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Si le C.N.R. a fini par adopter ce texte à l'unanimité 
après plusieurs mois de tracta�ons, c'est bien parce 
qu'il reflétait la pensée et les aspira�ons de l'immense 
majorité des résistants.

Jacques DEBU-BRIDEL

Aussi le contenu de ce programme n'a pas perdu de 
son intérêt et mérite qu'on y réfléchisse pour en �rer 
des leçons pour la France de 1974.

Ainsi une poignée d'inconnus clandes�ns, presque 
tous  traqués par la Gestapo et la police de Pétain, hors 
la loi, mal vêtus et généralement peu nourris, 
rassemblés en secret dans un modeste salon de la rive 
gauche, parvinrent, malgré tout, à faire entendre la 
voix de la France jugulée à ses puissants alliés. Leur 
force? Leur  seule force? Ils traduisaient la profonde 
décision, silencieuse mais têtue et décidée, du peuple 
français.
Je ne puis reprendre ici l'analyse de son rôle au cours 
des derniers mois de la lu�e décisive contre I'occupant 
et les collaborateurs, mais qu'il me soit permis 
d'affirmer que les grandes lignes de son programme 
pour l ' indépendance na�onale,  les l ibertés 
républicaines et la démocra�e et la jus�ce sociale 
demeurent toujours d'actualité.

La première, dont j 'ai  été - à part quelques 
modifica�ons de détail - l'auteur, exposait pourquoi il 
fallait lu�er par tous les moyens sans a�endre un 
hypothé�que jour J, contre l’occupant et ses valets.
La deuxième par�e fut la résultante de différents 
projets antérieurs émanant de sources diverses. Elle 
énumérait les mesures à prendre après la Libéra�on 
pour une France plus démocra�que et socialement 
plus équitable que celle de 1939. Sa lecture permet de 
comprendre que la masse des résistants et du peuple 
condamnait les féodalités de l'argent comme 
responsables des malheurs de la France.

On ne pouvait plus en avril  1944 ni défendre 
ouvertement l'a�en�sme ni couvrir ouvertement les 
de Wendel, Francolor et autres trusts «collabos".

La cons�tu�on du C.N.R. et de son comité permanent 
marque un tournant décisif,  le début de la 
structura�on de la résistance capable de tenir en 
échec les autorités de Vichy et de s'y subs�tuer l'heure 
venue, et l'intensifica�on de la lu�e armée...

Le programme du C.N.R. était composé de deux 
par�es.

Pierre VILLON

Regards croisés de Jacques Debu-Bridel et Pierre Villon (30 ans plus tard).
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Voici le programme d'ac�on du Conseil Na�onal de la 
Résistance. Il a été unanimement adopté le 15 mars 
1944, en pleine lu�e du peuple de France contre ses 
oppresseurs.
Dès son arrivée à Paris, le général de Gaulle, 
président du gouvernement provisoire de la 
République, fut reçu à l'Hôtel de Ville par le Conseil 
na�onal de la Résistance.
Solennellement, le programme d'ac�on de ces 
hommes qui portèrent la lourde responsabilité de 
cons�tuer, dans la période de clandes�nité et 
d'illégalité, l'0rganisme Suprême de la Résistance 
Française, fut remis au chef du gouvernement.
N o u s  l e  p u b l i o n s  a u j o u r d ' h u i .  N o u s  l e 
communiquons à la na�on libérée. C'est par ce 
programme que les liens moraux et poli�ques 
s'établiront entre le peuple et les hommes d'Etat.

Aux heures les plus dures de notre histoire, dans une 
période où la réalité brutale de .l'ac�on éprouvait à la 

fois les hommes et leurs idées, le Conseil Na�onal de 
la Résistance sut être un guide clairvoyant, un 
organisateur convaincu.
Aujourd'hui, il entend rester avec le peuple, voir en 
lui l'animateur de la résurrec�on française en même 
temps qu'un juge impar�al.

Le Conseil Na�onal de la Résistance, qui ne pensait 
qu'à la France lorsqu'il œuvrait pour sa libéra�on, ne 
re�ent que les intérêts de la France lorsqu'il fait 
connaître à sa popula�on ce qui fut ses mots d'ordre 
d'hier et ce qui reste l'une de ses raisons essen�elles 
d'être.

