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PROBLEMES DU THEATRE POPULAIRE EN FRANCE 

Pendant la saison 1961—1962 le succes de la dernićre piece d' Armand Salacrou, 
Boulevard Durand, qui fut jouće par les acteurs du Centre Dramatique du Nord, 
de Tourcoing pres de Lille, puis dans bien des villes de province et finalement 
a Paris, le plus souvent devant un public d'ouvriers syndiqućs, et le vif succes obtenu 
par l'acteur-metteur en scene, Roger Planchon, au Theatre de la Citć a Villeurbanne 
pres de Lyon, donneraient A croire qu'une formule satisfaisante de thćatre popu- 
laire a ćtć enfin trouvće en France. L'auteur dramatique et le metteur en scene 
sont parvenus, chacun de son cótć, a se faire ćcouter d'un grand nombre de 
personnes qui n'ćtaient jamais alles au thćatre auparavant. Ces nouveaux specta- 
teurs ćtaient des ouvriers, de vrais gens du peuple, ce qui permet de qualifier le 
„Spectacle Salacrou”, et „Ventreprise Planchon” de thćatre du peuple. Planchon 
emploie le terme thćatre populaire en parlant du thćatre de Iavenir qwil sagit 
de crćer; de mćme Ientreprise que dirige depuis 1951 Jean Vilar A Paris, au Palais 
de Chaillot, et qui fut cróće par le gouvernement frangais en 1920, dans Iancienne 
salle du Trocadćro, porte le nom de Thćatre National Populaire. Ce flottement 
dans Iemploi des termes indique un flottement dans la conception qu'ont de ce 
nouveau thćatre qu'ils veulent faire sortir du cadre existant, quils veulent ćloi- 
gner du thćatre bourgeois, thćatre de boulevard ou thćatre d'art, les promoteurs 
actuels du mouvement. Ils ont des prócurseurs: le Comitć de Salut Public visant, 
par Farret du 10 mars 1794, une „rćgónćration de l'art dramatique”, dans le but 
d'assurer Ićducation politique et morale des citoyens, opta pour le titre: Theatre 
du Peuple, et le fit poser au fronton du Thćatre Frangais. Il invita en meme temps 
les poetes a „cćlćbrer les principaux ćvćnements de la Rćvolution” en composant 
des „pićces dramatiques rćpublicaines”. La Commission de IInstruction publique 
fut chargće de I'administration du thćdtre parce que le thćdtre contribue A I'ćdu- 
cation de la nation; elle fut chargće aussi de I'organisation des fEtes nationales 
pour la mćme raison. Thermidor mit fin A ces tentatives et quand, un siecle plus 
tard, Romain Rolland composa des pieces rćpublicaines, elles firent figure de pie- 
ces purement historiques. Cependant la pensće de leur auteur ćtait tournće fran- 
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chement vers Favenir. L'ćpopće historique, affirmait-il, n*ćtait pas une lanterne, 
dont la lueur tremblotante a Iarriere d'un train ćclaire confusćment ła route par- 
courue, mais un phare qui, dans la nuit, montre, d'un seul jet de flamme, la place 
du navire au milicu de Focćan!. Son Thćdtre de la Revolution cherchait A „rallu- 
mer Ihćroisme et:la foi de la nation aux flammes de I'ćpopće rćpublicaine, afin 
que Foeuvre interrompue en 1794 fdt reprise et achevće par un peuple plus uni 
et plus conscient de ses destinćes”2. Bien que le thćdtre de Rolland ait connu un 
certain succes hors de France, dans son propre pays il n'a ćtć jouć que dans d'6phć- 
meres thćatres populaires, souvent pour appuyer une cause telle que la gróve des 
tullistes du Nord, ou des campagnes pacifistes. Parfois ces reprćsentations pre- 
naient Pallure d'une fete, tel Danton, montć en mars 1945 au Theatre Pigalle pour 
cćlćbrer la Libćration de Paris, comme auparavant en juillet 1936, aux arónes de 
Lutece A Paris, pour cćlćbrer la formation du Front Populaire. De mćme le gou- 
vernement de Front Populaire, reprenant timidement les projets du Comitć de Salut 
Public en ce qui concernait le thćdtre, organisa une reprćsentation du Quatorze 
juillet de Romain Rolland, „action populaire” qui se rćclamait de Tidćal artisti- 
que et civique des hommes du Comitć de Salut Public. Ce spectacle fut traitć par 
les critiques de simple manifestation propagandiste et on n'en parla plus, mais 
il est intćressant de rappeler que lors de sa crćation en 1902, par Firmin Gćmier, 
grand champion du thćatre populaire, sur une scene de boulevard, la Renaissance, 
la piece ne connut qu'un succćs mćdiocre et fut retirće apres vingt-neuf reprćsen- 
tations. Le spectacle que Gćmier offrait au public de la Renaissance ne ressemblait 
aucunement 4 ceux auxquels ce public ćtait habituć. Plus rócemment, ceux qui 
ont travaillć en vue d'un thćatre populaire, un Vilar, un Planchon, ont changć 
de tactique. [ls se sont rendu compte qu'un spectacle qui sort de ['expćrience nor- 
male du public A qui on le prćsente, exige une certaine próparation. Pour plaire 
a un public qui na pas Ihabitude d'aller au thćatre, il faut entreprendre I'ćduca- 
tion dramatique de ce public meme. On ne parle plus tout simplement de I'ćduca- 
tion par le thćatre, mais de I"ćducation pour le thćatre. 

En 1937, pour Fouverture de I'Exposition Universelle, le gouvernement de 
Front Populaire commanda A quatorze dramaturges de distinction une pićce col- 
lective, Vive la libertć, qui devait illustrer „Ieffort dans lequel depuis des siecles 
Fhomme a obstinóment persćvćrć sur cette terre de France pour atteindre la li- 
bertć”. Malheureusement la piece ne se montra pas A la hauteur de cette belle con- 
ception. Les auteurs eurent beau faire dialoguer sur la scene Rabelais et le „Panur- 
ge de 1937”, Descartes et Pascal, Moliere et Boileau, une mere et son fils le jour 
de PFassassinat de Jean Jaurćs, prósenter un tableau de la Commune, ou de la C. G. T., 
et reprósenter des faits et gestes de Jeanne d'Arc, ils n'arrivćrent pas A „faire re- 
vivre cet esprit admirable et ardent qui fit construire nos cathćdrales”, pour citer 
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1 Thódtre du Peuple, chap. IV: „L'ćpopće historique”. 
2 Prćface, 1901. 
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les membres du groupz „Mai 36” qui ćtait chargć du spzctacle et dont le prósident 
d'honneur ćtait Lóon Blum. En tout cas ils n'arriverent czrtainemznt pas a traduire 
Fidćal dćmocratiquz. Qui plus est, traiter tant dz thEćmzs disparates dans une seule 
oeuvre dramatique, cest courir a Ićchec. Un autre spzctacle non moins catastro- 
phique mais nćanmoins important parcz qu'il constituż la premićre tentative de 
Jean-Richard Bloch dans ce gznre, fut Ła Naissance d'une citć, prósentć au Vćlo- 
dróme d'Hiver en novembre 1937. Avec cztte pićcz qui symbolisait les diffćren- 
tes phases du dćveloppsment d'une vie collective Bloch n'arriva pas, comme il 
youlait, A faire du „thćadtre de masses”, il ny arriva que plus tard quand, face a la 
tragćdie de I'occupation allemande, il fit Toulon. Dans cette ozuvre, il se penche 
sur la vie collective d'une nation et mat en relief le complexe de ses incertitudzs, 
la rćsistance, la collaboration, Iattentisme, le mouchardage, le bien et le mal. Alors 
que Sartre, A propos de ses Mouches, dóclarait qu'il ćtait forcć „„d'avoir recours 
a un personnage qui thćatralement ćtait dćja situć”, cest-4-dire Oreste3, Bloch 
ne prit pas le dśtour du drame historique ou mythique, et c'est ce qui fit Foriginalitć 
de son oeuvre. En prćsentant sur un thćatre le sacrifice consenti de la flotte fran- 
gaise dans la rade de Toulon en 1942, Bloch traitait d'ćvćnements actuels qui tou- 
chaient au plus profond de la sensibilitć nationale. Il avait A trouver le moyen de 
faire accepter aux tćmoins du drame rć2l, les raccourcis et les dćformations qu impo- 
se le thćAtre. La solution qu'il adopta fut de prósenter en une fresque comportant 
une dizaine de scenes, un certain nombre de types humains reprósentatifs, le hć- 
ros de la rósistance qui va €tre torturć, le partisan de Pćtain, le mouchard. Les 
procćdćs employćs tiennent de la technique cinćmatographique, notamment le 
„fondu enchainć” qui assure la continuitć des scenes et la rapiditć du rythme. 

