantiques », etc. En 1952, I’lns- 
peetion des Finances detenait 35 dee di
rections ministerielles a caractere ^cono- 
mique, entre autres celles des Impots, des 
Finances exterienres, du Budget ct du 
Tresor. A la meme date, 15 organisnics fi
nanciers publics ou semi-puhlies ctaient 
diriges par des Inspocteurs des Finances, 
ec 11 d’entre eux Ctaient dd^ufe dans 
des organismes intemationaux

Le ddvouement de ees hauls fonction- 
naires est assure par leur mode de reem- 
toment et de formation. Le reemtement

(1) € ntprIC », Jills 1B53.
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se fait par eoneourg, mais la lon^enr, le 
eont des etudes eliminent d4ja la plupart 
dts candidats non acceptables aus mono- 
poles, L’oeuvre eat parachevee par le jen 
d" la « cote d’amour», et la puissance 
d’un milieu social qui en quelques an- 
neos peut faire du fils d’uu petit employe 
I’agent z^le et convaincu des interets de 
la liaute finance. D'ailleurs la plupart des 
Inspecteurs des Finances, ninsi que beau- 
coup d’autres hunts fonetionnaires, sont 
Ii6i par leur famillc avee la grande bour
geoisie, Voici quelques exemples cntre bieu 
d’autres,

Wilfrid Baumgartner, gouvcnieur de la 
Banque do France, est le geudre du ma- 
griat de l’eleetricit4 Ernest Mereier, ae- 
tuellemcnt administrateur dn Canal de 
Suez, president honoraire d’Alsthom, vice- 
president de la Societe Alsacienne de 
Constructions Meeaniques, ete. Au titre de 
gouvemeur de la Banque de France, 
Baumgartner est president du Conseil Na
tional du Crddit. De 1937 a 1949, avec 
deux ans d’intermption durant I’oecu- 
pation, il a dingo le Credit National, 
institution semi-p oblique qui reparti t 
aux industries des credits d’investisse- 
ments de I’Etat, Son fr^re Richard, 
egalement marid a une fille d’Emest Mer- 
cier, est administrateur de societes de 
ptirtefenille gerant des biens du groupe 
Mereier, L'autre fr6ro de Wilfrid Bainn- 
gitrtner, Philippe, s’est lid par mariage 
a la grande famiUe de eapitalistes aLsa- 
ciens Dollfos, du trust textile Dollfus- 
Micg et Cie (fils et cotons D.M.C.) et de 
1’Alsacienne de Constructions Meeaniques.

Francois Blocli-Lainc, lui nussi Inspec- 
teur des Finances, ancien direeteur du 
Tresor, aujourd’lmi direeteur general de 
la Cais.se des Depots et Consignations 
(I’un des principaux instruments financiers 
de I’Etat), est le fils d’un des principaux 
dirigeants de la banque Lazard. La fa- 
mil to Lazard possdde une branche amdri- 
eaine et une branche an glaise, control ant 
ohacune dans leur * patric * respective 
une pui.ssante banque. Le pere de Fran- 
Sois Bloch-Latne, mort il y pen de temps, 
representait la branche frangaise dans de

puissantes soeidtes financiercs, cn parti- 
eulier dans des etablissements de credit : 
Credit foncier de I’lndochine, Credit hy- 
potheeaire dc I'lndochine, Crddit foncier 
de rOuest africain, etc.

Citons, dans un autre domaine, quel- 
ques representants de I'oligarcliie dans la 
diplomatic et au quai d'Orsay : Frangois 
Charles-Roux, ancien ambassadeur, prdsi- 
dent de la Cie du Canal de Suez ; Jules 
Laroche, ancien ambassadeur, president de 
la fllialc frangaise de la Banco di Roma ; 
Maurice Couve de hlurville, ambassadeur 
cn Egypte, geiidre de Sebweisguth, dc la 
banque Mirabaud ; Riviere, ambassadeur 
a Bruxelles, mari d'une Christophle (ar- 
genterie et cartouches) ; Frangois Sey- 
doux, direeteur des affaires d’Europe au 
quai d'Orsay, beau-frere de Mirabaud ; 
d’Ormesson, ambassadeur au Vatican, col- 
laborateur du « Figaro», apparente aux 
SeilRro de la banque Demaehy et du Cre
dit Industriel et Conunercial ; Jacques de 
Bourbon-Busset, un des plus grands pro- 
prietaires terriens de France, neveu des 
Berckbeim de la Soci4te Alsacienne de 
Constructions Meeaniques; Andre Fran- 
gois-Poneet, haut commissaire frangais it 
Bonn, frere du direeteur general de J.-J, 
Carnaud et Forges de Basse-Indre, du 
trust de Wendcl; Herve Alphand, ambas
sadeur au Conseil du Paete Atlantique, 
fils du fameux agent du Comite des For
ges au Quai d’Orsay, Charles Alphand qui, 
ajmcs la premiere guerre mondiale, faci- 
lita la vente au groupe de Wendel, pour 
uni; sorame tres faible, des aneiennes usi- 
nes alleraandes de Lorraine ; ete.

L’oligarehie des monopoles no se eon- 
tente pas de placer certains de scs mcm- 
bres dans I’apparcil d’Etat eomme hauts 
fonetionnaires. Les representants de la fi
nance flgurent en. outre en personne dans 
nombre d’organismes pubHea on semi-pu
blics oil I’Etat les appelle en raison de 
leur « competence » particulifcre. C’est sons 
Vichy que ee pbeuomcne a ete le plus 
flagrant. A eette epoque les ministros fu- 
rent sou vent des representants directs des 
trusts (Pueheu, EicUelonue, Baudoin), et 
Ins trusts foumirent aux « Corait4s d’Or- 
ganisation » vichystes Icnrs principaux ca
dres, par exemple J. Aubrun (C.O, de la 
Siderurgie, actuellement president de Sol-
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lac), F. Lehideux (C.O. de I’Automobile, 
dirigcant des usines Renault sous I’oecu- 
pation), de Vitry d’Avaueourt (C.O. de 
1’Aluminium, vice-president dirocteur ge
neral aetuel de Pecbincy)... Aujourd’hui, 
comme nous le verrous, Jcs hommos dos 
trusts tiemicnt une place importaute dans 
les directions dos banques ct entreprises 
nationalis^es.

MIGRATIONS
VERS LE SECTEVR PRIVE

Ce qui consolide ces bens personnels 
^troits entre les hautes spheres de I’Etat 
et des monopoles, c’est que le mouvement 
n’y est pas a sens unique ; il s’etablit 
une eireulation continueUe dans les deux 
sens. Au passage d’bommes des trusts 
dans I’appareil de I’Etat correspond une 
migration regulifere de hauts fonctionnai- 
res vers le secteur prive. La haute 
administration sert ainsi en quelque sorte 
d'eeole de cadres pour les trusts. L’espoir 
d; passer dans I'industrie ou la finance 
privee, ambition secrfete de maint baut 
foDctionnaire qui n’a pas le privilege d’y 
apparteuir par naissancc, est ainsi un des 
prineipaux leviers do la corruption mo
rale et politique par laqnelle les trusts 
s’assurent la domination de la machine de 
I’Etat.

Ainsi, sur 240 Inspecteurs des Finances 
ou anciens Inspecteurs des Finances en 
vie en 1953, 70, soit prfe de 30 %, appar- 
tenaient au secteur privd aprfe avoir de- 
missionnfi ou s'etre fait mettre en dis- 
ponibilite. Parmi les anciens Inspecteurs 
des Finances qui sont ainsi passes dans 
le prive, on pent citer par exemple ; P. 
Baudoin, qui fut directeur de la Banque 
de I’Indocbine et ministre des Affaires 
Etrangeres dc Vicliy; Yves Bouthillier, 
ancien ministre de Petain, administratcur 
de la Banque Commerciale de Paris ; Mo- 
nick, president de la Banque de Paris et 
des Pays-Bas ; Minost, pr&ident de la 
Banque de I’Indochine (dont 5 administra- 
teurs sont aussi d’anciens Inspeeteuis des 
Finances); R. Labbe, gerant de la ban- 
que Worms; Filip pi, cx-directeiir des 
Relations economiques cxterieures, devenu 
directeur general de la banque L.L. Drey

fus ; Jacques Fourmond, ex-direeteur des 
prix, entre chez Boussac ; Guillaume Guin- 
dey, ex-directcur des finances exterieurcs 
au Ministere des Finances, lie par sa fa- 
millo au Rotbscbild, aux Fould, devenu 
recemmcnt directeur general de la Society 
des Mines de Fer de Manritanie ; Vincent 
de Vaugelas, jeuue luspeeteur des Finan
ces (promotion 1945), entre en 1952 com
me directeur administratif a I’Air Liquide, 
etc...

Voici quolques exemples encore de pas
sage dans le prive dc hauts fonetionnai- 
res : Rene Barthes, aneien Gouverueur ge
neral do la France d'Outre-Mer, entre au 
coseil d’administration de la Compagnie 
Frangaise de I'Afriquc Oecidentale ; Paul 
Siriex, gouvcrneur bonoraire des colonies, 
entre dans les services bancaires de 
Worms et Cie ; Roger Nathan, ancien di
recteur des Finances exterieures, devenu 
directeur general de la Societe CENPA 
(papier-carton) ; Louis Escallier, aneien 
president de I’E.D.F., devenu president 
de la Cie d’Investissements et de Place
ments et de la Banque Immobiliere et 
Commerciale, et administrateur de la Cie 
Gdnerale de Constructions Telephoniques; 
Roger Figbiera, ancien directeur general 
an ministere du commerce, devenu presi
dent de Simea et de Philips j Emile Bol- 
lacrt, aneien prefet, ancien conimissaire 
general eu Indochine, devenu admiuistra- 
teur de la Societe Generate Fonciere et 
de diverses societds du groupe Fould; 
le professcur G. Riband, membre de I’lns- 
titut, entre au conseil d’administration de 
Aii' Liquide ; etc...

L’« union personnelle» des monopoles 
et do I'Etat ne se limite pas a la fouc- 
tion publique ; elte s’etend aux hommes 
politiquos : deputes, seuateurs..., dont un 
grand nombre sont li^s plus ou moins visi- 
blcment aux grandes affaires. Ainsi, par- 
mi les ministres recents, on pent citer 
Jean Letoumeau, lie des avnnt guerre a 
la Compagnie Francaise des Charbonna- 
ges de Dakar ; Jean Louvel, administra- 
tenr de la Soeietd des Vchicnles et Trac- 
teurs Elcctriqnes, filiale d’Alstbom ; Frnn- 
Qois Schlciter, administrateur de la So-
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ciet6 Fran^aiso du Ferodo, sans parler 
de Rene Mayer, Maurice Petsehe, Joseph 
Laniel, Pinay, Pleven, etc... Est-il be- 
soin d’ajouter que le desir de promotion 
Penvie de penetrer dans les spheres diri- 
geantcs, la soif d’argent, i’ambition sous 
toutes SOS formes, cngendrees par le regi
me social, viennent multiplier I’effet des 
liens personnels entre les trusts et I’Etat 
par une contagion, une corruption morale 
et sociale qui s’etcndent assez loin et fa- 
cilitent ie renouvellemcnt du personnel 
dirigeant des monopoles et de I'Etat.

COyTRADICTIOI\S 
ET RESISTAyCES

Bien que I’emprise des motiopoles sur 
I'Etat sc soit realisec et se maintienne 
assez discretement grace a ces metliodes 
des liens de personnes, il serait etonnant 
qu’elle ne suseitc pas des reactions au 
sein m&ne de I'Etat. Parmi les deputes, 
dans les tribunaux, dans I’enseignement, 
dans les dehelons intermddiaires des fonc- 
tionnaires, il y a beaucoup d’hommes qui 
sent lea representauts plus ou mo ins cons- 
cients de couches de la bourgeoisie — in- 
dustriels, commerQants, gros agricult curs... 
— non integrees aux groupes monopolistes; 
leur conception de I’Etat est encore eelle 
d'unc autorite tenant la balance egale et 
meme favorisant plutot Ics <t petits » ca- 
pitalistcs que les gros. Tons les degres 
inferieurs do la fonction puhlique soiit oc- 
cupea par des hommes iasus de la petite

bourgeoisie, de la petite paysannerie et 
meme do la elasse ouvriere. Avant tout, la 
machine dc TEtat est soumise a une pres- 
sion eonstaiite dc la elasse ouvriere qui 
Intte pour scs reveudieutious et ses be- 
soins presents et futurs,

Il est elair que dans ces conditions les 
Inttes de classes et les con flits de group es 
qui so poursuivent dans le pays se reil^ 
tent dans I’appareil meme de I’Etat. Les 
hommes des monopoles qui detienuent les 
postos dirigeants ne peuvent pas faire 
exactement ce qu’ils veulent de la machi
ne d’Etat; ils le peuvent d’autant moins 
que I’hanrnonie ne regne pas entre eux, et 
quo les moiiopoles et groupes linanciers 
se disputant feroceraent le controle de 
I’appareil d’Etat. Au cours des dernieres 
annecs, 1’emprise araericaine sur une par- 
tie de rappareil d’Etat (ininistere des Af
faires Etrangeres, par exemple) a eree, 
eorame sous Toccupation allemande, une 
situation eomplexe oii certains interets 
de roligarehie financiero se heurteiit a la 
resistance, passive on active, des agents 
d’execution politique; le mecanisrac d’Etat 
tendait ainsi a ne plus < repondre * com- 
pl6tement a la volonte de eeux qui I’avaiout 
mis en place.

A us si la mainmiso des mono poles — 
fraugais et etrangt^rs “ sur I’Etat n’est- 
elle pas inehmnlable. Elle Test d’autaut 
moins que la politique des mouopoles entre 
necessairemunt en contradiction de plus 
en plus violcute avec les besoins et les 
interets dc I’en.semble de la nation.

L’ETAT AU SERVICE DU CAPITAL FINANCIER

Depuis prfe de qnarante ans, le monde 
eapitaliste, desormais domino par les 
trusts et mouopoles, est entre dans la pe- 
riode dc deelin et de erise generale. La 
revolution sovietique en 1917, 1’appari
tion des pays de democratie populaire et 
de la Republique Populaire de Chine 
aprAs la dcn.xieme guerre mondiale, out 
soustrait plus du tiers de la population 
du globe a la sphere de I’imp^rialisme. Sa 
domination sur les pays eoloniaux et de
pendants est mcnacw par le monvement 
d’independance des peuples opprimes. Des 
crises eeonomiques terribles Tont second; 
le fonctionnement traditionuel des echan-

ges internationaux et des marchfe finan
ciers a ete completement desorganise ; le 
choraage massif et I’inflation monetaire 
sont de Venus permanents. Les organisa
tions et les partis ouvriers se sont ren- 
forces dans les metropoles. Le eapitalisme 
ne pent plus fonctionner eomme autre
fois.

Les monopoles se disputont entre eux et 
disputent aux couch es capitalistes plus fai- 
bles les profits tres elevfe dont ils out 
besoin pour rcnouveler et ngmudir leurs 
capitaux; ils sont nmenes, pour accroi- 
tre ces profits, a pousser aussi loin que 
possible Texploitation des ouvriers, le pil
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lage des peuples eolotiiaiix et des masaes 
petites-bciurgeoiaea (paysana, commerijants, 
artisans...) das metropoles. Ila ne peuvent 
plna pour eela ae conteater dea aeuls 
irioyena euonoiniqnes (concurrence, prix, 
estentes,..). 11s leur faut absolument dis
poser des moyena d’action fournis par les 
pouvoirs de reglementation et de con- 
trainte, les disponibilites financieres mns- 
sives, de I’Etat. I/Etat n’est done plus 
Bculement condition generale de fonetion- 
nemont dn eapitalismo, ce qui reste sa 
£onotion cssentiellc. Son action, son inter
vention continues, quotidiennes sont de- 
venues condition neceasaire do Tappari- 
tion des profits partiouliers de chaquemo- 
ncpole, do chaque groiipe financier. Ac
tion multiforme, complexe, s'etendant a 
toutes sortes de domaines. Les pseudo- 
doctrines dll « dirigisme » ne sont antro 
cbose que la tentative de justifier par 
divers arguments — doiit les raisonne- 
menta t socialistcs * des reformistes — 
I’intervention universelle de I'Etat, en maa- 
qunnt le fait que cette intervention se 
fait ail benefice et sous la direction des 
monopoles.

LES PRIX ET LA POLITIQUE 
MOmTAIRE

Aggraver i’exploitation des ouvriers, 
augmentcr le taux de cette exploitation, 
est nno neccssite pour lea trusts s’ils veu- 
lent survivre et se devetopper. Le moyen 
In plus simple d'y parvenir est do rednire 
et de maintenir au niveau le plus bas 
possible les salaires r^ols. Mais en Fran
ce, devant la force de la classe ouvriere 
organi.see, les monopoles ne ponvaient son- 
ger a realiser leurs fins sans une inter
vention active et constante de I’Etat; e’est 
CO qne I’on a pu constater partienliferement 
an eoura des dernieres aunees.

Pour les trusts, le moyen le plus com
mode de rednire les salaires reels est de 
refuser d’augmenter les salaires en espe- 
ces lorsque les prix sont en hanssc; plus 
le.s prix augmenteront, plus sera forte 
la reduction du pouvoir d'acbat des sa- 
laircs, plus sera grand I’accroissement eor-

respondant des profits. Cependant il n’eat 
pas au pouvoir de I'Etat, pas plus que des 
monopoles eux-memes, de modifier a son 
gre les prix r^els (prix-or) des marclian- 
dises, qui varient conformement aux lois de 
la valeur, de I’offre et de la demande, et 
dn cycle economique. Mais dans I'ere d’ins- 
tabilite monetaire oil les pays capitalistes 
out penetre voici quarnnte ans, une liaus- 
3u des prix reels pent, par I’effet do la 
depreciation de la monnaie, se voir enflfe 
et multiplice en une liausse beancoup plus 
forte des prix nominaux.

Voila ponrquoi, dc 1947 et jusqu’en 
1952, taut que la tendance des prix fut a 
la hausse, les gouvernemeiits qui so sncce- 
dereiit en France purent faire et firent 
une politique de depreciation monetaire, 
d'inflation et de Lausso massive des prix; 
les prix des raarchandises en francs firent 
plus que tripler pendant cette periodc. Les 
services de I’Etat encourageaient les liaus- 
scs des prix, legalisaient les bausses inter- 
vennes, sous pretexte de « fixer » les 
prix; ils justifiaient ces precedes par la 
theorie du « cycle infernal*, en pretendant 
que lea augmentations do salaires obtenues 
par les ouvriers ctaient & I’origine des 
hausses de prix qu’ils pretendaient vouloir 
aireter. A plusieurs reprises, !e grand pa- 
tronat desirant annuler rapidement des 
augmentations de .salaires obtenues par les 
travailleurs, ce furent les gouvernements 
qui donnferent le branle a une nouvelle 
poassee de hausse en augmentant les prix 
dn charbon, de I’electrieitd, du gas, les 
tarifs de la S.N.C.F....

Une telle politique est inavouable, puis- 
qn’elle vs contre I’interEt de la nation, 
qui ne peut que sonffiir, dans sa masse, 
de I’instabilite de la monnaie et des prLx. 
Aussi cette speculation eontre la monnaie 
nationalc, cette politique economique d’a- 
veiilure, fut-elle constamment et soigneu- 
sement masquee par les mensonges offi- 
cicls sur la « stabibtd », 1' <c ^uilibre », 
les mesnres « contre la hausse », etc... 
L’iiypoerisie et le mensonge sont depuis 
des annees devenues plus que jamais la 
loi de I’nction gonverneracntalo dans le 
domaine economique; ce n’est pas la une 
des moindrea consequences dc la contra
diction entre I’interet des raonopoles, au
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service duqiicl se trouve I’Etat, et I’into- 
ret national que ce mome Etat doit 3e 
dormer I’apparence de defendre.

II est certain que eette politique, si 
die entrains la chute dii franc ct I’in- 
fjation chronique, permit anx monopoles 
d’arnulcr rapidement I’effet des augmen
tations de salaires a raesnre que la lutte 
des travailleUTs les lenr arrachait, ct de 
maintenir a peu pres la bsisse des salaires 
reels realisee par rapport a I’avant-guerre 
(baisse de pres de 50 % sur le salairo 
horairo reel). Elle leur permit eu meme 
temps d’ainener les travailleurs a accep
ter, pour accroitre leur salaire effectif, 
I’augmentntion de la duree liebdomadaire 
du travail ct celle de I'intensite dn travail 
— qui entrainent immediateioont I’aug- 
meutation du tanx de la plus-value et 
celle des profits.

La haasao des prix et la deprwiation 
monutaire ne faisaient pas que frapper 
la classe onvriSre; dies ruinaient en meme 
temps un grand nombre de petits epar- 
gnants et de possessetirs de revenus fixes, 
pensions on autres, qui voyaient fondre 
lour avoir immobilise sous forme d’argent. 
Au contraire, les grands trusts, possesseura 
de stocks iraportants de march and ises, 
voyaient le prix do ees marchandises aiig- 
inenter rapidement; ils pouvaient reeolter 
des profits speeulatifs considerables au 
detriment dos autres capitalistes et de la 
masse des eonsommateurs. Les groupes fi
nanciers les plus puissants nc manquerent 
pas non pins de epeculer profitableraent 
centre la monnaie a I'oeeasion de ehaque 
devaluation, dont Us 6taient prevenns 
d’avanee puisque e'est enx qui, en fait, 
en decidaient le moment.

Lorsqu’en 1952, avee les premier signes 
de malaise fieonomiqite, la tendance des 
prix se mit a la baisse, la politique des 
trusts, inspiree an gouvernement, chau- 
gea, et nvec eUe les mensongos officieJs. 
Le gouvernement Pi nay lan?a a grand 
fracas sa « campagne de baisse », alors 
qne son' objeetif reel etait d'empScher 
toute baisse veritable des prix, dange
rous e pour les profits, et de diminucr eeu- 
Icment les prix sur les etiquettes de quel- 
ques marchandises de maniere a faire bais- 
ser rindice officiel dca prLx, en vne de 
se donner un pretexte pour bloquer les

salaires. Cette politique a 6te poursui- 
vie depuis avec autant de tenacity que 
de mauvaise foi.

REGLEMENTATlOy 
DES SALAIRES

L’Etat, an service du capital finan
cier, ne s’est pas contente d'a^r iudirec- 
tcinent sur les salaires par le biais de la 
monuaie et des prix; il intervient direc- 
temeut, depuis la guerre, dans la determi
nation des salaires, Les methodes ont va- 
rie; jnsqu’en 1949, reglementation detail- 
l^e des salaires; a paitir de 1950, fixation 
seiilement des rapports entre aones de sa- 
laires et du « salaire minimum profes- 
sionnel garanti », ainsi que, depuis 1953, 
de certaines « primes » pour les * bas » 
salaires. Tout I’cffort des gouvemements 
et des services de I’Etat a consist^, de 1947 
jusqu’en 1952, a retarder, a freiner et a 
reduire toute augmentation de salaires; 
et depuis 1952, h bloquer aussi rigoorcu- 
Ecmont qne possible le niveau des salaires, 
desormais rattaebS par I'intermediaire du 
« minimum garanti » h I’indice des 213 
articles calcule par les propres services 
do I’Etat. II est clair que cette « poli
tique des salaires » de TEtat n’est pas 
autre chose que celle de Toligarchie diri- 
geantc.

Au pouvoir de r%lementation vient 
s’ajouter Tc.xemple donne par I'Etat dans 
les industries nationalisees ou les services 
publics, et I’usage systmuatique de la 
puissance « publique » pour briser les 
greves, L’Etat s’est reveld au cours des 
dernieres annecs, non seulement comme 
lo plus « mauvais » des patrons, mais 
aussi, en 1947, en 1948, en 1951, en 
aunt 1953, comma le plus efficace des 
briseurs de greve an service du grand 
patronat.

PRIX AGRICOLES 
ET PRIX IISDVSTRIELS

Le capital financier ne pent s’assurer 
les profits les plus eleves que s’ll ue sc 
contente pas de la plus-value, meme enor- 
me, extorquee aux ouvriers, mais y ajouto 
le pillage systematique des autres cou-
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HOMMES DU GRAND CAPITAL

Jean BATY
Jean Katy est a la teLe du 

groupe sidiirurgique du me- 
mc tiom. II est president- 
dirent eur general de la Ste 
Generale de Foiiderie, ge- 
rant dea Ilauta Fourneanjt 
de Saulnes (c'est a Snuliief, 
M.-et-SI., que se trouve nus- 
si son cliateau), president 
dea Acieries dc Longwy, 
vice-president de Longome- 
tal, admlnistrateur de Lou- 
vroil-Montbard-AuInoye, de 
1'Association Cooperation Ze- 
landaise de Carbonisation
C.A.

♦
Henri MALCOR 

Ingenieur de Polytechni- 
que, ii dirige I’lrsid (Insti- 
tut de Recherches de la 
Sidcrurgie). II est par ail- 
leu rs president-dirccteur ge
neral des Hauts Fourneaua 
et Forges d’AIlevard et 
de la Ste Indostrielle et 
Commerciale de Transports 
et de Manutention, admi- 
nistrateur de IJavum et dea 
Hauls Fourneaux, Forges et 
Fonderies de Civors, direc- 
leur general de Sidelor, des 
Ateliers et Forges de la 
Loire, dea Forges et Acie- 
rics de Dilling.

♦
Roland LABBB 

Le vice-pr&ident des Acie
ries de Longwy, du groupe 
Raty, est Roland Labbe. II 
est president de Longometal, 
ndministrateur dea Hants 
Fourneaux de Saulnes, de 
Louvroil - Montbard - Aul- 
noye, d’Electrotube-Solesmes. 
Sous Vichy, il fut president 
du Co mite d’Organisation du 
Trefilage, Etirage et I,,ami- 
nage a Froid de TAcler. 11 
est aujourd'hui vice-presi
dent de la Chamlire syndi- 
cale de la Siderurgie fran- 
gaise el membre du Comite 
directeur du C.N.P.F, Pre

sident de la Cbambre syndi- 
cale de la siderurgie de 
I'Esi, il est proprlctalre du 
chateau de Parivenux, a 
Gorcy (M.-et-M.),

♦
Rene PIATON 

Le grand monopole de 
raliiminiura, Pecbiney, est 
reprcsente surtout par deux 
homines, Rene Pialon et 
Raoul de Vitry. Rene Piaton 
est ne en 1884 dans one 
familie d’in dust riels de 
Lyon, Ingenieur de TEcole 
Centrale, 11 dirige I’entrepri
se familiale (Ste du Gaz et 
de TElectricite du Sud-Est) 
a partir de 1919. Il a etc 
administratcur du Credit 
Lyonnais avant la guerre, Il 
est aujourd'hui president de 
Peehlney et de la Cie Elec- 
Iro-Mecanique, administra- 
teur de plnsieitrs Jiliales de 
Pecbiney (Sei chime, Cepe- 
dur). II pr^ide, au C,N.P,F., 
la Commission de I’Entre- 
prise privee.

Raoul do VITRY 
Ne en 1895, ingenieur des 

Mines et de Polytechnique, 
membre du Jockey-Club et 
aristoerate, Raoul de Vitry 
d’Avau court est president- 
directeur general de Sei- 
chime et vi ce-president-di- 
rcctenr general de Pechi- 
ney. II est ndministrateur de 
Bozel-Maletra, de la Banque 
de Paris et des Pays-Bas, de 
la Cie Generale de T.S.F., 
de la Ste Generale d’Elec- 
triciie, de Hotcbkiss-Dcla- 
haj'e (automobiles et armes 
de guerre). Sous Vichy, il 
fut president du Comite 
d’Organisation de I’Alumi- 
minium et du Magnesium.

♦
Bene FEBBFN 

Rene Perrin, president- 
directeur general du Comp-

toir Induslriel d’Elirage et 
Profilage des Metaux, et ad- 
ministrateur-directeur gene
ral adjoint du grand tnjst 
de I'electro-metallurgie et de 
Pale minium Ggine, est un 
technicicn qui a fait car- 
riere. Ne en 1893, fils d'un 
ingenieur de Poly technique, 
il est lui-mcme ingenieur de 
Polytechnique et des Mines. 
En 1920, i! entre a Ugine 
com me ingenieur; il en est 
directeur des 1925, Il pre
side aujourd’hui I’Associa- 
tion des Cadres dirigeanis 
de I’lnduslrie.

Jaoli LEBOUX
Jack Leroux c travaiile » 

dans la branehe des exp Io
sifs, e’est-a-dire dans Tindos- 
trie de guerre. Ne en 1901, 
ingenieur de TEcnle Cen- 
trale, il est aujourd'hui pre
sident de In Ste Noltel fran- 
(jaise, de TUnion Chtmique 
de TOuesl Africnin, admi- 
nistrateur de la Ste Cen- 
irale de Dynamite, de la 
Ste Generale des Explosifs 
« Cheddites >, de la Societe 
des Poudres de Surcle. Sous 
Vichy, il a ete directeur du 
Comite d'Organisation des 
Explosifs.

♦
Pierre HELY d’OISSEL

Le baron Pierre Hely 
d'Oissel, ingenieur des Mi
tt e s, a etc longtemps 
president-directeur general 
du grand monopole de la 
chimie, Saint-Gobain, dont il 
est encore admlnistrateur, Il 
est aussi administratcur des 
Phosphates et Chemins de 
fer de Gafsa, de TAuxilfaire 
de Navigation, de la Cellu
lose du Pin, et president de 
la societe siderurgique Com
ment ry, Fourchambanlt et 
Decaieville,
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ehes de la population. Dans los pampa- 
gnt'S, les petits et moyens oxploitants ee 
voient Int.sti'us d’une part considerable du 
fruit de lenr travail dii fait de la dis- 
parite, dcs « ciscaux * cntre prix indu.s- 
triels et prix ogricoles a la production, 
tjiii font quc le paysan est oblige de ven- 
dre ce qu’il produit au-dessous de sa va
lour, taiidis qu’il doit aehctor les produits 
industriels a, des prix elevea, sou vent su- 
pcrieur a la valeiir de ees marc ban discs. 
Plus les « ciseaux » sont ouverts, plus 
important est le transfert de valour au 
profit des trusts. C'est pourquoi Tune 
des preoccupations les plus eonstantcs des 
gonvernements depuis des annees a ^te 
de faire baisser les prix agricoloa b. la 
production — sous le pretexte faltacieux 
de dirainucr les prLx des produits ali- 
mentaires a la consommation ! Des moyens 
puissnnts out ete mis en teuvre ; impor
tations « de choc » de produits alimen- 
taircs, lances ensuite sur le marche pour 
faire baisser les cours, fixation directe 
do certains prix par voie d’autorite {ble, 
lait..,). On pout dire que eette politique 
a reussi a red wire clans une niosure 
sensible le niveau de vie de la masse 
des exploitants agri coles et a aeeroi- 
tre les profits des monopoles. Mais 
par la memo, I’Etat, qni jnsqu’a, present 
jouissait d’un grand prestige aupres de la 
masse des exploitants individuals et de 
larges eouelies de eapitnlistes agri coles, 
eommenc^e h. prendre a. lours yeux figure 
hostile. Ce caractere aujourd’hui double 
de I’Etat — instrument eu principe de 
tons les capita listes, mais aceapare en 
fait par une minee oligaruhie — ouvre la 
perspective do grands ehangcments poli- 
tiqnos dans les eampagnes.