Ainsi, le Conseil Na�onal de la Résistance aura, à ce 
moment-là, mais à ce moment seulement, accompli 
la Mission historique qui fut et demeure la sienne.

Louis SAILLANT

Le Conseil Na�onal de la Résistance fait confiance au 
gouvernement provisoire de la République.

Président du Conseil Na�onal de la Résistance  - 1944.

Le programme d'ac�on du Conseil Na�onal de la 
Résistance est plus qu'un document sur lequel on se 
p ro n o n c e .  C ' e st  a u s s i  u n  p ro g ra m m e  d e 
gouvernement pour lequel on a comba�u, sur lequel 
on compte, par lequel on verra se traduire dans la vie 
ce qui n'était qu'aspira�ons légi�mes et nobles entre 
toutes.

Ce�e confiance sera  communica�ve;  e l le 
s'épanouira dans un ensemble de réalisa�ons qui 
feront de la France une na�on poli�quement libre, 
socialement juste, économiquement forte.

Avant-propos de 1944

Projet de
manifeste des 80,
juillet 1940
(Musée de la
Résistance na�onale).

Note concernant
l’arresta�on

de résistants
communistes

de la région
de Montluçon,

en janvier 1941
(Musée de la 

Résistance na�onale).

Le 27 mai, le CNR confirma. La solu�on proposée était 
que de Gaulle dirige un gouvernement provisoire, 
Giraud devant être le chef militaire.

La posi�on traduisait effec�vement le vœu profond de 
toute la Résistance.

«Ainsi sur tous les terrains et, d'abord, sur le sol 
douloureux de la France, germait au moment voulu 
une moisson bien préparée. Le télégramme de Paris, 
transmis à Alger et publié par les postes-radio 
américains, britanniques et français libres, produisit un 
effet décisif, non seulement en raison de ce qu'il 
affirmait, mais aussi et surtout qu'il donnait la preuve 
que la résistance française avait su faire son unité. La 
voix de ce�e France écrasée, mais grondante et 
assurée, couvrait, soudain, le chuchotement des 
intrigues et les palabres des combinaisons. J'en fus, à 
l'instant même, plus fort, tandis que Washington et 
Londres mesuraient sans plaisir, mais non sans lucidité, 
la portée de l'événement.»

Jean Moulin, touchant au succès, avait écrit, dans un 
télégramme précédant la réunion cons�tu�ve : «Le 
peuple de France n'adme�ra jamais la subordina�on 
du général de Gaulle au général Giraud ».

«Avec le recul du temps on a perdu de vue toute 
l'ambiguïté et le caractère équivoque où se 
complaisait l'équipe Giraud, qui se réclamera jusqu'à la 
fin de mars 1943 de la légi�mité du régime de Vichy et 
du maréchal Pétain. Le Journal  Officiel d'Afrique du 
Nord publiera jusqu'au 5 mars les décrets de Vichy 
signés de Pierre Laval, dont celui du 30 janvier créant la 
«milice» avec Darnand et celui du 13 février ins�tuant 
le STO (Service du travail obligatoire) et mobilisant la 
main- d'œuvre pour le III ���  Reich.
Giraud en son conseil est entouré de toute la haute 
administra�on nommée par Laval et Pétain...» (1).

De Gaulle, en ses mémoires de guerre, a écrit:

Le 27 MAI 1943 - le C.N.R. confirme
la Résistance Intérieure dans son rôle déterminant, de la lu�e immédiate à sa contribu�on 
prochaine au processus de la Libéra�on et à la victoire aux côtés des forces Françaises Libres,
des réseaux et des forces alliées.
Ce fut une étape décisive pour que
la France s’inscrive dans l’alliance
victorieuse et rétablisse sa République
dans le concert des na�ons.

DE GAULLE,
en ses mémoires de guerre,
avait écrit:

« J'en fus, à l'instant même,
plus fort »

A I'époque, la Résistance « intérieure » était très inquiète de ce qui se passait en Afrique du Nord, libérée 
depuis le 8 novembre 1942, mais où les Alliés semblaient s'accommoder des survivances du régime de 
Vichy, qui se prolongeaient sous la houle�e du général Giraud, prisonnier évadé d'AIlemagne mais n'ayant 
pas compris Pétain et la profondeur de sa trahison.