Cette piece situśe dans Factualitć, s'alimentant aux sentiments collectifs rć- 
els, fut congue comme un drame populaire et destinće aux travailleurs, ćtudiants 
et rósistants: on eut donc tort de la prósenter A Paris devant le public d'abonnćs 
de I"Odćon (dćcembre 13, 1945). Dzvant un tel public, la condamnation de la po- 
litigque de Vichy, pour mesurće quelle fit, provoqua fatalement une vive hostili- 
tć, hostilitć qui fut d'ailleurs adroitement transformće en critique esthćtique. La 
piece aurait ćtć plus A sa place dans le vaste cadre du Palais de Chaillot que frćquen- 
tait un public plus populaire, mais meme Ia elle n'aurait pas trouvć son vrai public 
car, malgrć son nom de Thćńtre National Populaire, le Palais de Chaillot n'ćtait 
alors qu'une salle supplćmentaire ol les autres thćatres subventionnćs offraient 
leur rćpertoire A des spectateurs qui payaient leurs places un peu moins cher. 

En province, pourtant, il existait dćja, A Bussang dans les Vosges, un „thćadtre 
du peuple”. Ce thćdtre, qui fonctionne toujours, date de 1895 et fut le premier 
essai d'un thćdtre de ce genre. Son fondateur, Maurice Pottecher, originaire de 
Bussang, rejetant Fidće d'un thćatre destinć A la classe la plus pauvre et d'ordi- 
naire la moins cultivće, thćatre qu'il qualifia de „thćatre populaire”, opta pour 

 

3 „Comoedia”, 24 IV 1943. 
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un thćatre ol seraient confondus pour leur profit mutuel, des spzctateurs de tou- 
tes les catćgories sociales, un „thćatre du pzuple”. Tentative d'ćducation destinće 
a „combattre l'ignorance en bas, et en haut le mensongz”, ce thćatre rćgional de 
Bussang tenait au dćbut, et tient encore, du festival. Les reprćsentations ont lieu 
le dimanche apres-midi au mois d'aońt, et le public local des Vosges reconnait vi- 
siblement comme sien le rćpertoire qui consiste en une vingtaine de pićces spć- 
cialement ćcrites pour lui par Maurice Pottecher entre 1895 et 1955. Pour rćgiona- 
liste qu'il soit, ce rćpertoire n'a aucun rapport avec le rćgionalisme de droite. Li- 
bertć (1898), fut favorablement accueillie au dćbut du siecle dans les Universitćs 
populaires, cróćes par le mouvement socialiste. Cette piece, qui prósente en les 
personnes d'un pćre traditionnaliste et d'un fils acquis aux idćes rćvolutionnaires, 
la division des esprits au moment ou la Rćvolution frangaise ćclata dans la rćgion, 
et la róconciliation qui eut lieu lorsque la patrie se trouva envahie, fut choisie pour 
la rćouverture, en 1946, du thćatre qui avait ćtć fortement endommagć pendant 
la guerre. Le rćpertoire continue d'€tre jouć par d'excellents acteurs anonymes, 
qui sont, pour la plupart, des amateurs (ouvriers, travailleurs des champs) qui 
próferent Fanonymat parce que leur travail est un travail collectif. Autrefois le public 
se rćunissait dans un champ pour assister au spectacle qui se dćroulait sur une 
scene dont la structure ćtait traditionnelle mais dont le fond pouvait s'ouvrir pour 
offrir comme dócor, dans les cas ou cela convenait a la piece, la pente de la colli- 
ne boisće. Dzvant cette scene fut construite, plus tard, en bois, une grande salle 
couverte qui contient 1200 places. Cette ćvolution fait penser A la dćfinition d'un 
thćatre idćal proposće par Firmin Gćmier, le thćoricien du thćatre du peuple4: 
pour lui un pareil thćatre „serait tout simplement une place publique, qui dans 
nos contrćes pluvieuses devait €tre couverte”, et il ajouta: „c'est a pzu prćs la don- 
nće que rćalisaient les thćatres antiques bzaucoup plus rationnels que les nótres”. 

Pendant toute Sa vie, Gómier, qui fut destinć 4 devenir le premier directeur 
du Thćatre National Populaire crćć par le gouvernement en 1920, le jour de I'an- 
niversaire de I'armistice, et situć dans la vaste salle du Trocadćro, fut hantć par 
Fimage de Vancien thćatre grec et par celle du thćatre módićval. Cette hantise Iavait 
menć 4 concevoir un thćatre qui ne serait plus rćservć aux classes privilćgićes et 
qui ne serait pas destinć, non plus, A la classe dite populaire, mais serait accessible 
A tous; ce thćatre, il ne voulait Fappeler ni populaire ni national mais collec- 
tif. „Eglise sociale ol, par le culte de tous les arts rćunis, le psuple doit prendre 
conscience de ses destinćes”, telle ćtant sa dćfinition du thćatre, Gómier vit dans 
la fete publique I"aboutissement rationnel du thćitre, et il est significatif que quand 
il inaugura le T. N. P., ce fut avec des Chants de la Rćpublique prósentćs dans des 
tableaux vivants ou il chercha A condenser I'histoire nationale. Toutefois ce qu'il 
fit IA n'ćtait qu'une ćbauche tres sommaire de cz qu'il aurait voulu faire pour f€- 
ter le deuxieme anniversaire de I'armistice et le cinquantieme anniversaire de la 