PRIX ET TARIFS 
DV SECTEVR XATIOXALtSE

Ij'Etnt a la possibilite de vendre les 
produits des industries de base nationa- 
lisees (charbon, gaz, elcctricite) et le 
transport des marehandises par rail en 
dessous de leur valenr. Si eette vente a 
pertc ne presente aucun intcret du point 
de vue national, il n’en est pas de meme 
pour les monopoles : lorsqu’ils achetent 
les produits des industries nationalisees

de base a un prix inferieur a leur valour, 
il so realise un transfcrt important do 
plus-value qui vieiit accroitre leurs pro
fits. Il ne faut done pas s’etonner si ce 
sont les plus pauvres — les eonsomma- 
tenrs « domestiques » pour le eharbon, 
le gaz et I'electricite, les petits clients 
pour la S.ff.C.F. — qui paient le plus 
cher, tandis que les grandes entreprises 
et les trusts beneficient de tarifs et prix 
largemeut, seandaleusemcnt inferieurs, En 
1951, pour I’electricite, le prix moyeu 
au kwh pour les usages domestiques etait 
de 13,20 francs; les prix du courant hau
te tension etaient de 5,70 francs pour la 
masse des entreprises; dc 1,08 francs 
pour les trusts de I’^lectro-mctallurgie et 
I’electro-chimie qui possedaient autrefois 
leurs prop res centrales et qui ont resu 
le droit d’aequerir du courant an prix de 
revient. A la S.N'.C.F., les minorais, le 
charbon, les produits siderargiques, les 
produits ehimiques... beneficient dc tarifs 
particulierement bas, surtout lorsqu'ils sont 
transports en grandes quantites — comme 
scutes les tics grosses entreprises peiivent 
le faire. L’Etat, dont les propagandistes 
eoutinuent dc pretend re qu’il scrait le 
champion de Tequite, apparatt au con- 
traire aii.jourd’hui comine le ereateur par 
excellence de privileges.

LES PRIX DE MOXOPOLE

L’Etat bourgeois eree par la Revolution 
fran^aiso etait le gardion de la « liber
ie » dc commerce et d’entreprise, I’en- 
nemi jure des cartels et « coalitions » 
et des prix de monopole. Aujourd’hni, 
tout au contrairc, I’Etat favorise et lega
lise sous toutes ses formes le prix de 
monopolo, prix d’extorsion systematique- 
ment supcrieiir k la v a leur, qni realise 
le pillage permanent de la masse de la 
population et de tons les capitalistos non 
integres aux trusts. Les moyens utilises 
sont multiples et on ne pout les citer tons. 
Dans certains cas, I'Etat decrete dos prix 
« taxes » (farine, pain, lait,..); il s’agit 
on r^alite de prix de monopole deter
mines par des groupes eapitalistcs, mais 
qui coinportent pour ceux-ci !’avantage 
d’etre garantis legnlcment. De nombieux
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autres prii, en partieulier de matieres 
premieres, sent taxfe de temps a autre; 
ees prix, qui paraisseut a\i Bulleiin Offi- 
mel du Service des Prix, sent en tliforie 
des prLx maxiraum; en realite, ee sent 
des prix miniranm, des prix de cartel, de 
monopolc. Enfin les nombreiix « prix 
imposes » on prix da marque out ton jours 
otS tolerds, bien qu'ill^aux pnisque eon- 
traires a la liberte des marches. Le dd- 
cret Lsniel, qui fait mine de mettre fin 
a cette pratique, se contente en realite 
d’interdire le * prix minimum x et d’au- 
toriser le « prix mavximum »...

Nous voyons quel role I’Etat joue au 
service des trusts. La < non-intervention > 
dans le domaine economique, doctrine 
de I’Etat an milieu du aieele deiuier, 
s’est muee en son eontraire : I’in- 
tervention permanente, uidverselle, qui, si 
elle est ressentie par la majorite des Fran- 
5ais comme une perpetunlle brimade, as
sure au eontraire ahx monopoles leur 
liberte, ceUe de vivre et de prosperer aux 
dSpens de la nation. Ce caractere parasi- 
taire des trusts apparait mieux encore 
si nous abordons le domaine de la fis- 
calitd.

PRIVILEGES FISCAVX 
DES TRVSTS

Sous I’Anclen Regime, les castes pri- 
vil^iees, noblesse ct elerg4, etaient exemp- 
tees d’irapots. La revolution Ijoorgeoise 
affirma le principe de I’egalite devant 
rimpot; I’Etat devait assurer la justice 
fiseale. La formulc est restee; les honunes 
de gouvememont en jouent aveo virtuo- 
site; mais derriere ees faux-semblants, on 
decouvre aujourd’hui un systeme fiscal 
on I’injustice et le privilege sont pousses 
anx hmites de ce qni est supportable.

La chaise fiseale n’a pas cessd de croi- 
tre, car les besoins de I’Etat augmentent 
sans ee^e. Calculee en francs a pouvoir 
d’aehat constant, la charge fiseale a ainsi 
augraente de 65 % de 1938 a 1952. Le 
plus gros de cette charge ecrasante est de 
plus en plus supports par la masse do 
la population, et partieuliferement les cou

ches les plus pauvres de cetle-ci, pnisque 
ce sont des impots indirects. Les impots 
qnc r « Inventaire de la situation finau- 
cifere », publication du gouvemement, 
classc comme impots « de consommatiou *, 
reprfeentaient 54 % des recettes totales 
en 1938; dis cn xepresenteni maintenant 
les trois quarts. C’cst en inoyenne a 20 ■% 
du prix de detail qne so monte la part 
des taxes et impots dans les prix des 
produits atimentairea et autres objets de 
grande consommation.

II est caraetdiistique que TEtat ets- 
blisse une discrimination systematique en- 
tre le.s eapitalistes au detriment des plus 
petits d’entre eux qui, dans le commerce 
avant tout, sont imposes •* au forfait > 
beaucoup plus lourdement que eeux qui 
sont imposes « au benefice reel >. A I’au- 
tre bout de I’echelle, les trusts ne paient 
que pen de chose : I’impdt sur les so- 
cietfo, qui est I’impot cssentiel paye par 
les monopoles et groupes financiers, four- 
nit moins de 10 % des recettes budge- 
taires.

On voit, il est vrai, les plus puissan- 
tes societes se pretend re ecrasees d’im
pots. C’est qu’eUes inclueut dans les chif- 
fres qu’elles eitent les montants tres sie
ves do la taxe a la production qu’ellee 
versent sur leurs fabrications, mais qu’el
les incorporent ensuite int^ralcment dans 
les prLx de vente. Les trusts ne jouent la 
que le role de coUecteurs d’impots; c’est 
Ic eonsoiumateuT qui paie effectivement.

En fait, bien loin d’etre brimfe par 
le fisc, les monopoles out re^u de I'Etat, 
et contiiment sans cesse de recevoir de 
lui, de eonsid^ables avantages fiscanx. 
On pent lire dans un document anssi pen 
hostile aux trusts que le Rapport sur les 
Comptes de la Nation 1951-1952 que 
< I'Etat, au prix d’une legislation com- 
plexe, aussi difficile a assimiler par le 
eontribuablc qu’a appHquer par 1’admi
nistration, aeeorde sous forme de provi
sions, de dotations, de reevaluations, des 
avantages fiscanx dout profitent surtout 
les grosses entreprises, mieux organisees 
pour en tircr imm^diatement benefice. »

Dans les hilans presentes au fisc, les 
societes out le droit, en effet, de prevoir 
des provisions pour « approvisionne- 
ments techniques », pour « fluctuation des
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coars poiir « depreciation dee stocks », 
des « nmortissements » tres iraportants, 
etc.,.; tons poates enticrement on particHe- 
inent eionerea d'impot; sont egalement 
deductibles des profits imposabies les 
« remunerntions » des dirigeants (qui 
atteignent pour les grandes societes de 
15 a plus de 60 millions par an et par 
personne), considercs en ToccureDce com- 
me des « salaires » ! IjC dernier en date 
•de cce avantages fiscaux, est de taille ; 
e'est la detaxe totale des investissements 
(votee aveo la reforme fiseale du 30 mars 
1964) qui, aux frais de I’Etat, reduit pour 
les societes de 17 % le cout des equipe- 
ments et biens de production. Ce sont les 
grandes entreprises et les trusts, qui ef- 
fectuent les plus gros investissements, qui 
en profiteront le plus,

Ces avantages fiscaux si genereusement 
multiplies par les gouvemements, on peut 
tenter — e’est ee que font les theoriciens 
officiels — de les justifier separement 
par toutes sortes d’arguments d’ordre 
technique. Mais, pris dans leur ensemble, 
ils aboutissent visiblement a une exoibi^ 
tante situation de privilege pour les mo
nopoles, qui leur assure une augmenta
tion sensible de leurs profits, an ddtri- 
ment de la masse de la population qui 
Bubit une charge fiseale d’autant plus 
lourde.

PARAFISCALITE

Une forme extreme dn privil^e fiscal 
apparaft lorsque les trusts se substituent 
h I’Etat pour lever eux-memes des taxes 
dont le produit est destine h leur propre 
usage ! C’est au oours de recentes annees 
qu’a ete mise au point cette methode ori- 
ginale de faire rentrer de I’argent dans 
les caisses des monopoles. L’Etat utilise 
ses pouvoirs de r^glementation et de coer- 
eition pour prelever, ou autoriser le pre- 
lavement, de taxes spdciales sur certaines 
marchandises. Ces taxes, veritables impots 
indirects supportes par le consommateur, 
ont regu le nom de c parafiscalite », car 
au lieu d’etre affectees au budget gd- 
ndral de I'Etat, elles ont regu chaenne 
une affectation ddterminde. Dans la plu- 
part des eas, elles sont pergues directe-

ment au profit dra trusts et gerees par 
eux.

Les plus caraeteristiques de ces taxes 
sont cedes qui portent snr ks produits 
siderurgiques. Ces taxes, d'un montaut 
oleve, sont destinees a 1’ « amortisse- 
ment technique » et an « renouvelle- 
ment et modernisation des jnslallations *; 
elles sont gerees directement par le 
« CoraptoLr des Produits siderurgiques », 
e’est-a-dire par les trusts de I'acier. On 
peut citcr encore la taxe de 12,000 franca 
par tonne d’alumlnium, destinee a. 
1’ « araortissement des investissements » 
des trusts Peehiney et Ugine, la taxe de 
G30 francs la tonne .snr les sels de potasse 
qui sert a 1’ « amelioration et moderni
sation des moyens de production » des 
fabricants d’engrais potassiques, etc.

Ainsi la fonction de I’Etat est aujonr- 
d’hui, non pas, eomme le pretendent les 
Bociaux-ddmoerates, de < redistribuer > le 
revenu national au profit des plus pau- 
vres, mais bien au contraire d’etabUr des 
privileges regaliens en faveur des mono- 
poles et aux depens de la majority de la 
nation. Bien plus, eomme nous le verrons 
plus loin, les monopoles regoivent beau- 
coup pins de I’Etat en subsides, comman- 
des, etc., qu’ils ne Ini versent en impots. 
Tout autant que les castes privildgides 
sons I’Ancien Regime, mais avec plus 
d'hypoerisie, I’ohgarcliie financidre est en 
fait exempte de charge fiseale rdelle.

PRODVCTlViTE

Lorsque la oonjoncture economique en- 
tre dan-s une pdriode de stagnation rela
tive, eomme en France depuis 1952, et 
que les monopoles ne peuvent plus jouer 
faeilement de I’inflation et de la hausse 
des prix pour rdduire les salaires reels, 
brimer les petits prodneteurs et capita- 
listes et accroltre leurs profits, ib ont 
davantage reoours a I'augmentation de la 
produetivite et de I’intensite du travail 
des ouvriers, qui leur fournit un surcrolt 
de profits, et a la rationalisation et h la 
concentration, qui permettent de rdduire
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la production, eliminent des concurrents, 
accroifisent la puissance des monopoles et 
leur capaeite de realiser des profits. lei 
encore, les trusts trouvent dans t’Etat un 
auxiliairc elfieace, indispensable.

Si TEtat, coiOToe le pretendent ses re- 
presentants actuels, etait bien le serviteur 
de toute la societe, il se preoccuperait 
aetiveraent de favoriser raugmentntion de 
production des biens n&essaires au fonc- 
tionneuient de reconomie, a I'expansion de 
la consommation, a I’ameiioration du ni* 
veau de vie. Les porto-parole de I’Etat et 
des gouvernements n’ont sans doute ja
mais manque, au cours des demieres an- 
n^es, de parler solcnnellemcnt d’accroitre 
la production. Mais si Ton examine I’ac- 
tivite gonvernementale, on s’aper^oit que 
I’Etat s'interesse en realite aussi peu que 
Ids trusts a I’augmentation de la produc
tion eu elle-nieme; par centre, la question 
de la produetivite fait I’objct de tous ses 
solus.

Contra irement a une legende fort repan- 
due dans la petite bourgeoisie, I’Etat est 
un capitaliste competent, efficace; les 
vailleurs des services et industries d’Etat 
sont exploites aussi durement que ceux 
des grands monopoles privM. D’apres 
des donnees officielles, la produetivite, do 
1938 a 1952, a augmerite de plus de GO % 
daris les cbemins de fer; de 1947 a 1952, 
elle a augmente de 50 % a TE.d.F,; die 
a ^galement forteiaent augmente dans Ics 
houilleres, a la Regie Renault, dans les 
P.T.T,, etc... L’exemplc ainsi donne, les 
m^thodes de rationalisation ainsi essay&s, 
ne sont pas sans rendre des services cer
tains aux graudes firmes privees.

C’est I’Etat encore qui, depuis plnsieurs 
annecs, avee I’aide de subsides dii gou- 
vemement americain, finance une pro- 
pagande permanente en faveiir de I’ac- 
croissement de la produetivite, Cette acti
vate est dirigee eonjointement par les mo- 
nopoles et les services de I’Etat, par I’in- 
termediaire du Comite national de la pro- 
ductivite, un de ces nombreux organisines 
« mixtes » qui illustrent bien les liens des 
trusts et de i’appareil d’Etat, L’activite 
de eet organisme est beaucoup moins

orientee vers les conscils techniques au 
patronat que vers les ouvriers, qu’il s’agit 
de eon vain ere, contro 1'evidence et une 
experience plus que seculnire, que I’aug- 
mentatiun de la produetivite serait, dans 
le regime do propriete actuel, dans leur 
interet. II est certain qu’une propagande 
« impartiale * proveuant de services of- 
ficiels et diffusee par la presse a plus 
de ebnnce d’obtenir des resultats que 
les seuls efforts isoles de telle ou telle 
societe privee. C’est un exemple entre 
beaucoup d’antres de * repartition du 
travail » entre les monopoles et les ser
vices d’Etat.

VETAT FAV01USE 
LA COlSCEmRATlOlS

C’est la concentration des capitaux, is
sue du fonctionnement de la « libre con
currence » elle-merae, qui a ouvert I'ero 
des monopoles, doiit 1’em prise restreint 
de plus en plus la sphere de la « R- 
berte > aux kiltes feroces entre les trusts 
enx-m ernes, Para 1 lei era ent a eette evolu
tion dans la structure du capitalisme, 
I’Etat qui, an service de toute la bour
geoisie, devait veiller au maintieu des 
conditions de la concurrence et de 1’ « ega- 
lite » entre tons les capitalistea, s’est 
eearte de ces fonetions pour devenir de 
pins en plus rauxihaire conscient de la 
eoneeutration des entrep rises et des ca
pitaux.

Aujourd’hui en France, malgr^ tons lea 
projets demagogiques de lois 4 antitrust » 
que I’oii sort regulieremcnt des tiroiis, 
I’Etat reeoiinalt en fait, et soiivent lega
lise, toiites les formes de puissance &o- 
nomique coneentree. Par exemple, ce sont 
des cartels l^aux (« groupemects d’a- 
ebat *) qui ont le monopole de I’importa- 
tion et de la distribution des inetaux non 
ferreux, des oleagineux, du jute, du co
ton, etc.; jusqu’a il y a quelques mois, 
c’est legalemcnt que le Comptoir des Pro- 
duits Siderurgiques avnit le inonopole de 
la repartition des ventes de produits si- 
derurgiquRs; des societes comrae I'Alumi- 
nium Frangais peuvent avoir le monopole
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complet dn eomraeree d'une matiere pre
miere sans qae I’Etat y voie a redire, etc...

L’Etat, surtont depuis quelqnes annees, 
favorise, < encourage » syst^matiquement 
la concentration : avantages fiscamc (tela 
que I’all^gement de la taration des incor
porations de reserves et fusions de soei^ 
t&, et du regime fiscal des societra m^res 
et filiales, consent! par le gouvemement 
Pinay on 1952), discrimination dans I’oc- 
tioi de credits, par suppression ou ration- 
neinent du credit bancaire aux cntreprises 
non integrees anx groupes monopolistes; 
enfin intervention active des representants 
do I’Etat pour « forcer » la concentra
tion. C’est ainsi quo le « plan cotonnier », 
mis en oeuvre depnis deux ans pour redui- 
re par de nombrenses fermetnrcs le nom- 
bre d’usines dans I’indnstrie cotonniere, 
est mis en appUeation avee la collabora
tion des services de I’Etat. Antre exemplc: 
on lisnit dans une information de VUsine 
Noiivelle du 17 dwembre 1953, au sujet de 
la repartition dans le deporteraent de la 
Loire de 8 milliards de francs de credits 
d’investissement : « D’ores et deja, les 
concentrations sont a I’ordre du jour, Les 
prcts seraient consentis, par priorite, aux 
cntreprises qui anraient prepare les le- 
groupements eonseiUes en bant lieu, >

Depuis deux ans, les gouvemements an 
pouvoir sont alles encore pins loin. Le 24 
avril 1952, dcvant rAsscmblee gcnerale 
des Cherains de for du Nord, I’nn des 
dirigeants de roligarchie finaneiere, Guy 
de Eotbscbild, declarait : « II faut crcer 
en France le culte du rendement, ne plus 
accepter la mediocrite. II faut accepter 
les cons^uenecs d’une telle attitude, me
mo la oil elles impliquent la disparition 
des inaptes ou bien la concentration des 
< petits » en un « gros » plus ration- 
iiel, » Devant les signes de I’approcbe 
d’une crise ^conoraique, les hommes des 
monopoles cherclient a en faire supporter 
le poids aux cntreprises les plus faibles. 
Peu apres eette directive donnee au gon- 
vernement, Pinay et ses ministres lan^aient 
une campagne centre les entreprises « mar
gin ales », campagne dirigee prineipale- 
ment centre les petits eommergants. Cette 
campagne a ete plusieurs fois reprise de
pnis. C’est ainsi qne des conches numeri- 
queraent et politiquemsnt importantes de

la petite et moyenne bourgeoisie voient 
aujourd’hui les repr&entants de I’Etat —■ 
qui est ponrtant I’Etat bourgeois — son- 
baiter publiqnement leur mine et lenr dis
parition.

SOVTIEN ET INSTRUMENT 
DU COLONIAUSME

En France meme, I’oligarchie financio- 
re, nous le voyons, ne pent se passer de 
I'assistanee de Tappareil d’Etat. Dans son 
activity anx colonies et dans son expan
sion vers I’exterienr, I’Etat est pour elle 
un instrument toot anssi indispensable. 
Car I’imperialisme ne pent survivre et 
sc developper sans I’lisage constant de la 
force; il est « I’^poqiie du capital fi
nancier et des monopoles, qui portent en 
tons lieux des tendances a la domination 
et non a la liberte »

Dan.s la conquete, le developpement et 
1’exploitation des colonies au benefice dn 
capital financier, I’Etat a joue et joue 
nn role deeisif, par 1’intervention de I’ar- 
mee, de la poUee et de tout I’appareil 
colonial d’ « administration ». Pour qu'ap- 
paraisse un exces de production agricole, 
que le grand commerce puisse aeeaparer 
pour I’exportation, pour que les « plan
tations » ou les * colons » piiissent dis
poser d’ouvriers agricoles, pour que les 
mines et les entreprises industrielles cremes 
par les trusts de la metropole puissent 
tronver i’abondante main-d’tcnvre, utilisa- 
ble et exploitable b. merci, dont ils ont 
besoin, il faut que les petits paysans et 
artisans, en masse, devieiment insolvables, 
perdent leur terre ou leur gagne-pain, 
soient obliges de produire pour le marehe 
anx prix imposfe, de loner lenrs bras, on 
de partir au loin pour pouvoir simple- 
ment subsister.

Ces grands bouleverscmonts, s’ils r&nl- 
tent nece,ssairement de la confrontation 
siir un meme terrain de reeonomie capi- 
taliste et d’economies de type anterieur, 
sent, dans le eas des pays colonlsfo, gran-

(1) neami : rimpiriallsoja, staSe supreme du 
cupltaUeme.

13
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dement facilit& et aeeflerfe pax I’tisage 
^stematique de la force, de la violence. 
C'est la conquete qui * paeifie » le pays, 
c'est-a-dire assure la libie circulation des 
hommes de la nietropole et de leurs mar- 
chandises; e’est le pouvoir d’Etat, appuye 
par la force, qui a permis rimpositioa 
des marcliandisGS de la metropole grace 
aux droits de douane, rimplantation des 
Toies do communication, des batimeuts... 
par la mobibsatiou, le travail force de 
ia main-d'cenvre sacrifice en grand pour 
la construction des cbemins de fer et des 
rentes, le defricbeinent des plantations, 
etc...; e'est la force armee qui noie dans 
le sang les revoltes.

An eours des dernieres annees, I’acti- 
vite de I’Etat dans les colonies au ser
vice des mono poles s’est encore mulU- 
pliee. La tentative de recon quete par 
les armes dii domaine indochinois des 
trusts a echoue, apres avoir cause des 
dizaines de milliers de inorts, des souffran
ees indiciblcs pour les peuples du Viet
nam, Laos et Cambodge; eUe a coute plus 
cber it I’Etat frangais, de I’aven merae 
de I’ancien President de la Republique 
Vincent Auriol, que ne lui a apporte 
P « aide » americaine, Gnene en Indo- 
chine, mais aiissi massacres it Madagas
car, fusillades et repression en Tunisie, 
au Maroe, en Algerie...

En meme temps que par la violence 
il s’effor gait de maintenir les conditions 
politiqnes des profits des trusts aux colo
nies, I'Etat ciierchait a en assurer les 
conditions economiques. Les < monnaies » 
des pays eoloniaux sent soutenues par le 
Tresor frangais it des taux superieurs it 
leut valour reelle; les scandales de la 
piastre indochinoise, que le Tresor chan- 
geait it 17 francs alors qu’elle ne valait 
<]ue la moitie snr les marches, ont fait 
connaitre cette methode particuliere d'aug- 
mentation des profits des gronpes capita- 
listcs. Ce qui est vrai de la piastre I’e.st, 
a un degre plus on moins grand, des 
autres monnaies coloniales.

Pout pousser I’exploitation de leur do
maine colonial, les trusts avaient besoin, 
an lendemain de la guerre, de certaines

ameliorations de 1’ « infrastructure », 
e'est-a-dire des routes, des ponta, des te- 
legraphes et de la radio, des aerodromes, 
des centrales electriques, etc... — tontes 
depenses que les monopoles ne veulent pas 
prendre a leur charge parce qu’elles 
ne sont pas « rentables ». La politique 
de rearmemeiit et de preparation a une 
guerre moiidiale poursuivie dans le cadre 
de la politique atlantique rendait en meme 
temps strategiquemeut ueceasaires ces tra- 
vaux d’infraatrneture, auxquels il faut 
ajouter d’autres depenses telles que les 
recherches et la prospection miviieres. 
L'Etat, par I'intermediaire de ses servi
ces speciaux eomme le F.I.D.E.S,, ou d'or- 
ganismes niixtes divers, a consacre des 
centaines de milliards de francs a ce gen
re de depenses {plus de 1.000 milliards 
de francs 1952, de 1947 a 1953).

La colonisation est synonyme d’oppres- 
sion de peuples et de nations en plein 
developpement; I’Etat apparait, aux colo
nies, comrao 1’instrument exelusif des trusts 
do la metropole; il tend ainsi a realiser 
centre lui I’union du proletariat, de la 
paysanneric pauvre et de la bourgeoisie 
naissante des pays eoloniaux, qui trouvent 
alors en fait pour allies, en France, non 
seulement la classe ouvrifire, mais anssi 
tontes les couches socialcs qui subissent 
1?, politique antinationale des inonopoles. 
C’est une telle conjonction de forces qui, 
dans certaines cireonstanccs, est suscep
tible d’entrainer, meme eontre la volonte 
de puissants monopoles, des modifications 
importantes dans la politique coloniale de 
I’Etat, eomme celles auxquelles nous ve-

VETAT ET L’EXPAySION 
DES TRVSTS A VETRAISGER

An debut de ce si6cle, le role de I’Etat 
dans les relations economiques et finau- 
ciferes avec I’etranger etait encore relati- 
vement modeste, Il n’en est plus du tout 
de meme aujourd’hui. Il n’y a plus au- 
cune opiratiou dans ce domaine qui se 
fassc sans I’intervention des services de 
TEtat; anssi est-il presque totalement ac- 
capare par les trusts.

La cartellisation est ici ouvertement en- 
couragee, voire instituee, par les services
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de I’Etat; dcs branches entiercs son orga
nises de fa(on a ne eonstituer sur Ics 
inarchds etrangers qn'nn senl aeheteur on 
nil senl verideiir. C’est le cas par cxem- 
ple pour les « gronpements d'achat * a 
I’importation du charbon {l'A,T.I,C.)t dcs 
metaux non forreux, du caoutchouc, de la 
Jaine, du coton, des produits oleagiueux, 
du riz, etc... Pour les exportations, c'est 
le cas de I’acier (C.P.S.), la bonneterie 
(Unimaille), le verre (Uuiverrc),.. Une 
quinzaine de groupes bancaires au plus 
effectuont tous les paiements entre la 
Prance et I’etranger.

L'aide financiere aecordee par I’Etat 
sous toutes sortes de formes aux exporta- 
teurs de marchandiscs faeilite 1’exporta
tion massive de eapitaux, qui c reuse 
un deficit considerable dans la balance 
des paiements. Toute I’orientation du com
merce exterieur vers les zones sterling 
et dollar, favorisee par I'Etat, est profi
table aux monopoles exportateurs de ca- 
pitanx, mais elle entralne un deficit per
manent qui represente une perte de subs
tance continue et sans compensation pour 
I'economie nation ale. L’Etat, en servant 
los iaterets et I’expansion a I’etranger de 
I'oligarchie financiere, dessert les interets 
de la nation. Get etat de ehoses ne pouvait 
que order et cree effeetivement des res- 
sentiments, suscite des oppositions, par- 
ticulieremcnt dans les milieux capitalistes 
moins puissauts que lesent les prix de 
monop dies eleves qui leur sont imposes 
pour leurs matieres premieres, et la nd- 
ccssite d’accepter, pour exporter, les con
ditions imposees par des organismes com- 
merciaux ou financiers qui accaparent 
pour eux-memes le plus clair des profits...

It en est de raeme pour les petits et 
moyens agriculteurs qui produisent une 
grande partie des primours, des fruits, 
de la viande, des fromages, des vins que 
I’on exporte, mais se voient ejjolies des 
benefices que ce commerce procure...

LA SARRE

Les monopoles, neccssairement pousses 
par I'insuffisance du marche interieur, li- 
raite par le bas niveau de vie qu'ils im- 
posent a la masse de la population, a 
etendre leur domaine au dehors, ne se con- 
ten tent pas d’annexer des pays « sous- 
ddveloppds » pour en faire des colonies. 
Ils ii’hesitent pas a. annexer des pays ou 
regions industrielles avances. C’est ce que 
rimperialisme frangais a fait depuis la 
guerre pour la Sarre, region habitee 
par une population de nationality alle- 
mande, L'Etat a joud un role capital 
dans cette eouquete des monopolos : oc
cupation perm an elite par Tarmec; instal
lation dcs Imnques fran^aiscs, dont les 
banqnos national ieees (B.hf.C.L, Credit 
Lyonnais) h la place des banques alle- 
mandes, realisation de I’union douaniere; 
introduction de la monnaie fran?aise, Les 
puissantes acieries ont ete livrees aux 
trusts siderurgiques fran^ais : Marine et 
Homeeourt a acquis les Forges et Acieries 
de Dilling, Pont-a-Moussou les acieries 
Halbergerhiitte; I’administrateur sequestre 
des acieries de Neunkirchen est un ancien 
direeteur de la firme Schneider... L’Etat 
a ddpense au moins ISO milliards de 
francs en Sarre pour y installer les ino- 
nopoles fran^ais a la place des Konzerns 
allemands.

LES MONOPOLES ET LES FINANCES PUBLIQUES

On le voit bien, dans tous les domaines 
de son activity eeonomique, tant en Fran
ce que vers Texterieur, Toligarehie des 
monopolas s’appuie lourdement sur I’ap- 
pareil d’Etat, qui intervient constamment 
et par tout pour 1’aider a s’assurer les 
profits les plus eleves. Cette intervention 
de I’Etat au profit des trusts coute, bien 
entendu, de I’argent; nous avons pu le 
'Constater. Mais il ne suffit plus de dire

que I'Etat effectue des depenses conside
rables au hyncfice des monopoles, Aujour- 
d’hui les ehoses en sont arrivyes au point 
ou les ressourees financieres dc I’Etat 
sont mises dircctement et massivement 
a la disposition des monopoles; les trusts 
puissent dans Ics eaissee publiqnes pour 
assurer et accroltre le niveau de leurs 
profits.
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Cette Evolution & 4ti facilit«, elle est 
etroitement llde, a 1’interpenetration de 
plus en plus <troite qui a’est realisee entre 
I’appareil baneaire et financier privS et 
celni de I’Etat, qai torment desomiais nn 
ensemble soUdement lie, dont les diverses 
parties s’appuient mutuellement, an bene
fice des groupes financiers dominants. Le 
systeme baneaire et financier de I’Etat 
apporte son appui a la finance privfe, 
d’une part en assnrant ses operations 
eontre les risques, d’autre part en mottant 
^ sa disposition ses ressources consid^ 
rabies en argent.

Aujourd’liui, le risque autrefois inhe
rent aux grandes operations financieres 
n’existe plus guere pour les banques pri
vies. Elies ne consentent plus de preta 
a long et moycn terme a lenrs risques et 
perils. L’Etat supporte les risques en 
accordant sa garantie aux credits; la fi
nance privee s'oetroie les profits, En 
eontre-pni'tie, la finance privee peut avan- 
cer de Taigent lorsque la nfeessite s’en 
fait sentir, pour soutenir le « credit de 
I’Etat ». Dans le domaine du credit ii 
court terme, les banque privees facilitcnt 
les operations de I’Etat en consacrant 
une part de leurs depots — definie lega- 
lement — ii I’achat de Eons du Tresor; 
en eontrepartie, I’Etat accroit et assou- 
plit les disponibilitcs de credit des ban
ques en leur accordant liberalement le 
r^escompte des traites coimnereiales et 
autres.