Ainsi, Jacques Debu - Bridel a-t-il écrit: 

Télégramme du 29 mai 1943
annonçant la première réunion du CNR
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I-  PLAN D'ACTION IMMÉDIATE

Ce�e mission de combat ne doit pas prendre fin à la 
Libéra�on. Ce n'est, en effet, qu'en regroupant toutes 
ses forces autour des aspira�ons quasi-unanimes de la 
Na�on, que la France retrouvera son équilibre moral et 
social et redonnera au monde l'image de sa grandeur 
et la preuve de son unité.
Aussi, les représentants des organisa�ons de 
Résistance, des centrales syndicales et des par�s ou 
tendances poli�ques groupés au sein du C.N.R., 
délibérant en assemblée plénière le 15 mars 1944, ont-
ils décidé de s'unir sur le programme suivant, qui 
comporte à la fois un plan d'ac�on immédiate contre 
l'oppresseur et les mesures des�nées à instaurer, dès 
la libéra�on du territoire, un ordre social plus juste.

Les représentants des organisa�ons de résistance, des 
centrales syndicales et des par�s ou tendances 
poli�ques groupés au sein du C.N.R., expriment leur 
angoisse devant la destruc�on physique de la Na�on 
que l'oppresseur hitlérien poursuit avec l'aide des 
hommes de Vichy, par le pillage, par la  suppression de 
toute produc�on u�le aux Français, par la famine 
organisée, par le main�en dans les camps d'un million 
de prisonniers, par la déporta�on d'ouvriers au 
nombre de plusieurs centaines de milliers, par 
l'emprisonnement de 300 000 Français et par 
l'exécu�on des patriotes les plus valeureux, dont déjà 
plus de 50 000 sont tombés pour la France.
Ils proclament leur volonté de délivrer la patrie en 
collaborant étroitement aux opéra�ons militaires que 
l'armée française et les armées alliées entreprendront 
sur le con�nent, mais aussi de hâter ce�e libéra�on, 
d'abréger les souffrances de notre peuple, de sauver 
l'avenir de la France en intensifiant sans cesse et par 
tous les moyens la lu�e contre l'envahisseur et ses 
agents, commencée dès 1940.
Ils adjurent les gouvernements anglais et américain de 
ne pas décevoir plus longtemps I'espoir et la confiance 
que la France, comme tous les peuples opprimés de 
l'Europe, a placés dans leur volonté d'aba�re 
l'Allemagne nazie, par le déclenchement d'opéra�ons 
militaires de grande envergure qui assureront, aussi 
vite que possible, la libéra�on des territoires envahis et 
perme�ront ainsi aux  Français qui sont sur notre sol 
de se joindre aux armées alliées pour l'épreuve 
décisive.

Ils insistent auprès du Comité Français de la Libéra�on 
Na�onale pour qu'il me�e tout en œuvre afin 
d'obtenir des armes et de les me�re à la disposi�on 
des patriotes. Ils constatent que les Français qui ont su 
organiser la résistance ne veulent pas et d'ailleurs ne 
peuvent pas se contenter d'une a�tude passive dans 
l'a�ente d'une aide extérieure, mais qu'ils veulent faire
la guerre, qu'ils veulent et qu'ils doivent développer 
leur résistance armée contre l'envahisseur et contre 
I'oppresseur.
Ils constatent, en outre, que la Résistance Française 
doit ou se ba�re ou disparaître : qu'après avoir agi de 
façon défensive, elle a pris maintenant un caractère 
offensif et que seuls le développement et la 
généralisa�on de l'offensive des Français contre 
l'ennemi lui perme�ront de subsister et de vaincre.
Ils constatent enfin que la mul�plica�on des grèves, 
l'ampleur des arrêts de travail le 11 novembre qui, 
dans beaucoup de cas, ont été réalisés dans l'union des 
patrons et des ouvriers, l'échec infligé au plan de 
déporta�on des jeunes Français en Allemagne, le 
magnifique combat que mènent tous les jours, avec 
l'appui des popula�ons dans les Alpes, dans le Massif 
Central, dans les Pyrénées et dans les Cévennes, les 
jeunes Français des maquis, avant-garde de l'armée de 
la Libéra�on, démontrent avec éclat que notre peuple 
est tout en�er engagé dans la lu�e et qu'il doit 
poursuivre et accroître ce�e lu�e.

Née de la volonté ardente des Français de refuser la 
défaite, la Résistance n'a pas d'autre raison d'être que 
la lu�e quo�dienne intensifiée.