4 F. Gćmier, Le Thódtre. Entretiens rćunis par Paul Gsell, p. 217, ensuite pp. 220, 272. 
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Troisieme Rópublique. Ce dont il ćtait capable dans ce genre de spectacle avait 
dćja ćtć dćmontrć, en 1903, a Foccasion du festival pour commćmorer le czntenaire 
de Ientróe du canton de Vaud dans la Confćdćration helvćtique. Gćmier retraga 
Fhistoire du canton employant jusqu'a 2400 acteurs qui se rćpandaient au besoin 
parmi les spectateurs, les entrainant de cette fagon a une participation A Iaction 
de la piece. Qu'il fit question de fetes ou de reprćsentations thćatrales proprement 
dites, Gómier visait toujours A „cróer une atmosphere ou chaque assistant commu- 
nierait avec ses voisins et avec I'auteur dans une sorte de religion sociale”. L'idće 
d'une communion des spzctateurs et des acteurs se plaga au centre de sa conception 
du thćatre, et lui inspira une scćnographie qui fut rćvolutionnaire en France a I'ćpo- 
que, mais qui a souvent servi depuis, surtout dans les spectacles de thćatre popu- 
laire: suppression de la rampz (on ne la supprimait alors en France que chez Jac- 
ques Copeau), refus de dćlimiter I'aire du jeu par un rideau, escaliers qui rćunis- 
sent la scóne A la salle. Le fait est que Gómier a eu son mot A dire sur tous les pro- 
blemes qui ont confrontć ceux qui, depuis 1945, ont tentć la conqućte du public 
populaire. De 1911 a 1912, quarante ans avant la tentative faite par le gouverne- 
ment francais de dćcentraliser le thćdtre en crćant en province cinq „Centres Dra- 
matiques”, Gćmier ćtait sur les routes de France avec son Thćatre National Ambu- 
lant, pour apporter aux divers publics populaires du pays les spzctacles de Paris, 
tels exactement qu'ils avaient ćtć prósentćs A Paris, et non pas amoindris et dć- 
fraichis comme c'ćtait I'usage. Ce fut une catastrophe financićre, mais en meme 
temps un succes artistique indubitable. S'insurgeant contre le compartimentage 
du public selon leur degrć de fortune dans les grandes salles de thćatre de la mć- 
tropole, Gómier ne se contenta pas de precher le retour au plan des thćatres anti- 
ques pour assurer la cćrómonie civique qu'ćtait pour lui le thćatre, mais passa a I'ac- 
tion: il monta des pieces au Cirque d'Hiver (1919—1920). Ce furent de grands spec- 
tacles „olympiques” ou folkloriques visant a sćduire les foules. Le spectacle „olym- 
pique” fut constituć par VFOedipe roi de Thebzs de Saint-Georges de Bouhćlier, 
auteur qui, par sa hantise d'un thćatre „libórć”, lieu d'ćmotions collectives, ćtait 
fait pour s'entendre avec Gćmier. Dans sa tragćdie, Gćmier fit entrer, comme inter- 
mede, les jeux athlótiques de deux cents sportifs. Le spectacle fut vivement applaudi 
par un tres grand public, mais fut censurć tout aussi vivement par les critiques 
dramatiques. Roger Planchon avoue, une trentaine d'annćes plus tard, avoir misć 
sur un fort ćlóment de spectacle pour attirer au thćatre un public populaire. Sept 
mois apres la derniere reprćsentation donnće par Góćmier au Cirque d'Hiver, Gć- 
mier fut promu directeur du T. N. P. au Trocadćro, mais Femplacement du thć- 
atre dans un quartier ćlćgant, et les conditions dans lesquelles il dut exploiter ce 
thćatre, ne lui permirent pas dy crćer le thćdtre populaire, ou „collectif”, qu'il 
avait rćvć. Cette entreprise n'a vraiment acquis droit de citć qu'a partir de 1951 
sous la direction de Jean Vilar qui a rćussi 4 y attirer un public immense compor- 
tant surtout des jeunes; la difficultć de faire venir I"ouvrier au thćatre, et qui plus 
est, A un thćatre situć au centre de Paris dans un quartier ćlćgant, a ćtć publique- 
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ment avouć par Vilar aprós onzz ans de I'exploitation du Palais dż Cnaillot: les 
ouvriers, dit-il, ne constitutent pas plus dz szp: pour cznt dz son public. 

Le dćsir de crćżr un thćatre populaire qui soit en róalitć un thćatre pour le pro- 
lótariat et non tout simplemznt un thćatre „national”, est nć avec le siecle. Les 
premiers militants groupśs autour dzs Universitćs populaires et autour dz Romain 
Rolland, qui a fait Ihistorique de ces tentatives dans son livre le Thódtre du Peuple 
publić en 1903, n'ont pas trouvć un climat propice A leurs efforts, mais il est clair 
que ces militants tenterent de faire face 4 la plupart des problemes que pose la fon- 
dation d'un thćdtre pour le proletariat. Ils comprirent la nócessitć d'apporter le 
thćdtre au public, en jouant dans des salles situćes dans des quartiers populaires, 
et de jouer devant un public nombreux de fagon 4 pouvoir mettre le prix des pla- 
ces au plus bas. Plus rócemment Jean Vilar et Rog:r Pianchon ont tentć d'obte- 
nir Fadhćsion des ouvriers au moyen d'un systćm: d'abonnements collectifs de 
syndicats. Pour ce qui est du rćpertoire, il est devenu de plus en plus clair qu'il 
ne faut pas offrir au public populaire des pieces bourgeoises par leur esprit mais 
qui cherchent A morigćner le prolćtariat; c'est Finsulter tout simplement. „Le thć- 
atre du peuple, avait ćcrit Romain Rolland dćója en 1903, doit partager le pain du 
pzuple, szs inquićtudes, szs espóranczs et szs batailles [...] Le thćdtre sera peuple 
ou il ne sera pas”. 

En 1932 une tentatiyve de thćatre populaire qui tćmoignait dz la volontć de rom- 
pre avec l'art bourgeois et, en róvćlant en France les oeuyres rćvolutionnaires, 
de permettre A un tel art et 4 une telle littćrature de se manifester dans le pays, 
fut faite par un groupe de travail, le Thćatre d' Action Internationale, dont le direc- 
teur artistique ćtait Lóćon Moussinac. C'ćtait la premiere fois en France qu'on 
cherchait A fonder un thćatre sur une idćologie prócise et explicite. Pour le groupz 
du T. A. L., qui s'est inspirć des idćes de Piscator, le terme thćdtre populaire 
fut synonyme de thćatre politique. Pour Moussinac, la propagande ne pou- 
vait nuire a Fart si elle ćtait au service d'une idóe exaltante; elle donnait móme aux 
oeuvres un accent et une force exceptionnels, et, qui plus est, des trouvailles artis- 
tiques originales pouvaient venir de la nócessitć de fixer l'attention du public et 
de Iatlirer A soi sans flatter son ignorance. Le T. A. I. donna, aux Bouffes-du- 
-Nord, vrai thćatre de quartier, dans un quartier ouvrier, Miracle 4 Verdun de Hans 
Chlumberg qui fut tres gońtć du public composć de Fćlite culturelle de Paris et, 
dans les places bon marchć, d'un public populaire; mais Ićlite fut rebutće par la 
nettetć politique du deuxieme spectacle, łe Train blindć 1469, de Vsevolod Ivanov, 
et sa dćsaffection A partir de ce spectacle entraina la faillite de I'entreprise apres 
le troisieme spectacle, Acide prussique, de Friedrich Wolf. Meme si le systeme de 
subventions avait ćtć alors aussi dśveloppć que de nos jours, une entreprise aussi 
nettement engagće dans la lutte politique pouvait-elle pretendre A une subvention 
de Etat ou de la municipalitć? Le Train blindć qui figure encore aujourd'hui au 
rćpertoire des thćdtres sovićtiques, et fut montć en premier lieu au Thćatre d'Art 
de Moscou en 1927 par Stanislayski, qui s'enthousiasma des cette oeuvre prócise- 
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ment parce que le peuple en est le hćros, fait penser A la piece rćcente d' Arthur 
Adamov, le Printemps 71. C'est la premiere piece francaise sur la Commune de 
Paris; elle met en relief Ihćroisme et les erreurs des communards, le dćyouement 
et aussi les erreurs de ses chefs. Par son sujet, la ttaduction en clair de I'actualitć 
immćdiate de notre ćpoque, Iintensitć de la vie populaire qui est ćvoquće sur la 
scene, la piece entrerait facilement dans le rćpertoire de n'importe quel thćatre 
de masses, mais c'est au Thćatre Rćcamier A Paris, nagućre le petit thćdtrę d'essai 
de Jean Vilar, qu'elle est annoncće pour mars 1963. La mise en scene sera de Louis 
Daquin et de Renć Allio, actuellement dócorateur chez Planchon A Villeurbanne. 
D'autres reprósentations sont annoncćes A Bratislava, A Budapest et au Thćtre 
Maxime-Gorki de Berlin. Toutefois la premiere mondiale a dćja eu lieu A Londres, 
le 6 juillet, 1962, dans un petit thćatre privć, [Unity Theatre. Ce theatre-club 
qui est une entreprise d'amateurs, est ćtroitement lić A certains syndicats et consti- 
tue un ćlćment actif de la gauche britannique; sans cela aurait-on pensć A y monter 
une telle pićce? Mais si ce groupe manque — et combien visibiement! — des moyens 
nćcessaires pour mettre en scene une oeuvre de I'envergure du Printemps 71 et 
comme on pourrait sy attendre, des connaissances historiques qu'exige la prćó- 
sentation d'un texte si spócialisć et si touffu, la reprósentation a ćtć prócieuse A ti- 
tre d'essai, et bien A sa place dans le rćpertoire d'un theatre-club qui se veut 
un centre de vie culturelle et politique. Pour en revenir au T. A. L., dont le but fut 
de fonder un vćritable thćatre politique, il est A se demander si, pour attirer un 
public stable, on n'aurait pas mieux fait de commencer par des oeuyres de criti- 
que sociale de la socićtć frangaise, et de remettre A plus tard la reprćsentation d'oeuv- 
res rćvolutionnaires de I'ćtranger. L'ćchec que subit cette entreprise importante 
souligne le fait qu'un thćatre ne peut se fonder sur une idćologie seule; reste A rć- 
soudre Fimportant probleme matćriel de la conqućte d'un public, probleme qu'a 
soigneusement ćtudić Jean Vilar, le directeur actuel du T. N. P., et A sa suite tous 
ceux qui se sont intćressćs 4 un thćdtre de masses. 