En niSme temps, le Tresor et les ins
titutions bancaires de I'Etat (Banque de 
li’rance, Caisso des Depots et Consigna
tions, banque nationalisecs) centralisent 
d’enormes moyens financiers de toute ori- 
gine : fraction disponible des depots dans 
les banques nationalisees, a la Banque de 
France, a. la Caisse des Depots, dans les 
Caisses d’Epargne et les eomptes de che
ques postaux, produit des impots et des 
taxes, eraprunts interieurs et emprunts 
a I'etranger, « aide » aracricaine, benefices 
du scctcur nationalise, disponibilites de 
la Securitd Sociale, tresorcric des auto- 
rit& locales, rfeerves de devises, etc.; 
cette eolossale masse de manteuvre est, 
d’une mauiere on d’une autre, a la dispo
sition des finances piibliques qui la re- 
partissent sous forme de depenses ou

rntilisent sous forme de credits, duns le 
cadre assez ^lastique du budget et des 
r^iements financiers en vigueur. Nous 
allons voir a quoi sont consacr^, ou vont 
prineipalement ces ressources de I’Etat

SVBVE^TIOm ET COMMANDES

C’est par toutes sortes de voies que 
les ressources de I’Etat sont raises au ser
vice des luonopoles. II y a les subventions 
ou prunes directes : aide aux exporta- 
teurs, subvention au < fonds de soutien 
des Iiydrocarbiires > (dont les ressources 
vont aux trusts petroliers), subventions aux 
trusts des eugrais, aux sucres coloniaux, 
etc, Mais e’est sous forme de command es, 
et de credits d’investissement, que les mas
ses les plus grandes d’argent passent des 
caisses de I’Etat aux trfooreries des trusts, 
oil elles laissent d’abondants profits. Les 
monopolcs ne peuvent plus se passer 
desorniais des commandes et des erWits 
de I’Etat. Comme I’eerit I’Usine NouveUe 
du 26 fevrier 1953 : « Notre coonoraie 
depend de plus en plus des credits d’E- 
tat... On comprend di's lors avec quelle 
attention vigilante... le monde des en- 
treprises et des industries suit les d&i- 
sions gouvernementales eoneernant les 
credits. »

Prenons le cas des commandes directes 
do I’Etat pour travailx publitis ou des 
commandes militaires. La passation de ces 
commandes, I’octroi d’acomptes et de cre
dits, et le reglcment final se font par un 
circuit qui comprend banques privees ou 
nationalisees, Caisse des Slarchos de I’Etat 
ct Credit National, circuit etroitement 
controle par les agents de I’olignrchie fi- 
nanciferc, L’acheteur unique — I’Etat — 
6tant an service des vendeiirs, les prix 
sent particulierement elevM et les profits 
enormes, particulierement en ce qui con- 
eeme les commandes de guerre.

LE PyjLZ„4C£ DV BVDCET

L’arapleur de ee pillage des caisses pii
bliques cst presque invraiscrablable. Une 
source officieile recente, le n" du 22 mai 
1954 dll BftUetin hebdamadfiire de Statis- 
tique dc I’Institut National de la Statis-
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tique et dcs Etudes Economiques, nous en 
donne une approximation assez exacte :

« Los depenses de I’Etat (budget pro- 
prement dit et comptes speciaux du Tre- 
sor) s'eloveront pour 1954 a S.SfiO mil- 
liards... On constate... qne I’cnsemblc dea 
depenses railitaires et des vorsenionts aux 
entreprises mdtropolitaiues uu titrc dfs 
subventions, domraages de guerre, prets 
et avaneea pour dquipcment, et ac-hats 
de inatdriel pour les services civUs, cons- 
titue a, ltd seul la moitie des depenses de 
I’Etat. Les depenses inilitaires elles-memes 
vont pour plus de la moitie a I'achat de 
materiel et d’equiperaent, de sorte qne lea 
entreprises bdneficient en fait directement 
des depenses publiques dans une propor
tion d’environ 40 %. »

Cette canalisation massive des depenses 
de I’Etat vers les grandca entreprises et 
les monopoles n’a pas, bien entendu, pn 
s’etablir et se d^velopper ouvertement; les 
profits prives des trirsts ont 6te soigneu- 
aement masques derrifere de soi-disant rai
sons d’iuteret g4ndral : < plana > d’in- 
vestissements, defense centre de soi-disant 
menaces d’agression...

« PLAISS » ET PROFtTS

II est certain que dans bien des cas les 
« objectifs » des programmes officiels 
d’investissement comme le plan Mon net, 
le plan dit d’ « amenagement du ter- 
ritoire », le « plan agrieole », eorre.s- 
pondaient a des besoins objectifs de 
I’econoraie nationale ou a des bots 
louables d’interet public : e'est le eas par 
excmple des barrages ct centrales hydro- 
dlectriqucs, e'est le cas de norabreux tra- 
vanx publics, Aussi de vastes depenses 
ont-ellcs pn ^tre engagees par I'Etat de- 
puis la guerre, qui paraissaieut etre pu- 
rement d’int6r6t general, nne grande par- 
tie 6tait d’ailleurs consacree aux industries 
nationalis^es, ee qui a perrais aux trusts 
de se pretendre lAses an benefice des in
dustries d’Etat.

En fait, les centaines de mil Hards i6- 
pensfe dans le cadre des « plans » pour 
le seetenr nationalisd se sont transformes 
presque integralement en commandcs aux

trusts, par un phenomene expUqu^ par 
Jean Monnet Ini-meme dans son rapport 
pour I’annee 1950 : « Les somines mises 
a la disposition des activites de base na- 
tionali.sees ne font... que transiter a tra- 
vers celies-ci et, par la vole des com
mand cs d’outillage et de travaux, sont en 
fait redistribuees entre les industries pri- 
vees d’equipement » Par exemple, parmi 
les societes qui ont constniit le barrage 
de Getii.ssiat, on trouve Schneider, les 
Grands Travaux dc Marseille et la Soci^te 
Generale d’Entreprises; lea commandcs 
d’equipement des Cbarbonnages de France 
ont et^ confiees entre autres aux finnes 
suivantes : Schneider, Fives-Lille, Jeu- 
mout, Alsthom, Corapagnie ^leetro-mecn- 
iiique, F reins et Sign aux Westiiighouee, 
etc...; autrement dit cc sont les groupes 
raonopolistes qui ont iti lea benefieiaires 
presque exclusifs da ces commandes pu
bliques.

ROLE DES IF^DVSTRIES 
NATION ALISEES

Les industries nationalisees ne permet- 
tent pas seulcment de passer des com- 
mandes aux trusts, Sectcur do capitalia- 
me d’Etat, elles sont ellcs-memoa des mo- 
nopolcs et ont ete mises de toutes les 
faijons an service des monopolcs privfe.

Les societes dont les biens ont ^te natio
nalises ont survecu; grace aux dizninca 
de milliards de franca d’indemnites qu’el- 
Ira ont revues, dies se sont concentrees, 
renforcces et ont effectne de gros investis- 
sements dans divers domaines; certaincs 
d’entre elles, comme la Lyonnaise des 
Eaux, la Compagnie Generale du Gaz 
(aujonrd'hui Compagnie Generale Indus- 
trielle pour la France et I’Etranger), 
eomptent parmi les plus puissantes so
cietes.

Les hommos de I’oligarcbie financiere 
sont restes, ou sont entres, dans les eon- 
seils d'administration des entreprises na
tion alisecs. La S.N.C.F. comp rend clans 
son conseil d’administration Guillaume de 
Tarde, president de !a Compagnie des 
Cherains de fer de I’Est, representant de 
la banqne Lazard freros (il est aussi ad-
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ministrateur de la banque nationalist 
B,N,C.I,)i ct Pierre Getten, viee-prtklcnt 
de la Compagnio dn !Kord, representant 
du gronpc Rothschild. Parmi les admiiiis- 
tratcurs dcs Charbonnages de France, on 
corapte Albert Auberger, de la Corapa- 
gnie du P.L.M,, dos Grands lloulins do 
Stmsbouig,,,, et E. Marterer, ancien di- 
recteur des Mines de Blanzy, adniinistra- 
tcur de la Compagnie Gencrale d’Electri- 
cit^. On trouve au conscil d’administra- 
tion d’EIeetrieite de Franco uii represen
tant de la Banque de I’Union Paris!en- 
nc, Henri Lafond, qui est en racnae temps 
prtident, vice-president ou administra- 
teur de Moktn-e!-Hadid, Gafsa, Pechiney, 
Ouenza, Penhoet. Un des inspecteur ge- 
neraux d’Electrieite de France, Robert 
Felix, a participe dans le paasd aux 
conseils d'administrntion de 17 societds 
dependant dn groupe Ernest Merder; il 
est aetiiellemcnt encore president ou ad- 
niinistrateur de societes dont certaines 
soiit... des fourniaseurs d’Eleetricite de 
France : Comite Franca is d’Electrother- 
ndc, Volean S.A., Societe Vetra (vehieu- 
les et traeteurs dleetriqnes), Socide pour 
le developpement des vehieules electriques, 
etc...

Le directeur general actuel du Credit 
Lyonnais (nationalist), Olivier Morean- 
Neret, avait demissiomie en 1926 de T Ins
pection des Finances pour entrer... an 
Credit Lyonnais dont il fut directeur jns- 
qu’en inai 1940; il est nehiellcment ad- 
niinistrateur de GUlet-Tliaon (giwpe Gil- 
let), do la Lyonnaise des Eaux (groupe 
Mcrcier), de I’Union Lyonnaise pour Je 
financement de I’industrie (groupe du Cre
dit I Ildus trie 1 et Commercial). La B.N.C.I, 
compte parmi see administrateurs, ontre 
Guillaume do Tarde doji nomme, Jean 
Faye, du groups Mira baud-Banque de 
I’Union Parisionne, et Alfred Pose, des 
Cartonnsrie.s de la Roehette, des Usines 
a papier C.E.N.P.A., etc.,. Un dcs admi- 
nistrateurs du Comptoir National d’Es- 
corapte, Henri Davczac, est vice-president 
delegue du Syndicat gtneral de la Cons- 
truetiou Electrique, apres avoir tte dele
gue general du Comite d'organisation des 
industries de la Construction Electrique 
sous Vichy; il siege an eomitt directeur 
du C.N.P.F. Les dirigeants des industries 
uationalisees sent « remuneres » a des ta-

rifs qui se rapproehent de eeux dos diri- 
geants ties grandes entreprises privees.

Les industries uationalisees, dirigees en 
fnit par les hommes des monopoles, ont 
ctu mises a leur service : les investisse- 
ments realises, tout en procurant d’abon- 
d antes com in an des a certains groupes, ont 
ete effeetivement utilises pour moderni
ser I’equipement et rendre possible la li- 
Vraison d’energie, ou la fourniture de 
transports, k des prix et tarifs do faveur 
aux plus puissants des roonopoles. C’eat 
ainsi que les nationalisations de 1946, a 
I’origine rdformes democratiqnes dirigees 
eontre la toute-puissance des trusts, se 
sont, en quelques annees, mueos en leur 
contraire.

Les rossources du budget et du Tresor 
eonsacreo.s aux « investissemeuts » n'ont 
pas etc exclusivement dirigees vers les 
industries nationalises; de grandes entre- 
priscs privees ont regu, au cours des der- 
nieros annees, des dizaines et des dizaines 
de milliards de credits ct de prets a des 
conditions tres avantageuses (cea credits 
ont ete en grande partie foumis par 
r « aide » ou la « eontrevaleur » de I'aide 
amcricaine, De pins, I’Etat garantit lar- 
gement les prets baneaires a long on a 
rooyen terme consentis pour requipement. 
Pour la quasi-totalite de ces prets, nne 
intervention du Tresor on d’un oiganisme 
de credit public ou semi-public (Caiase 
dcs Marches, Credit National, etc.,.) vient 
garantir aux banquiers la bonne fin de 
I'operation (les prets a moyen terme ain
si garantis s’elfevent a plus de 150 mil
liards chaque annee).

ORlEyTATION
DES « LWESTISSEMEyrS »

Les < investissements » realises avec le 
eoneours financier de I’Etat prennent 
d’autant mieux I’apparenee d’etre confor- 
mos b I’interet national qu’Us correspon
dent effeetivement dans une eertaine me- 
sure aux besoins de Teconomie. Mais cette
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politique n’assuine I’interct de la nation 
quo pour miens le trahir. Les deux illus- 
tratione typiques de ce fait sout d’une 
part la politique de I’dnergie, d’autre part 
la politique suivie dans le domaine des 
Itiens de consoimnatiou et du logement,

Apparemment la France dispose d’assez 
d'energie puisqu’il n’y a pas de penuries 
ei que la production d’clectrieite en parti- 
eulier auffit a la cousonimation. Mais en 
fait, alors que les trois quarts des possi- 
bilites hydro-eleetriques de la France res
tent encore a exploiter, une part heaucoup 
ti’op elevee de la eapacite accrue de pro
duction electrique a ete obtenue par la 
construction de centra les thermiques fonc- 
tionuant au fuel, c’est-a-dire b partir de 
pctrolo iinporte. Bien que la France pos- 
sede, eomrue le inontrent les recentes dd- 
couvortes, des gisements de petrolc itn- 
portants, la qua si-total ite du petiole brut 
est importee. La produetivite des char- 
bonnages a ete accrue, mais non leur 
production; aussi importe-t-on des qnan- 
tites enormes de ebarbon et de coke, alors 
qu’un gisemeiit de ebarbon eokefiable 
dans le Jura n’est pas exploiid et que les 
precedes de eokefaction de charbons fran- 
^ais sont negliges. La France importe en 
fin de compte pres du tiers de I’energie 
qu’elle utilise; plus de la moitie du deficit 
de la balance commerciale avec I'etranger 
provient de ees importations, Cette politi
que de I'energie, ^videmment contraire a 
I’interet national, procure non moins evi- 
demment des profits enormes aux trusts 
petroUers et a toutes les industries lides

au pdtrole et a I’utilisation des earbu- 
rants. On le sait, sur sept group es de raf- 
finage pfitrolier en France, trois sont 
americains et deux anglais.

L’effort d’investissement finaned par 
I’Etat a et4 oriente avant tout vers I’ener- 
gic (dlectricit^, petrole,,.), la sidcrur^e, 
qui a ete massivement re^quipee, les in
dustries mecaniques, electriques et ctiimi- 
ques, — en somrae, Tcrs les seetours des 
biens de production et des bien d’equi- 
pement, secteurs qui aont eu mfeie temps 
les secteurs decisifs pour la production 
de guerre et ceux ou I’on trouve les plus 
puissants mono poles. Au contraire, les 
industries de biens de consommation ont 
^te dans I’ensemble laissees a elles-memes, 
et la construction de logeiaents a ete eri- 
minellement negligee. Si la reproduction 
et ragrandissement du capital des trusts 
les plus puissants ont ^te gran dement £a- 
eilitds griice aux Tessouree,s de I’Etat, par 
eoiitre co qui pourrait contribuer au bien- 
etre de la masse de la population a etd 
laissd de cote. II est evident que eette 
pobtiqne enriehit les monopoles et appau- 
vrit la nation. li est clair aussi qu’elle a 
moins profile a certains trusts et gronpos 
capitalistes (par cxeraplc ceux des pro- 
duiU alimentaires, du textile, du cuir...), 
qu'aux gronpos plus puissants des indus
tries lourdes, mecaniques et cliimiqueB.

LA MILITARISATION DE L’ECONOMIE 
ET LES MONOPOLES

Depuis 1950, les depenses d’ < iuves- 
tissement » pass cut au deuxieme plan, 
derriSre les depenses croissantes d’ordre 
militairc engagees dans le cadre du rcar- 
mement « atinntique » inspLrd par les 
Etats-Unis. Une part importanto do la 
production industrielle est gaspillee pour 
des fabrications steriles; en quatre anuses, 
I’economie frangaise a subi une militari
sation prononcee, Le ebiffre officiel des 
depenses railitaires (« aide » amdrieaine 
non comprise) est passd de 377 milliards

en 1949 Et 857 en 1951, 1.270 en 1952, 
1.280 eu 1953, 1.310 en 1954 Le ebiffre 
reel des ddpenses militaires (y compris les 
commandes « off-sliore » americaines) at- 
teint, depuis 1952, 1.800 a 1.900 milliards 
de francs par an, soit press de la moitie 
des depenses budgetaires totalcs, Sur ce 
ebiffre, on pent ostimer que de 1.100 i 
1.200 milliards representent le ebiffre d’af
faires procure par les depenses de guerre 
b I’industrie, avant tout aux entreprises 
les plus pnissantes.
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Lo tableau suivant donne la decompo
sition par branches des eoramandes d’ar- 
mement effeetuees en 1953 et 1954 (d’apres 
I’analyso dii budget et antres documents 
financiers de I’Etat) :

(en milliards de francs) 1953 1954

Total (y compris comman-
des off-shore direetes).. 1.153 1.185

dont :
Travans Publics.................. 204 217
Grosse metallurgie.............. 84 106
Constructions navales .... 53 43
Industries mecaniques et

automobile ...................... 87 64
Industrie aeronautique .... 108 96
Constructions electriquos et

telecommunications .... 79 66
Textiles, CULTS..................... 69 71
Alimentation ..................... 93 96
Carbnrants ......................... 36 38
Chimie et divers .............. 28 23

Les depenscs de guerre sont ainsi de- 
venues I’une des sources essentiellc.s des 
profits des monopoles. Cette militarisation 
de I’econoraie, hautement profitable a I’oli-
garcliie finaneiJre, eomporte des carac-
teres assez particuliers. II ne s’agit en 
effet a aueun titre de depenses militaires 
normales justifiees par des besoins de 
fense nationale; ce sont an contraire des 
depenses anormales, et par leur masse, et 
par leur destination et leur repartition,

Cette masse enorrae de depenses — 
pnisqu’Ll s’agit de la moitie environ des 
depenses budgdtaircs — va pour la plus 
grande partie aiuc trusts sous forme de 
eommandes de toutes so'te.s, depuis la 
construction d’aerodromes , usqn’a. la four- 
niture de monstiquaires « de conserves. 
Ces eommandes sont pass4 s en regie gd- 
nerale —- nous avons vu (,Ius haut dans 
quelles conditions — aux gran des entre- 
prises qui sous-traitent ensuite tels ou tels 
Elements de la commaude. Par e.vemple, 
dans I’industrie electrouique, ee sont les 
six plus grandes entreprises qui ont re- 
511 toutes les eommandes en 1952, Les mo
nopoles peuvent ainsi atiaeher i eux plus 
etroitement, en vue de les absorber even- 
tueUement ou de les faire dispar.aitre, de 
petites et moyenues entreprises; la milita

risation do I’economio favorise la concen
tration.

Les depenses de guerre actuelles sont 
anormales, en deuxierae lieu, par leur des
tination et leur repartition. Elies se eon- 
forment a line strategie, non pas defen
sive au service de I’independanee de la 
nation, mais bien agressive, destinee a pre
parer une guerre mondiale voulue par 
un puissant iraperialisme etranger, celui 
des Etats-Unis. Comme il ne s'agit pas 
d'nn programme railitaire national, une 
« division du travail * eoncue dans I'in- 
teret de la puissance dominante fait que 
les eommandes passees en Pm nee exelnent 
certains materiels (gros navires de guerre, 
chars moyens et lourds, avious de bom-

barderaent lourds,.,); le d&^ailibre ainsi 
cree vient s’a j outer au desequilibre qui 
caracterise tout rearmemeut important et 
qui s’etablit entre les industries lourdes, 
mecaniques et electriques, d’une part, les 
industries de biens de consommation, d’au- 
tre part. (La part de la production re- 
presentee par les eommandes militaires 
s’est elevee en 1953 aux pourcentages sui- 
vants : aeronautiqne, 80 %■ electroni- 
que, 60 %■ constrnction eleetrique,
14,5%; vetement, bonneterie, 14 %...)

Le fardeau fiscal aeem, le maintien de 
!a vie chore, la baisse du niveau de vie 
entraines par la militarisation, touchent 
duremeiit la elasse ouvriere, la petite et 
moyenne paysannerie, la masse des petites 
gens. Les pet its ct moyens industriels 
voient leurs interets compromis, parfois 
leur existence mise en danger, puisque le 
marcbe de la production civile se retre- 
eit tandis qnc les eommandes militaires 
sont aecaparaes par les trusts. Lea dese-
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qiiilibres crees par la militarisation lesent 
aussi certains trusts, certains gronpcs ca- 
pitalistes moins bien places ou moins puis- 
sants, so it quo letir activite soit orientee 
surtont vers les biens de eonsommation, 
soit qn’ils ne re^ivent pas de eommandes 
militaires, ou eu resoivent moins, du fait

do la « repartition du travail » a I’inte- 
rieur do la coalittoa atlantique. 11 est clair 
que ces inegalites, cos desdquilibres ne 
pen vent qu’aiguiser Ics luttes aeharnees 
qui se deroulont au scin des monopoles 
autour des finances et do la politique de 
I’Etat.

LA POLITIQUE DES TRUSTS CONTRE LA NATION

Ce n’est pas seulement dans le domai- 
ne de la militarisation des dernieres an- 
nees, e’est dans tons les domaines que 
I’orientation americaine et atlantique im- 
prim^e ii la politique de I’Etat deputs 
1947 a fait sentir ses effets,

En regime capita I iste, I’Etat n'est pas 
seulement, en general, le moyen de pre
servation de I’exploitation eapitaliste; it 
est, en particulicr, riiistrument de domina
tion d’nne bourgeoisie nationale donnee. 
Il subit deja des tensions interieures ties 
fortes lorsqne la minorite oligarehique des 
liommes des trusts I’aceapare an profit du 
capital financier. Ces tensions ne peuvont 
que devenir plus profondes, plus aigues, 
lorsque les groupes financiers les plus 
forts utilisent la machine de I'Etat pour 
mettre a exMution une politique dirigec 
contre la .souverainete dc la nation, po
litique qni, en demiere analyse, compro- 
met la force raerae de I’Etat au benefice 
de puissances etrangeres.

L’oligarehie financiere, craignant pour 
ses profits, ses privileges et son pouvoir, 
s’appuic sur nn imperialismc plus puis
sant, aeecptant, pour mainteuir en echec 
la classe ouvriere et rdsister au mouve- 
ment dc liberation dans les colonies, nne 
situation de relative dependanee. Cost 
I’essenee de la politique du r^ime de Vi
chy comme de eelle du plan Marshall et 
de I’alliance « atlantique », Les gouver- 
nements souscrivent, en ^change de I’aide 
et de I'appui etrangers, a des conditions 
humiliantes, absolument oontraircs a la 
souverainete nationale, que la machine de 
I’Etat est chargee d’appliquer. Par exem- 
plo, par les accords du plan Marshall, en 
1948, le gouvemement franeais ouvxait a 
un gouvemement etranger des droits illi- 
mitds d’enquete et d’ingerenee dans les

affaires eeonomiques et financiferes de la 
France, renon^ait a son droit souverain 
dc disposer des matieres premieres du 
pays, renon^ait a sa souverainete mone- 
taire en acceptant d’instituer un taux de 
change « appropric *, renongait a son 
droit souverain de eontrole du commerce 
extericur... Au cours des annees suivantes, 
on a vu la part railitaire du budget fran- 
gais fixee par des ministres etrangers, au 
sein du N.A.T.O,; on a vu lee ministres 
frangais aller, aux yenx du monde entier, 
eherobot leurs directives a Washington; 
on a vu le Parlement frangais adopter un 
traite qui enlevait en principe a la juri- 
diution sonveraiue de la nation les char- 
bonnages et la sidemr^e. On a vu les 
hommes politiques au pouvoir vanter et 
propager « I'idee europeenne », signer le 
traite instiiuant la soi-disant « Commu- 
naute europeenne de defense », ne eonce- 
voir d'avenir it la France que dans le ca
dre d’un bloc militaire soumis a une haute 
direction gerraano-amerieaine, Des bases 
militaires americaines ont 6te ctablies, des 
troupes americaines installees sur le ter- 
ritoire national, ou elles beneficient de V&- 

ritables droits d’exterritorialite.
Cette politique de demission et de tra- 

bison, si clle no pouvait etre que nefas- 
te pour la nation dans son ensemble, a 
valu pendant longtemps des profits sie
ves aux monopoles. Si le Frangais moyen 
n’a rien regu en « don gratuit » du plau 
Marshall, les trusts les plus puissants ont 
largement bfeneficie des credits americains 
ou de leur « contrepartie » (Usinor, Sol- 
lae, Carnaud et Foiges dc Basse-Indre, 
Ugine, Sehneider, Alsthom, etc,..). De- 
puis 1952, les crMits d' « aide » ont 
ete remplaces dans nne grande mesure par 
les eommandes militaires americaines dites
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commandea « off-shore » (818 milliards 
de francs cn 1952, 1.153 en 1953, 1.272 
en 1954) dont ont largement hendficle dc 
grandea entreprises comma le Creusot, 
Brandt, Thomson-Hoiiston, Dassault... 
Plus gmeralement, Ics groapes financiers, 
grace a I’aide amerieaine qiii permettait 
d’equilibrer la balance des paiementa et 
grace a 1’alliance atlantique qui lenr ou- 
vrait certains marches, ont effcctue pins 
facileraent des e-xportations considerables 
et profitables de capitaux. Un certain 
norabre do groupes financiers, les plus 
puis-sants, ont ainsi tird des avantages 
certains et des profits amplos de la po
litique de dependance envers I’imperialis- 
me americain.

off-shore, etc..., par les repercussions do 
pool charhon-acier ou des interdictions 
amcricaines eoneomant le commerce avec 
pays de I’Est, etc... Si bien que la lutte 
entre les monopoles, qni est pormanente, 
s’est exaeerbee, avec formation de deux 
tendances prineipales ; I’uae en favour du 
maintien de 1’ « alliance * amerieaine, 
I'autre en favour d’un ehaugeraent d’orien- 
tatiou de politique etrangere, Toutes ces 
actions et reactions ne pouvaient manquer 
dc se refleter a I’interieur meme de la 
machine d’Etat.

POVRRISSEME!\T, PROPAGANDE. 
CORRVPTION

OPPOSITION 
A LA DEPENDANCE 
ENVERS L’ETRANGER

Des liens compliques et paralysants so 
sont ainsi peu a peu etablis entre I’cco- 
noniio et I’Etat Iran^ais d’une part, I'im- 
perialisme americain et ses « allies » d’au- 
tre part, liens qui reprdsentaient et re- 
pr6.se ntent ton jours un tres grave danger 
pour I’in depends nee nationale, Mais en 
meme temps s’est ddveloppee une resis
tance croissante a eette politique de tm- 
hison. La rfisistance prinei pale, la plus 
conseiente, est venue de la elasse ouvriore, 
qui ne pent Intter pour ses revendicatioiis 
propres qu’en defendant I'ensemble des in- 
t6rets de la nation, Les autres couches 
de la population, tonehdes dans leur cons
cience nationale aussi bien que lesees dans 
lours interets particuliers, ont a sa suite 
raanifeste une resistance de plus en 
plus nette, Cela s’est produit, non seu- 
Icment pour les petits paysans, artisans 
ou commer^ants, non seulement pour les 
Intelleetuels et les professions Iib6rales, 
mais aussi pour de nombreux eapitalistes 
industriels petits et moyens, Enfin, les in
terets de certains monopoles se sont trou- 
ves de pins en plus touches; par exemple, 
par la p6n6tration et la concurrence amo- 
ricaine... et nllemande dans les colonies, 
par la repartition unilaterale des credits 
d’investis,sement, des eommandes de guerre 
de 1’ « aide » amerieaine, des eommandes

L'ere des monopoles est cclle de la 
decadence, du pourrissement du capitalis- 
me. L'oligarchie financiore vit en para
site, non seulement aux depens de la claa- 
se ouvriere, mais aux depons do presque 
toiite la nation, ainsi que des penples 
eoloiiianx et d’autres peuples etrangers; 
poiir assuror et aceroltrc ses profits, die 
mene uno politique eontraire aux plus 
clemcntaires droits et iaterSts de la na
tion. Exploitation, pillage, trahison, ne 
sont possibles qxie grace a 1’utilisation 
poussec, forcee, de la machine de I’Etat; 
un regime dediire de contradictions aussi 
apres ne pent survivre que par violence 
ec tromperie. Le r6gne des trusts ontraine 
pour les hommes de l'oligarchie finaneie- 
re d’enoimes « faux-frais *. II faut des 
iustruments de r6pro3siou (polices, tribu* 
naux, annee,..} puissants, des forces ar- 
mees considerables. II faut aussi un lourd 
et eomplexe systeme d’endoctrinement et 
de propagande : enseignement, presse, ra
dio, * information » officielle. Meme les 
statistiques, meme les « indices » de prix, 
de production, etc., deviennent des outils 
politiqucs de premier plan !

Pour assurer leur pouvoir, les hommes 
du capital financier sont obliges de me
tier une lutte idcologique continue lie pour 
diffuser ct imposcr les idees fausses, les 
illusions qui protegent 1’ « ordre 6tabli ». 
II faut faire croire a des millions de Fran- 
5ais, il faut enseigner sans repit aux jeu- 
nes generations, que I’Etat est une puis
sance impartiale au-dessus des int6ret3
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partieuliers, que la colotiisatioa est ane 
entrepriae de civiliBation, que Ics profits 
des grandes entreprises sont modeatee, que 
les milliardaires sont des h^ros du pro- 
gres et de I'hunianisme, que le eapitalisme 
est jeune, et source perpetuelle de reuou- 
veau, que I’augmentation de la producti- 
vite promet proaperite et bieu-etre, que 
la France est le pays de la petite pro- 
prietc, de la petite entreprise et des chan
ces egales pour tous, que les pays socia- 
liates sont barbaros et pauvres, que I’Eu- 
rope de 1' « iutegration » du plan Sehu- 
man, de la C.E.D., sernit eelle de la re
conciliation des peoples et du bonlieur 
general, etc., etc...

L'Etat four nit Ics rouages principaux 
de eette machine a mensongcs : I'cnsei- 
guement public dont il determine le con- 
teim, les rapports, discoura et publica
tions offieiels de tous genres, le mi
ni store de 1’ « Information », I’Agence 
Franee-Presse qni en depend, la radio- 
diffusion et la television « nationales ». 11 
sentient et subventionne de nombreuses 
associations privies qui se consacrent a se- 
nier la bonne parole an service de I’impd- 
rialisrae (Cliarabres de Commerce, Acade
mies, Alliance FrauQaise, Rotary Clubs, 
etc.). II soutient activement les monopo- 
Icfi privfe, dans eette branche qui eons-

titue un genre bien particnlier de com
merce bautement profitable. Ce n’est pas 
en effet un des moindres signes du pour- 
rissement du r^imo capitaliste que I’ei- 
traordinaire prosperity de trusts dont I'ac- 
tivito (presse, radio privee, cinema, pu- 
blicite..,) conaiste a vendre des menson- 
gos, des illusions, des faux-semblants; ils 
y * gagnent » des milliards, Tels sont en 
France le trust Hachotte, les groupes Pa- 
the, Gaumont, etc...