En conséquence, les représentants des organisa�ons 
de résistance, des centrales syndicales et des par�s ou 
tendances poli�ques groupés au sein du C.N.R. 
déclarent que c'est seulement par l'organisa�on, 
l'intensifica�on de la lu�e menée par les forces 
armées, par les organisa�ons cons�tuées, par les 
masses, que pourra être réalisée l'union véritable de 
toutes les forces patrio�ques pour la réalisa�on de la 
libéra�on na�onale inséparable, comme l'a dit le 
Général De Gaulle, de l'insurrec�on na�onale qui, ainsi 
préparée, sera dirigée par le C.N.R., sous l'autorité du 
C.F.L.N., dès que les circonstances poli�ques et 
militaires perme�ront d'assurer, même au prix de 
lourds sacrifices, son succès. Ils ont l'espoir que les 
opéra�ons de libéra�on du pays, prévues par le plan 
de l'état-major interallié, pourront ainsi être, le cas 
échéant, avancées grâce à l'aide apportée par les 
Français dans la lu�e engagée contre l'ennemi 
commun, ainsi que l'a démontré l'exempIe glorieux 
des patriotes corses.

UN PROGRAMME POUR AUJOURD’HUI...
& pour demain !

3. Développer l'esprit de lu�e effec�ve en vue de la 
répression des nazis et des fascistes français ;
4. Développer, d'une part, la solidarité envers les 
emprisonnés et les déportés; d'autre part, la solidarité 
envers les familles de toutes les vic�mes de la terreur 
hitlérienne et vichyssoise ;

L’aide de la popula�on à la Résistance.

5. En accord avec les organisa�ons syndicales 
résistantes, comba�re pour la vie et la santé des 
Français par une lu�e quo�dienne et incessante, par des 
pé��ons, des manifesta�ons et des grèves, afin 
d'obtenir i'augmenta�on des salaires et des traitements 
bloqués par Vichy et les Allemands, et des ra�ons 
alimentaires et a�ribu�ons de produits de première 
qualité réduites par la réglementa�on de Vichy et les 
réquisi�ons de l'ennemi, de façon à rendre à la 
popula�on un minimum vital en ma�ère d'alimenta�on, 
de chauffage et d'habilIement ;
6. Défendre les condi�ons de vie des anciens 
comba�ants, des prisonniers, des femmes de 
prisonniers, en organisant la lu�e pour toutes leurs 
revendica�ons par�culières ;

Pour mobiliser les ressources immenses d'énergie du 
peuple français, pour les diriger vers I'ac�on salvatrice 
dans I'union de toutes les volontés, le C.N.R. décide :
D'inviter les responsables des organisa�ons déjà 
existantes à former des comités de villes et de villages, 
d'entreprises, par la coordina�on des forma�ons qui 
existent actuellement, par la forma�on de comités là où 
rien n'existe encore et à y enrôler les patriotes non 
organisés.

8. Défendre à l'intérieur de la corpora�on agricole les 
producteurs contre les prélèvements excessifs, contre 
les taxes insuffisantes et lu�er pour le remplacement 
des syndicats à la solde de Vichy et de l'Allemagne par 
des paysans dévoués à la cause de la paysannerie 
française.
Tout en lu�ant de ce�e façon et grâce à l'appui de 
solidarité et de comba�vité que développe ce�e lu�e, 
les comités de villes, de villages et d'entreprises devront 
en outre :

1. Développer la lu�e contre la déporta�on et aider les 
réfractaires à se cacher, à se nourrir, à se vê�r et à se 
défendre, enlevant ainsi des forces à l'ennemi et 
augmentant le poten�el humain de la résistance ;

a) Renforcer les organisa�ons armées de Forces 
Françaises de l'Intérieur par I'accroissement des 
groupes de patriotes, groupes francs, francs-�reurs et 
par�sans, recrutés en par�culier parmi les réfractaires ;

Tous ces comités seront placés sous la direc�on des 
comités départementaux de la libéra�on (C.D.L.). Ils 
seront soumis à l'autorité des C.D.L. qui leur 
transme�ront, comme direc�ve, la plate-forme d'ac�on 
et la ligne poli�que déterminée parle C.N.R.