Tres rócemment 4 Aubzrvilliers oli naquit Firmin Gćmier, mais ol il n'existe 
aucun thćatre, on a pu voir dans une salle de gymnase transformćóe en salle de spec- 
tacle, 4a I'occasion de deux festivals dramatiques, une tentatiye extremement intć- 
ressante de thćdtre populaire au sens de thćatre politique offrant un rćpertoire 
ouvert aux problómes de notre siecle. La, devant un public d'ouvriers dont plus 
de la moitić se trouvaient au thćatre pour la premiere fois de leur vie, et qu'on 
y avait amenć en faisant du „porte A porte”, furent joućs, en juin 1961, le chef- 
-d'oeuvre de Vsevolod Vichnievski, La Tragćdie optimiste, sorte de Cuirassć Po- 
temkine du thćatre, et en juin 1962, pour marquer la naissance du „Thćdtre de la 
Commune”, I'Etoile devient rouge, de Sean O'Casey, pitce engagće s'il en fót, 
militante meme. 

Les projections de films, sur trois ćcrans, un sur la scene et un de chaque cótć, 
innovation du metteur en scene Gabriel Garran, fournissaient un ćloquent prolon- 
gement 4 cette piece dont le but n'ćtait pas seulement de dramatiser un ćpisode 
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des grandes greves de Dublin en 1913, mais encore de cćlćbrer les triomphes de la 
classe ouvriere et de dćnoncer toute tentative de fascisation ol quelle se fasse. 
Ces projections ćvoquaient la Róćvolution d'octobre, VAllemagne hitlćrienne, la 
rćvolution cubaine et la rćpression des manifestants du 8 fćvrier 1962 a la station 
de mćtro Charonne. Cette fagon d'inscrire la piece dans un vaste contexte poli- 
tique ne provoqua pas de critiques adverses quand la piece fut jouće 4 Aubervil- 
liers, mais souleva une vćritable tempete dans la presse, au mois d'octobre 1962, 
quand la troupe donna un nombre limitć de reprósentations A Paris, au Thćatre 
Rćcamier, en attendant que fit terminće la construction de leur nouveau thćatre 
a Aubervilliers. Ces journalistes voulaient-ils faire interdire Ićtoile rouge comme 
on interdisait la plume blanche d'Henri IV a la veille de la Rćvolution francaise? 
Par contre, le public de la „gćnćrale”, au Theatre Rćcamier, manifesta sa sympathie 
pour les acteurs en se joignant A eux pour chanter / /nternationale qui clót la pie- 
ce. Pour le critique du „Monde”, Poirot-Delpech, ceci revenait A transformer le 
thćatre en „fóte de parti”, en „meeting”. Pour sa part, Gilles Sandier, qui ne se 
„compte pas parmi le fidóles” (du Parti communiste), salua, dans „Arts”, ce „spec- 
tacle-meeting”, en prEtant au mot „meeting” un sens tres diffćrent, car, disait-il, 
la piece d'O'Casey „c'est le Mistćre de IFEtoile, cest le Vray Mistere d'Aubervil- 
liers”. 

En 1961 ćgalement, comme partie d'un projet pour crćer dans la ville un centre 
culturel, la municipalitć ouvrićre de Saint-Denis dócida de remettre en activitć 
le thćatre municipal. Le „collectif” chargć d'exploiter ce thćatre municipal et qui 
fut payć par la municipalitć, se modela sur le Berliner Ensemble, et travailla dans 
la meme perspective politique. „C'est bien de ne pas nous avoir pris pour des imbć- 
ciles”, s'exclama une voix venant du public ouvrier que le „collectif” avait con- 
vić a voir Les Fusils de la mere Carrar de Brecht, et a qui il projetait de prósenter 
Du Millet pour la huitieme armee, pióce chinoise dont la situation dramatique n'ćtait 
pas tellement ćloignće de leur propre expćrience. En peignant pour leur public 
les rapports qui existent entre les hommes, les raisons ćconomiques qui condition- 
nent ces rapports, et la possibilitć de les changer, le „collectif” de Saint-Denis, 
sous la direction d'un animateur communiste, Bernard Rothstein, faisait du thć- 
atre autre chose qu'un simple divertissement. Il en faisait une arme de combat. 

Pour Jean Vilar, pas plus que pour le „collectif”” de Saint-Denis, le thćatre n'est 
un simple divertissement. Vilar s'insurge contre ceux qui n*y voient qy'un exer- 
cice esthćtique, ceux qui s'obstinent A juger les oeuvres qwil crće uniquement sur 
le plan esthćtique; il affirme que le thćatre qu'il fait, cherche A s'inscrire dans I'hi- 
stoire sociale. A maintes reprises Vilar a prócisć sa position: ce n'est pas „l'art” 
qw'il vise; il pense au besoin d'art du public d'instituteurs, d'employćs de bureau, 
de paysans, qui constitue tout autant que Iouvrier qui travaille le bois ou le fer, 
le „public prolćtaire”. Ce public il invite A aller au thćatre, pour accćder de la 
manićre la plus directe, la plus immćdiatement perceptible, 4 une culture intellec- 
tuelle et artistique qui est placće pour Tinstant „sous hypotheque bourgeoise”. 
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Pour faire parvenir jusqu'ń ce „public prolćtaire” son invitation d'aller au thćdtre, 
Vilar n'hósita pas A faire appzl aux responsables de comitós d'entreprise et d'Asso- 
ciations culturelles populaires pour qui, dit-il, „Theatre Populaire” signifie appren- 
dre, et apprendre signifie libćrer Vhommze. 

II n'a jamais ćtć question pour Vilar dz faire un thćdtre pour les ouvriers. Des 
1950, avant sa nomination au T. N. P., il niait la possibilitć d'un teł thćatre dans 
Fetat actucl de la socićtć francaise, position qu'il rćafirma en 1960 quand il se vit 
accusć par certains de ne pas avoir fait du T. N. P. un thćatre proletarien, mili- 
tant móme. Quel dramaturge, demanda-t-il peut se payer le łuxe d'ćcrire pour un 
thćatre populaire-ouvrier? Meme pour un thćatre populaire congu comme un 
theatre accessible 4 tous, le choix du rćpartoire pose au directeur un probleme gra- 
ve, car ne sont pas tellemznt nombreuses les pićces qui peuvent tenir sur une vaste 
scene devant un nombreux public mixte. Quant aux pićces ćcrites pour les masses 
d'aujourd'hui, oli chercher en dehors de I'ocuvre de Brecht et de Scan O'Casey? 
Seul Romain Rolland, parmi ics auteurs frangais de notre temps, est citć par Vilar 
comme ćtant un autecur qui touche le public populaire, et il y a dix ans encore, 
ajoutait Vilar, il n'aurait pas pensć A le monter. 

Vilar fit ses premieres expćriences d'un thódtre de masses en 1947 A Avignon 
ou il fut chargć du festival de thćdtre qui avait lieu dans la Cour du Palais des Pa- 
pes ou ily a de la place pour 3000 spzctateurs. Ce travail le própara parfaitement 
A prendre la direction du Palais de Chaillot qui a 2800 places. C'est dans ces reprć- 
sentations en plein air, „au picd du mur”, que Vilar apprit, dit-il, que seuls comp- 
tent le texte et łe jeu de actcur. La il prit le parti, qu'il a suivi depuis, de suppri- 
mer la mise en scene et de demander aux seuls acteurs en costume, ćvoluant sur 
un vaste plateau nu, de situer action. Il crća ainsi ce qu'on s'est plu A appzler le 
„Style Vilar". Ce style reste en vigueur au Palais de Chaillot; les baissers et levers 
du rideau, la rampa, les herses sont supprimćs, ct ła scene, ol le dócor est róduit 
4 quelques ćlements (meubles, accessoires) indispensables, disposćs devant les 
grandes tentures noires du fond, est ćclairóe par des projecteurs placćs dans la 
salle. 