Ij’imbrication des appareils dirigeants 
des monopoles et do I’Etat, les sommes 
colossales qui cireulent entre I’Etat et 
les trusts, I’ampteur et a la fois le carac- 
tore plus on moins secret des operations 
financieres, des eommandes, des prets, la 
croissanee enorme de I'appareil de pro- 
pngande et de mensonge necessaire an 
regime, il y a la enfin toutes les condi
tions poor un developpement sans pre- 
eddent de la corruption sous toutes ses 
formes. Les grands « scatidales » qni 
dclatent en plein jour, comme celni des 
elieqnards, on celni de la piastre —■ et 
qni ne sont que le petit nombre de ceux 
qni n’ont pas pu etre dtouffes — illastrent 
eette rdalitd. La pourriture du regime 
dca monopoles est reelle dans tons les 
sens dn terme, et atteint neccssaireraent 
tous les milieux dirigeants de I’Etat,

COlSTRADlCTlOm ET PERSPECTIVES

L’Etat rcste aujourd’hui en France, 
dans son essence, ce qu’il a ete depuis 
les ddbuts dn regime capitaliste : I’ins- 
trument qui permet a la elasse dirigeante 
de maintenir les rapports de production 
et de proprieto existants, Cette forme 
d’Etat subsistcra tant que le proletariat, 
a 1ft tete de la nation, ne I’aura pas de- 
truite pour iustaurer le socialisme,

Mftis si sa nature de elasse est la raeme, 
I’Etat n’en a pas moins subi des ehange- 
ments & masure qne le regime capitalists 
dvolnait vers sa fin inevitable, L’Etat ne 
peut pins etre pleinement aujourd’hui ce

qu’il etait normalemcnt auparavant, I'ins- 
tiument de toute une elasse, r4alisant ef- 
feetiveraent le comprorais entre les diver
ges conches ou groupcs capitalistes. Avec 
le developpement des monopoles et du ca
pital financier, I’Etat tend Stro aeea- 
pare par les plus forts, h devenlr I’ins- 
truraent oielusif d'une infime poignee 
de financiers qui s’en disputent d’ailleurs 
le coutrole entre eux,

Cependant, I’Etat ne peut pas non plus 
devenir enticrement eette chose que vou- 
Uraicut en faire a leur profit quelques 
groupes financiers, car I'Etat n’est pas
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un simple outil inerte. Il a une existence 
propre repondant a sa fonction gSnerale 
de maintien du regime ^eonoiuique et 
eocial; il joue un grand rule dans de 
nombreux domaines; il est forme d'hoin- 
mes qui out leur place dans la societe. 
Aussi I’accaparement de la machine d’Etat, 
son utilisation toujours plus systematique 
au profit de I’oligarehie financiere, ten- 
dent a suseiter des reactions de pins en 
plus fortes, L’Etat, rei'letant Ics contradic
tions et les iuttes entre les diverses cou
ches de la bourgeoisie et eutre les raono- 
polcs cux-memes, aubissant la pression 
puissaute de la classe ouvriere et d’au- 
trcs couches sociales, est somnis a des 
tensions trfes fortes, CeUes-ci deviennent 
plus aigufe encore lorsque Its groupes 
monopoli.stcs m^nent, dans leur seul iut^ 
ret, une politique contraire non seulement 
anx intdrets de la nation, mais a sa aou-

veraincte et a son existence meme, poli
tique qui suscite des rfeistances dans tou- 
tes les couches de la nation — et jusque 
parmi les trusts eux-memes.

C'est a ee moment qu’apparaissent les 
conditions du tournant politique auquel 
nous assistons en France, TJne periode 
s’ouvre ou lea tensions que disairanlait 
depuis 1947 la continuite de la politique 
« atlantique » se feront jour, une periode 
de situations complexes, de remous, de 
changements, periode oil I’Etat sera deehi- 
rc, ou Ic r^pie des monopoles ne sera plus 
aussi entier, periode difficile, peut-etre 
confuse, mais qui peut ouvrir de grandes 
perspectives & la classe ouvriere et a I'en- 
scmblo de la nation, pcrraettre un recul, 
une diminution de la puissance des trusts 
et du capital financier.

Rene GUIABT.



CONCLUSION

A U terme de cctte longue elude, qui malgre ses lacunes constitue une description 
-CA- el une analyse uniques en France des structures et principaux mecanismes de

I’oligarchie financiere, une premiere conclusion s’impose.
Le veritable gouvernement, au sens large, n’appartient pas a la nation raais 

au grand Capital qui se nourrit d’elle. On pense irresistiblement a la phrase celebre 
d’Anatole France, dans rile des Pingouins :

« Apres s’etre soustraite a Fautorite des rois, des empereurs, apres avoir pro- 
dame trois fois sa liberte, la France s’est soumise a des compagnies financicres qui 
disposent des richesses du pays,,., »

Un autre fait a ete mis en lumiere. Depuis la fin de la deuxieme guerre mon
diale et en depit des coups tres durs que ses concurrents et les luttes populaires 
lui avaient fait subir, Fimperialisme frangais a retrouve une vigueur nouvelle. 
Conformement aux exigences de la loi fondamentale du capitalisme monopoliste, 
la richesse et Fobtention du profit maximum ont modifie ct modifient chaque jour 
davantage la source d’enrichissement des capilalistes et la distribution entre eux 
des profits realises. Au point qu’il apparait de plus en plus clairement que le 
sysleme econo mique acluel pidine les interets vitaux, immediats et d'avenir, de 
la grande majorite de la population. Dans de lelles conditions, tout pas en avant 
dans la voie de la concentration et du renforcement des monopoles va a Fencontre 
des interets de la nation.

Aux temps, deja anciens, du capitalisme liberal — avant les monopoles — 
la masse de la plus-value crere par le travail salarie et redistribuee selon Fampleur 
du capital employe constituait la source du profit moyen.

Aujourd’hui la surexploitation de la classe ouvriere franjaise par les monopoles 
est bien encore Forigine principale de Faugmentation inouie des profits. Mais, a 
elle seule, elle est loin de fournir le profit maximum dont les trusts ne peuvent 
plus se passer pour assurer leur vie el leur developpement. Comme Fecrivait recem- 
ment Feconomiste sovietique I. Kouzmikov : « La masse du profit maximum 
depasse de loin la masse de la plus-value creee par le travail de la classe ouvriere 
d’un pays donne. >

Sexploitation complementaire des salaries par le raecanisme de Finflation, des 
prix des monopoles, et le poids grandissant de la fiscalite indirecte liee a la milita
risation, est un facteur nouveau par Fimportance qu’il prend. Mais surtout Fappau- 
vrissement, le pillage et la ruinc de la majorite de la population frangaise : paysans 
travailleurs, artisans et boutiquiers, techniciens et fonctionnaires « declasses », cons- 
tilue desormais le pendant indispensable a Fasservissement et au pillage systema- 
tique des colonies et pays sous-developpes. Telles sont grossierement decriles les
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nouvelles sources d’oii s’^oulent d’enormes et nouveaux profits. Leur redistribution 
s’opere desormais conformement a la loi du profit maximum : plus puissarits sont 
les monopoles, plus grande est la part accaparw par eux au detriment de leurs 
rivaux plus faibles, au detriment surtout d’une partie des profits des petltes et 
moyennes entreprises qui, faute sou vent d’atteindre meme au profit moyen, s’en- 
foncent dans le lot des entreprises dites « marginales », que les pouvoirs publics 
eux-memes designent a la dispurition,

Ainsi, en termes stricts d’economie, Tabime s’est creuse plus profondement 
entre la grande majorite de la population fran^aise dont les conditions d’existence 
deviennent de plus cn plus precaires et dont les interets nationaux vitaux sont mena
ces, et les tenants du grand capital.

A la nation qui fait !e miel, les trusts ne laissent plus que la cire. Une part 
des enormes profits accapares est gaspillee dans des depcnses personnelles somp- 
luaires, el le luxe insolent s'etale sous les yeux de la misere. Une autre part impor- 
tante subvient a I’entretien d’une armee de parasites et de tous ceux qui dans I’appa- 
reil d’Etat, la presse, les partis de la bourgeoisie et les officines de toute nature 
sont charges de la defense du Capital. Ils ont pour role de cacher el de falsifier 
la realite, de repandre mensonges et calomnies et de chanter sur des paroles diffe- 
reiites a tous les exploitcs, le meme hyrane a la resignation,

Aujourd’hui moins que jamais les monopoles ne sont desireux, ni a meme, 
de resoudre les problemes fondamentaux de I’cconomie raoderne, d’eviler les crises 
economiques de surproduction, et de convertir en augmentation continue du niveau 
dc vie de la population, les extraordinaires possibilites d’epanouissement nouvelles 
que le cerveau et la main de Thomme, la science, la technique et le travail se 
sont donnees.

Les exigences economiques les plus evidentes ne sont plus de leur ressort : 
assurer le developpement d’une politique nationale de nos sources energetiques, parer 
aux insuffisances criantes de notre induslrie de la machine-outils par exenaple. 
Quant a salisfaire les besoins urgents de notre peuple : nourrir ceux qui ont faim, 
vetir ceux qui ont froid, batir le million de logements indispensables, assurer 
I’equipement sanitaire du pays, donner a sa jeunesse let a ceux qui I’enseignent) 
les locaux. les credits et les moyens de s’eduquer et de s’armer pour le grand avenir 
auquel la France a droit, roligarchie financiere ne saurait ni s*en preoccuper, ni 
moins encore s’y astreindre.

Le lecteur de cette etude conclura au conlraire que e’est autour de la classe 
ouvriere et contre les monopoles que peut et doit s’operer le rallieinent de toutes 
les energies capables d’assumer cette grande ceuvre.

Au sein d’une telle lutte, il serait naturellement stupide que les forces natio- 
nales ne tiennent pas compte des conflits fondamentaux et des oppositions sccon- 
daires qui animent les monopoles dans leur course desordonnee. II serait stupide 
qu’elles ne mettent pas a profit, dans chaque situation donnee, les courants et 
les combinaisons politiques qu’ils secretent, pour avancer toujours plus avant leur 
front democratique de lutte.

D’abord et avant tout pour assurer la paix et la coexistence pacifique qui, 
sauvegardanl la nation, portent en el les le germe de tout progres.

La force el la cohesion sans cesse croissanle du camp des pays debarrasses 
de I’imperialisme, le mouvement historique de notre temps qui rassemble des 
centaines de millions d’hommes a travers le monde pour la defense de la paix et
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de leur patrie respective, sent maintenant de taille, en mullipliant leurs efforts, a 
conjurer une guerre mondiale, a disloquer les coalitions toujours in stables dea 
imperialismes toujours rivaux.

L’impossibilite ou a’est trouve receminent rimperialisme americain le plus 
puissant et le plus agressif de transformer la guerre de Coree, puis la guerre 
d’Indochine en conflit generalise, a souligne sa faiblesse relative.

Le rejet de la C.E.D. a ete un nouveau coup tres dur porte a ses projets.
Si les forces de paix et, nolarament en France, I’union indispensable de toutes 

les energies nationales, parviennent dans le proche avenir a jeter bas ses plans de 
rechange, a unposer une veritable negociation Est-Ouest pour resoudre pacifique- 
ment le probleme allemand et fonder la securite collective en Europe, les principaux 
chemins conduisant a la guerre mondiale seront barres.

Cela ne signifie pas, — Staline le rappelait a la veille de mourir, — que 
toute guerre, entre les imperialistes eux-memes, est de venue evitable ; « Pour 
Buppriraer I’inevitabilite des guerres, il faut supprimer rimperialisme. »

Les peuples colon! aux et dependants qui luttenl pour la maitrise de leur 
destin, affaiblissent aussi Fimperialisme et I’obligent a reculer, L’essor de leur 
combat developpe les tnoyens du notre.

Quelle que soit sa puissance, I'imperialisme, excroissaiice monstrueuse du cap!- 
talisme, ne doit pas etre surestime.

Engraisses par Teconomie de guerre, le pillage accelere des colonies et des 
pays dependants, les monopoles sont aujourd’hui pleins d’orgueil.

Mais les contradictions internes et externes qui les rongent et lea opposent 
a leurs victimes qui les combattent, et les uns aux autres {quelles que soient les 
ententes partielles et provisoires qui pourront encore les unir) iront s’aggravant. 
Plus ils concentreront leur puissance sous I’effet de la loi objective du capitalisms 
actuel, plus ils feront se lever, graiidir et s'unir les forces gigantesques qu’ils ont 
dechainees. Les forces profondes de la Nation franjaise ont commence de s’unir 
pour la paix, I’indepen dance nationale et le prog res.

Jean PRONTEAU,



NOTICES SUR LES PRINCIPALES SOCIETES

ELECTRICITE, CHARBON, GAZ
Electricity de France. Etablissement pu

blic. 1952 : cap. (1) : 224.096 M, RSa. 
654.070 M. BSn. 409 M. Conseil d’adiui- 
nistration : voir p. 17. Puissance instaJl^e 
au 31-12-1952 : 6.297.000 kw dans les 
centrales hydrauliques; 3,891.000 kw
dans les centrales thermiques. Prod, 1952 ; 
25.341 M. de kwh. Eff. au 1-1-1953 : 
76.807.

Charb07magea de Frawce. Etablissement 
public. Conseil d'administration : woir p. 
17. Prod. 1962 : 67.355.000 t. de charbon, 
5.722 M. de kwh d’^lectricitd, 2,152 M. m3 
de gaz. Investissements 1952 : 88.661 M. 
Eff. ; 245.809 (fin 1962).

Garj de France. Etablissement public. 
En 1953, ventes de gaz : 2,795 M, de m3; 
ventes de coke : 2.240.000 t. Chiffre d’af
faires : 104 milliards, Travaux d'dquipe- 
ment : 26 milliards, Eff, au 31-12-53 : 
34.353.

PETROLE
BheU Frangaiae ex-P4troles Jupiter. 

Cap. 11.910 M. Rds. 7.788 M. (1952), 
E4n. 1,384 M, N'a plus d’activitd indus- 
trielle ou commerciale directe. Le raffi- 
nage est effeetuS par la Cie de Raff inage 
Shell-Berre (Cap. 13.114 M. Tonnage du 
pdtrole brut raffing en 1953 : 6,5 ML, 
dont Shell d4tient 60 % du capital et la 
distribution par la Society des PStroles 
Shell-Berre (cap, 14,850 M, C.A. en Fran
ce et en Sarre : 86 milliards), dont Shell

<ij Abr^vl&tlGTta dans la taxta : Cap. :
capital 1 ft da, : reserves et provlsLotis; C.A. : cblf- 
fre d'affaires; Frod* : production; B4ii. : bfrntflca 
pet; t, : tonne; M. : million; Eff- ; affectlf du 
personnel; C.V. ; fonds de contrevalaur (du plan 
Marshall}; doll- : credits directs en doltara recus 
au tltra du plan Marshall; Tit : tonneaux de 
jauia brute. Tend led chlffrea concemant, sauI 
Indication coDtraira* r&nn^ 1953<

a 72 % du capital (le reste a St-Gobain), 
Nombreuses filiales dont la Shell mari
time, soci4t4 de transports patrollers 
(flotte de 79.204 tx).

La Shell franqaise est une filiale du 
group e anglo-hollandais Royal Dutch 
Shell (production de pStrole brut en 1963: 
86 Mt. Bffectifs : 250.000. Flotte p4tro- 
lifere : 509 bateaux, 6.900.000 tonnes de 
port en lourd), Autres int4rfita du groupe 
aux colonies : Shell d’AlgCrie (Cap, 
1.850 M.), Shell d’lndochine (cap. 1.150 
M.), Shell du Maroc, Shell de Tunisie, la 
soci4t4 de recherdie Cie des Pdtroles de 
Tunisie (65 % du capital), etc, — Une 
autre sociStC Shell (la SociCtd pour I’Uti- 
lisation Rationelle des gaz U.R.G.) vend 
le gaz liquide Butagaz.

La Shell est Ctroitement lide en France 
avec les banquiers Lazard et Rothschild.

Esso Statidard ex-Standard frangaise 
des Pdtroles, Cap, 11.169 M. Rds, 21.234 
ML Bdn. 1.242 M. C.A. 86 milliards (y 
compris les ventes a 1'exportation). Eff. 
7,098. doll : 3 M. Tonnage de pdtrole 
brut raffind : 2,5 Mt. Filiale du groupe 
Standard Oil Company of Jersey (Rocke
feller), qui a environ 60 % du capital, 
associd k la Banque de Paris ct des 
Pays-Baa et k Rhflne-Poulenc. Nombreu
ses filiales et participations, notaniment 
avec Kuhlmann : Ja StEuidard Kuhimann 
(50 % - 50 %). Flotte pdtrolidre : 82.167 
tonne aux.

Bociity FrOtnQaise des Pytroles B.P. (ex- 
S.G.H.F.). Cap. 7.872 M. Rds. 15.660 M, 
Bdn. : 745 M, C.A. 43,8 milliards (France 
et Sarre seulement). C.V. 17 M. doll. 4 M. 
Tonnage de pdtrole brut traitd : 4,1 Mt. 
Filiale de I’Anglo-Iranian associde k Le- 
sieur (huile de table) et k des financiers 
francais qui sidgent au Canal de Suez, 
Nombreuses filiales dont I'Association 
pdtrolidre (flotte de 40,605 tx), Naphta- 
ehimie (Cap. 3.300 M, C.V. 300 ML doll,
1,7 M.) avec Pdchiney et Kuhlmann pour
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la chiitiie du pStrole, Hiules de P^troles
B. P. d’Algeria (Cap, 1.210 M,), etc...

Coinpaffnie Francaise dcs Pc'troles. 
Cap. 17,407 M. R^s. 37.694 M. Ben. 
5.117 M. Titres de participation ; 58.940 
M, (montant an biian). Fondde en 1924 
pour exploiter la part rgaervee a la Fran
ce dan a lea p6trolea d’lrak. L’Etat detient 
35 % du capital, le reste est reparti 
entre lea trusts petroliers (an premier 
rang : Desmarais, Omnium Frangais de 
P6troles) et les banquea. '

Parmi aes nombreuses filiales, la Com- 
pagnie Frangaise de Raffinage (Cap, 
8.400 M. RCs, 18.500 M, Tonnage de pd- 
trole brut traitd : 6,4 Mt), la Compagnie 
navale des p^trolea (Cap. 1.500 M. flotte 
p6troli6re 112,992 tx), la Soci^td Ratio- 
nale des Pdtroles d'Aquitaine, la S.E.R, 
E.P.T. (Cap. 7.840 M.), soci^td de re
cherche en Tunisie, etc.

Soc07iy Vaciivim Fran^aise ex-Cie Iti- 
duBtrielle des P6troles. En 1952 : Cap. 
5,154 M, RCs. 3.927 M. B^n. 566 M,
C. A, 27,6 milliards (France et Sarre seu- 
lement) doll, 1 M. Tonnage de pitrole 
brut traitd : 1,6 Mt (1953), filiaJe de la 
Socony Vacuum amdricaine,

Raffifterisfi de Petrole de lo Gironde. 
En 1952 ; Cap. 2.641 M. R^s. 3^255 M. 
C.A. 25,1 milliards. Tonnage traitd : 
822.OOO t. en 1953. Distribution mainte- 
nant effectufie par Ozo-Caltex (Cap.
3.500 M.) dont les Raffineries de la 
Gironde d6tiennent 45 % du capital (le 
reste d rOmnium Frangais de PStroles), 
Filiate de la Caltex Oil amdricaine, qui 
vient dgalement de constituer en France, 
avec la Socidtfi Nationals des Pfitroles 
du Languedoc, la Fropex (France outre- 
mer de prospection et exploitation p6tro- 
li&res).

Raffineries Frongaiaes de Pitrole de 
rAtlantitjtie. En 1952 : Cap. 2.628 M. 
R£s. 2.264 M. Ben. 274 M, en 1053. Ton
nage de petrole brut traitd en 1953 ;
1,5 Mt. Control6ea par un ensemble d’in- 
t<Srfita assez complexe. Actionnalres pre- 
ponddrants : la Soci^tS Frangaise des Pe- 
troles Serco (anciennes Cies de chemins 
de fer; Cies de navigation) et Antar, 
avec en outre des participations de Pur- 
fina (groupe beige Petr of in a) et de la 
Banque Worms, Antar (Cap, 1.386 M. 
C.A. 45 milliards), qui dtait auparavant 
la Bocidtd de distribution du groupe Pe- 
chelbronn, est paas^e sous le contrSle de 
la Cie Franco-Industrielle et Maritime 
(filiale de la Franco-Wyoming Oil Cy)

qui dStient 50 % du capital. Serco pos- 
sbde de son c0t6 11 % du capital de 
Antar, depuis que leurs activitds de dis
tribution ont Ste fusionndes en 1953 (avec 
ea outre celles de la Socidte commer- 
ciale des Carburanta). P^chelbronn n'a 
plus qu’une participation minoritaire dans 
Antar, P^cbelbronn (Cap, 995 M,; contrfl- 
le par ies groupes induatriela et finan
ciers d'ALsace, Pfitrofina, etc.) exploitait 
le pdtrole du gisement d’Alsace, qui ae- 
rait dpuis^. La Franco Wyoming est 
une aocietd de portefeuille qui posafide 
des participations dans plusieurs socl^tSs 
pCtroliSres amdricainea. De statut juridi- 
que amSricain, la socidtS aemble contrfl- 
ISe par dea Fi-angais, en parti cub er la 
fami be Gaillochet, du groupe d'assuran
ces Le Sec ours.

Desmarais Fr^es. Cap, 2 milliards. 
C.A. plus de 50 milbards en 1952. Pre
mier actionnaire privd de la Compagnie 
Frangaise des P6troles et de la Compa
gnie Frangaise de Raffinage; nombreu- 
ses participations. Activity dgalement 
dans lea produits chlmiquea (Desmarais 
Frires de produits chimiques Sodechime, 
au Cap. de 120 M.) et lea corps gras 
(Desmarais Frfires de produits olfiagi- 
neux Sodeo, Cap, 800 M.),

Gaz de petrole « Priinagae ». Cap.
1.500 M. Rfia. 1.013 M. Bfin. 152 M. 
C.A. 4,9 milliards. Ventes de butane et 
propane : 56.000 tonnes en 1953. FUiale: 
Socifitfi MfitaUurgique Liotard fr fires 
(Cap. 90 M. Eff. 1.000. C.A. 1952 : 
1.248 M.).

Onwiium Frangais de P^troles. 1952 : 
Cap. 2 milliards. Rfis. 340 M. Bfin. 256 M. 
en 1953. Participations dans de nom- 
breuses socifitfis pfitrobfires, Un des prtn- 
clpaux actionnairea de la Cie Frangaise 
dcs Pfitroles. Detient 55 % du cap. de 
Ozo-Caitex (Cap. 3,5 milbards). Controls 
par la Banque de Paris et des Pays-Eas 
et la Banque de 1'Union Parisienne. Au
tre societe pfitrolifire contrdlfie par la 
Banque de I’Union Parisienne : la Socifi- 
te Frangaise des Carburants (C.A. 4.800 
millions).

SIDERVRGIE
ET METALLVRG1E LOVRDE

GROUPE SCHNEmER
^fcJl>lcider et Cie : Cap. 2.610 M. Res. 

10.122 M. Bfin. 405 M.; C.V. 1.410 M. 
dob. 1,93 M. Socifitfi de portefeuille en 
commandite par actions. Participe figale-

14
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ment au conseil de surveillance le ban- 
quier Rodolphe Hottinguer. Depuis 1949, 
I'activit^ industrielle est exercee par les 
trois filial es principales :

Forges et Ateliers dtt Creusot. Cap. 
7.305 M, Res. 4.690 M. Efin. 406 M. Six 
uBines mStallurgiqties et ateliers de cons
tructions mdcaniques. Production acier : 
200.000 t. Eff. : 17.300.

Compagnie Industrielle de Trawtuse. 
Cap. 1.000 M. Cbef de file da la branche 
« Travaux publics » du groupe.

Soctdfd MtiiiOre Droitaumont-Bruville 
(ex-Socidt^ Gdudrale de Mines) Cap. 
750 M. Exploitation de mines de fer.

La banque d'affaires du groups Schnei
der est ;

L’Union Eiiropdenne Industrielle et Fi~ 
nancidre. Cap. 1.071 M. Rds. 4.502 M, 
B6n. 270 M, DSpdts 17,2 niilliarda. Por- 
tefeuille litres ; 6.095 M. Hottinguer, de 
Rothschild et le gi'oupe anglo-uorvdgien 
Hambro sont dgalement reprdsentfis au 
conseil de la banque.

Soil directement, soit par I'Union Eu- 
ropdenne, Schneider contrfile encore de 
nombreuses socidtSs mdtallurglquea, les 
principales dtant :

SocMtd Sletalhirgiffue de Normandie. 
Cap. 2.105 M. RSs. 1.247 M. (1952). B6n. 
167 M. C.A. 12 milliards en 1952. Eff. 
4.600. Prod. 1953 : 324,000 t. de fonte, 
352.000 t. d'acier, dont 65 % sont expor- 
tfcs. MLnera! da fer : 568.000 t. en 1952 
(Mines de Soumont).

jSf ooidfd M^tallurgique de KmUange. 
En 1952, cap. 2.400 M. Rds. 2.491 M. 
B4n. 215 M, C.A, 18,2 milliards. Prod, 
mineral de fer : 2 Mt, fonte : 670.000 t,, 
acier (1053) : 505.000 t. Socifetd consti
tute pour I'exploitation des biens confis- 
quts, aprts 1918, au capital!ste allemand 
Klockner. Bien que de Wendel, de Nervo, 
Sidelor et ChitiUon-Commentry partici- 
pent 0, la sociStt, e'est le groupe Schnei
der qui en assure la direction.

Arbed (Acitries reuni es de Burbach- 
Eicb-Dudelange). Trust luxembourgeois 
de racier, la plus grosse entreprise aidC- 
rurgique du Plan Schuman. Cap. 21 mil
liards. Res. 15,5 milliards. Ben. 1.456 mil
lions Eff. : 22.730. Prod. : acier 2,3 Mt. 
Schneider y est as socle avec des inttrets 
beiges (Socittt Gtntrale de Belgique) et 
luxembourgeois.

Arbed controle en Belgique la S.A, de 
Clouterie et Trtfilerie des Flandres, les 
Laminoirs et Boulonneries du Ruan, en

Argentine Tallerea Metallurgicos « Ta- 
met au Eresil la Companhia Ferro- 
Erasileiro et la Companhia Siderurgica 
Belgo-Mineira, en Afrique du Sud la trt- 
filerie The Premier Gate, Fence et Wire 
Ltd, en Allemagne Occidentale Ids instal
lations gtantes des Trtfileries et Lami- 
noirs de Felten et Guillaume i Cologne 
les Charbonnages de Eschweller Berg- 
werk (9 Mt), etc...

Miniere des Ten-ea Rouges. Cap. 400 M. 
Mineral de fer, fonte.

S.O.JU.t/.A. (Socittt d'outiliage mtea- 
nlque et d’usinage d'artillerie). Cap. 
855 M. Rts. 1.940 M. (en 1952). Etn. 
95 M. ElEf. : 3.000. C.A, 6,5 milliards. 
Cars, machines-outUs, arraement, etc. Fi- 
liale : les Ateliers de Venissleux.

Forges et Chantiers de la Gironde. 
Cap. 377 M. Rts. 1.029 M. Btn. 124 M. 
Eff. : 1.700.

Optique et Mdeanique de Haute Pre
cision. Cap. 178 M. Objectifs pour mate
riel cintmatographique et photogiaphi- 
que, etc...

Jas. Cap, 127 M. C.A, 1,1 milliard. 
Eff. : 1.100. Rtveils, fusdes pour I’arine- 
ment. Commandes off-shore en commuii 
avec Lip. Participent dgalement A Jaz : 
Brandt (firnie Omega suisse), Thibau- 
det, etc...

Autres participations du groupe ; Char
bonnages de Winterslag et Charbonna
ges Helcliteren et Zolder (Belgique), So
ciety Impex (import-export); Cio pour 
le Commerce avec la Turquie, Ets Ducel- 
11 er (minoritaire, avec Bendix, de Roth
schild, etc.), le Matdriel Electrique S.W., 
& demi avec la Westinghouse (voir plus 
loin), la Mdtallurgique d'Aubrives et ViJ- 
lerupt, k demi avec Pont-i-Mousson (voir 
au groupe Sidelor), etc...

Accords techniques avec Merlin et Gi
rin (et rme participation au capital), 
avec Imphy (Commentry, Four Cham- 
bault), etc.

L'ensemble du groupe Schneider, puis
sant corap lexe de metal lurgie loiirde, 
d’armement, de mdcanique, de machines- 
outils (voir chapitre sur les monopoles) 
et de banque, compte en France au 
moins 40.000 ouvriers et un chiffre d’af
faires de 80 4 90 milliards de francs. 
Dana le monde, le groupe atteint, avec 
Arbed et ses filiales, au moins 100.000 
ouvners et employes.
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GROUPE SIDELOR

Rfisulte de I’union des groupes Lau
rent (Acieries de la Marine et de Saint- 
S tienne 1 et Cavallier (Pont-4-McUHSon) 
qui continuent &. avoir dans de nombreux 
damaines une activity propre nieia sont 
dtroitement Ii6a, en parti culier par un 
gi’and nombre de participations cominu- 
nes,

Sidelor (Union siderurgique Lorraine). 
En 1952, cap. 15 milliards. Res. 25.387 M. 
B6n. 875 M. Prod. : 5 Mt de mineral de 
fer; 1,4 Mt d'acier. C.A, 4G,8 milliards. 
Eff. : 18,300. Constituee par lea apports 
in dust riels des princi pales soci^t^a de 
Laurent et Cavallier : AciSries de Rom- 
bas (sur lesquelles Stait centra le regrou- 
pement), Acifiries de Micheville, Fonde- 
ries de Pont-i-Mousson. Plusieurs partici
pations dont Sollac.

Cie de MicheiHlle. Cap. 1.597 M. R4s.
D.144 M. (1952). ESn. 181 M. C.V. 1,030M. 
Contrdl^e en commiin par Laurent et 
Cavallier. Devenne soclSte de portefeuij- 
Je : 3ideIor, Aub rives et Vi 1] erupt, lia- 
dir, etc,

Foi-pes et Acidriev de la Marme et de 
St-EtUf>i»^. Cap. l.SOO M. RSs. 18.321 M, 
P4n. 312 M. C.V. 928 M, doll. 1,3 M. 
Centre du groupe Laui-ent. N’a plus d'ac
tivity induatrielle propre. G6re ses parti
cipations : Sidelor, Ateliers et Forges 
de la Ijoire, etc...

Jifines d’Anderny-ChctiiUon : Cap. 20 M. 
Production de mineral de fer r 1,1 ML 
(Laurent).

3J.T.IZ.A.M. (Society Industrielle et 
Comnierciale de Transports et de Manu- 
tsntions) Gap. 360 M, Parc de wagon,s 
de grande capacity pour tran^orts de 
charbons, colces, minerals de fer, etc. 
(Laurent).

Forges et Aciiries de Dilling. Cap.
2.SOO M. Res. 6.3SO M. Prod, acier : 
570.000 t. C.A. 19,8 mUliarda, doll. 2,060 M. 
SociytS sarroise. Au conaeU d'adminis- 
tration : 10 reprysentajits des groupes 
Laurent et Pont-3i-MoHsson, et 6 repry- 
sentants des actionnaires allemands (grou
pe Stnmni) dont Hermann Abs. Billing 
a une participation importante dans Sol- 
la e avec de Wendel.

Haloergerhutte, egaJement en Sarre. 
Cap. 1.200 M. Birigee par Pont-a-Mous- 
.son. Participation minoritaire dn groupe 
allemand Stimim.

H.AJDJ.R. (Hants-fourneaux et Acifi- 
ries de Differdange, Saint-Ingbert, Rume-

lange). Trust luxembourgeois dominy par 
Laurent. Prod. 760.000 t, d'acier en 1952.

Charbonnafias de Eeeringen, dans le 
fcasain du Liinbourg en Belgique. Cap. 
5,600 M, Rys. 4.088 M. Ben. 1.015 M. (en 
1952), Prod. 1,7 M.t. De Wendel, Mira- 
baud et la SociSty Generale de ^Igique 
y participent ygalement.