Ces comités devront, selon les circonstances et en se 
conformant aux instruc�ons données par les C.D.L., 
appuyer et guider toutes les ac�ons menées par les 
Français contre toutes les formes d'oppression et 
l'expIoita�on imposées par l'ennemi, de l'extérieur et de 
l'intérieur.

Ces comités devront :

7. Mener la lu�e contre les réquisi�ons de produits 
agricoles, de ma�ères premières et d'installa�ons 
industrielles pour le compte de l'ennemi ; saboter et 
paralyser la produc�on des�née à l'ennemi et ses 
transports par route, par fer et par eau ;

b) En accord avec les états-majors na�onaux, régionaux 
et départementaux des F.F.I., organiser des milices 
patrio�ques dans les villes, les campagnes et les 
entreprises, dont l'encadrement sera facilité par des 
ingénieurs, techniciens, ins�tuteurs, fonc�onnaires et 
cadres de réserve, et qui sont des�nées à défendre 
l'ordre public, la vie et les biens des Français contre la 
terreur et la provoca�on, assurer et maintenir 
l'établissement effec�f de l'autorité des Comités 
départementaux de la Libéra�on sur tout ce qui aura été 
ou sera créé dans ce domaine par le strict ra�achement 
aux F.F.I. dont I'autorité et la discipline doivent être 
respectées par tous.

Le but de ces comités sera, à l'échelon communal, local et 
d'entreprise, de faire par�ciper de façon effec�ve tous les 
Français à la lu�e contre l'ennemi et contre ses agents de 
Vichy, aussi bien par la solidarité et l'assistance ac�ve à 
l'égard des patriotes que par l'impulsion et le sou�en 
donnés aux revendica�ons vitales de notre peuple. Par 
dessus tout, leur tâche essen�elle sera de mobiliser et 
d'entraîner les Français qu'ils auront su grouper à I'ac�on 
armée pour la libéra�on.

2. Traquer et punir les agents de la Gestapo et de la Milice 
de Darnand ainsi que les mouchards et les traîtres ;
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I-  PLAN D'ACTION IMMÉDIATE

Ce�e mission de combat ne doit pas prendre fin à la 
Libéra�on. Ce n'est, en effet, qu'en regroupant toutes 
ses forces autour des aspira�ons quasi-unanimes de la 
Na�on, que la France retrouvera son équilibre moral et 
social et redonnera au monde l'image de sa grandeur 
et la preuve de son unité.
Aussi, les représentants des organisa�ons de 
Résistance, des centrales syndicales et des par�s ou 
tendances poli�ques groupés au sein du C.N.R., 
délibérant en assemblée plénière le 15 mars 1944, ont-
ils décidé de s'unir sur le programme suivant, qui 
comporte à la fois un plan d'ac�on immédiate contre 
l'oppresseur et les mesures des�nées à instaurer, dès 
la libéra�on du territoire, un ordre social plus juste.

Les représentants des organisa�ons de résistance, des 
centrales syndicales et des par�s ou tendances 
poli�ques groupés au sein du C.N.R., expriment leur 
angoisse devant la destruc�on physique de la Na�on 
que l'oppresseur hitlérien poursuit avec l'aide des 
hommes de Vichy, par le pillage, par la  suppression de 
toute produc�on u�le aux Français, par la famine 
organisée, par le main�en dans les camps d'un million 
de prisonniers, par la déporta�on d'ouvriers au 
nombre de plusieurs centaines de milliers, par 
l'emprisonnement de 300 000 Français et par 
l'exécu�on des patriotes les plus valeureux, dont déjà 
plus de 50 000 sont tombés pour la France.
Ils proclament leur volonté de délivrer la patrie en 
collaborant étroitement aux opéra�ons militaires que 
l'armée française et les armées alliées entreprendront 
sur le con�nent, mais aussi de hâter ce�e libéra�on, 
d'abréger les souffrances de notre peuple, de sauver 
l'avenir de la France en intensifiant sans cesse et par 
tous les moyens la lu�e contre l'envahisseur et ses 
agents, commencée dès 1940.
Ils adjurent les gouvernements anglais et américain de 
ne pas décevoir plus longtemps I'espoir et la confiance 
que la France, comme tous les peuples opprimés de 
l'Europe, a placés dans leur volonté d'aba�re 
l'Allemagne nazie, par le déclenchement d'opéra�ons 
militaires de grande envergure qui assureront, aussi 
vite que possible, la libéra�on des territoires envahis et 
perme�ront ainsi aux  Français qui sont sur notre sol 
de se joindre aux armées alliées pour l'épreuve 
décisive.