A Paris Vilar n'attendit pas que le public se dócidat A venir A son thćdtre. II 
alla le chercher dans sa banlieue, 4 Montrouge, Clichy, Saint-Denis, jouant dans 
des salles improvisćes, des Halles aux poissons par cexemple. Les premićres reprć- 
sentatiions du nouvcau T. N. P. furent donnćes dans la banlieue ouvritre de Su- 
resnes, Ce dćbut donna łe ton A la carrićre ułtćrieure du T. N. P., et la formule 
des „Weck-ends T. N. P.” fut trouvće. Pendant deux jours, des gens qui ne s'ćtaient 
Pas connus jusqu'ałors se trouvaient ensemble au concert, A table, au bał et 
au thćatre; en plus ils pouvaient entrer en discussion avec les acteurs au sujet des 
oeuvres qu'on jouait, du choix du rćpertoire, du mótier de comćdien, des buts que 
se proposait le T. N. P. La grande vedette du T. N. P. A ses dćbuts, le regrettć Gć- 
rard Philip, Cid ćblouissant, dont I"apport fut dócisif au succćs immódiat de Fentre- 
prise, disait que le spectateur ne venait plus au thćatre pour Etre isolć dans son 
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fauteuil, qu'au contraire il se crćait au T. N. P. une espóce de communautć, un 
coude A coude comme au cirque. La formule des „week-ends” tient toujours, mais 
varie selon le lieu et occasion: pour les fetes de Paques 1962, le „week-end” com= 
prenait le samedi un apćritif-concert A 18 h 45, suivi de la reprósentation de /”Avare 
de Moliere et d'une nuit dansante avec attractions; le dimanche a 16 h une reprć- 
sentation de I”Alcade de Zalamća de Caldćron, suivie d'un apćritif-concert-buffet, 
et de la reprósentation des Rustres de Goldoni, tout cela pour dix-neuf nouveaux 
francs, le prix d'un fauteuil d'orchestre pour une seule reprósentation dans les autres 
thćatres de Paris. Les „Nuits T. N. P.” a Paris sont taillćes sur le meme patron; 
tout est organisć autour de la reprćsentation thćatrale. Vilar a fait aussi des „Nuits 
Renault” pour 2770 ouvriers, employćs et ingćnieurs de I'usine Renault. En orga- 
nisant ces Nuits et ces „week-ends”, surtout dans les centres ouvriers A Paris, au 
Creusot, A Villeurbanne, A Karlsruhe, en jouant dans tout lieu habituellement 
frćquentć par un public populaire, music-halls, cirque, palais des sports, en repre- 
nant au Palais de Chaillot le systeme des matinćes ćtudiantes, en y crćant des „Avant- 
-Premieres Populaires” rćservćes exclusiyvement aux Associations Culturelles, mou- 
vements de jeunesse et syndicats, en organisant au cours du festival de thćatre 
d'Avignon, qui maintenant fait partie des activitćs du T. N. P., des confćrences, 
debats, lectures de pieces et de poćsies, tant pour le grand public que pour des grou- 
pes de jeunes venus d'un grand nombre de pays, Vilar cherche A attirer au thćdtre 
un public populaire et 4 crćer dans ce public le gońt du bon thćatre. Pour ramener 
les masses au thćatre, il a tentć, comme il le dit, de dćmocratiser le cćrómonial en 
avangant I'heure du spectacle pour faciliter le retour A la maison aprćs le spectacle, 
en supprimant les pourboires, en fixant le prix des places au plus bas et nivelant 
autant que possible les prix, en remettant gratuitement A chaque spectateur un 
texte comportant une analyse detaillśe de la piece et des indications sur son hi- 
stoire et son auteur. Le programme proprement dit, qui est vendu A un prix modique, 
contient le texte integral du spectacle. 

Une grande partie du rćpertoire du T. N. P. consiste en des chefs-d'oeuvre dra- 
matiques francais et ćtrangers; Vilar a jouć entre autres Corneille, Molićre, Mari- 
vaux, Hugo, Musset, Shakespeare, Kleist et Biichner, et a souleyć par la de vives 
critiques de la part de ceux qui voulaient lui voir pratiquer un thćatre exclusive- 
ment ouvrier. Mais de telles oeuvres, selon Vilar, „s'adressent naturellement au 
peuple et constituent, dans le domaine de la culture, le point de ralliement au ni- 
veau le plus ćlevć, du plus grand nombre”5. Toutefois Vilar s'est montrć pret a s'en- 
gager activement dans le dćbat politique, mais a la condition expresse que les pie- 
ces militantes aient des qualitćs esthćtiques. Il a cherchć, affirma-t-il en juillet 1962 
a Avignon, des oeuvres qui puissent lier son thćatre a Factualitć en traduisant les 
próoccupations du public. C'est ainsi qu'il fut amenć A donner, en 1960, La Re- 
sistible Ascension d' Arturo Ui de Brecht, dans une mise en scene qui faisait ressor- 

5 Memorandum, „Thćatre Populaire”, 1960, n? 40, 4" trimestre. 
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tir Pactualitć dc la pićce, ct ensulte U Antigone dc Sophocle tt les Roses Rouges 
de Scan O'Cascy. Plus rócemment il a montć une „transposition moderne” faite 
par lui-móme de la Paix d'Aristophane, dont il affirme Factualitć, ct 7 Alcade de 
Załamea, piece dans laquelle se pose une question trćs actuelle: pourquoi y aurait- 
-il, pour certains privilćgićs, une justice diffćrente de celles que les lois imposent? 
Pour Planchon qui avait jouć la piece en 1955, /Ałcade avait une autre significa- 
tion, elle rappelait surtout la rócente cxpórience commune d'une troupe de sołdats 
qui arrive dans un village, y amenc le malheur et sen va. Chez Vilar Pallusion 
aux tribunaux militaires notoirement próvenus en faveur de certains accusćs ćtait 
ćvidentc. Le public du T. N. P. a fort bien compris A quoi Vilar en voulait venir 
lorsqu'au dćbut de 1962, il limita son rópertoire 4 7” Alcade et la Paix. A ce moment- 
-IA certains loućrent le T. N. P. d'avoir rempli sa fonction de theatre popułaire, 
mais Robert Kanters de L'Express sc moquait de ce „bon Robespierre de Chaillot” 
qui avait pris sur lui de faire des „cours sur la libertć”, et la presse de droite s'indi- 
gnait de voir „móćtamorphoser en rassemblement politique” un public de theatre 
subventionnć. Vilar, nulłement dćroutć par ces critiqucs, et toujours aussi rćsolu 
A souligner la responsabilitć d'un chacun pour la guerre, monta, A l occasion du 
dernier festival d Avignon, La Guerre de Troie n'aura pas lieu de Jean Giraudoux. 
Dans les discussions qui eurent lieu 4 Avignon au cours du festival entre Vilar et 
de jeunes ćtudiants qui critiquaient le choix de cette piece „purement littćraire 
des annćes d'avant-guerre", Vilar soutint que cctte piece ćtait d'unc brńlante actu- 
alitć el bien A sa place dans un thćatre national populaire. D'ailleurs pour ce qui 
est du rćpertoirec, Vilar avouc ne pas pouvoir toujours faire cxactement ce qu'il 
veut, moins de peur d'une pression directe de la part du gouvernement dont ił tient 
sa subvention (les demandes d'interdiction rćdigóes par Thierry Maulnier, apres 
ła reprósentation de Mere Courage en 1951, et par Francois Mauriac apres celle 
de la Paix, n'eurent pas de suite), que parce qu'il lui faut ćquilibrer son budget. [l ne 
peut risquer un four. Le T. N. P. ćtant une concession libre (la subvention, Vilar 
la qualifie de simple „provocation A Faction” tant clle est insuffisantc), Etat n'as- 
sume pas les dćficits, cest donc au directeur, cest-a-dire 4 Jean Vilar personnel- 
lement, de les couvrir. Il łui a fallu, par exemple, deux ans pour combler le dćfi- 
cit de 1959—1960 quand, pour poursuivre son travail A Paris, il renonca aux tour- 
nóes qui seules lui permettaient de boucler son budget. „Nous sommes tres enga- 
ges”, affirma Vilar en 1962 en faisant allusion, non seulement A son rópertoire 
rćcent, mais aussi aux premićres reprósentations du T. N. P., de Corneille ct de 
Hugo, de Moliere ct de Marivaux, de Biichner et de Beaumarchais, dont il reven- 
diqua en 1960 le contenu „politique”. 