Cliarbonnages Limbourg-Metise, En 
Belgique, Cap. 7 milliards. Rys. 574 M. 
Ben. 770 M. (1952). Prod. 1,6 M.t. Eff.: 
7,000. Pont-a-Mousson, en commun avec 
des groupes beiges et d'autres intyryts 
frangais.

Delattre et Frouard. Cap. 800 M. Res. 
3.236 M. Eff. : 3.000, C. A. 7 milliards. 
Installation d’usines, en particulier pour 
la sidyrurgie. Dytient 99 % du capita! 
de la Fonderie de Sougland (cuisinieres 
et appareils de chauffage),

Fowrferies de Pont-&~MotiSsoi*. Cap. 300 
M, Rys. 9.584 M. Edn. 431 M. Principale 
socjyty du grouiie Cavallier. Tnyaux de 
fonte.

Cornpagiiie de Pont-u-Moxisson. Cap, 
2 milliards. Rds. 8.16T M. Eyn. 468 M. 
Soedyty de portefeuiUe gyrant los jiartici- 
pationa du groupe Cavallier, directement 
ou par I’intermediaire de sa filiale, la 
holding Industrie Lori'aine, dans de trSs 
nombreuses sociytya.

3^.P.E. (Sty anonyme de participa
tions, d’ytudes et de banque). Cap. 750 M, 
Rys. 2.065 M. (en 1952). Dypots 5.544 M. 
fin 1952. PortefeuiUe litres 2 mUliards, 
Banque propre du groupe Pont-h-Mous- 
son, chargye d'assurer toutes ses opyra- 
tions financiSres.

iIetaUurgU{iie d’Aubrives et Villeru.pt. 
Cap. 643 AL Prod. 1952 : 67.000 t, de 
tuyaux en fonte. C.A. 4.800 M. Eff. 2.100. 
Contr61e partagy moitiy-moitiy entre 
Pont-ii-Mousson et Schneider. Autres so- 
cjytys du groupe produisant dea tuyaux 
en fonte : Fonderie de Bayard et de 
Saint-Dizier, MirnSre et Mytallurgique du 
pyrigord (Cap. 825 M. Res. 2.989 M.).

Compagnie des Ateliers et Forges de 
la Loire, Cap. 1.700 M. C. A. de I'oi-dre 
de 27 milliards. Eff. : 14.000. Combinat 
d'aciers spSciaux, de mytallurgie lourde 
(locomotives, tracteurs, etc.) et d'armc- 
ment, constitiiy par les usines de la Loire 
des Aciyries de la Marine et de Satnt- 
Etienne, une partie du potentiel dea Aciy
ries de Pirminy et ia totality des Ets 
Jacob Holtzer, a Unieux. Eien que le 
groupe Laurent ne possMe pas la ma
jority (48,4 % du capital), il exerceia
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dans la nouvelle soci^tfi iin r61e prepon
derant, Autres participants : la faniille 
Holtzer (14,7 % du capital) et les Acid- 
rles de Pirminy (36,9 %), Les Acieries 
et FoT^es de Firminy (Cap. 2,500 M, 
Res. 9.208 M, Bdn. 380 M*.) gardent deux 
usines dans le Nord et en L/OzSre (Eiff,: 
2.000; C.A. 5,5 milliards).

SoJlac (voir i de Wendel) : 40 % en
viron du capital, dont 25 9o par DiUing 
et 15 % par Sidelor.

D.A.V.UM. (Cie de d6p6ts et agencea 
de vente d'usines mdtallurgiques). Cap. 
1.350 M. Rds. 1.105 M. BSn. 222 M. 
(chiffres de 1952), C.A. 1952 (Davum en 
France et sea filiales aux colonies Da- 
vura - Maroc, Davum - Algdrie, Tiiniaie,
A.E.F,, A.O.F., etc.) : 58,1 milliards. 
Comptolr de vente des produits du grou- 
pe Sidelor, de H.A.D.l.R., etc.). Davum- 
Exportation. Cap. 10 M. Vente 4 I’dtran- 
ger, C.A. 1952, 35,5 milliards, Vente a 
1953 : 937,000 t. (plus du quart des ex
portations frangalses vers I’fitranger).

Autres sociStSs du groupe : Mines et 
Usines de Redange-DUling (Cap, 720 M. 
Prod, de piinerai de fer : 421.000 t. en 
1952). M^tallurgique de CTtam'pagne (la- 
minds et trdfilds), Hauts-Founiemix de 
C'ftosse (Cap. 160 M.), Hauts-Fowmeaux 
et Forges d’AUevard (Cap. 240 M.), 
Hauts-Foumeanx de Givors, etc...

Le groupe Laurent - Pont-i-Mousaon 
compte au minimum, rien qu'en Prance, 
50.000 ouvriers et 75 milliards de chiffre 
d’affaires (sans compter Davum),

GROUPE DE WENDEL
Les PetiLFils de Fr. de Wendel (Cap. 

1.200 M.). Sans activity industrielle, elle 
ddtient des participations, notamment lea 
actions de :

De Wendel et Cie. Cap. 5 milliards. 
Rds. 21.893 M. Edn. 510 M. Prod. 3.5 M.t, 
de mineral de fer (en 1952), 1,4 M.t. d’a- 
cier. C.A. 49,3 milliards. Eff. : 22,000.

Setielle-MaubETtge. Cap. 1.350 M. Rds. 
6.233 M. (en 1952). Edn. 243 M. A fait 
apport de la totalite de son actif indus- 
triel d. Lorraine-Escaut dont elle ddtient 
22,8 % du capital. Sa fillale Mines de 
Jamy a dgalement apportd son domaine 
minicr & Lorraine-Escaut en dchange 
de 1,7 % des actions.

Escaut ct Mense. Cap. 1.800 M, Rds. 
5,604 M. (en 1952). Bdn. 385 M. Est dga
lement de venue une socidtd de porte-

feuille, avec 22,05 % du capital de Lor- 
raine-Escaut, une filiaJe en Belgique, les 
Usines i Tubes de la Meuse, etc. Une au
tre participation (les Tubes de Bessdges) 
a regu 2,45 % du capital de Lorraine- 
Escaut.

Forges de Gumignon. Cap. 860 M, Eff. : 
2.200. Fabrication de produits laminds, 
tOles, etc,

Aci&ries de Paris et d'Outreau. Cap. 
624 M. Bdn. 145 M. C.A, 8,8 milliards. 
Moulages d'acier, ferro-mangandse, etc,

J.J. Car nan d et Forges de Easse-Indre. 
Cap. 1.071 M. Rds. 5.439 M. Bdn. ITT M. 
Eff. : 8.000. C.V. 380 M doU. 2 M. Son 
directeur gendral est le frdre du Haiit- 
Commissaire frangais en Allemagne, Fran- 
gois-Poncet, Un adniinistrateur represente 
la bnnque Morgan. Fer blanc et boites 
de conserve.

8oUac (Socidtd lorraine de laminage 
continu). Cap. 5 milliards, C.V. 13 mil
liards doU, 50 M. Eff. actuals : 3.500. 
Sollac s’est conatitude en vue de I'instal- 
lation et de 1'exploitation d'un ensemble 
industriel de laminage entidrement nou
veau, dont le matdriel a dtd achetd aux 
U.S.A, Participe dans les mines d’Errou- 
ville : Prod. 713.000 t. de mineral de fer, 
De Wendel partage le contrdle de Sollac 
avec d’autres groupes, notamment Side
lor, mais U a une position prdponddrante 
dans la socidtd, dont il doit detenir, 
compte tenu dea participations de J.J. 
Carnaud et dea Forges de Gueugnon, 
plus de la moitid du capital. Le groupe 
Sidelor possdde environ 40 % du capital 
et Raty un trds faible pourcentage.

DecauviUe Aind, Cap. 258 M. Res. 
275 M. (1952). Bdn. 48 M. Eiff. : 2.000 
C.A, 3,6 milliards, Matdriel de chemin 
de fer.

Lorraine-Escaitt (voir i Raty) ; le 
groupe de Wendel ddtient 49 % du ca
pital,

Cftorbownapes OroMpe-Wossaw, Prod,
1,6 M.t. Situds aux Pays-Eas. De Wen
del ddtient 100 % du capital, L. contrOle 
en outre les Mines Fr6d^ie-Henri et Ro~ 
bert-Henri en Allemagne occi den tale 
(4 M.t.) et participe aux Charbonnages 
de Beeringen, en Belgique, 4 cOtd du 
groupe Sidelor,

Socidfe de la Commission des ArdoL 
si&res d’Angers. Cap. 395 M. Eff. 2,900. 
Prod, 1952 ; 88,500 t. d’ardoises de cou- 
verture. C.A, 1951 ; 2,5 milliards.

Autre filiale ; les Hauts-Fourneaux de
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Rcueii. Participations a. Penarroya, Cie 
Electro-M^canique, etc...

Puissant ensemble sid^rurgique comp- 
tant en Prance plus de 50,000 ouvriers 
et realisant 80 milliards de chiffre 
d’affaires au niimmum, le groupe de 
Wendel eat beaucoup moina intdgr6 ver- 
tiealement que Schneider, Raty et Side- 
lor, n est avant tout productaur d'acier 
brut.

GROUPE RATY
A cities de Loitgwy. Cap. 1.737 M. 

Res. 24,1 milliards. Ben. 268 M. C.V. 
740 M, doll. 2,5 M. Depuis la creation 
de Lorraine-Escaut en 1053, la Society 
n'a plus d'activity industrielle propre. 
Elle g^re aes participations, dont la prin
cipals est Lorralne-Escant (51 %). J. Len
to, du gfroupe de Wendel, est devenu 
administrateur en 1953.

Lorraine-Escmit. Cap. 12 milliards. R^s, 
38.527 M. E6n. 771 M. Eff. 26.000. C.A. 
63 milliards. Prod. 3,8 M.t, de minerai 
de fer; 1 M.t, de fonte, 1,3 M.t, d’acier 
brut, 183.000 t. de tubes d'acier. Consti
tute en 1353 par de Wendel (Escaut et 
Meuse, Senelle Maubeugei et Raty (Acit- 
ries de Longwy), la societe realise I'in- 
ttgration verticale de la fabrication des 
tubes d’acier. Raty y Joue le rOle prin
cipal, ttroitenient assoeit a de Wendel, 
Participations dans les Mines de Mur- 
■ville (61 ^ du capital), 880.000 t. de 
minerai de fer, dans ia cokerie de Slin- 
skil en Hollande (300,000 t. de coke), etc...

Uauts-Fotirneaux de Saulnes (Jean Ra
ty et Cie). Cap. 660 M. Rts. 4.998 M, 
Btn. 401 M. Prod. 1.3 M.t. de minerai 
de fer, 219.000 t. de fonte. Eff, 1.650.

Saeiiti Ginirale de Fonderie. Cap. 
528 M. Rts. 3.907 M. Btn. 201 M, C.A.
11,5 niiUiards (13 milliards avec les fi
lial es). Prod, des fonderies : 58,500 t,, 
60.000 baignoires en fonte tmaillte, 3.000 
t. de tuyaux en grts, etc... Eff. : 6.500.

Longometal. Cap. 420 M. Rts. 1.670 M. 
E5n. 145 M. Comptoir d'achat et de vente 
des entrepriaes du groupe Raty,

Le groupe Raty dttient une partici
pation (de I'ordre d'un tiers du capital) 
et une influence considerable dans r

LouvroiFMontbard'Aulnoye, Cap. 3 mil
liards. Rts. 7,059 M, Btn. 438 M. 5 usi- 
nes. 6.000 ouvriers. Tubes et emboutia 
d’acier, bouteiUes d’acier, etc... Raty n’en 
a pas le control e exclusif, partagd en 
premier lieu avec la Eanque de I’Union 
Parisienne-Mirabaud, et avec Denain- 
Anzin (de Nervo, groupe Ud dgalement

5, Mirabaud). Louvroil-Montbard-Aulnoye 
ddtient de nombreuses et importantes 
participations, soit chez des fournisaeurs 
(U.C.P.M.I., acier, 21 % du capital; Bitu- 
mes spdciaux, protection des tubes, 47 %), 
soit chez des fabricants de tubes (Elec- 
trotube-Solesmea, filiate, 71 % du capi
tal. Cap. 1.200 M, ROs. 1.334 M. BOn. 
161 M. Eff. 1.600 —- Tubes de Vincey ; 
30 % — Manufacture de tuties d'As- 
nidres, 97 % ; Usines a Tubes de la 
Sarre, 20 %, dans lesquelles Manties- 
mann dStient 40 % du capital — Socidtd 
sari-olse de tubes, 20 % — Fabrica Ita- 
liana Tubi, 14 %), soit dans des organis- 
mes de ventes (le Tube d'acier : 40 %, 
etc.), soit chez des utilisateura : Entre- 
pose ; 40 % (dchafaudages et canalisa
tions souterraines), Million Guiet-Tubau- 
to : 57 % (siOges et meubles en tubes), 
Lorraine-Dietrich ; 20 % (materiel de 
chemin de fer), etc...

Se rattachent encore, quoique moins 
Otroitement, au groupe Raty :

V.O.PMJ. (Union de consommateurs 
de produits mdtallurgiques et indust r iels). 
Cap. 2.520 M. Rds. 4.622 M. (1952), Ben. 
184 M. Eff. 8.000. Prod. 1,1 M.t. de mi
neral de fer (1951), 745.000 t. d’acier 
(1952). FondSe en 1920, pour reprendre 
les installations de Thyssen k Hagon- 
dange, par un ensemble d'utilisateurs qui 
partieipent encore actuellement a la so- 
cidtd (Renault, Peugeot, Dunlop, Pives- 
LiUes, etc..,), Les Aoieries de Longwy 
y dfitiennent une participation, de m§me 
que Louvroil-Montbard-Aulnoye, L'in
fluence de Raty provient surtout d’un 
accord avec les Acidries de Longwy (vrai- 
semblablement repris par Lorraine-Es- 
caut) pour « la mise en ccuvre ration- 
nelle de leurs moyens techniques >.

Fargies d’AMditicofirt et Ddpendances. 
Cap. 441 M. Toles en aciers spdciau.x, 
ohauffage industriel, hoites mdtalliques. 
Eff. 1.800. ContrOlee par le Credit In
dustrie! et Commercial, la soddtd a con- 
clu, au debut de 1954, avee Loiraine- 
Escaut un accord commercial de lon
gue durde pour la foumiture de demi- 
produits, qui < rdalise une collaboration 
tres poussde dans le domaine technique 
et une association d’intdrdts, etc... >

Avec 40 ^ 50,000 ouvriers, un chiffre 
d'affaires de 80-90 milliards (en comptant 
Lorraine-Escaut et Louvroil-Montbard- 
tout ender, mais sans U.C.P.M.I. et Au- 
dincourt), le groupe Raty est surtout 
orientd vers les tubes d'acier, domaine 
dans lequel, avec quelques associds, il 
tend au raonopole absolu.
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GROUPE USINOR

Uainor (Union SidSnirgique dn Ndrd 
de la France). Cap. 13,2 milliards R6s. 
16.600 M, B^n. 316 M. C.V. 13 milliards 
doU. 12 M Prod. 1,4 M.t. d’acier, 580.000 
t. de tdlea. C.A, 52 millLarda. Eff. : 
16,000. Ensemble constitua en vue de 
I’dquipement d'une trfis grande Installa
tion de laminage continu (5 Denain et i 
Montataire). Eesulte des apports indus 
triels de Denain et Anzin et des Forges 
et Acidries du Nord et de I'Est qui dis- 
poaent chacune de 50 % des actions.

Ues deux soci^t^s qui ont coiistitu4 
Usinor. rivales dans le paaa5, n'ont paa 
fusionnii le reste de leur activity. Lear 
collaboratic n se limite pour I’essentiel 
k Usinor qui represente iJ est vrai le 
plus gi'os de leur ctif).

Denain-Ansin. Cap. 4.405 M. R^s. 
6.317 M. BSn. 516 M. C.A. 3,2 milliards. 
Minerai de fee : 456.000 t., plus dos par
ticipations de 49 % dsns les Mines de 
Murville (884.000 t.), 33 % dans les Mi
nes de Jondreville (778.000 t.) et 25 % 
dans les Mines de Godbrange. Outre 
5C % du capital d'Usinor, Denain-Anzin 
controle encore les Tubes de Valencien
nes et Denain, 51 % du capital (Cap. 
7S0 ML E6n. 172 M. Prod. 55.000 t. do 
tubes d’acier), qui ddtient elle-meme de 
nombreuses participations (20 % d'Elec- 
trotubes-Solesmes ; Louvroil-Montbard- 
Aulnoye; Metallurgique du Bourget; Tu
bes de Vincey, etc.) et les Forges et 
Acidries du Saut-du-Tarn (Cap. 312 M. 
Eff. 1.050). EUe a des actions dans Usi- 
nes des Ressorts du Nord (6 %), Mdtal- 
lurgique de Knutange (16 %), etc. Le 
groups est domind par la famille de Ner- 
vo; I’influence des banquiers Mirabaud, 
maintenant de la Banque de I'Union Pa- 
risienne, y est profonde.

Le m^me groupe contrdle la plus gran
de partie des mines de fer d’Afrique du 
Nord. De Nervo et les banquiers Hottin- 
glier, Mallet, de Neufiize se retrouvent 
figalement aux Mines et Fonderles de 
Pontgibaud (Cap. 234 M. Eff. 750. Demi- 
produits eti cuivre, plomb, aluminium).

FoTOes et Aei^.rics da Nord et de rEst. 
Cap. 3.811 M. Res. 7.367 M. Bdn. 536 M. 
Eff. SOO. Prod, de minerai de fer directe 
ou indirccte (Mines de fer de Segrd, 
75%,; Saint-Pierremont, 26 %; Bazail- 
les, 32 ^) ; 3,4 M.t, Participations dans 
Usinor (50 %), Forges et Acidriea du 
Nord et de Lorraine (Cap. 004 ML Rds. 
2.978 M. Ben. 280 M.) etc... ContrOldes 
par !a Banque de Paris et dee Pays-Eas

et le Credit du Nord (Thiries, Le Elan, 
Descamps). Participation de Kotbschtld,

Usinor, complexe moins puissant que 
lea prdcfidents, mdrite moins qu’eux le 
terme de « groupe », qui ne s'applique 
ici que sous rdserves.

GROUPE FOULD-PENHOET

Groupe sidirurgique, mals surtout 
trust de constructions navales auque! 
participent avec Fould divers autres 
groupes financiers.

Cie, Indastrielle et Fhianciire de Pom- 
pey (ex-Hauts-Foumeaux, Forges et Acid- 
ries de Pompey). Cap, 1,350 M, RSs. 
3.797 M. (en 1952) B5n. 231 M. Liaisons 
avec la socidtd anglaise United Steel Cy, 
La socidtS s’est Iranaformde en 1953 en 
sociStd de portefeuille, EHe a apports 
tout son actil industriel et I'actif de aa 
fill ale Aci fries de Dieulouard 5 une so- 
cidtd nouvellement crdde ;

Aci6ries de Pompey. Cap. 2.903 M. 
Prod. 1952 : 275.000 t. de fonte, 241.000 
tonnes d’acier, Eff. 6.000. Import antes 
commandes off-sbore pour 19 milliards 
de francs. Participations dans les Mines 
de Saizerais (40 %) les mines de la 
Mourifre. Accord technique avec la Cru
cible Steel of America,

Poryes de Straeboiiry (Strafor), Cap. 
710 M. Rds. 1.023 M. Ben. 121 M, C.A.
6,3 milliards. TOles, pfniches, mobilier me
tal lique.

CTinnfiers et Ateliers de Saint-Naxaite 
{PenhoSt). Cap. tuctuel 1.750 M, En 1953 : 
Cap, 1.050 M. Rds. 7.347 M, Ben. 540 M. 
C.A, 22,3 milliards. Eff. : B.050. Un
quart de la capacity de production 
fratiqaise. Chef de file des entre- 
prises de construction navale du groupe, 
Figurent aux cOtes de Fould, les groupes 
Hersent, Mercier, Banque de I’Union Pa- 
risienne. Credit Industriel et Commercial, 
Les Chantiers et Ateliers de Saint-Na- 
zaire, outre une participation dans lea 
Ateliers d’aviation Lotiis Br6ffitet, con- 
trOlent plus ou moins ftroitement ;

Ateliers et Chantiers de la Loire. Cap. 
1.400 M. Rfs. 5.465 M. Bin, 177 M. 
C.A. ; 13,4 milliards, 15 % de la pro
duction franqaise, Rothschild, Mallet, la 
Banque de I’Union Parisienne y par
ticipent. Pillale : les A?tcicns Ghcmtlers 
Dubiyeon (Cap. 250 M Eff. 1.570) oil 
est repi'isente de Wendei. La Socifitfi
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Ateliers et Chsjitiers de la Loire a con- 
elu, U y a un an ou detix, en liaison avec 
la tiianque Rotclischild, un montrat avec 
la Cie indlenne Hindoustati Shipyard Ltd, 
aelon lequel elle est charade de la gea- 
tion technique d'un chantier naval a Vi- 
zagapatam, dont i'effectif actuel est de 
d.OOO ouvriera.

Atelisrs et Chantiers de France. Cap. 
613 M. Kes. : 1.711 M. Bdn. 131 M. 
Kff, 2.500, 11 % prod, franqaise, Les grou- 
pea Laurent et de Nei^vo y ddtiennent 
(I’lntporteintes participations.

Au total, plus de 35.000 ouvriera et 
70 milliards environ ds chiffre d'aifaires.

AUTRES GROLfPES IMPORTAJNTS
Ch&t iHon ~Commentry-Nei(ves-M ai.-j o«s. 

Cap. 2.471 M. R^a. 8.594 M. Bdn. 225 M, 
C.A, 23 milliards. Eff. 12,200. Produc
tion Et73.000 t. de minerai de fer, 431.000 
tonnes d'acter. A !a fin de 1953 a 6td 
annonc^e leur fusion avec lea Acifiries 
de VoolltUngen, anciennes usines Roech- 
ling, en Sarre. L'opgration doit fitre en 
cours de realisation, Control^e par la 
Banque de Pails et des Pays-Bas (sur- 
tout), Mercier, Hottinguer.

Haiits-Foimieaux de la Chiers, Cap. 
2.9:0 M. R43. 10,359 M. E6n. 35.3 M. 
C.A, 23 milliards (en 1952). Eff. 5.800. 
Prod. 650.000 t, de mineral de fer, 530.000 
tonnes d'acier. SociStfi contrOlee par plu- 
sieurs groupes ; Banque de I’lndochine, 
groupQ beige Cofinmdus-Ougi’6e-Mari- 
haye (qui d^tient 3 siSges d’admlnistra- 
leurs sur 10), etc...

Lo.'anioira, haiUs-fottnieau^, farfics, 
fonderiea et i^nes de Ire Provideiwc. Cap. 
9.006 M. Eff. 0.500 dont environ 6.000 
en France. Prod. 1.100.000 t. d'acier, 
dont 544.COO t. en Fl'ance. Socifitd beige 
du groups de la Soci^t^ G^n^raJe de Eel- 
giqiio, avec participation de Rothschild. 
Filiale cn France : les Aci^ries et Lazni- 
noira de Beautor (Cap, 400 M. Produc
tion 86.000 t. de lingots et 73.000 t. de 
tolee).

Mitaliurgique d’Ymghy (ex- 
Commentry Pourchambault et Decaze- 
vJUe), Cap, 970 ML RSs. 4.557 M. Bfin. 
155 M. Eff. 4.500 C.A. 52-53 : 9,5 mil
liards. Aciers fins, fonderies, etc. Diver
se 3 participations : ITaines chimiques et 
mSt.ulhjrgiques de Decazeville, etc. Con- 
tr514e par le Credit Industriel et Com
mercial, de Nervo, etc...

Aliiacienne de Constnieiiont Mderexi- 
q«es. Cap. 2,4 milliards. R^s. 7.053 M. 
E6n. 512 lil. 8 usines. Eff. 12,000. C.A,
19,7 milliai'ds. Materiel textile, locomoti
ves, machines-outils, construction electri- 
qiie. ContrdlSe h la fois par des repi'^- 
sentanta des grandea families induatriel- 
les d’Alsace (Dollfus) et des groupes 
comme Mercier et la Banque de Paris 
et es Pays-Bas. Filiale (en participation 
avec Thomson-Houston) ; Alsthom (voir 
plus loin).

Fives-Liae. Cap, 1.500 M. R63. 4.957 M, 
Egn. 274 M. Locomotives, installations 
d’usincs, etc... Participations dans des su- 
creries (du Santerre, de la hla.havav'y, & 
Madagascar), et dans lea Anc, Eta Ch. 
Berthlez (maehines-outils, eff, 650. C.A. 
1.750 M. en 1952) dont Flves-LiUe ddtient 
52 % du capital. Participation de divers 
groupes, en particulier du Credit du Nord 
et de la Banque de Pai'is et des Pays- 
Eas.

Ets Neyrpic. Cap. 700 M. RSs. 972 M. 
B6n. 118 M, Eff. 2.400. Equipement hy- 
draulique surtout Avec la Banque de 
Paris et des Paya-Eas, la Socidtd G^nd- 
rale d’Entrep rises, Schneider, Laurent 
et autrea groupes participent i la so- 
cidte.

Ere fere a. Cap* 606 M, Rds. 1.301 M. 
Edn, 139 M. Eff. 3.000 Matdriel d’dquipe- 
ment, turbines, etc... ContrOlde par les 
industries elientea ; chan tiers navals 
(groupe Fould, Chantiers de Bretagne), 
Cie Internationale des Wagons-Lits, cons
truction dlectrique (groupe Empain).

Babcock et Wilcox. Cap. 518 M, Rds. 
3,363 M. (1952). Bdn. 94 M. C.A 5,6 mil
liards en 1951. ContrOle : Banque de Pa
ris et des Pays-Bas, U.C.P.M.!., intdrdts 
anglais, etc.

Uatignoltcs-ChdtlUon. Cap, 994 M. Rd.s. 
1.640 M, (1952). Bdn. 85 M. C.A plus 
de 7 milliards en 1953, Locomotives, ma
chines-outils, armement. Accords techni
ques avec la socidtd suisse Oerlilion, Fi- 
liale de la Soci£t4 de Conetrtiction des 
Batigaolles 1 Cap. 600 M. Rda, 1.048 M, 
(1952), Bdn. 60 M. (travaux publics). 
Cette dernidre est controlde par le.s ban- 
ques Seligman et Hottinguer, A Bati- 
gnolles-Chatillon participent en outre les 
banques Mallet, Lazard, de I'Union Pari- 
sienne, de Paris et des Pays-Bas, et, 
tout rdeemment, le groupe Empain,

Lorrawis des Anc. Ets de Dietrich et 
Cie (Lundvllle). Cap, 631 M, Bdn, 151 M. 
C.A. 3,2 milliards en 1952. Eff. 1.600. 
ContrOlde par Liouvroil-Montbard-Aul-



f

216 ECOiWMIE ET rOUTlQUt:

noyo; la S.O.F.F.O, (liSe k la Eanque de 
rindoclUne), Rothschild, etc.

Ana, Ets Cail [St^ /rotipoise de cqiis- 
tn/ctiOTW Mi^eoaiqucs). Cap, 1.152 M. 
R^3. 6.641 M. Eff. 3.900. C.A. 6 milliards. 
Materiel de chemin de fer surtout. 
Schneider, Laurent, diverses soci6t6s de 
constructions navales, etc,, se partagent 
son control e.

He Dietrich et Cie {Niederbronn). Cap. 
1 milliard. Rfis. 1.528 M. EOn. 118 M. 
C.A. 5,3 milliards. Eff. 2.700. Grandea 
families alsaciennes : de EKetrich, de 
Turckheim, Thierry-Mieg, ainsi que la
B.N.C.I. (Alfred Pose), etc.

SLdechar (SociOtO siddrurgique de par
ticipations et d’appro visionnement en 
charbons). Cap, 50 M, Soci4t0 d'un genre 
particulier, conatituee spScialement pour 
prendre des participations dans les char- 
bonnages. EUe comprend 10 soci^t^s si- 
dOrurgiques : Chhtillon - Commentry, 
Chiers, Knutange, Lorraine-Escaut, Nor
mandie, Pont-5.-Mousson, Providence, Si
de lor, U.C.P.M.I. et Usinor, C’est SidO- 
char qui a achctO en avril 1954 les mines 
allemandes Harpener Eerghau dont elle 
ddtient 65 % du capital. Les Harpener 
Eergbau ont 27.000 ouvriers et employes. 
Elies ont produits en 1953 5.970.000 t. 
de charbon et 3.290.000 t. de coke, pour 
un chiffre d’affaires de 347 M, de D.M. 
(soit 28 milliards de francs environ).

^tETAUX NON FERREUX
GROUPE PECHINET-UGINE

Pdchinej/. Compagnie de produits chi- 
miques et SlectrometaKurgie. (Autrefois: 
Alais, Proge et Camargue). Cap. 9.240M. 
RAb. 22.821 M, B5n. 1.146 M. C.A. 33.481 
millions dont 19.025 pour I’aiuminiura, 
9.796 pour lea produits chimiques et 1.130 
pour les produits agricoles.

Exploitation de mlnerais (bauxite, phos
phates, quartz). Fabrication d’aluminium 
(93.000 t.), d'alliagea Idgers, de matieres 
plastiques, de produits chimiques indus- 
triels, de sulfate de cuivre, etc,

P6chiney posslde des participations 
prepond6rantes dans do nombreuses af
faires de mfitaux 16gers et de produits 
chimiques, soit directement, soit par I'in- 
term^diaire de sa socidtfi de portefeuille 
Selcbime. Pdchiney est contrdid principa- 
lement par la Banque de Paris et des 
Pays-Bas et par d'autres groupes finan
ciers importants, Crddit Commercial de 
France, Banque de i’Union ParisieTuie,

groupe Gillet. Egalement liS h Rothschild, 
Thomson-Houston, la Cie General dTSSec- 
tricite,

Seichime (Soci6te d'exploitations et 
d’intdrits chimiques et metaJlurgiquesl. 
Cap, 2.700 M. Res. (1952) : 1.434 M. 
B6n. 1952 ; 132 Ml) A la fin de 1952 le 
portefeuille dtait dvalue h 2.612 M., dont 
46 % en socifetSs mfitalluigiques, 37,3 % 
en soci6t6s chimiques et pCtrolieres (dont 
Bozel-Malctra et la Cie Franqaise des 
PCtroIest, 1,2 % en sociStSs mini&res,
15,5 % en divers (dont la Cie Salim5re 
de la Camargue, au capital de 700 M.).

Ugiite. Cap. 6.000 M. R4s. 14,230 M. 
Ben, 807 M. C.A. 27.040 M., plus de 30 
milliards avec ses fiilales directes. Elff. 
prfes de 10.000, dont 600 ing^nieurs.

Fabrication de mdtaux I6gers, d'uciers 
fins et spdciaux, de ferro-alliages et de 
produits chimiques divers, Ses fiiiales la- 
briquent de plus des produits rdfractaires. 
Ugine a des liens etroits avec Pficliiney 
(participations r#ciproques, fiiiales com
munes, en particulier Cfigddur et Alumi
nium Franqais) et avec Progll du groupe 
Gillet. Elle est contiolee par des repri- 
eentants du Credit Commercial de France.