Ils insistent auprès du Comité Français de la Libéra�on 
Na�onale pour qu'il me�e tout en œuvre afin 
d'obtenir des armes et de les me�re à la disposi�on 
des patriotes. Ils constatent que les Français qui ont su 
organiser la résistance ne veulent pas et d'ailleurs ne 
peuvent pas se contenter d'une a�tude passive dans 
l'a�ente d'une aide extérieure, mais qu'ils veulent faire
la guerre, qu'ils veulent et qu'ils doivent développer 
leur résistance armée contre l'envahisseur et contre 
I'oppresseur.
Ils constatent, en outre, que la Résistance Française 
doit ou se ba�re ou disparaître : qu'après avoir agi de 
façon défensive, elle a pris maintenant un caractère 
offensif et que seuls le développement et la 
généralisa�on de l'offensive des Français contre 
l'ennemi lui perme�ront de subsister et de vaincre.
Ils constatent enfin que la mul�plica�on des grèves, 
l'ampleur des arrêts de travail le 11 novembre qui, 
dans beaucoup de cas, ont été réalisés dans l'union des 
patrons et des ouvriers, l'échec infligé au plan de 
déporta�on des jeunes Français en Allemagne, le 
magnifique combat que mènent tous les jours, avec 
l'appui des popula�ons dans les Alpes, dans le Massif 
Central, dans les Pyrénées et dans les Cévennes, les 
jeunes Français des maquis, avant-garde de l'armée de 
la Libéra�on, démontrent avec éclat que notre peuple 
est tout en�er engagé dans la lu�e et qu'il doit 
poursuivre et accroître ce�e lu�e.

Née de la volonté ardente des Français de refuser la 
défaite, la Résistance n'a pas d'autre raison d'être que 
la lu�e quo�dienne intensifiée.

En conséquence, les représentants des organisa�ons 
de résistance, des centrales syndicales et des par�s ou 
tendances poli�ques groupés au sein du C.N.R. 
déclarent que c'est seulement par l'organisa�on, 
l'intensifica�on de la lu�e menée par les forces 
armées, par les organisa�ons cons�tuées, par les 
masses, que pourra être réalisée l'union véritable de 
toutes les forces patrio�ques pour la réalisa�on de la 
libéra�on na�onale inséparable, comme l'a dit le 
Général De Gaulle, de l'insurrec�on na�onale qui, ainsi 
préparée, sera dirigée par le C.N.R., sous l'autorité du 
C.F.L.N., dès que les circonstances poli�ques et 
militaires perme�ront d'assurer, même au prix de 
lourds sacrifices, son succès. Ils ont l'espoir que les 
opéra�ons de libéra�on du pays, prévues par le plan 
de l'état-major interallié, pourront ainsi être, le cas 
échéant, avancées grâce à l'aide apportée par les 
Français dans la lu�e engagée contre l'ennemi 
commun, ainsi que l'a démontré l'exempIe glorieux 
des patriotes corses.

UN PROGRAMME POUR AUJOURD’HUI...
& pour demain !

3. Développer l'esprit de lu�e effec�ve en vue de la 
répression des nazis et des fascistes français ;
4. Développer, d'une part, la solidarité envers les 
emprisonnés et les déportés; d'autre part, la solidarité 
envers les familles de toutes les vic�mes de la terreur 
hitlérienne et vichyssoise ;

L’aide de la popula�on à la Résistance.

5. En accord avec les organisa�ons syndicales 
résistantes, comba�re pour la vie et la santé des 
Français par une lu�e quo�dienne et incessante, par des 
pé��ons, des manifesta�ons et des grèves, afin 
d'obtenir i'augmenta�on des salaires et des traitements 
bloqués par Vichy et les Allemands, et des ra�ons 
alimentaires et a�ribu�ons de produits de première 
qualité réduites par la réglementa�on de Vichy et les 
réquisi�ons de l'ennemi, de façon à rendre à la 
popula�on un minimum vital en ma�ère d'alimenta�on, 
de chauffage et d'habilIement ;
6. Défendre les condi�ons de vie des anciens 
comba�ants, des prisonniers, des femmes de 
prisonniers, en organisant la lu�e pour toutes leurs 
revendica�ons par�culières ;

Pour mobiliser les ressources immenses d'énergie du 
peuple français, pour les diriger vers I'ac�on salvatrice 
dans I'union de toutes les volontés, le C.N.R. décide :
D'inviter les responsables des organisa�ons déjà 
existantes à former des comités de villes et de villages, 
d'entreprises, par la coordina�on des forma�ons qui 
existent actuellement, par la forma�on de comités là où 
rien n'existe encore et à y enrôler les patriotes non 
organisés.