De son cótć, Roger Pianchon est tres ouvertement „engagć” depuis ses dćbuts 
au minuscule Thćatre de la Comódie, A Lyon, ou il travailla entre 1954 et 1957. 
Il y joua deux pieces de Brecht et crća les Corćens de Michel Vinaver et Paolo 
Paoli d'Arthur Adamov. En 1957, il obtint la gestion du Thćatre de la Citć qui 
occupe la partie centrale de Vimmensc Palais du Travail. Ce Palais est situć au 
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coeur móme de la nouvelle ville ouvrićre de Villeurbanne toute construite en grat- 
te-ciel pour fournir des logements bon marchć aux familles ouyrieres. Au moment 
ou Planchon prit la direction de ce thćdtre de 1800 places, qu'une municipalitć 
de gauche voulait populaire, A part quelques visites de troupes en tournće, dont 
le T. N. P., on ne prćsentait que des općrettes et des divertissements tres lćgers, 
de sorte que le public de ce quartier ouvrier n*y trouvant pas son compte, ne venait 
pas au spectacle. De ce thćatre en faillite Planchon fit, en peu de temps, avec le 
soutien de la municipalitć et une subvention de I Etat, un thćdtre qui marche, et 
ou Pon trouve difficilement des places. Mais Planchon visait plus loin; il cher- 
chait A placer son thćdtre au milieu de la vie communale et rćgionale. Pour luió 
le thćatre est un service au meme titre que les ćcoles — Jean Vilar Iavait dćfini 
en 1954 „au premier chef un service public au móme titre que le gaz et Ićlectrici- 
tć”. Seule cette reconnaissance du róle du thćdtre, ćcrivit Planchon, „peut lui per- 
mettre de redevenir un instrument d'expression humaine. En rćalitć, le thćatre po- 
pulaire, est, pour moi, un faux probleme parce que je n'admets pas la nuance pćjo- 
rative dont on affecte le mot 'peuple'. Le peuple, c'est I'ensemble des habitants 
d'une ville, d'une rćgion, d'une nation. Ce que je sais dćja, c'est que Villeurbanne 
ne peut se faire qu'avec tout le monde car, comme ('affirmait Romain Rolland, 
'le thćatre populaire, est un thćatre fait par le peuple et pour le peuple”. D'ailleurs, 
notre domaine ne se bornera pas seulement aux limites ćtroites de la scene. Il s'ćnten- 
dra a la Citć tout entićre, exigeant le rassemblement de toutes les bonnes volontćs. 
Ce Thćatre de la Citć, ce thćatre de demain, ce thćdtre, que nous voulons rćnover 
afin de le rendre A sa dignitć et A ses prestiges, il appartient A la Citć de Villeurban- 
ne de le vouloir et de le crćer, avec nous, dans la joie et la comprćhension”. Croyant 
que „le thćdtre est un privilege A partager pour qwil n*y ait plus de privile- 
ges”7. Planchon alla chercher le public IA ol il se trouvait — dans les usines. On 
le vit haranguer les ouvriers dans leurs rófectoires ou A la sortie des usines, postć 
devant des panneaux-exposition, pendant qu'on leur distribuait des affiches du 
thćatre et des tracts. On le vit arranger des expositions dans les usines pour montrer 
„Comment on rćalise un spectacle”, ou expliquer „Qui est Molićre, Shakespeare, 
Brecht”, organiser des „semaines dramatiques” avec exposition de maquettes des 
costumes, photos de scenes prises dans I'oeuvre de I'auteur, dans des locaux tels 
que Iusine Rhodiacćta, tout cela pour „dćmystifier le thćAtre”, pour apporter 
au spectateur une plus grande connaissance du mćtier de Iacteur. Planchon orga- 
nisa aussi des „journćes populaires” conęcues sur le modele des week-ends du T. N. P., 
la „journće” organisće pour le personnel de I'usine d'Electro-Chimie de Pierre 
Bćnite comprenait une visite, A partir de 13 heures, du thćatre, et de ses divers ser- 
vices, de sa librairie, de Fexposition, prósentće dans le foyer, des oeuvres de Brecht 
et des maquettes des reprósentations dćja donnćes par Planchon, suivie d'une dis- 

6 Le Thódtre est un Service public, „Bulletin du Theatre de la Comćdie”, aońt 1957. 
1 Editorial, „Citć Panorama”, no? 9, fćvrier 1960. 
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cussion avec les comćdiens au sujet d' Henri IV qw'ils allaient voir le soir apres un 
repas. La „journće” terminće, les ouvriers furent reconduits chez eux en car. Pour 
entrer en contact avec les Grandes Ecoles et les Associations Culturelles, Planchon 
organisa des „matinćes scolaires”. Reste le public agricole qwil s'agit d'entrai- 
ner aussi A son tour au thćatre. Un fait: le public du Thćatre de la Citć lui vient 
de cent kilometres a la ronde. 

Pour ce qui est de organisation du thćatre, le prix des places, les abonnements 
et les abonnements A des prix spóciaux pour des collectivitćs, la composition du 
programme, PFaccueil au thćtre, il est ćvident que le T. N. P. lui a servi de mode- 
le. En allant „chez Planchon” comme en allant au T. N. P., on va „chez soi”, et 
on y va pour participer aux problemes de notre temps prósentćs sur la scene. Rien 
de tel, par exemple, au festival de thćdtre A Orange en juillet 1962. Malgrć 
le fait qu'il y avait des milliers de spectateurs assis sur les gradins, cćtait IA un 
thćatre comme un autre, nullement populaire, ni par son esprit, son organisation, 
ni par les spectacles, prósentćs par la troupe de la Comćdie Francaise comme 4 la 
Comódie meme. Ni Vilar, ni Planchon, qui d'ailleurs inaugura son nouveau thć- 
Atre avec les deux parties d' Henri IV, de Shakespeare, intitulant la premiere partie 
le Prince, et la seconde partie Falsta/f, et les jóuant I'une A la suite de Fautre, n'ont 
refusć aux grands classiques droit de citć dans un thćdtre populaire; tout dćpend 
de la prćsentation. S'insurgeant contre toute prósentation conformiste ou figće, 
Vilar soutient que Pćclairage sous lequel on voit les oeuvres, aujourd'hui, dćpend 
de la mise en scćne, et il va jusqu”a dire qu'en de certaines mains tout chef-d'oeu- 
vre peut €tre une arme contre la culture populaire. Planchon affirme que les oeu- 
vres classiques doivent €tre revivifićes, ćlargies, renforcćes. Sa mise en scene de 
la Seconde Surprise de !' Amour de Marivaux, avec son lit nuptial sur la scene, fit 
crier au scandale. Pour Planchon, cependant, c'ćtait IA un procódć d'actualisation; 
il sagissait de rendre ćvident au public d'aujourd'hui par' la mise en scćne ce qui 
ćtait sous-entendu pour le public de I'ćpoque. 

Sa mise en scene de George Dandin concue d'aprćs le mćme principe d'actua- 
lisation śtait bien moins discutable. Planchon se proposa de jouer la piece „comme 
une pićce ćcrite le mois dernier”. Ce qui compte dans le George Dandin de Planchon, 
c'est moins les rapports humains qui s'ćtablissent entre les personnages, que les rap- 
ports sociaux, et c'est ce qui fit dire A Pierre Marcabru que Planchon avait rćalisć 
la premiere mise en scćne marxiste de Molićre8. Dója dans une note ćcrite en no- 
vembre 1959 sur son travail de mise en scene pour I" Edouard II de Marlowe, Plan- 
chon prócisa sa position: „Nous avons cessć de nous intćresser aux dćbats psycho- 
logiques (style problemes du couple oli s'embourbe le cinóma moderne) s'ils ne 
se dćtachent pas sur un fond social et historique”9. 