C^godur (Cie gdndi'ale du duralumin et 
du cuivre). Cap. 3.000 M, Rds. 4,476 M. 
B6n. 389 M. C.A. 1952 : 28,3 milliards. 
Eff, avec ses fiiiales : 6.700. Constitute 
er, 1943 par I’apport des actifs induotriels 
de TAluminium Franqais, de la Cie Gtnt- 
rale dElcctro-Mttallurgie’ et de la Socie
ty du Duralumin (devenue Seichime). Fa
brication de derai-pi-oduits en aluminium 
et alliages (24.000 t. en 1952) et en cui
vre et alliages (33.000 t. en 1952). Prin- 
cipales fiiiales ; Cie Centrale des Allia
ges Itgers (Cap. 1,600 M.) et Cie Gtne- 
rale d’EHectrolyse du Palais (Hte-Vienne) 
(Cap. 200 M.) qui produit le cuivre brut,

n faut rattacber a ce groupe deux so- 
cittts ItSes depuis 1945 par de nombreux 
accords techniques et conunerciaux. Ce 
sont :

TrefUeries ct Laminoirs dit Havre. 
Cap. 4.500 M. Rts. 10.900 M. Bdn. 615 M. 
Eff. 8.000. A une part prtpondtrante dans 
la fabrication franchise de fils et cables, 
particulitrement en cuivre et aluminium. 
ContrOltes par Ptchiney et la Banque 
de rUnlon Parisienne, les Trtfilerics ont 
de nombreuses participations dans des 
socittts productrices de mttaux et utill- 
satrices de cAbles.

Compagnie Fraucaise dee Mita\ur. Cap, 
2.487 M. Rts, 6.305 M. Btn. 467 M. 
Eff. 4.000. C.V. 3 milliards, Fabrique des
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prodiiits flnia en tons mfitaux et partici- 
pe k line trentaine de sociStSs ou elle 
retrouve solvent les Ti'efileries. Da nom- 
breiix groupea tinanciers s'y int^resaent, 
en particulier la Credit Industricl et Com
mercial.

Pe’itarroya. Cap, 1.800 M. R^s. (1952) 
10,825 M, Edn. 166 M, Important domaine 
minier et induatriel en France, en Espa- 
gne et en Afrique du Nord. Penarroya 
et ses filiales ont produit, en 1952, en 
France et en Afrique du Nord ; 70,000 t, 
de plomb, 11,600 t. de zinc, 49,6 t, d'ar- 
gent. Multiples filiales et participations 
en Espagne, Italie, GiAce, Angleteri'e 
Suisse, France et Afrique du Nord. Do- 
mi nee par les Rothschild.

Ajoutons h Cette llste deux socifitSs 
beiges qui ont un important domaine 
induetriel en France et qui sont fort 
li6es a la finance frangaiae. Ce sont :

Mines et Fonderies de de la VieU- 
le, Montay^ne. Cap. 168 M. Rda 15.428 M. 
Ben. 000 M. Elxploite des mines et des 
u.sines en Belgique, Sufide, Allemagne, 
Espagnc, Algfirie Tunisia et France. A 
produit en 1952 126.000 t, de zinc brut, 
27.000 t, de plomb, 32,5 t, d'argent fin, 
443 t. de cadmium (la totality de la pro
duction frangaise), 194,000 t, d’acide sul- 
furique. Cette socidtd fait partie du grou- 
pe de ]a Socidtd Gendraie de Belgique, 
Le capital financier frangais est repi'C- 
senti au conseil par le baron Hottinguer 
et un reprdsentant de Schneider,

Corrt'pagnie Roy ale AsUirienne des Mi
nes, Cap, 2,380 M. Rds. 8.435 M. Bin. 
1,106 M. Gros producteur et transforma- 
teur de minerals de plomb, zinc et argent. 
File poss&de en France des usines k 
Auby-lis-Douai, Tonnay-Charente et Mor- 
tagne du Nord. Production 1953 : 96,000 
tonnes de zinc et alliages, 180.000 t. d’aci- 
de sulfurique, 151.000 t. de superphos
phates.

4VTOMOBILES ET ACCESSOIRES 
fAEEAMQVE

Edyio Rationale des Vsiaea Rcnasdt, 
Const!tuie en 1945 pour exploiter les 
blens de la Sti Anonyme des Usines 
RcnautI, dissoute pour collaboration. Cap. 
et ris. (1952) 26.560 M, Ben, 1.648 M.
C.A. 126.816 M. Eff. au 31/12/53 :
50.616, Renault a produit en 1953 95,268 
4 CV, 25.192 Frigate, 6.371 Colorale. 
23.920 camions et cats, 3.534 tracteurs,

plus de 300.000 pneumatiques. Nombreu- 
ses filiales : Acters fins de I’Est; Usines 
de Pontlienc (matiriel agricole), Sociite 
Notivello de Roulements, etc., ainsi que 
des Bociitis de rente ou de montage en 
Algirie, Tunisie, Maroc, Suisse, Belgi
que, Angleterre, Allemagne. Espagnc, 
U.S.A. Renault a igalement des accords 
avec une sociiti japonaiso pour le mon
tage des 4 CV au Japon,

GROUPE MICHELlN-CrTROBN

Mtcfteim. Disormais scindi en deux so- 
ciitis : la Compagnie G^n^rale des Sta- 
blissements Michelin (Cap. 6 milliards, 
Ris. 10.293 M. Ben. 1.044 M.) est une 
sociiti de portefeuille qui detient, outre 
les anciennes participations (en particu
lier dans Citroen), la presque totaliti 
des actions de la Mannfacture Frangaise 
des Pnenmatiqties Michelin (Cap. 2 mil
liards, C.A, 1952 48,9 milliards) qui a 
consommi en 1952 40.000 t. do caout
chouc. Michelin, dont la majoriti des 
actions appartiennent attx membres de 
la famine Michelin, posside, outre sea 
17.000 ha de plantations en Indochine, 
de nombreuses filiales & I’itranger, sans 
oublier les « cartes et guides Miche- 
Jin ». Eff. k Clermont-Ferrand : environ 
13.000.

Citroen. Cap. 6.405 M. Ris. 15,186 M. 
Bin. 941 M. Doll. 2.360 M. Production : 
102.045 voiturea parti culiires et 35,314 
vehiculea utilitaires. Michelin poaside 
plus de 60 % des actions Citroen, mats il 
y rencontre de puissants groupes finan- 
ciei's, en particulier la Banque Lazard 
et la Banque de Paris et des Pays-Bas.

Parml ses filiales, citons les Engrena-- 
ges Citroen (Cap. 165 M.) et lea Truns- 
porta Citroen (Cap. 750 M.).

Pengeot. Cap. 4.500 M. Ris. 14.418 M. 
C.A, 58,7 milliards. Eff, 16.000 Prod,: 
67.689 voitures particidiires et 25.434 
vihicules utilitaires. La majoriti des ac
tions est ditenue par des membres de 
la famillo Peugeot.

Peugeot est k la tite d'un important 
domaine in dust riel comprenant notam- 
ment Peugeot ct Cie, micanique, outil- 
lage (C.A, 52-53 ; 5.500 M., Bin. 57 M.; 
Eff. 3.000), les Cycles Peugeot (Cap. 
238 M. Bin. (1952) : 81 M.; C.A. 52-53 su- 
pirieur & 8 milliards. Eff. 2,860; la Cie 
fTiditstrielle du, Cetifre qui exploite les
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usines Automoto (C.A. 2.045 M., prod. 
57,316 Ijicyclettes, 9.228 veiomoteura et 
motos, 9.100 loicyclettea i motcur), la 
Cie Gifn£rale dcs Moteurs (Cap. 225 M, 
C.A, 1952 ; 1.548 M. Eff, 1.050).

Sinica. Cap. 2 milliards. RSa. 4.742 it, 
B^n, 549 M, C.A, 39,3 milliards. Eff. 
8. £00. Prod. 61.569 vdhicules. Doll, 
085.000. TJne grande partie des actions 
Simca sont dStenues par le Credit Suisse 
(qui agit probablement comine intemni- 
diaire du groups Morgan General Mo
tors), avec participation d’autres grou- 
pes. Simca contrOIe aujourd’hui Unic 
(Prod. 1.028 v^hicuies iitilitaires) et la 
Someca (ex-M.A.P.), fabrique de trac- 
teura et de matdriel d’armements.

Enfin Simca vient d'absorber un des 
5 grands de rautomobile ; la Ford fran- 
gaise (Cap. 1.048 M. C.A. 20,5 milliards, 
Eff. 6.288. Prod. 1953 : 20.338 voiturea 
particuJi&res, 1704 vebicules iitilitaires).

BatchItiss-DclaJia'ye. Cap. 1.750 M. For
me par la fusion, en juin 1054. de Hotch- 
Idss (Cap, 1 milliard. C.A. 4.6 milliards, 
en 1931) avec Delahaye (C.A, 1053 : 
4,0 milliards). Sou ten u par la Banque 
de Paris et dea Pays-Bas, par la Banque 
de rUnion Parisienne, par le Credit Com
mercial de Fi-ance, Hotchkiss se trouve k 
la tete d’un puissant gi-oupe qui com- 
prend dgalement les Usines Saurer, liees 
avec Latil (C.A, 1952 : 3,7 milliards. Eff. 
1.600), Hotchkiss a des accords avec la 
Standard Motors anglaise pour construire 
en France les tracteurs Fergiisson, et 
avec la Willys Overland amdricaine pour 
la fabrication des Jeeps.

Berliet. Cap, 3.120 M. Ben. 1953 r 
164 M. C,A. (1952) i 17,9 milliards. Eff. 
8,850. Prod. 5.526 vehiculcs utilitaires. 
Gros exportateur de camions, cars et au
tobus, Berliet va monter ime usine au 
Brdsil pour la fabrication des poicls 
lourds,

ChoiW.ioti. Cap. 332 M. Bdn. 210 M, 
C.A. 15,4 milliards. Eff. 7.100. Prod. : 
326.000 radiateurs, 1.027 cars et autobus, 
47.000 carrosseries, Chausaon, qui a ab
sorbs Chenard et Walker en 1950. pos- 
sfede divcrses filiales en France et en 
Belgique. Parmi les administrateurs on 
note M. I,etondot, directeur g4nSral de 
la Banque de I'Union Parisienne,

Motohicaiie (Ateliers de !a). Cap, 
1.118 M. C.A. 15,1 milliards. Ben. 534 M, 
Prod. : 191.622 cyclomoteurs, 42.108 
scooters et vfilomoteurs, 14.600 niotocy- 
clettes. Motobdcane a vendu des licen
ces d'e.\ploitation en Espagne, au Dane-

mark, en HoUande, au Canada. Dana ces 
deux pays, elle a pris en ^change des 
participations dans lea societds fabrican- 
tes, Des filiales fabriquent des piices d4- 
tacbSes fPolymScanique, Stfi Hovi) on 
vendent ee. production sous des noms 
differents (Motoconfort).

Ditnlop. Cap. 2.100 M. Eds. 4.758 M, 
C.A, 1951 : 24,8 milliards. Piliale du 
trust anglais Dunlop Rubber Co Ltd. 
Liens avec le trust suddols S.K.F, et le 
group e Raty. Poss&de une filiale de 
vente au :Maroc.

Kliber^Colombcs. Cap, 3.120 M, R6s. 
3.745 M. Eff. 5.000. AssociSa du trust 
Goodricli amSricain, la socidtd a des liens 
straits avec la Stfi Gfinfirale d'Bntrepri- 
ses (elle-mfime lifie avec la Banque Mor
gan) et des administrateurs communs 
avec la Banque de t’Ifnion Parisienne et 
Pfichiney.

Hutchinsmi. Cap. 2.040 M. Bfin. 257 M. 
Consommation de caoutchouc : 6.000 t. 
environ. Spficialiso dans la fabrication 
des chaussures « A I’.Aigle > et des 
pneumatiques pour bi cycle Ltes, Hutchin
son a des usines a Mannheim (Allenia- 
gne) et des filiales en Italie et en Eepa- 
gne. Controle par des intfiifits beiges.

DiiceUier. En 1952 ; Cap. 416 M. Rfis, 
1.018 M. Ben. 223 M. (1963) C.A. 4,8 
milliards, Eff. 2.650, ContrOlfi par Ben- 
dix. qui possfide 41 % de son caiMtal, 
Ducellier vient de fusionner avec le Ti'a- 
vail Electrique des Mfitautt, de SclitiMder 
et Rothschild.

Oompagnie d’appUcatio^is m4ca)tiqtim 
S.K.F. Cap. 2.025 JL Res. 1,995 M. Bfin, 
1962 : 673 M. Filiale du trust sufidois 
S.K.F. Parmi ses administrateurs J.P. 
Peugeot, Paul Panhard, P. Ricai'd, vice- 
prfisident du C.N.P.P,, un reprfiaeatant 
dc Dunlop.

Cim/t-TFa!Juf (Compagnie inte) nationale 
de machines agri coles Mac Cormick 
Deering). Gap. 5.300 M. Bfin, 1.057 M. 
C.V. 600 M. Doll. 4,6 M. Eff. 6,500. 3 usi
nes, Filiale du trust amfiiicain Interna
tional Harvester de Chicago (groupe Mac 
Cormick).

Hispano-Sukia. Cap. 113 M, Rfis, 2 mil
liards, Eff. 5.000. Construit en particu- 
lier dea turho-reacteurs sous licence an
glaise.

Japy Frerrs. En 1952 : Cap, 950 M. 
Rfis. 1.056 M. C.A. 7,9 milliards. Eff. 
6,000. Nomhreuaes usines dans le Doubs 
et i Arcueil. Prod. 44.300 machine a ficrire 
en 1951. Contrfilfia par Worms et Vemes.
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Marhirtca Dull. Cap. 1 milliard. BSn. 
185 M, Eff. 2.400, Soutenue par ia Eatn- 
qiie de Paris et des Fays-Bap, dont im 
(iirscteur figure & aon conaeil d'adminis- 
tralJoji, cette fabrique de machines conip- 
tablea et i. calculer a des filialea en 
Belgique, en Suiaae, en Hollande, au Ida- 
10 c. et, cn ILalie, ime filiale cotnmutie 
avec Ic puissant trust Olivetti.

:^IATERIEL ELECTRIQVE 
RADm-TELEVISlOI\

TItomfioK-noitston. Cap. 4.975 M. R60, 
7.603 M. B^n, 40T M. C.V. 100 M. Eff. 
6,000. 6 usines. Filiale de la General 
EHectric Company, contrfll^e par la ban- 
que Morgan. Dea repr^aentants de Peohi- 
ne.v et du groupe international Sofina 
(cle Btatut beige) participent fi 30:1 con- 
seil. La Lyonnaiae des Eaux y a acquis 
r^cemjnent une participation. La Thom- 
son-Hou.ston fabrique a peu pres tons 
les appnreils dlectriques industriels, md- 
nagers, miiitaires, Ce dernier dfiparte
rn ent a'eat consid^rablement rWvelopp4 
fradare, etc.), en partieulter gi-ftce h d’im- 
portantes commandes « off-shore ».

Thomson a do nombreuscs filtales et 
participations, parmi iesqueiles :

Alstliom. En 1B32 ; Cap. 3.294 M. R&b. 
8.167 M. B6n. 617 M. en 1953. C.V, 
400 M. Filiale coniimuie (moiti^-moitifi) 
avec I'Alsacienue de Constructions Mfi- 
caniques. Fabrication de gros outillage 
^lectrique. Son pr^.sident d'honneur eat
E. llci’cier; elle a des aduiinistrateura 
communa avec PS chin ey, la Soci^t^ Cen
trals de Dynamite, la StS Gdnera'e d'En- 
treprises, etc,

fJit; IndustrieUe des Piles- Etectrli^ues 
(Cap. 245 M.), de moitife avec le Carbone- 
Ijorraine,

Cermpagnie des Lmu-pes (avec la Com- 
pagnie G^n<lrale d'Electricit'S). Voir plus 
loin.

ComfKiff'nie G6i>/nrale &e- Radiologie. 
(19,'52 : Cap. 246 M. Pv^s. 719 M. B6n. 
60 M. C.A. 2,4 milliards).

Frain* et signaUT Westiiighouse. Cap. 
838 M. Rfe. 1.300 M. C.A, 3,5 miUiarda, 
Eff. 1,900. Sous I'autoriW de la Chase 
National Bank (Rockefeller), cette coni- 
pagnie, sp^cialisfie dans lea f rein a et 
aignc.nx de chemins de fer, exerce son

autoritS sur un certain nombre de sociiS- 
t^s. Citons les Freins Jourdahi^Moiineret 
(Cap, 277 M.) et Le Materiel Electrique 
S.W. (Cap. 1.600 M. R63. 1.052 M. B^^i, 
160 M. C.A, (1952) 6 milliards. Eff.
4,200) filiale de Schneider et de la West- 
inghouse Electric International Company 
(moitid-moitie), fabriquant du materiel 
Slectrique, materiel de traction, alterna- 
teurs. moteurs, etc... Le Materiel Electri- 
que S.W. posafide lui-ni6me une partici
pation dans I’importante sociStfi Merlin 
ct OMn & laquelie U est par dea ac
cords techniques,

Etablissenieuts Merlin et Girin. Cap, 
actuel 1,123 M. Fin 1952 : cap. 740 M, 
R^s. 2.277 M. Bin. 109 M, C.X. S milliards, 
Eff. 3.500. Fabrication d’appareillage 61ec- 
trique; usines a Grenoble et Saint-Vallier, 
pour la porcelaine, Cette society a des 
accords de rationalisation de fabrication 
extrSmement ^troits avec la T^lemecani- 
quo Electrique (fin 1052 : Cap. 600 M. 
mu. 608 M, Ben. 90 M.),

Forges et Ateliers de Constructions 
Electriques de Jetimont. Cap. 2.113 M. 
RSs. 5.440. B5n. 428 M, Eff. 7.000, Cette 
society est contrdWe par le groupe beige 
Elm pain, principal conatructeur de mate
riel Electrique en Belgique (en parti culler 
dans les Ateliers de Construction Electri
que de Charleroi qul emploient 12,000 
ouvriers) et qui contrSle en Prance la 
Banque Paris!enne pour 1'Industrie, la 
Cie Parisienne pour I'lndustrie Electri
que, Carbonisation et Charbons Actifs, 
etc... Jeumont a regu, en 1954, d'impor- 
tantes commandes « off-shore >.

Compagnie JSZcciro - Micaniqwe. Cap.
1.500 M. RE.S. 6.406 M. B6n, 460 M, Fa
brique du gTos matEriel Electrique, en 
partie suivant les brevets du trust suiase 
Brotvn-Boveri qui y dEtient une impor- 
tante participation, Trois reprE.sentants 
des Rothschild, dont le baron Alain de 
Rothschild, figurent d son con sell d'admi
nistration 4 c6tE de Henri de Wendol.

Le Carbone Lorraine. Cap, 812 M. REs, 
1.335 M. C.A. 3,6 milliards. Eff. 2.500. 
Fabrique des charbons pour machines 
Electriques. Parti cipe, de moitiE, avec 
Thomson-Hoijston, 4 la Cie Induatrielle 
des Piles Electriques, Participations inn- 
portantes du banquier Vernes et de la 
StE FinanciEre pour la Prance et les pays 
d’Outre-Mer, du groupe de la Banque de 
rindo chine.

Cie de Siguatix et d^Entreprises Elec
triques. Cap, 600 M. Rfis. 645 M, BEn. 
210 M. Sous I’autoritE de la Banque de
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Paris et des Pays-Baa, dont le directeur 
figure i son conseil, cette aocidte est au 
centre d’un important groupe qlu com- 
prend, en particiUier, la Sagem (StS d’A- 
plicationa Gen^rales d'Electricitd et de 
MScaniquol (Cap. 1.200 M, Bfin. 191 M, 
C.A. 6,2 milliards) qui d^tient elle-merne 
50 % des actions de la 8oci4t6 Anongme 
de T^Ucommunications (Cap. 300 M. 
C.A. 6,7 milliards).

Le Materiel TeUphonique (Cap. 1.300 
millions) et ses filiales : Cie GfineraJe 
de Constructions Tdl^ptioniques, les Teld- 
imprimeurs, le Liaboratoire Central de 
TelScommimications, les Ltgnes T^ldgra- 
phiques et Tglephoniquea (oO participent 
les Tr^ileries et Laminoirs du Havre), 
T^l^ptiones Ericsson, gont ime branche du 
groupe americain. Morgan et dependent 
directement de 1'International Telephon 
and Telegraph Corp. Etroites liaisons 
avec la banque Worms, la Eanque de 
Paris et des Pays-Eas, le groupe Schnei
der,

Compagnie Genirale d’Electricity, Cap. 
6 milliards, Rds. 18.129 M. B6n. 1.224 M. 
C.A, 41 milliards. Eff. 12.000) La C.G.E. 
a un gros domaine induatriel constitue 
par I'absorption de nombi'euses aoci^t^s, 
Elle g6re un dnorme portefeuille avec 
dea paiticipationa majoritaires dans la 
Cie GSngrale d'Electro-M4taUui-gie (Cap. 
1,300 M. Res. 2.200 BSn. 163 M.) et la 
Cie Gen^rale d’Entreprises Electriques 
(Cap, 630 M. Eff. 2.800), une participa
tion 5. 50 % dans la Compagnie des 
Lampes (voir ci-dessous) et la Cie Indus- 
trielle des Telephones (Cap. 922,.5 M.) etc. 
La C.G.E. a des liaisons etroites avec 
Pechiney et Ugine dont respectivement 
le vice-president directeur general et le 
president lionoraire sont ses administra- 
teurs, ainsi qu'avec les banques Roth
schild et de Paris et des Pays-Bag.

Cotnpannie Oinyrale de T.3.F. (C.S.F.) 
Cap. 1.580 M. Res, 447 M. Ben, 338 M. 
Eff. 2,384. Etroitement liee h la C.G.E. 
et i ia Banque de Paris et des Pays- 
Eas qui en sont les plus gi-os actionnai- 
res. Outre un departement industi'iel qui 
produit des lampes electron!ques, cette 
societe possfede de tr^s importants labo- 
ratoires de recherches. Elle est speciali- 
see egalement dans la construction des 
emetteurs de radio et, aujourd’hui, de 
television. Elle a regu une import ante 
commande « off-shore », Controle de 
nombreuses societfis de radio (Radio-Ma
ritime, Radio-Prance, Radio-Orient) et 
de construction de materiel radio-electri- 
que, par mi lesquelles la plus importante

est la Societe Frangaise Radio-Electrique 
(1952 : Cap, 930 M. Rgs. 665 iL Ben, 
123 M, Eff. 3.735).

La C.S.F. vient de conclure un accord 
technique avec la Cie pour la Fabrica
tion des Compteurs et Materials d’Usines 
5. Gaz (voir ci-deasous) qui cSde ^ la 
Ste Frangaise Radio-Electrique sa bi'an- 
che « teievision-radar », Les deux socie- 
tes se rencontraient deja dans de nom
breuses affaires, en particulier Radio- 
Luxembourg, Telma (Teieviaioii Maro- 
caine), etc... La C.S.F. a de nombreuses 
participations etrangeres, des accords 
techniques avec I’American Radio Oom- 
pany (New-York) et vient de fonder une 
filiale aux U.S.A.

Compagnie des Lampes. En 1952 : Cap. 
1.026 M. Res. 1.795 M. Ben. 155 M. Filiale 
commune (moitie-moitie), de la C.G.E. et 
Thom son-Houston. Fatarique des lampes 
d’Sclairage (Mazda), de radio, etc. Par
ti cipe elle-mfime en commun avec Phi
lips a.vx Fabriques Rdunies de Lampes 
Electriques et avec Claude Paz et Silva 
a la Cie IndustrieUe Frangaise de Tubes 
Electro niques.

Cwnpagnie pour Ja Fabrication des 
Compteurs et Materiel d'Usines « Ga.r 
(Compteurs de Montrouge). Cap. 3.103M. 
R6a. 3.691 M. BSn. 500 M. C.A, 11.6 
milHards. De nombreux group es finan
ciers sont associCs dans cette compagnie; 
les anciens trusts du gaz, Thomson, le 
groupe Mercler, la C.G.E., I a B.U.P,- 
Mirabaud, le Credit Commercial de Fran
ce et le Credit Industriel et Commercial, 
Liens avec la C.S.F. La Compagnie des 
Compteurs a elle-mSme des filiales qui 
poursuivent pour son compte certain es 
fabrications : ContrOle et Regulation, 
Constructions Electriques du Centre h 
Saint-Etienne, la Mecanoplastique, La 
Compagpiie des Compteurs participe h la 
SocifitS Nouvelle des Etablisgements Gau- 
mont (voir plus loin).

Outillage R.B.V.-Radio luditstrie. Cap. 
1 milliard. C.A. 2.255 M, RSsuite de la 
fusion en 1953 de deux sociSt^s, dont 
Tune 4tait la filiale de 1'autre. Cette 
socidt§ fabrique de Toutillage de preci
sion et du materiel eiectronique, en par
ticulier des appareils de television. Elle 
contrOle la societe monegasqiie « Images 
et Son » qui exploite les stations de 
radio et television en Sarre et da tele
vision it Monaco. Elle a achete recem- 
ment i I’Etat les usines de la S.C.A.N, 
it Sartrouville. La banque Vernes s’intc- 
resse it cette societe dont le president 
est Arm and Vorms,
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Philips (Eclairafre et Radio), Cap. 2 
milliards. Rfis, 3.800 M. BSn. 355 M. 
FUiale du trust hoUandais Pliilips. Son 
president Fi^hiera est 4&alement celui 
de Simca. Sa principaie filiale est la Ra- 
diotechnique (Cap. 1 milliard. Res. 1,727 
millions, Efn. 416 M. C.A, 8,9 milliards), 

PatM Marconi, Fin 1962 : Cap. 156 M. 
R4s. 1,228 M. Bdn. 64 M, C.A, (1953) 5 
milliards. Eff. 2.000. C'est !c repr^sentant 
en Prance d’un groups dont le centre est 
la firme anglaiso Electric and Musical In
dustries Ltd dont I'usine principaie, en 
Angleterre, emploie 15.000 ouvriers, Fa- 
brique des disques (La Volx de son Maltre, 
Columbia, Pathfi, Odfion), des toume-dis- 
ques, de.s rficepteurs de T.S.F. et de tele
vision.

PROOVITS CHIMIQVES 
ET EiSGRAIS

Rhone-Ponleno. Cap, 6,315 M. Res, 
9.280 M. Ben. 1.664 M, Fabrique des pro- 
duits pbarmaceutiques et produita chi- 
miques divers. Ses laboratoires occupent 
plus de 500 personnes. RhOne-Poulenc 
vient de monter h. Roussillon I’usine la 
plus moderne du monde pour le pbenol, 
point de depart du nylon, Les principales 
filiales sont : Rhodioceta (Cap. 4.300 M.) 
de moitie avec GUlet, Rhodiaceta exploite 
les bievets nylon de Dupont de Nemours. 
Elle vient d’acquerir des brevets de ITm- 
perial Cbemical anglaise pour la fabrica
tion d'une nouveUe fibre cbtmique, le 
Terylfene; SpecUt, societe de vente des 
produits chimiques et pbarmaceutiques 
(Cap. 160 M,); Pro-Zjaboj etc... ainsi que 
des filiales en Italic (Rbodiatoce), au 
Erdsil, en Argentine, cn Angleterre, au 
Canada. Rbone-Poulenc a des liens tech
niques et financiers avec les grands 
groiipes chimiques ; Gillet, Kuhlmann, 
St-Gobain, Dupont de Nemours (U.S.A.), 
Montecatini (Italie), Imperial Chemical 
(Angleterre).

Manufactures de Produits CMmiqaea 
du Nord (Kuhltnmin). Cap. 6.100 M, 
R6b. 10.402 M. Efin. 681 ML C.V. 1400 M. 
Production 1953 : 797.000 tonnes de pro
duits chimiques, 538.000 tonnes d’engrais 
et insecticides. C.A. plus dc 24 milliards. 
Filiale principaie : la Cie Franqaise 
des MatiSras Colorantes (Cap. 2 mil
liards. Production : 12.000 tonnes. C.A. 
plus de 10 milliards. Eff. 8.000). Kuhl- 
marm a en outre de multiples filiales et 
participations {notanament avec Pfichiney 
et la St4 Frangaise des Huiles de Pa

trols B.P. h Naphtachimie). n est 11^ 
aux gp'oupes industriels du Nord (en par
ti culier Agache) au Credit Commercial 
de France, a Penarroya et au trust d’eJt- 
plosifs StS Centrale de Dynamite. Ac
cords techniques rficents avec I’Ameiican 
Anilin Products.

L’Air Liquids. Cap. 2,476 M. R^s. 
8,898 M, Ben. 1,389 M. Eff. 4.500 en 
France, presque autant a I’Stranger, 47 
usines en France, de nombreuses usines 
i r^tranger, qui fabriquent de I’oxygene 
et de I'ac^tyl^ne dissous ainsi que le 
materiel nScessaire h leur fabrication et 
utilisation. Au conseil d'admiiiistration 
voislnent des reprfisentants des families 
Delorme et Claude, du groupe Gillet, d'in- 
tSrSts canadicns, mais la Socidte est sur- 
tout control par la Eanque Vernes. 
L’Air Liquide a de multiples filiales en 
France et i 1'stranger, parmi lesquelles ; 
Elablissemcnts CJaude Paz et SUva. En 
1052 : Cap. 640 M, R^s, 209 M. Fabri
cation de tubes fluorescents et appareil- 
lage dlectrique. Filiales communes avec 
la Cie des Lampes, le groupe Grammont, 
etc... A absorbs en 1952 la St§ Tungsram. 
Nombreux accords techniques avec des 
socidtOs amdricaines (Radio Corporation 
of America, etc.); Socidtd Ckimiqw de 
la Orande Paroisse (En 1952 : Cap. 
311 M. Res. 1.839 ML BOn. 192 M. en 
1953) cn commun avec Saint-Gobain. 
Soudure Auto gene Frangaise (Cap. 304 
millions). Une nouvelle filiale vient d’Otre 
constitute avec soutien financier de 
I'Etat : la Cie Francaise de I'Eau Lourde, 
en rapport avec le Commissariat h I’Ener- 
gie atomique.

Manufactures de glaces et produits 
chimiques de Saint-Gobain, Cliaunp et Ci- 
rey. Cap. 4.946 M. Rts. 30 milliards. Efin. 
1.010 M, Eff, 11.000. 5 verreries en Fran
ce, 4 en Allemagne, 26 usines de produita 
chimiques. Saint-Gobain produit par an 
20 millions de de verre a vitres, 
14 millions de de verres coults, 5,5 de 
dc glaces ordinaires, 1,5 de glaces Stcu- 
rit, 1.500.000 tonnes d’acides, 1.400.000 
tonnes d’engrais, etc. C.A. environ 40 mil
liards, Saint-Goljain a des participations 
dans plus de 150 affaires franqaisea et 
ttrangtres dont certaines sont sea filiales, 
notamraent :

Protliiifs CMmiquea et Raffiueriee dc 
Berre. Cap. 3.922 M. Rts. 6.803 M. Btn, 
305 M. C.A, 3,8 milliards. Poas&de 40 % 
des actions de la Cie de Raff inage Shell- 
Berre et 28 % du capital de la Socittt 
des pttroles Shell-Berre (distribution).