8. Défendre à l'intérieur de la corpora�on agricole les 
producteurs contre les prélèvements excessifs, contre 
les taxes insuffisantes et lu�er pour le remplacement 
des syndicats à la solde de Vichy et de l'Allemagne par 
des paysans dévoués à la cause de la paysannerie 
française.
Tout en lu�ant de ce�e façon et grâce à l'appui de 
solidarité et de comba�vité que développe ce�e lu�e, 
les comités de villes, de villages et d'entreprises devront 
en outre :

1. Développer la lu�e contre la déporta�on et aider les 
réfractaires à se cacher, à se nourrir, à se vê�r et à se 
défendre, enlevant ainsi des forces à l'ennemi et 
augmentant le poten�el humain de la résistance ;

a) Renforcer les organisa�ons armées de Forces 
Françaises de l'Intérieur par I'accroissement des 
groupes de patriotes, groupes francs, francs-�reurs et 
par�sans, recrutés en par�culier parmi les réfractaires ;

Tous ces comités seront placés sous la direc�on des 
comités départementaux de la libéra�on (C.D.L.). Ils 
seront soumis à l'autorité des C.D.L. qui leur 
transme�ront, comme direc�ve, la plate-forme d'ac�on 
et la ligne poli�que déterminée parle C.N.R.

Ces comités devront, selon les circonstances et en se 
conformant aux instruc�ons données par les C.D.L., 
appuyer et guider toutes les ac�ons menées par les 
Français contre toutes les formes d'oppression et 
l'expIoita�on imposées par l'ennemi, de l'extérieur et de 
l'intérieur.

Ces comités devront :

7. Mener la lu�e contre les réquisi�ons de produits 
agricoles, de ma�ères premières et d'installa�ons 
industrielles pour le compte de l'ennemi ; saboter et 
paralyser la produc�on des�née à l'ennemi et ses 
transports par route, par fer et par eau ;

b) En accord avec les états-majors na�onaux, régionaux 
et départementaux des F.F.I., organiser des milices 
patrio�ques dans les villes, les campagnes et les 
entreprises, dont l'encadrement sera facilité par des 
ingénieurs, techniciens, ins�tuteurs, fonc�onnaires et 
cadres de réserve, et qui sont des�nées à défendre 
l'ordre public, la vie et les biens des Français contre la 
terreur et la provoca�on, assurer et maintenir 
l'établissement effec�f de l'autorité des Comités 
départementaux de la Libéra�on sur tout ce qui aura été 
ou sera créé dans ce domaine par le strict ra�achement 
aux F.F.I. dont I'autorité et la discipline doivent être 
respectées par tous.

Le but de ces comités sera, à l'échelon communal, local et 
d'entreprise, de faire par�ciper de façon effec�ve tous les 
Français à la lu�e contre l'ennemi et contre ses agents de 
Vichy, aussi bien par la solidarité et l'assistance ac�ve à 
l'égard des patriotes que par l'impulsion et le sou�en 
donnés aux revendica�ons vitales de notre peuple. Par 
dessus tout, leur tâche essen�elle sera de mobiliser et 
d'entraîner les Français qu'ils auront su grouper à I'ac�on 
armée pour la libéra�on.