De Factualisation Planchon passa A Tactualitć, une actualitć brilante móme, 

8 „Arts”, 22 novembre 1961. 
9 Travail au Thćdtre de la Cite. 
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et monta pendant la derniere saison thćatrale, 1961—2, Schweyk dans la Deuxićme 
Guerre Mondiale, La Vie imaginaire de Ićboueur Auguste G. par Armand Gatti, 
figurant Fagonie sur son lit d' hópital d'un ćboueur mortellement blessć par la po- 
lice au cours d'une manifestation de gróve, et dont le corps allait €tre jetć A la rue 
pour faire croire A un simple reglement de comptes. De meme sa propre piece La 
Remise qui, sous la forme d'une piece policićre, raconte I'histoire d'un petit vil- 
lage situć sur la terre rocailleuse des hauteurs de I'Ardeche, est prise dans I'histoire 
de notre temps, dans un monde qui change vite et sans qu'on donne A certains d'entre 
nous, les paysans de I Ardeche dans ce cas, ce „regard neuf” qu'il faut pour voir 
clair dans ce qui se produit; les paysans sont appelćs 4 subir les rćpercussions du 
marchć noir, du maquis, des rćpressions nazies, de installation et puis de la ferme- 
ture d'une fabrique pour des raisons de concentration ćconomique; certains s'ac- 
crochent a leurs terres incultivables; d'autres s'en vont vers les villes. Partis pour 
travailler aux chantiers de Lyon ou de Grenoble, ou engagćs militaires pour la guer- 
re d'Indo-Chine, ces paysans, en abandonnant leurs terres, voyaient disparaitre 
du meme coup le sens de leur existence. Nóes de I'expćrience des deux auteurs, 
ces deux pićces ont enthousiasmć le public du Thćatre de la Citć par I'expression 
attachante qu'elles offraient des problemes inquićtants que pose la vie moderne. 

Planchon veut aussi que son thćatre soit rćvolutionnaire du point de vue tech- 
nique. Conscient du fait que le public pour qui il travaille est un public formć par 
le cinćma, il a rEvć non seulement d'un „thćatre d'une actualitć comme on en voit 
au cinćma”, mais aussi d'un „thćatre qui se ferait comme on fait un film”"0, A plu- 
sieurs reprises il a employć un ćcran et des projections, mais il ne s'agit pas de cela. 
Il sagit de la mobilitć presque cinćmatographique de ses dernieres mises en scć- 
ne; son utilisation pour Schweyk du plateau tournant, par exemple, ćtait en elle- 
-meme une trouvaille technique car, libćrć de sa fonction habituelle qui ćtait de 
faciliter les changements de dćcor, le plateau tournant servit ici a changer Fangle 
de vision du spectateur comme le fait la camćra. Devenu auteur dramatique Plan- 
chon voulut rćaliser la meme mobilitć dans la structure de sa piece. Armand Gatti, 
journaliste et cinćaste devenu dramaturge, avait rćflćchi au probleme de la techni- 
que dramatique comme aux problómes sociaux, et cest dans une piece de structu- 
re rćvolutionnaire qu'il prósente ses revendications en faveur des ouvriers. Jac- 
ques Rosner qui monta la piece de Gatti, Auguste G., au Thćaitre de la Citć, imagi- 
na une mise en scene ćgalement rćvolutionnaire, mais malgrć la complexitć du spec- 
tacle, le public ouvrier ne se montra nullement dćconcertć, tant le sujet le touchait 
de pres. Il y a quelques mois, Jacques Rosner qu'on croyait sur le point de prendre 
la suite de Planchon — dont la prósence ćtait sollicitć 4 New York, et A qui le Ber- 
liner Ensemble demandait une mise en scene — se proposait de monter pour la 
saison 1962— 1963, une autre piece de Gatti, une piece de Max Frisch (Andorra) 
qui traite de Iantisćmitisme, et une piece de Michel Vinaver sur le probleme de 14 

10 „Le Figaro”, 25 aońt 1956. 
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colonisation. A la place, on vient d'annoncer, toujours sous la direction de Plan- 
chon — qui restera en France — Tartuffe, la Villćgiature de Goldoni et I'A/ Ca- 
pone de Planchon. Cette derniere piece sera une comćdie musicale sur le personna- 
ge d'Al Capone, dans la meme veine que /es Trois Mousquetaires qui jadis avaient 
ouvert tant de portes A Planchon. La mise a exćcution de ces projets dćpendra de 
Fimportance de la subvention qui lui sera accordće pour 1963. Entretemps, Plan- 
chon s'est vu dans la pćnible nócessitć de licencier tous ceux de sa troupe qui ne 
paraissent pas dans George Dandin, qu'il doit prósenter A Venise — tant est prć- 
caire, dans le cadre social actuel, [existence d'un thćatre populaire en France. 
On pourrait dire de Planchon et de sa troupe ce qui a dćja ćtć dit de Vilar, que 
ce n'est pas le gouvernement qui subventionne le thćatre populaire, mais le direc- 
teur et ses acteurs. Vilar dćclare avoir eu le droit de travailler „librement dans la 
misere”; du reste, pendant deux ans, il avait littćralement travaillć pour rien. Com- 
ment trouver des hommes prćts A un tel sacrifice? Voila un des problemes que doi- 
vent rósoudre ceux qui veulent I'existence d'un thćdtre populaire. Sera-ce aussi 
un probleme pour les deux Maisons de Culture dont le gouvernement vient de 
dóćcrćter la fondation, I'une A Saint-Etienne, sous la direction de Jean Dastć, I'au- 
tre A la limite de Lyon et de Villeurbanne sous la direction de Planchon? Etant 
donnć sa conviction que le thćdtre n'est pas une manifestation isolće, mais se situe 
dans un contexte social, Planchon exige que la Maison soit ouverte A tous, qu'il 
y ait plusieurs salles de spectacle et de cinćma, des bibliotheques, discotheques 
et des salles d'exposition. Elle doit donc continuer Ioeuvre dćja entreprise par 
Planchon au Theatre de la Citć, et Planchon entend rester 1a pour veiller A la con- 
struction de cette Maison dont la premićre pierre sera posće en janvier 1963. 

Verra-t-on Boulevard Durand dans cette Maison de Culture? On ne le verra 
certainement pas au T. N. P., malgrć le fait que la piece correspond 4 la piece idć- 
ale d'un rćpertoire de thćAtre populaire, d'apres la dćfinition meme de Vilar, c'est- 
-a-dire quelle est faite pour le public populaire, ćcrite pour lui et lui parle de lui. 
Qui plus est, la piece rópond au dćsir, exprimć par Vilar en 19611!, de trouver 
une piece sur la lutte des classes, „pas une piece politique, mais une oeuvre qui 
soit A la fois satire et enseignement”. Ayant dćclarć catćógoriquement qu'il ne joue- 
rait pas la piece, Vilar ajouta: „Armand sait tres bien pourquoi”. Craignait-il une 
intervention de la part du gouvernement? Jusque 1a on lui avait laissć les mains 
libres. Toujours est-il qu'en janvier 1961, quand Jean-Louis Barrault ćtait sur le 
point de donner la piece A Paris au ThćAtre de France, thćdtre subventionnć par 
Etat, Andrć Malraux, Ministre d' Etat aux Affaires Culturelles, lui fit dire de „„re- 
mettre”, cest-4-dire d'abandonner le projet. Vilar, próoccupć en 1960 de son budget, 
qw'il fallait ćquilibrer cońte que cońte, a bien pu penser au sort de Drame a Toulon, 
qui, s'il fut jouć dans une cinquantaine de dćpartements, parfois au thćatre, par- 
fois dans des salles priyćes, fut aussi interdit dans d'autres; tout dćpendait du mai- 
 

11 „Arts”, 12—18 avril 1961. 
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re de I'endroit. Aussi cette piece-chronique nullement romancće, qui raconte les 
dćtails d'une machination odieuse amenant la condamnation A cinq ans de re- 
clusion d'un sous-officier de la marine de guerre, auteur de tracts ou il dćnonqait 
la guerre d'Indo-Chine, fut-elle boycottće par la presse, ce qui, pour un directeur 
de thćdtre pouvait Etre catastrophique. Tout cela n'empćcha pas Drame a Toulon 
de jouer, par son exposć des faits et I'appel A Iagitation qui le termine, un róle 
important dans la vaste campagne qui se fit A travers la France pour „Libćrer Henri 
Martin”. 