222 KCONOMfE AT POUTIQUE

Shell-Saint-Gohain {Cap. l.flOO M.) en 
common avec Shell. 3oci4te du Super- 
■pJwsphate S.D.S.. Fondee en mai 1954 
par les prilluipaux prodnctenrs de super
phosphates reprdsentant 80 % de la pro
duction frangaise. St-Gobain, qui assure 
40 Yb de la production, en est I'dldment 
dirigreant. Le Pyrex {Cap. 200 M.1. La 
Std des Verrcries d boiUeiUcs du Nord 
(Cap. 192 M.), etc...

GZfflces ct verrea spdrtaiw; dii Nord de 
la France. Cap. 1.500 M, Rds. 3.936 M. 
B4n. 2S2 M. Effectifs 2.050. Production : 
glaces 3,6 M. m2; verre & vitre : 24 M. 
de m2. Control de par des groupea finan
cier beiges (cn particulier la St4 Gfind- 
rale de Belgique), assoclfie & des reprfi- 
scntants de Kuhlmann et du Crfidit In
dustrie! et Commercial,

Bozel-Maldtra (Socifitfi Industrlclle de 
Produits chlmiquea). En 1952, Cap. 921 M. 
Rfis. 1.0S7 M. Ben. 367 M. C.A. 4,9 mil
liards. Eff. 2.500. IS usines en France, les 
phis importantes fitant en Savoie, Au con- 
seil figurent dea reprfisentants dea ban- 
qiies de Neuflize et Crfidit Industriel et 
Commercial, de Pfichiney, d’Esso Stan
dard. etc,.,

Soeiite do Frodnite Chimifptes et En- 
t/iraia d’Attby. Cap. 1.623 M. Rfis. 2.158 It. 
iSfin. 175 M. Kff, 1.250. Production : 
7.413 t. d'ammoniac, 75.000 t. d'acide 
nitrique, 42,000 t. de nitrates, 42,000 t, 
de ouperphosphates. La banque Hottin- 
giier y possfede une pas'tlcipation ainsi 
que Kuhlmann.

Jifines tie KaIi-Ste-Th&r6so. En 1952 : 
Cap. 1.2S0 M. P.fis, 4.9T4 M. Bfin. 85 M. 
C.A. 6,9 milUards. Eff. 2.500. En 1952 a 
extra!t 1.513.771 t. de potasse et pro- 
duit 253.807 t. de potasse pure et 344.466 
tonnes de chlorure de potassium. Socifitfi 
contrfllfie par les groupes industriels et 
financiers dU Nord et de I'Est : Dollfuss- 
Mieg, Thiriez, Tiberghien.

Mines I>oriianialea de Potaaae d’Alaace. 
Etablissement public. Cap., rfis. et provis, 
18.260 M. en 1952. Eff. 12.125, Prod. 
1953 : sels bruts 4.629.1S6 t.; potasse 
pure 794,163 t. Ces deux socifitfis out 
une filiale commune : la Socifitfi Com- 
merciale des Potasse d'Alsace, qui a le 
monopole de la vente de leur production.

Raffineriea de Swfre EfittJsjes, Cap. 
400 M. Rfis. 630 M. Ben, 60 M. C.A.
1,4 milliard. A livrfi en 1953 : 34.063 t. 
de soufre, Figurent ii son conseil des 
leprfisentaJits de la Ste Marseillaise de 
Ci'fidit, des Raffineries de sucre de Saint-

Louis et du Crfidit Commercial de Pran
ce,

Soci^te Centrate de Dynamite. Cap. 
364 M. Rfis. 819 M. Efin. 128 M. ContrO- 
Ifie par le Crfidit Commercial de Prance, 
Thomson-Houston, Kuhlmann, la Banque 
de rUnion Parisienne et des intfirfits an
glais, A des participations majoritaires 
dans lea socifitfis suivantes d'cxplosifs, 
laques, etc. : StS Nobel Fmncoise (en 
1952 : Cap. 335 M. Rfis. 1.65S' M. Bfin, 
797 M.); /sore! (en 1952 • Cap. 520 JI. 
Rfis. 1.828 M. Bfin. 135 M. C.A. 2,3 mil
liards) ; SocHtd Franoaiae Dxico; Societe 
Fraitoaise des Glycirities. L’enaemWe fai- 
sait en 1951 un chiffre d'affaii'es de 12 
milliards.

Daboratoirea Roussel. C’est tin ensemble 
de socifitfis spficialisfies dans les recher- 
ches, la production et la commerciaiisa- 
tion dea produits piiarmaceutlquea. Les 
plus Importantes sent :

— Laboratoires Prangais de Chiiniothe- 
rapie. Cap, 800 M,

—- Usines Chimiques des Laboratoires 
Frangais (U.C.L.A.F,), Cap, 395 SI. Fin 
1952 : Cap. 376 M. Rfis. 1.684 M. Bfin. 
162. Eff. 2.710.

—• Socifitfi Frangaise de la PfinicilJine 
(Sofrapen), Cap. 160 M. ofi les Labora
toires sont majoritaires (80 ■%) aux efitfis 
des groupes Schneider (10 %) et Roth
schild (10 %} et ti laquelle I’Etat a donnfi 
sa garantie.

— Institut de scrothfirapie Iifimopoifi- 
tique, fonde en 1920 par le docteur Gas
ton Roussel et d'oh tout le groupe est 
issu.

Le chiffre d’affaires de I’ensemble est 
de I’ordre de 10 milliards et les effectifs 
de plus de 5,000.

AODUCTlOPi
ET DISTRIBUTION D’EAV

Compagnie Gfinfirole des Eaux. Cap.
l.SOO M. Efin. 277 M. Son sonsetl d’admi
nistration comprend de nomhreux ban- 
quiers : J- Hottinguer, J. Pill et-Will, G. 
St-Olive, H. Stern, J.P. Mallet. Panni 
■ses filiale.s : la Cie Gfinfirale des Eaux 
pour 1‘Etronger et I’Union Francaise.

Socififfi Lyoftitaise dea Emtx et de 
I’Erlaira-ge. Cap, 2.077 M. Rfis. 9.474 M. 
Efin. 509 M. Elle exploite des affaires 
d’eaux (113 millions de mfitres cubes en 
lKi2) et, & la suite de la nationalisation 
des affaires de gaz et d’filectricite, gere 
un important portefeuiJle (voir au cha-
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pitre 2), Elle possfede une participation 
dans Thomson-Houston. Elle eat asooci^e 
aux Granda Travaux de Marseille pour 
ralimeiitation en eau de Rio-de-Janeiro 
(BrSaiU.

Compafpiie des Eattas et do I'Osone 
(Procddes M,P, Otto). Cap. 155 M. Cette 
aociStS appartient it riinportant groupe 
Otto, ancien groupement de socidWs 
d’dlectricitd qni, depuis la nationalisa
tion, gfere an important portefeuilJe. tie 
holding de ce groupe est la StS Bour- 
bonnaioe et navrctise de Participations 
dont le capital est en voie d’augmenta- 
tion de 80 a 1.200 millions ! La Bour- 
bonnaise poaaede maintenant 57 du 
capital des Eta Brandt .(armement), 51 % 
de la St5 G^nfirale d’Appareillage Elec- 
trique (Cap. 220 M. C.A. 1,2 milliard); 
26 % de Sadir-Carpentier, etc,, etc...

l^BUSTRIE TEXTILE
GROUPE GILLET

Le cceur de ce groupe est constitue 
par deux sociSt^s de fabrication de tex
tiles artificiela :

G-ivct-Isicux. Cap. 2.625 M. Rds. 
2.982 M.

Viscose Erani^aise Cap. 2.800 M. R^s. 
4.101 M., et une society de portefeuille :

Coltex Cap. 5.065 M, Ris, S.SIO M. 
Portefeuille 12.094 M. Ben, 675 M. L'en- 
semble du groupe est constitue, soit par 
des usines de textile artiflciel (effectif 
total, avec les deux prficSdentes, 20.000 
environ) soit par des aocittdg dont I’ac- 
tivitd est voisine; les principales sont :

GiUet-Thaon. Cap. 2.665 M. R^s. 5.891 M. 
E6n. 330 M, EfE. 7.000. Blanchiment, tein- 
ture, impression de textiles, Cette soci€it4 
a elle-m&ne de nonibreuses participations, 
notamment sa societS de vente Sipartex 
et dans 3.A, Elanchiments-Teintures-Im- 
presaions Cap. 625 M. Eft. 2,000.

Etablissements Slarichal. En 1652 Cap. 
625 M. Res, 2.647 M, Bfin. 115 M. en 
1963, Eff. 2,000. Fabrication de toiles ci- 
rdes, Ussus caoutchoutos, plastiques,

Pi-otjil. Cap. 1.200 M. R^s. 2.943 M. 
Bdn. 279 M. en 1952 C.V. 420 M. Eff. 
2.035. La, banque Worms y a des intd- 
rdts. Progil fatarique des produita chimi- 
ques, produits agricoles, cellulose et a 
de nombreuses flliales, en particulier avec 
KuMmann et Pecbiney.

Novacel, (Nouvelles applications cbi- 
miques et cellulosiques) Cap. 450 M. Res. 
300 M. B^n, 51 M. qui participe k la 
Vise ora (Cap, 335 M.) avec la Visking 
Corporation de Chicago.

EhodUioeta (voir RhOne-Poulenc).
La Cellophane Cap. 1.000 M. Eff. 1.500, 
Sopara Cap. 439 M, B6n. 118 M. So- 

de participations. GiUet a enfin des inte- 
rets dans des societea 4trangeres. en par
ti cidter StS Ganerale de la Viscose, So
ciety Beige au capital de 500 M. de francs 
frangais environ.

GROUPE B0US3AC
Le centre du groupe eat le :
Gom.p£oir de Vliuhistrie Cotonniiirc-Ets 

Boussao. Cap. 950 M., qui controle par 
un jeu de participations en cascade un 
grand nombre de soci^tes, g^ndralement 
de taille moyenne, non cotCes en Bourse. 
L’ensemble occupe 30.000 ouvriers ; le 
chiffre d'affaire global dtait en 1961 de 
60 milliards environ,

Citons quelques-unes des affaires Eous- 
sac :

Dans la filature et le tissage : Soci^td 
CotonniSre du Nord Cap. 798 M. Etablis- 
se meats Geliot Cap. 400 M., Societd Tex
tile des Vosges. Filatures de Thaon, etc.

Dans la confection : Socidtd des Eta- 
blissements Rousseau (Noveltex) Cap, 
120 M. Manufactures de ElainviUe, Eta- 
blissements Tremblot-Matlieron et Cie, 
etc,

Dans la couture : Christian Dior, Pierre 
Clarence. Enfin, les machines a laver 
Bendtx France, des socidtds immobilidres, 
I’elevage des chevaux de course, une par
ticipation dans « L'Aurore », etc.

Bollfus-Mieg et Cie. En 1952 Cap. 2.520 
M. Rds. 5.124 M. Bdn. 35-7 M. Eff, 5.000. 
Fabrication du fil D.M.C, Etroitement Ud 
au Crddit Commercial de France, k TAl- 
sacienne de Constructions Mecaniques, 
aux groupes financiers et industriels 
d'Alsace.

J. Thiries Fere et Fife et Cartier Bres
son. Cap, 1.041 M. Eff, 5.500, 8 usines, 
(Fils J.T.P.F., C.B., L.V.). Participe k la 
Socidtd Lyonnaise de Textiles (En 1952 : 
Cap, 694 M. Rdg, 783. Bdn. 69 M. Eff. 
l.SOO) qui fabrique des fils de rayonne.
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Filatiiyes Prouvont et Cie - L<x Lainiire 
de Ilotihaix. Cap, 476 il. Rea, 5,025 It 
BSn, 183 M, C.A. 15 milliards. Elf, 4,500, 
Fabrication des lainea du * Pingouin », 
des cbaussettes « StemmAutrea so- 
cidt^s Prouvoat : les Peignages Amddee 
Prouvost (Eff, 2.500) * Socidtd des Tis- 
sagea Lesur. Prouvost detient dgalement 
la inoitid des actions de la Socidtd du 
« Figaro » et possdde < Paria-Matcli».

Etdblissementa Agache (8t4 Anonyme 
dc P&renchies), Cap, 1,600 M. Rda. 
4.298 M, Bdn. 183 M. C.A. 6,6 mil
liards. Eff, 4.500. Fabrication de fil, ficel- 
les, toiles, Pluaieurs filialeg et participa
tions : Blanchisaeriea de Pont-de-Nieppe, 
Std Industrielle pour le Traitement des 
Te.xtiles VSgdtaux, Eta Rozendral.

Filofiires de Laines Peigndes de la 
gioti de Fourviies. Fin 1952 : Cap, 964 M, 
Res, 457 M. Eff. 1.100. SociStd fondle 
apres la premiCre guerre mondiale par la 
fusion de 26 filatures dStruites qui mirent 
en commun leurs droits aiix dommages de 
guerre.

Le Blan et Cie. Cap. 594 M. RSs. 458 M. 
Eff. 3.000. Fabrique de fils de coton de 
toutes grosseurs; 8.000 tonnes par an,

Etablisaemejits Charles Tiberghien. Cap. 
145 M. R^s, 641 M. C.A. 2,9 milliards. 
Eff. 1.130.

Citons encore des entreprises familiales, 
sur lesqueiles les renseignements sont ra
ves, mats qui sont fort importantes ; les 
soci^Wa g^ries par la famille Mazurel, 
dont le chiffre d’affaires est de 15 a 20 
milliards, par la famille Motte, etc,.,

Comptoir ZAnier. Cap. 625 M. Rds. 
1.628 M. Exploite des filatures et tissages 
de teartiles v4g6taux. particuli^rement de 
jute. Li4 au Credit du Nord. Fill ales au 
Maroc et dans I'Unlon Frangaise.

Saint-Frires. Cap, 1.818 M. R^s, 4.788 
M. B^n, 290 M. Eff. 7.000. Fabrique des 
toiles, cordes, baches, sacs, traitant en
viron 25,000 T, de Jute par an. Assure 
un service de location avec 250.000 bfi- 
ches et 6 millions de sacs. Nombreuses 
fUlales en Prance et dan.s TUnion Fran- 
caise. 4 des 5 administrateurs sont des 
fibres Saint.

1.057.000 T. des filiales frangaises et 
1,353.000 T. des filiales d'Afrique du Nord, 
soit au total 4.197.000 T. Affaire fami- 
liale (famille Pavin de Lafarge) U^e au 
Credit Commercial de France.

Polisf ef CTiditssoM. Cap. 3.540 M, ac- 
tuellement. Fin 1953 : Cap. 1.770 M. R4s. 
2.950 M. BOn. 254 M. C.A. 12 milliards, 
Eff. 3.150. Production 2.100.000 T. Con- 
trfilee par la Banque Lazard, representfie 
au conseil par M. Serruys. Participe au 
Soliditit Frangals (Cap. 249 M.) Docks 
Fouquet C.A. 1952 : 2.217 M. Production 
1.400.000 T, de briques en moyenne.

Ci»w!H(s Fmticnis, Fin 1952 : Cap.
1.080 M. ma. 4.370 M. Bfin. 236 M. et 
C.A, 9,2 miUiards en 1953. Eff. 30.000. 
Production 1.673.000 T. En liaison avec 
la Banque d’lndochine et les groupes si- 
d^rurgiques et textiles du Nord, Filiales 
au Maroc.

Lambert Freres. Cap. 1,642 M. Res. 
2.013 M. (en 1952). Ben. 156 M. en 1953. 
C.A. 1952 : 6 mUliards. Produit environ 
le tiers du piatre frangals. Capacity de 
production de ciment : 400.000 tonnes.

MATERIAVX DE COXSTRVCTIOIS
Chaux et Ciments de Lafarge et da Teil. 

Cap. 3,009 M. Rfis. 2.597 M. BSn. 334 M. 
Elff. 3.000. Production 1953 : 1.787.000 T. 
de ciment auxquelles il faut ajouter

CONSTRUCTIONS 
ET TRAVAUX PUBLICS

8ociit^ Gdndraie d’Entreprise^, Cap. 
1,808 M. Res. 3.046 M. Ben. 471 M. Fondee 
en 1908 par Giroa et Loucheur. Son vice- 
president, Huvelin, est administrateur de 
la Banque de 1'Union Parisienne et du 
trust international Sofina.

Entreprises mdtropolitaines et coloiiin- 
les. Cap, 1.530 M. Res. 1,910 M. Ben. 
381 M. Eff. 4.000, A pour filiales les 
Avions Hurel-Dubois,.

Grands Travajix de Marseille. Cap, 1,026 
M. Res. 1.028 M. Ben. 259 M, Possedent 
une quinzaine de filiales, notamment les 
Dragages Fluviaux, Grands Travaux 
d’Eclairage et de Force (installations de 
lignes eiectriques & haute tension), Figu- 
rent k son conseil le president de Thom- 
son-Houston, des representants de Pedii- 
ney, du groupe Mercier et de RothschUd,

Entreprises Campejion-Bemard. En 
1952 : Cap. 252 M. Res. 1.280 M. Ben. 
131 M. en 1953. Eff. 5,000. ContrSieea par 
la Banque de I'Union Parisienne qui de
tient le tiers du capital. Nombreuses fi
liales k retranger, notamment en Ameri- 
que du Sud.

Heraent. Cap. 200 M. Importantes acti- 
vites financiOres en France, au« colonies
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et ^ r^ti'cuiger, fr^quemment en liaiaon 
avec le groupe Sclineicier, Principalea fi- 
Ualea et participation a : Port du Rosa
rio, Port de F^dala, Elnergie Electrique 
fie la ville de Eizerte, Port, Quais et 
Entrepots de Beyrouth.

Entreprises de dragages et de travawT 
publics. Cap. 567 M. R6s. 1.991 M. Efen. 
257 M. Soutenue par les banques de I'ln- 
docbine, Lazard, Worms. Cette soci^M a 
de nombreuses filiates en France et aux 
colonies, en particulier : I'Entreprises de 
i/rands travaitx hydrauliques (Cap. 
375 ML).

THAISSPORTS MARITIMES
Compagnie G^n&rale Transatlantique. 

Soci^te d'Scononiie mixte. En 1952 t Cap, 
816 ML R4s. 56 miltiarda, E^n. 172 M. 
C.A. 35 milliarda. Avec sa filiate, la Com
pagnie G^nSrale d'Armements Maritimea, 
clle poQsede un tonnage de 564.000 tx. 
Autre filiale, en commun avec Praissinet 
et Fabre : Air Algdrie (Cap. 470 M.).

Slessageries MariUmes. Soci4tS d'Sco- 
nomie mixte. Cap. 4 milliards. Rds. 3 mil
liards. C.A. 29,8 milliarda. Tonnage : 
439.000 te.

Chargeurs R^nis. Cap. 2.500 M, R4s. 
9.450 M. Ben. 590 M. Society de porte- 
feuijle qui d^tient les actions de la Com
pagnie Maritime des Chargeurs R^unis 
(Cap. 2.757 M. Res. 18.133 M. Ben, 437 M. 
C.A. 28 milliarda, tonnage 270.000 Tx) et 
de la Ste Commerciale et ImmobiliOre 
Airicaine deg Chargeurs Reunis, proprie- 
taire de son domaine immobilier en Afri- 
que. Diriges par la famiUe Fabre, avec 
line forte influence de la Banque Lazard, 
les Chargeurs Reunis contrOlent la Com
pagnie de Navigation Sud-Atlantique (Fin 
1952 cap. 200 M. Res, 1.9S3 M. Tonnage
54.500 Tx) et la Compagnie des Trans
ports Oceaniques (Cap. 640 M. Res. 
4.161 M, Ben. 131 M. Tonnage 49.600 Tx) 
ainsi qu'une des prlncipales societes pri- 
vees de transports aerie ns : L'Union Aero- 
maritime de Transports.

GEOUPE FRAISSINETT - FABRE
PA-QUET - DELMAS - VIEUJEUX

Cie de Navigation Fraissinet. Cap, 700 
M. Res. 2.643 M. Ben. 90 M, Tonnage 
123.000 tx. Participe aux Forges et Chan- 
tiers de !a Mediterranee (Cap. 794 M. 
Eff, 4.000), aux Chan tiers et Ateliers de 
Provence (Cap, 210 M.) et k Air-AIgerie

avec la Cie Generale Transatlantique, 
Soutenue par la Banque Eazard.

Cette aociete forme le centre d’un veri
table groupe, qui comprend :

Cie Delmas-Vieljeux. Cap. 2,000 M. Res. 
1.100 M., Ben, 185 M. Tonnage 66.000 tx, 
en particulier pour le transport du char- 
bon. ContrOlee par la famine Delmaa-Viel- 
jeux, de La Rochelle, avec la participa
tion des armateurs marseillais Praissinet 
et de la Banque de I'Union Parisienne,

Nombreuses filiales interessant la na
vigation, la construction navale, les af
faires coloniales, les combustibles. Parti
cipation aux Ateliers et Chantlers de Bre
tagne (Cap. 500 M. Res. 958 M. Ben. 76 M. 
Eff. 3.750) et aux Chantlers Navals de 
La Pallice (Cap. 500 M. C.A, 349 M. 
Eff. 1.055).

Cie Fabre. Cap. 600 M,, Tonnage 40.000 
tx; Cie Paquet. Cap. 630 M, Tonnage 
58.000 tx; Cie de Navigation Idixte. Cap. 
900 M, Tonnage 43.000 tx.

GROUPE WORMS

La maison Worms et Cie, banque, im
portation de charbon, courtages, possSde 
en propre une flotte de 20.000 tx et con- 
trfile de nombreuses societes de trans
ports maritimes, Ce sont ;

Nouvelle Compagnie Rnwotse Penimsu- 
laire de Navigation. Cap. 1.097 M, Reg. 
3,467 M. Ben, 153 M. Tonnage 83.000 tx.

Cie Nantaise des Chargeurs de I'Ouest. 
Cap. 165 M. Res. 1,945 M, Ben. 46 M, 
Tonnage 32.000 tx. En participation avec 
de Wendel.

Ste Frangaise des Transports P^troliers. 
Cap. 900 M. Res. 4.067 M. Ben. 623 M. 
Tonnage 141.000 tx.

Transport .g Maritimes P^troliers. Cap. 
560 M. Tonnage 55.000 tx,

Cie Nationale de Navigation. Cap, 
820 M. Res, 328, Ben, 123 M. Tonnage 
83.000 tx, essentieUement des petroliers,

GROUPE ROTHSCHILD
La Banque Rothschild contrOle de nom

breuses societes de transports maritimes ;
Ste Anonyme de Glance et d’Artne- 

meat. Cap. 398 M, Res. 1.000 M. Bdn. 
54 M. Tonnage 15.000 tx. Constitue le 
centre du groupe.

Cie des Bateaux d Vapeur du Nord. 
Cap. 288 M, Res, 3,877 M, Tonnage 
30.000 tx.

15
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Bt4 Nnvaie de VOtieat. Cap. 136 M, Ton
nage 36.000 tx.

Citona encore StS Navale de I'Ouest 
Africaln, la Cle Angleterre-Lorraine-Al- 
sace. cap. 400 M,, Cie Franco-Africaine 
de Navigation Francafrica, TUnion Mari
time. Solt an total 91.000 tx pour 1'en
semble des Cies Rothschild.

Rothschild est etroltement associ6 a la 
Socidtd Mory et Cie (Cap. 400 M. Eff. 
4.000) dans sea activites de commerce et 
de navigation, Piliale ; I'AIgerienne des 
P6troles Miory.

ZiOHis Dreyfus e( Cie. Cap. 2.700 M, 
C.A. 1952 140 milliards. Bangulera, arma- 
teurs et aurtout nfigocianta en c6r6ales, 
lea Dreyfus posa&dent une flotte de 
7S.000 tx. Filiales en Angleterre et en 
Argentine. Contrfllent, avec la Eanque de 
ITndochine et Hersent, les Transports Ad
riens intercontinentaux (Cap. 80 M. — 
6 avions).

CHEMtNS DE PER
8.N.C.F. Socidtd d’dconomie mixte. Ex- 

plolte 41.175 kms de voies feirdes avec 
un pare traction de 7.906 unitds, 264,000 
wagons mar chan discs et 14.000 voitures 
voyageurs. Eff, 397.700. Recettes commer- 
ciales en 1953 : 451 milliards. Flotte mar- 
chande de 59.600 tx.

Compogrwie ZwferHationale des Wagons- 
lAts, Socidtd juridiquement beige. En 
francs frangals : Cap, 4.500 M, Rds. 
3.100 M. Bdn. 327 M. Parc de 1,165 voi
tures, Participation de financiers fran- 
eaia, entre autres Rothschild, et de la 
S.N.C.F. Accords dtroits avec Thomas 
Cook and Son.

Sociiti de Tran3port& et Entrepdta Fri- 
gorifUfuea (S.T.E.F.), Fin 1952 : Cap. 
540 M. Rds. 1.549 M. Bdn. 49 M. Exploite 
environ 5.000 vdhicules frigorifiques. Par
ticipations nombreuses dans la plupart des 
autres entrepots et pares frigorifiques, 
ContrOlde par la Banque de Paris et des 
Pays-Bas avec participation de la S.N.C.F.

TRANSPORTS AERIENS
Air Fmiice, Socidtd d'dconomie mixte. 

Cap. 10 milliards. R6s, 0.300 M. Eff. 
14.200. Exploite plus de 130 avions avec 
lesquels ellc a transports, en 1953, 
1.300.000 passagers, 36.000 T. de fret et 
8.850 T, de poste.

PAPIER
CROUPE CARL THIEL,

Ce groupe suisse, dont le centre est la 
< Socidtd anonyme pour les entreprises 
de Papier >, de Saint-Moritz, contrOle une 
forte part de la production franqalse de 
paplers, en particuller :

Popeferies de la Chapelle. Cap, 1.590 M. 
B6n. (1952) 127 M. C.A. 7 4 8 milliards. 
Produisent 100.000 t. de papier-journal 
par an.

Cellulose da Strasbourg. Fabrication de 
p4te 4 papier, chimique.

Cellulose du, RK(»ie. Cap, 600 M. Fabri
cation de p4te alfa et de p4te kraft.

Diverses filiales (Sapro, Sapralfa, Sa- 
vep) assurent I'approvisionnement en hots 
et alfa et la vente des produits.

GROUPE CENPA-CARTONNERIEJS 
DE LA ROCHETTE

Cewpa. Fin 1952 Cap, 1.250 M. R4s. 
3.014 M. Ben. 208 M. Eff. 3.700. Produc
tion 60.000 t. papiers, et cartons, 30.000 
t. de cellulose. 6 usines.

Oarfotineriea de la RocEette. Fin 1962 : 
Cap. 765 M, Rds, 1.166 M, Ben. 286 M. 
Eff, 1,200. 3 usines pouvant produire 
40.000 T, de carton par an. Nombreuses 
participations en France et aux colonies. 
Ce groupe est sous I’influence direct® des 
grandes banques : de I’lndochine surtout, 
avec participation de Dreyfus, Faria et 
Pays-Bas, de la famiUe Saint,

Papeteries de France, Cap, 990 M. Rds. 
4.386 M. Edn. 138 M. Eff. 2.900, Oapa- 
cit6 de production 80.000 t. de papier, 
Cette affaire, appartenant en grande par- 
tie 4 la famille Bouchayer, de Grenoble, 
groupe d’anciennes papeteries dauf^moi- 
ses et s’est dtendue, par absorption, dans 
le Doubs et la rdgion parisienne. Filiale ; 
Fabriques de pites 4 papier et cartons 
du Sud-Est,

Papeteries Navarre. Cap, 1.989 M, Rfo. 
3.669 M, B6n. 42 M. Production 1952 : 
40.000 T. de papier, Eff, 3.400, 12 usines 
en France, diverses filiales dont TUnion 
Frangaise de Papeteries.

Popeteries Darblay. t2ap. 700 M. Entre- 
prise du groupe familial Darblay. C3on- 
trOle par ailleurs la Society Nouvrfle de 
Papeterie (Sonopa).
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INDUSTRIES AIJMENTAIRES
Ralfmeriea et Sucreries Say, Cap. 

2.713 M. R6b. 6.435 M. B^n. 688 M, C.A. 
34 milliarda. Out broyg en 1953 971.000 t. 
de betteravea. Contr51€a par la Banque de 
rindochine,

Raffineries de Sucre de Snitit-Iiottis, 
Cap. 2.999 M. R^a. 1.175 M, B6n. 330 M. 
On traltfi, en 1953, 128.000 t. de aucre. 
Principales filialea : Compagnie Sucriere 
Marocaine {Fin 1962 Cap. 1.072 M, R6s. 
1,202 M, B^n, 462 M.) k laquelle sent 
int^reaaee Beghin et Lieiaudy, Socifitfi Su- 
cri&re de la Mahavavy, a Madagascar, 
etc, CcyntrOIfies par lea groupea de finan
ciers maraeillaia et la Banque de Paris et 
des Pays-Bas.

Sucreries F, Beghin. Cap, 2.240 M. Ce 
sucrier du Nord est en mOme temps pa- 
petier, en France et au Maroc {Marocaine 
des Cartons et Paplers). U est, de plus, 
associd a Prouvost dans le Figaro et 
ris-Match.

Raffinerie Lebaudy-Sommier. Cap. 431 
M. P^a. 803 M. B6n. 33 M. En 1953-54, 
a travailie 210.000 t. de betteraves, pro- 
duit 33.450 L de sucre et 8.939 hi d’al- 
cool,

Satins du Midi et Salines de Djibouti. 
Pin 1962 : cap. 1 milliard. R4s. 2.237 M. 
B^n. 275 M. en 1953. Production 1952 : 
336,612 t, de sel, 35.600 hi de vin. Con
trol ^s par les grandes banques ; de 
rUnion Parisienne, de I'Indochine, de Pa
ils et des Pays-Bas, Credit Commercial 
de France.

CROUPE UNILEVER
Croupe anglo-hollandais qui a fait dans 

le monde, en 1953, 1.310 milliards de 
chiffre d’affaires, 62 milliards de bSnd- 
flee net, contrOlant 516 societ6a, em- 
ployant 250.000 ouvriers. Les principales 
socidtOs en France sont ; Astra, Cap, 
5.099 M. Rds. 3.042 M, Edn, 606 M, Natt- 
veUes HuiJeries Calve-Delft. Cap. 1.230 
M. Rds. 1.807 M. Bdn. 282 M. Savon- 
nerics Lever. Cap. 4.500 M. Citons en
core la SociStd Commerciale Africaine, 
la CSe Franqaise de la COte-d'Ivoire, le 
Niger Franqais, les Phosphates de I’Ocda- 
nia.

G. Lesieitr et sea Fils. Cap. 1.400 M. 
Rde. 1.145 M. Bdn, 160 M. C.A. 17,5 mil
liards, PUiales importantes a Dakar, Ca
sablanca, Alger, en Belgique, ainsi que 
le Oonunerce Africain (Cap. 123 M,).

Liens dtroits avec les Grands Magasins 
du Printemps et la Banque Mallet.

Foumier-'Ferrier, Cap. 984 M. Fin 1952: 
Cap. 562 M. Rds. 965 M. EfE. 1,000. Pro
duction to tale : 35.000 tonnes en 1953. 
FiliaJes ; Std Normande de Corps Gras; 
Gindrale de Stdarine et savonnerie. Nou- 
velle de Savonnerie, Savonnerie d'Aldsia, 
etc... Affaire contrtlde pai' la Banque 
Worms.

Cotetle et Fwteher (Javel la Oroix). Fin 
1952 : cap. 522 M. Rds. 1.754 M, Bdn. 212 
M. C.A, supdrleur k 8 milliards, Eff. 
2.740. 110 usines et ateliers de fabrication. 
Soutenue par la banque Lambert-Eiltz,

GROUPE VILGRAIN 
Grands Moulins. Ce groupe dont la ca

pacity totale d'6crasement est de I'ordre 
de 9 millions de quintaux par an, a pour 
principales sociytls : Grands Moulins de 
Paris (Fin 1952 : Cap. 675 M. RSs, 705 M. 
Bfin, 76 M.) : Grands Moulins de Bor
deaux. (Fin 1952 : Cap. 240 M, Rds. 360 
M. Edn, 29 M.) ; Grands Moulins VQ- 
g:raln S. Nancy (Cap. 160 ML Rds. 1,009 
M. Edn. 31 M,). La famille Vilgraln y a 
une position prdponddrante. Ce groupe est 
actuellcment intdressd k la construction 
au Moyen-Congo d’une sucre rie de canne.

GROUPE BAUMANN 
Grands Moulins. Capacitd d'dcrasement 

du mdme ordre que Vilgrain. Principales 
socldtds: Grands Moulins de Fantin- 
Paris (Cap. 300 M. Rds. 775 M. Bdn. 
26 M. C.A, 5 milliards) ; Grands Moulins 
de Corbeil (Fin 1952 : Cap. 416 M. Rds. 
183 M. Bdn. 35 M, Eff. 600) ; Grands 
Moulins de Strasbourg (Cap. 268 M. 
Rds. 1.617 M. Bdn, 32 M. C.A. 1,2 mil
liard). Sous I’autoritd des financiers bei
ges Baumann, avec la prdsence de finan
ciers aisaciens et de reprdsentants du 
groupe Fould et du Ci'ddit Commercial 
de France,

GROUPE NESTLE
Lait, Groupe amdricano-suisse, lid k 

la banque Morgan, qui comporte dans le 
monde 100 usines employant 45,000 per- 
sonnes. Sa principale filiale en Prance 
est la S.O.P.A.D. (Socidtd de Produits 
Altmentaires et Didtdtiques). Cap. 4.284 
M, Nestld conti-file Maggi et beaucoup 
d'autres affaires.

GROUPE GENVRAIN 
Lait. Ensemble de societds de ramas- 

sage et distribution de lait, filiates du 
holding Genvrain, (Cap. 840 M. Rds,
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433 M. B4n, 140 M.). En 1952, 7,3 mU- 
lioas d’lil de lait collects, C.A. dea 
filiales 45,7 milliards. Principales filiales : 
8.A. des P'ermiers R^nia, 8AFR. (Cap. 
1,026 M. 70 usinea de pasteurisation, 35 
fromageriea), Soci^td Laitifere Mfitropo- 
litaine (Cap. 700 M,), Measageriea L*i- 
tiferes, etc.

Nestis et Genvrain ont de multiples 
contacts, par exemple dans leur filiale 
commune Ofco (Cap, 90 M.).

Compagnie O^i^rale du Lait. Cap, 750 
M, RSa. 556 M. BSn. 85 M, C.A. 3,6 mU- 
liarda. E(f. 602, Fabrlque le lait Mont- 
Blanc, le lait Guigoz (pour le compte de 
la SociStS suisse Guigoz). Cette sociStS 
franco-suisse a des filiales, la Cie Lai- 
tiSre Industrie lie de Normandie et Ics Lal- 
teries de la VallSe de la Vire et du Co- 
tentin (Cap. 336 M. C.A. 3,2 milliarda).

Fromageriea Bel -■ La Vache <pii rif. 
Cap. 377 M, RSs. 1.171 M. BSn. 64 M. C.A,
8,5 milliards. Eff. 1.200, 10 usines, nom- 
breuses laiteries et porcheriea dont une 
d'Slevage de 1,500 tStea.

Maiaon OUda. Cap. 610 M. RSs. 576 M. 
BSn. 385 M., 8 usines. Participation au 
conseil de reprSsentants des (iompteurs 
de Montrouge.

Etahlissements Pemod. Cap. 880 M. 
RSs. 646 M. BSn. 285 M. A une filiale com
mune avec la SociStS Nouvelle des GlaciS- 
res de Paris (Eanque de rtJnion Parisien- 
ne-Mirabaud) pour exploiter « Coca- 
Cola * dans la rSgion parisienne. Pernod 
contrOle la SociStS Chisano (Fin 1952 : 
Cap. 1.052 M. Res. 812 M. Ben. (1953) 
219 M.).

Society Saint-Raphael. Fin 1952 : Cap. 
1.128 M. RSs. 1.910 M. BSn. (1053) : 
390 M. ContrOlSe depuis quelques mols 
par la Banque Worms et les Entreprises 
(^uilmSs.

Dubonnet. Cap. 1 milliard. RSs, 3.171 
M. ESn. 410 M, Participe au champagne 
Morlant; filiales k Londres, au Canada, 
en Belgique.

Etablissements Violet (Byrrh). Cap.
l.SOO M, C.A. 12 milliards. PossSdent un 
vignobie de 11,700 ha et vendent annuel- 
lement 25 millions de boutcilles.

Grandes Brasseries et Mai (cries de 
ChampigneiiUes. Fin 1952 ; Cap, 142 M. 
RSs, 398 M. BSn. 67 M. Eff. 600. Capa- 
citS de production de I’usine de C3iampi- 
gneuJles ; 5.000 hi, de biSre par jour, 
PosaSde 105 wagons et 200 camions.

Cette aociStS, qui a absorbs depuis la 
guerre les Brasseries de Longwy, de Tan- 
tonville, du Fort-CarrS, possSde des par
ticipations dans un grand nombre de 
brasseries et socifitSs de boissons gazeu- 
ses qu’eile contrOle a des degrSs divers : 
Brasseries de la Meuse (Cap. 298 M. 
Ris. 705 M. B6n. 47 M.). Participation 
dans diverses brasseries ; Brasseries R5u- 
nies et Entrepots de Maxfiville ; Brasse
ries Lorraines au Maroc ; Std Nanc^lenne 
de Boissons Gazeuses, Std Messine de 
Boissons Gazeuses, Brasserie La Vien- 
noise, St6 de la Grande-Taveme, etc. Au 
conseil on note la presence de O, Bem,- 
berg, des Entreprises (^uihnfis.

Brasseries de La Compte, Cap, actuel 
213 M. Fin 1953 ; 187 M. Res. 519 M. 
Fabrique la bifere * La Slavia > et des 
bi feres courantes. Production annuel le : 
400.000 hi.

GROUPS HATT

Reunit sous I'autoritfe de Renfe Hatt im 
grand nombre de brasseries alsaciennes 
dont les principales sont: Brasserie de 
I’Espferance (Cap. 186 M. Rfes. 919 M. 
Bfen, 22 M.) ; Brasserie du Pfecheur (Cap. 
actuel 144 M, Fin 1953 : Cap. 130 M. 
Rfes. 456 M. Efen, 13 M, Eff. 220. Produc
tion : 200,000 hi.) ; Grandes Brasseries 
et Malteries de Colmar; Grande Bras
serie Alsacietme d’Adelshoffen.

COMMERCE IISTERIEVR
Grands Magas ins «Au PtintemT^s > 

(Laguionie et Cie). Cap, 720 M, Rds. 
4.031 M, Bfen. 466 M. C.A. (1952) 16,5 
milliards (magasin seulement) Avec trois 
filiales, 34,1 milliard,s en 1953. Eff. 3.500. 
Outre les Magasins « Au Printemps * de 
Paris, la Societfe contrOle des magasins 
fe. Paris (7 Prisunic, Jones, La Grande 
Maison), en province (9 Prisunic, 18 ma- 
gasins de nouveautfes). Par I’interrnd- 
diaire de sa filiale Socifetfe Parisienne 
d’Achats en Commun (SAPAC), elie ap- 
provisionne 196 magasins (C.A. global, y 
compris !e Printemps, SO milliards). 
D’autres filiales sont chargfees des trans
ports (SAGET), de la confection fSAr 
CLEM), de I'ameublement (SPADA), etc. 
Les gferants sont P. Laguionie et son 
beau-frfere Ch. Vigneras. Un autre beau- 
frfere, P. Lesieur, des huilea Leaieur, est 
ail conseil de surveillance.

Galeries Lafayette. Cap, 262 M. Rfes. 
2.149 M. Bfen. 138 M. C.A. 17 milliarda.
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Outre ce mag-asin de vente de Paris, les 
Galeriee Ijofayette ont des magasins A 
Lyon, Nice, Nantes, Cannes, Montpellier, 
Londres et contrdlent 30 «Monoprix >. 
Deux flocifiWs d'approvisionnement S.P.C. 
et S.P.A.M. alimentent cet ensemble 
ainsi que d’autres magasina Lea Galeriea 
Lafayette sont dirigfies par R. Meyer et 
M. Heilbronn, les gendres du fondateur 
Bader, et liees au CrSdlt Commercial de 
France.

Am B<m MarcM (Maison Aristide Bou- 
cicaut). Cap. S16 M, Au 28 fdvrier 1953 : 
Cap. 408 M. Rds. 6.967 M, B4n. 366 M. 
(19 mois), C.A. (19 mois), 15,9 milliards. 
Participations dans des magasins h Metz, 
Mulhouse, Saint-Quentin, Nice, et dans 
la SociStd Priminime-France.

Basar de l’H6tel-de-Vme. Cap. 800 M. 
me. 1.148 M. Bdn. 119 M. C.A. 9,8 mil
liards. Filiales k Palis iPlace Clichy, Cli- 
chy-Papier.

Noavellea Craleries Rdnnies. Cap. 606 
M. IbSs. 269 M. B6n. 89 M. Eff. 3.800. 
Exploito des magasins dans 25 villes - sa 
centrale d'achats alimente 250 magasins. 
IjB groupe des Nouvelles Galeries com- 
prend en outre Les Galeries Modernes 
(Cap. 120 M., 12 magasins), la Std Fran- 
caise dea Magasins Modernes en com- 
mun avec Par is-France, les magasins 
Unipria;, etc, Ti-fis lid a ce groupe est 
Paris-France (Cap. 575 M. Rds. 505 M. 
Bdn. 107 M.) qui contrOle les Trois 
Quartiers et Madelios.

FtabZissetneut.s Bcotiomiques du Casi
no. Cap. 1.020 M. Rds. 665 M. Bdn. 152 
M. 1.000 magasins et 500 ddpositalres 
dans le centre et le midi de la France. 
C’est une affaire de famille (Guicbard de 
Saint'Etienne) dtroitement lide aux ma
gasins < L’Epargne de Toulouse, qui 
dispose de 800 magasins dans le Sud- 
Ouest (Cap. 305 M. R6a, 230 M, Bdn. 
S3 M. C.A. 7,3 miUiards).

JDocks K^mois - € Le Familistiret*.
Cap. 262 M. Rds. 767 M. BSn. 69 M. 
Eff. 1.913 ouvriers et employes, 1.163 gS- 
rants. 1.163 succursales rdparties dans 
vingt dSpartements du Nord-Est. Diver- 
ses filiales exploltent, sou vent sous le 
mfime nom, 634 succursales dans la val-

ISe de la Loire, le Bourbonnais, TTonne 
(Prodal 4 Jolgny). Son president, A, 
Boussac, le frfere du magnat du coton, 
est li6 nu groupe Vilgrain; parmi ses 
administrateurs figurent le president et 
deux administrateurs d'Hispano-Suiza.

Les Docks Remois et le Casino sont 
group6s avec d’autres soci4t4s analogues 
(Ruche Picarde, Grands Economats Pa- 
risiens, etc.) dans la Soci6t6 Nationale 
d'Achats, d'Importation et de Rdparti- 
tion.

Docks Lyonnais. Cap. 149 M, R€8. 363 
M. B6n. 49 M. 650 succursales dans le 
Lyonnais et les AJpes. Les Docks Lyon
nais ont des filiales qui facilitent son ap
pro visionnement (Std Laiti^re Modem e, 
Vins du Midi et d’Alggrie, Lugdunum 
industriel). 11s sont au centre d’un vaste 
groupe de magasins a succursales mul
tiples : St6 d’Alimentation d'Alsace et de 
Lorraine (246 succursales), Ste Nancfiien- 
ne d'Alimentation (Sanal) (503 succursa
les), Docks du Nord, Ets Mielle (474 suc- 
cursales), Mieille-Cailloux (744 succur
sales) dans le Nord, le Nord-Est et I’Est.

Etablissements Nicolas. Cap, actuel 
1.050 M. Fin 1953 : Cap, 525 M. R6s. 
2.486 M. B6n. 115 M. C.A. 10 milliards. 
Ill millions de bouteilles vendues en 
1953, 647 vShicules de livraisons. Au con- 
seil: deux Nicolas et un repr4sentant de 
la Banque de TUnlon Paris! enne.

Etablissements Vini-Priat. Cap, 360 M, 
RSs. 177 M. B4n. 77 M, C.A. 5,9 milliards. 
Eff. 730, 125 succursales, L!4 k la Ban- 
que de rUnion Parisienne.

INFORMATION
lAbrairie Hachette. Pin 1952 : Cap, 

1.125 M, R4s, 1.978 M. B4n, 449 M. en 
1953. C.A. 50-61: 13,6 milliards. ContrO- 
I6e par la Banque de Paris et des Pays- 
Bas et des membres da la famille Ha- 
chette.

Agence Hmias. Pin 1952; Cap. 511 M. 
R^s. 572 M. B&n. 130 M. C.A. 7,8 mil
liards. Soci^ti d’ficonomie mixte dans la- 
queUe I’Etat a actuellement 79 % des 
parts.



AFFAIRES COLONIALES

mOOCHUSE
Plantations de caoutchouc

GROTIPE RTVAim 
Plantations des Tej-r^s-R<ntgea. 1952, 

Cap. 1.06S M. R63. 1.333 M. ESn. 292 M. 
Eff. 5.000 en Indociiine, 2.500 en Malaiaie. 
Culture de I'hevea, du cafSier, du pal
mier i huile. Indochine ; 17.980 Ixa plan- 
tea d'lifivSas. Java r 900 ha plantfis d'h^- 
v6as et de cafeiera. Malaisie : 7.600 ha 
plant 5b d'h5v5as et de palmiers. En 
A.E.F., posaSde la Soci6t5 Africaine Fo- 
restifire et Agricole tCap. 356 M. Eff. 
3.300. Prod. 1953 : 2.790 tonnaa de caout
chouc) avec la Cie du Cambodge, 

Catnpagnic dtt Cavihodge. Cap. 757 M. 
R5a. 1.245 M. BSn. 336 M, Culture de 
I’hdveaa. Indochine : 15.700 ha d'h5v5as. 
Java ; 1.000 ha d'hfivSas. Malaisie : 2.000 
ha d’hfev6as.
GROUPE BANQIJE DE L’lNDOCHINE 

Plantations Rallies de Mimot. 1952 : 
Cap. 671 M. R5s. 520 M. B5n. 24 M. 5.200 
lia d’h6v6as. Prod. 4,200 t. de caoutchouc, 
1.160 t de crfipes. Participation dans 
Union Marocaine et d'Outre-Mer,

CaoKtchoucs do Vlndoohiite. 1052 ; Cap, 
60 M. R5s. 666 M. E5n. 126 M. Planta
tions de caoutchouc, exploiWea par une 
fill ale, la Compagnie des Caoutchoucs 
d’EhttrOme-Orient, de quinquina, de thfi et 
de caf5. Participations dans la Socifite 
Indochinoise des cultures tropicales. Plan
tations indo chin Discs de th5, St 6 des Do- 
mainee AlgSriens, St4 Agricole et Viti- 
cole des Ait Jazem et des Alt-Harzal- 
lah, Cie Forestifere Sangha-Oubangui, etc.

Std Indochinoise des Cultures Tropica- 
les. 1962 ; Cap. 53 Ml Rds. 341 M. B5n. 
39 M 4,000 ha d'hSvias exploiWs par la 
Cie des Caoutchoucs d’Extrfime-Orient. 
75 ha de caf5iers, 461 ha de th5iers, ex- 
ploitfes par les Plantations Indochinoi- 
sea de thd, plantations de canne 5. sucre 
exploits par la St5 des Sucreriea et Raf- 
flneries de I’lndochine. 4 domaines au Ma- 
roc acquis r5cemment.

Caontchoucs dti M6kOKg. 1952 : Cap, 
207 M. R53, 130 M. B5n. 65 M. Eff, 720. 
2,830 ha d’h5v5aa. Prod, (1953) : 2.520 t. 
Contr015s par la Compagnie G5n5rale des 
Colonies.

Cultures d’Eirirdwie-Oriejit et d’Afriqite. 
1952 : Cap. 375 M. E5s. 191 M, B5n. en 
1051 : 198 M. 1.400 ha d*h5veas exploits 
par la St5 des Caoutchoucs d'ExtrOme- 
OrienL Plantations de cafSiers, cacaoyers, 
et h5v5as en Cote-d'lvoire. ContrOlfies 
par la Banque de I'lndochine et le groupe 
Poursin.

Indochinoise de Plantations d’h^victs.
1952 ; Cap. 1.072 M. R5s. 174 M. Ben. 307 
M. 11.639 ha d’h5v5as. Prod. 9.500 t. 
G5re quatre autres plantations. ContrO- 
15e par la Cie G5n5rale de Commerce et 
la Banque de I’lndochine. Participations : 
Soci5t5 Financi6re du Congo Franqais.

Vaoutchouc dii Dondi. 1952 : Cap. 80 M. 
R5s. 291 M. Elff. 1,000, domaine de 40.000 
ha dont 32.000 ha en forets exploit5s par 
une filiale, 2.600 ha d’hSvSas, g5r5s par 
I'lndochine de plantations d'hev^s. Prod.
1953 : 1.900 t. Contr615s par la Banque 
de I'lndochine et le groupe Hottinguer,

Compagnie Optorg. 1952 : Cap. 300 M, 
R53. 543 M. B5n. 173 M. Ctnq agances 
en Indochine, flliales en Malaisie, en In- 
donSsie, au Maroc. Commerce, mais se 
livre aussi k des operations flnancierea. 
La Banque de I'lndocMne, le groupe 
Schwob, participent au oontrOle de 1’af
faire oil Ton retrouve le sSnateur Duiand 
RSville.

DistiUerles de I'lndachhie. 1952 ; Cap. 
376 M. R5s, 1.295 M. B5n. 500 M, distille
ries, rizeriea, fabrication des prodtdts dd- 
riv5s du riz, trois gi'oupes d’usines,, au 
Tonldn, en Coehinchine, au Cambodge, 
Participations dans plusieurs distilleries 
indochinoises, St6 Industrielle et Agricole 
de Pointe k Pitre, Stfi des OlSagineux ; 
d’A.F.N., Cie Fermi 6re Oiilmfe Etat. 
Groupes Banque de I'lndochine et Vemes.

Brasseries et Glaci&res de I’lndochine. 
Cap. 942 M, Res. 3,630 M. B5n. 1.730 M. 
Fabrication et vente de bifire et de glace. 
Participations dans des entreprises ana
logues en Afrique. ContrOlfies surtout par 
Denis Frfirea

Ciments PortlaTjd Artificiels de I’lndo- 
chine. Cap. 427 M, Res. 1.575 M. Bfin, 
488 M. Capacitfi de production : 400.000 
t./an. Ventes en Indochtne: 285,000 t. 
Groupes Banque d’lndochine, Society Ra
tionale d'Investissement,

CharVonnages da Tonkin. 1952 : Cap.
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7S3 M. R6s. 4.815 M. Bfin. 230 M. Trois 
concessions houiil6res dans la region de 
Haiphong. Prod. : 753.000 t. en 1053. A 
regu rScemment du Fonda de Modernisa
tion et d’Elquipement un pr&t de 300 mil
lions. Participations dang Chantiers et 
Ateliers de I’lndocliine. Groupes : Credit 
Industrie! et Commercial, participations 
de Denis Frfireg et de la Banque de I'ln- 
dochine.

Ote ties Eaux et d’EIectricit4 de I’lndo- 
cMne. Cap. 1.125 M. Rds. 3.876 M. Bfin. 
619 M., iisineg k SaSgon, Cholon, Pnomh- 
Penh et Dalat, distribution de I'Hectricite 
dans le sud Vietnam et le Cajnbodge. 
Pai'tlcipations dans les antres soci^t^s 
indochinoises d'dlectricitS, Groupes Al- 
laln et Eanque de I’Indochine, Appartient 
aux mSmes groupes : Indochittoise d’dtec^ 
tricite 11052 : Cap, 588 M. F.^s. 2.060 M. 
BSn. 230 M.l.

se des Mines, Mines de fer de Maurita- 
nie, etc.).
Groupe Banque de I’Union Parisienne- 
Mirabaud aveo Pont-^-Mousson et Roth
schild.

Std de I'Ouenxa, 1052 ; Cap. 300 M. 
Kds. 4.660 M, Ben, 2,484 M, Mines de fer. 
Prod, 2.331,000 t. La inoiti6 du capital 
appartient au gouvernement general de 
I'Algfirie, le reste a la Eanque de I'Union 
Parisienne-Mirabaud, Hersent, Sidelor, 
Minerals et Mdtaux, Rothschild.

St6 des Lieges des Hamendets et de la 
Petite Kabylie. 1962 : Cap. 180 M, R6s. 
642 M, E6n, 230 M, Domaine de 50.000 
ha, dont 37.000 de for&ts de chenea-Ilfiges. 
Groupe Eanque de I’Union Parisienne.

DotnaiTie da Chapeau de Gendarme. 
Cap. 108 M. Rds. 191 M. 1.200 ha dont 
776 de vignes, 80 d’orangers. Prod, de 
vin 46.384 111. Groups Borgeaud,

OCEANIE
Pkosiphates de I’Ocdanie. 1952 ; Cap. 

75 M. R§s. 652 M. Bfin. 3,218 M. Expd- 
dition ; 204.135 t. dont 80 % au Japan. 
Groupes Hersent et Unilever,

Le Nickel. 1052 : Cap. 084 M. R^s. 
5.362 M. Ben. 259 M. Extraction et fonte 
du nickel et de cobalt de Nouveils- ald- 
donie. Eff. 1.890. Prod. 3.407 t. de nickel 
affini. Piliales ; < Le Chrome » et diver- 
ses aocietes miniferes de Nouvelle-Cald- 
donie. Groupe Rothschild avec participa
tions de la Eanque de I'lndochine, de la 
Std Gdndrale de Belgique, d'Ugine.

ALGERIE

Manufactures de TabacSj Ciyares et Ci- 
f/areitC3 J. Bastes. 1052 : Cap. 504 M. 
Rds, 453 M. Ben. 385 M. en 1933. Mai^ 
ques Eastos, Camelia Sport, Atlas, Gol
den Club, etc. Plantations de tabac en 
A.O.F., en Algerie, Filiales au Came- 
roiin, en A.O.F, (avec Job) et notamment 
la St4 Indochinoise des Tabacs, Cigares 
et Cigarettes J, Eastos (Cap. 182 M, R4s. 
165 M. BSn. 343 M. manufacture et do- 
niaine de 1.640 ha). Le groupe est lie 
au Crddit Industriel et Commercial ; par
ticipation de Borgeaud.

Mokta-el-Hadid. Cap. 294 M. R6s. 527 
M. Bdn. 912 M. Mines de fer. Prod. 252,600 
tonnes. Nombreiises et importanteg parti
cipations minifires (Gafsa, Djbel Djerissa, 
Chfiriflenne d’Etudes IDnifires, Andalou-

TViMSIE

Djebel Djerissa. Cap. 521 M. R6s, 1.185 
M. Bfin. 1.611 M. Mines de fer. Prod. 
914.000 t. Groupes Eanque de I'Union 
Parisienne, Mallet, Hottinguer.

Die des Phosphates et du Chemin de Fer 
de Gafsa. 1952 : Cap. 3.508 M. Rfis. 1.136 
M, Efin. 367 M. Phosphates : production 
1.532,000 t. Chemin de fer. Eff. 4.400 mi- 
neurs. 2,053 cheminots. Domaine agricole 
(30.000 ha, oliviers-moutons-cliSv'rea). Fi
ll ales : Stfi Industrielle d’Acide Phospho- 
rique et d’Engraia, Flyperphosphates 
Reno, etc. Groupe Banque de I’Union Pa- 
risienne, Hottinguer, Saint-Gobain,

Pierre fate Kalaa Djerda (ex-Fhospha- 
tes Tunisiens). Cap. 920 M. Res. 1,065 
M. Ben. 150 M. C.A. 3.3 milliarda. Prod, 
281.000 t, de phosphates. En F’rance uai- 
nes d'ammoniac, d’acide phosphorique et 
d’engrais, Groupes Pfichiney, Eanque de 
I’Union Parisienne-Mirabaud, Mercier et 
financiers italiens,

Cie Tunisiettiie d'Electriciti et Trans
ports (ex-Ti'amways de Tunis). 1952 ; 
Cap. 298 M, Rds. 1.060 M. Bfin. 64 Ml 
Eff, 2.200. Trsmways et autobus de Tu
nis, chemin de fer. Blectricite 127 M. 
Kwh. C.A, 2,6 milliards. Groupes Om
nium Lyonnais, Banque de Tunisie, Thom- 
son-Houston,

Eermes Frangaises de Tunisie. Cap. 
400 M. Rfis. 768 M. Efin. 224 M. Domat- 
nes agricoles; 27,417 ha en Tunisie,
6.333 en Algfirie. Eff. (families comprises) 
6.000 Agenceg en France (Caves de Ei’e-
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tagTie, Caves Al^^riennes), Prod. B14; 
36,598 qjL Vin 76.886 hL Afmimes 22.545 
qutntaux. Huile 15.560 1. 13.687 moutona. 
476 bceufs, Administmteura communs avec 
la St6 Lies Fermes Alg^riennes, An con- 
aeil, le g^n^ral Aumeran, d6put6.

MAROC
Brasseries du Maroc. 1952 : Cap. 335 M. 

R4s. 199 M. Egn. 179 M. Glace, bicre 
(300.000 hi). Ce groiipe oil I’on trouve 
Gradia, Bemberg', a de nombreusea fUia- 
lea : Lea Erasaeries du Nord Mai’ocain, 
les Brasseries du Cameroun (avec Schnei
der et Hersent), lea Brasseries de VOtiest 
Africain, cap. 300 M.. R^s. 186 M, B^n. 
170 M. (150.000 hi) (avec les Brasseries 
d'Indochine, Maurel) et aa fiiiale lea Bras
serie.? de la Cote d’Ivoire, cap. 420 M. R^s. 
28 M. B6n. 114 M. (60.000 hi).

Energie Electrique dw JHoroc, 1952 : 
Cap. 1.000 M. R^a. 141 M, B^n. 182 M. 
Banque de Paris et des Paya-Bas, Groupe 
Mercier.

MOmes groupea t Sfd Morocaine de Dis
tribution d’Eau, de Gaz et d’Electricitd. 
Cap, 1.800 M, Res. 486 M. B^n. 330 M, 
nombreusea participations au Maroc dans 
dea affaire.a d’eiectricite.

Chemins de Fer du Maroc, 1052 : Cap. 
300 M. R^s. 180 M. E4n. 40 M. C.A. 5,7 
milliards. Banque de Paris et des Pays- 
Baa. Groupes Mercier, Rothschild. Flliale: 
Chemins de fer du Maroc OrCenfaJ. 1952, 
Cap. 110 M. Res, 68 M. B^n. 40 M. Recet- 
tea 407 M.

Cie G&nArale du Maroc. 1952. Cap. 130 
M, R4a. 248 M. BSn. 53 M, Soci^te finan- 
ciere, Importantes participations dans 39 
entrepriaea marocaines (chemins de fer, 
electricity, transports automobiles, ports, 
affaires immobilieres, moulins, brasseries, 
conserveries, mines), Banque de Paris et 
des Paya-Bas avec participations du CrS- 
dit Commercial de France, de la Sty Mar
seillaise de Crydit, du groupe Mallet

A.O.F. - A.E.F.
Soei^t^ Comtnerciale de I’Ouest Afri- 

cain. Cap. 3 milliarda, Rys, 2.774 M. Byn, 
484 M. C.A, 40 milliards. En Afrique Fran- 
gaiae 13 comptoirs, 145 factoreriea; en 
Afrique Anglaise et Portugaise, 8 comp
toirs, 95 factoreries, Agencea & Manches
ter et New-York. Filiaies : Cie Commer- 
ciale Sangha-Oubanght, Cie Commerciale 
du Gabon, Plantations de la Taiise, Sty 
d’Entreposage dea Vins, Sty de Courtage

et de Consignation maritime, etc.,.. Ban
que de rUnion Parisienne-Mirabaud, C5?y- 
dit Commercial de France, Banque Lum
ber t-Eiltz, C.I.C.

Compaguie Frangaise de I’Afrigue Occi- 
dentale. Cap. 1.200 M. Rds. 4.566 M. Byn, 
556 M. Multiples comptoira et factoreries 
en Afrique frangaise, anglaise, portugaise, 
au Congo beige, au Liberia, Agencea i 
Paris, Bordeaux, Liverpool, Manchester, 
New-York, Sty a filiaies et participations ; 
Sty Palme, Auxiliaire Africaine, Bank of 
British West Africa, Sty Frangaise des 
Produita Coloniaux, Energle Electrique de 
I'AhO.F., du Cameroun, de Port-Gen til, de 
la cote d’Ivoire, Huilerie Modeme du 
Dahomey, Sty des Vins du Gabon, du 
Dahomey, Banque de VA.O.F., etc..,. Grou
pe de commergants et armateurs marseil- 
lais, no tarn men t la Sty Marseillaise de 
Credit.

Compapjiie M£?tiyre de rOuba-nfirui 
Oriental. 1952 : Cap. 365 M. Rda. 393 M, 
Fret de I'E.C.A. 532 M. Eff. 5.000. Prod. 
80,000 carats de diamanta. Nombreusea fi
liaies et participations. Groupes : Banque 
de rindochine, Morgan,

Cie Forestidre Sangu-Oubangui. Cap, 70 
M. Rys. 440 M. Byn. 40 M. Rysulte de la 
fusion de 11 aociytya colonialea. Commerce, 
plantations (cafe, bmianes) au Cameroun 
et en A.E.F, 1.443 ha plants a en cafeiera. 
Contrdiye par la Banque de I'lndochlne,

MADAGASCAR
Cie Lj/oflJioise de Madagascar. Cap. 610 

M. Rys. 498 M, Ben. 224 M. Commerce, 
mines, culture, yievage. Un comptoir fe la 
Ryunion, 18 comptoirs et 4 rizi^res fi 
Madagascar, Filiaies : StS Lyonnaise, 
Agricole, Industrielle et Mlni&re, diver- 
sea societys de transports 4 Madagascar. 
Groupes : Banque de Paris et des Pays- 
Bas, Tenthorey, financiers lyonnais.

Cie Marseillaise de Madagascar - L. 
Besson et Cie. Cap, 600 M.. ROs. 242 M. 
Ben. 252 M. Un comptoir 5. la Ryunion, 29 
4 Madagascar: mines (graphite). Planta
tions de cafyiers et vaniliers, Filiaies ; 
Cie Agricole et Industrielle de Madagas
car. Participations dans la Sosumav, la 
Sty Madagascar-Automobile, etc. Finan
ciers marseillais dont la famille Besson.

Electricity et Eaux de Madagascar. 1952, 
Cap. 420 M. Rya. 764 M. Edn. 64 M. 
Groupes : Cie Gynerale Industrielle pour 
la Prance et I'ytranger, Pychiney, Banque 
de Paris et des Pays-Bas, etc...
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