Boulevard Durand raconte une autre machination du mćme genre qui eut lieu 
en 1910. Si Henri Martin ćtait toujours en prison quand Drame a Toulon fut jouć, 
Jules Durand, lui, ćtait mort il y avait dćja quatorze ans. Pourtant il y avait, pour 
un directeur de thćatre qui s'aviserait de monter cette piece, des risques; une inter- 
diction officielle, plus sńirement encore I'hostilitć d'une presse bourgeoise capable 
„d”assassiner” la piece, pour employer un mot de Barrault. Evidemment, les ris- 
ques pour Boulevard Durand ćtaient moindres que pour Drame dć Toulon. Les au- 
teurs de cette dernićre piece, Claude Martin et Henri Dalmas, n'avaient pas A leur 
actif comme Salacrou, de nombreuses pieces d'avant-garde et d'importants succćs 
de boulevard. Toutefois, Boulevard Durand ne ressemble pas aux pieces antćrieu- 
res de Salacrou, A I'exception des Nuits de la colere, autre piece engagće. Si les 
Nuits de la colere sont sorties des expćriences de Salacrou pendant I'occupation 
allemande, Boulevard Durand rappelle une expórience de son enfance qui n'a cessć 
de le hanter. A Tage de dix ans, le petit Armand vit emmener en prison, au Havre, 
ou son pćre tenait une pharmacie, un homme que tous ceux de sa famille et de son 
entourage tenaient pour un homme bon et innocent. C'ćtait Jules Durand, syndi- 
caliste, qui s'ćtait donnć pour tiche de consolider I'organisation des dockers-char- 
bonniers de la ville. La mort d'un „jaune”, dans une rixe, pendant une gróve que 
Durand avait fait voter, les tentatives de la compagnie de navigation de mettre 
cette mort sur le compte de Durand, pour le discrćditer, et pour se dćbarrasser 
de ce góneur pendant cinq ou six ans, autant de faits dont nul ne disputa I'authenti- 
citć, sont prósentćs dans quinze scenes violentes qui se suivent avec une grande 
rapiditć. Le proces qui forme le point culminant du drame et qui se termine par 
la condamnation de deux des inculpćs A huit et A quinze ans de travaux forcćs, et de 
Durand 4 la peine de mort pour excitation au meurtre, est si manifestement injuste 
que le spectateur ne peut pas ne pas prendre le parti de Durand, quelles que puis- 
sent €tre ses convictions politiques. Chaque fois que la piece a ćtć jouće le public 
a ćtć visiblement d'accord avec le dramaturge qui rćalisa ainsi, en 1961, la condi- 
tion qu'il posait en 1945 comme ćtant nócessaire au thćatre de nos jours, A savoir 
d'entrer dans les próoccupations du public et de donner une expression dramati- 
que A ses sentiments. 

Les acteurs du Centre Dramatique du Nord joućrent la piece pour la premiere 
fois au Havre, ville natale de Durand. Cette reprósentation eut lieu dans une salle 
de cinćma, devant un public ol se mólaient des reprósentants de la compagnie de 
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navigation qui avait figurć dans Iaffaire, la fille de Durand et Tex-Prósident de la 
Róćpublique, Coty, qui, jeune avocat, avait pris la dćfense de Durand et, apres la 
condamnation, s'ćtait employć A lui sauver la vie et ensuite a ćtablir son innocence. 
La rćhabilitation vint trop tard: la raison de Durand avait sombrć pendant ses 
sept annćes de rćclusion et il ne quitta la prison que pour €tre enfermć dans un asile. 
D'autres reprósentations furent donnćes dans la salle meme ou Durand avait di- 
rigć le combat du syndicalisme, devant un public de dockers et de dockers a la re- 
traite qui, eux, avaient ćtć impliqućs dans Taffaire. Tous rćagirent a la vue des per- 
sonnages de la piece comme si I'on eńt ćtć au temps du drame de 1910, tant la fic- 
tion thćadtrale s'ćtait confondue avec la rćalitć. Dans la capitale, au Thćatre Sarah- 
-Bernhardt, Boulevard Durand provoqua des rćactions ćgalement vives, non parce 
que les spectateurs revivaient le passć, mais a cause de I'actualitć de la piece, dont 
le theme principal est Iinjustice dćplorće mais ćternellement rópćtće, et ol on voit 
Fexploitation de I'ouvrier, la victimisation du meneur de greve, la partialitć des 
pouvoirs envers les employeurs et — actualitć brńlante — la brutalitć de la police. 

La salle fut toujours comble, remplie en grande partie par action des syndicats. 
Plus d'une fois, et avant qu'on efit assistć aux tentatives de Vilar, Planchon et les 
autres, Salacrou avait affirmć sa conviction que, pour que le grand public prit 
le chemin du thćatre, il fallait que les syndicats s'y missent, qu'on allat chercher 
les spectateurs dans les usines mó6mes. Il croyait aussi que ce nouveau public, 
par ses exigeances, crćerait de nouveaux auteurs. Gatti, Vinaver, Georges Soria, 
FAdamov du Printemps 71, Planchon meme, seraient-ils ces nouveaux auteurs? 
ou Salacrou, le Salacrou des Nuits de la colere et encore plus du Boulevard 
Durand? et seraient-ce Ia les premiers pas, comme I'espere et le croit Jean Vilar, 
vers un thćatre qui finalement ne sera que populaire puisqu'il sera accessible 
a tous et qu'il aura d'annće en annće, amenć un plus grand public a la culture, 
et aura peu A peu dćbarrassć le thćatre de tout le rituel dont la socićtć bour- 
geoise l'a affublć? 

La reprćsentation du Printemps 71 d'Adamov mentionnće ci-dessus (p.33) 
na pas eu lieu, mais la piece a ćtć donnće A Saint-Denis, en aviil-mai 1963, 
dans une mise en scene de Claude Martin (dócor de Renć Allio). Notons encore 
que Jean Vilar vient de quitter le T. N.P. (juillet 1963). 

PROBLEMY TEATRU LUDOWEGO WE FRANCJI 

STRESZCZENIE 

Sukces reżysera Roger Planchon w teatrze miejskim w Villeurbanne, powodzenie ostatniej 
sztuki znanego autora Armand Salacrou, Boulevard Durand, i dyskusje wciąż żywe wokół dzieła 
Jean Vilar w Narodowym Teatrze Ludowym — oto znamiona współczesnego ruchu, zmierzają- 
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cego do utworzenia we Francji teatrów popularnych, czyli teatrów ludowych. Jest to najciekawsze 
zjawisko działalności teatralnej w okresie po drugiej wojnie światowej. Dla kogo przeznaczony jest 
ten teatr? Jak postępować, żeby sprowadzić do teatru tę publiczność, która go nie zna, a wy- 
chowana jest na widowisku filmowym? Gdzie ma być umieszczony teatr popularny, czyli teatr 
ludowy? Jaka powinna być architektura sali teatralnej i sceny? Jak należy przyjmować taką 
publiczność w teatrze? Jaki wybierać repertuar? Jak go podać? W jakim „oświetleniu* (perspek- 
tywie)? Czy to nowe audytorium pobudzi nowych autorów, stworzy nowe formy dramatyczne, 
nową scenografię? Czy taki teatr, wymagający olbrzymich kosztów, będzie się mógł utrzymać bez 
ofiarnej i niczym nie uwarunkowanej pomocy państwa i zarządów miejskich? I czy w końcu 
jedynie takie teatry popularne, czyli teatry ludowe, utrzymają się w kraju, czego by sobie życzył 
iw co wierzy Jean Vilar? 

Przełożyła Helena Devechy 