2. Traquer et punir les agents de la Gestapo et de la Milice 
de Darnand ainsi que les mouchards et les traîtres ;
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1. Donner ordre à toutes les forma�ons des F.F.I. de 
comba�re dès maintenant l'ennemi en harcelant ses 
t roupes,  en  para lysant  ses  t ransports ,  ses 
communica�ons et ses produc�ons en guerre, en 
capturant ses dépôts d'armes et de muni�ons afin d'en 
pourvoir les patriotes encore désarmés ;

4. Coordonner l'ac�on militaire avec l'ac�on de 
résistance de la masse de la na�on en proposant pour 
but aux organisa�ons régionales paramilitaires 
d'appuyer et de protéger les manifesta�ons 
patrio�ques, les mouvements revendica�fs des 
femmes de prisonniers, des paysans et des ouvriers 
contre la police hitlérienne, d'empêcher les 
réquisi�ons de vivres et d'installa�ons industrielles, les 
rafles organisées contre les réfractaires et les ouvriers 
en grève et défendre la vie et la liberté de tous les 
Français contre la barbare oppression de I'occupant 
provisoire.

Pour assurer la pleine efficacité des mesures énoncées 
ci-dessous, le C.N.R. prescrit que l'état-major na�onal 
des Forces Françaises de I'Intérieur, tout en préparant 
minu�eusement la coopéra�on avec les Alliés en cas 
de débarquement, doit :

2. Faire distribuer les dépôts d'armes encore inu�lisées 
aux forma�ons jugées par lui les plus aptes à se ba�re 
u�lement dès à présent et dans l'avenir immédiat ;
3. Organiser de façon ra�onnelle la lu�e suivant un 
plan établi avec les autorités compétentes à l'échelon 
régional, départemental ou local, pour obtenir le 
maximum d'efficacité ;

Ÿ le développement et le sou�en des coopéra�ves de 
produc�on, d'achats et de ventes, agricoles et 
ar�sanales ;

4. Afin d'assurer :

Ainsi, par l'applica�on des décisions du présent 
programme d'ac�on commune, se fera, dans l'ac�on, 
l'union étroite de tous les patriotes, sans dis�nc�on 
d'opinions poli�ques, philosophiques ou religieuses.

Ÿ la pleine liberté de pensée, de conscience et 
d'expression ;

3. Afin d'exiger la confisca�on des biens des traîtres et 
des trafiquants de marché noir, l'établissement d'un 
impôt progressif sur les bénéfices de guerre et plus 
généralement sur les gains réalisés au détriment du 
peuple et  de la  na�on pendant  la  pér iode 
d'occupa�on, ainsi que la confisca�on de tous les biens 
ennemis, y compris les par�cipa�ons acquises depuis 
l'armis�ce par le gouvernement de l'Axe et par leurs 
ressor�ssants dans les entreprises françaises et 
coloniales de tout ordre, avec cons�tu�on de ces 
par�cipa�ons en patrimoine na�onal inaliénable ;

a) sur le plan économique :
Ÿ l ' instaura�on d'une véritable démocra�e 

économique et sociale, impliquant l'évic�on des 
grandes féodalités économiques et financières de 
la direc�on de l'économie ;

Ÿ l'établissement de la démocra�e la plus large en 
rendant la parole au peuple français par le 
rétablissement du suffrage universel ;

Ainsi par l'effort et les sacrifices de tous sera avancée 
l'heure de la libéra�on du territoire na�onal, ainsi la vie 
de milliers de Français pourra être sauvée et 
d'immenses richesses pourront être préservées.

Unis quant au but à a�eindre, unis quant aux moyens à 
me�re en oeuvre pour a�eindre ce but qui est la 
libéra�on rapide du territoire, les représentants des 
mouvements, groupements, par�s ou tendances 
poli�ques groupés au sein du C.N.R., proclament qu'ils 
sont décidés à rester unis après la libéra�on :

Ÿ la l iberté d'associa�on, de réunion et de 
manifesta�on ;

Ÿ l'inviolabilité du domicile et le secret de la 
correspondance ;

Ÿ le respect de la personne humaine ;
Ÿ I'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi ;

II-  MESURES A APPLIQUER DES LA 
LIBÉRATION DU TERRITOIRE 

5. Afin de promouvoir les réformes indispensables :

Ainsi se cons�tuera dans la lu�e une armée 
expérimentée, rompue au combat, dirigée par des 
cadres éprouvés devant le danger, une armée capable 
de jouer son rôle lorsque les condi�ons de 
I'insurrec�on na�onale seront réalisées, armée qui 
élargira progressivement ses objec�fs et son 
armement.

1. Afin d'établir le gouvernement provisoire de la 
République formé par le général de Gaulle pour 
défendre l'indépendance poli�que et économique de 
la na�on, rétablir la France dans sa puissance, dans sa 

grandeur et dans sa mission universelle ;
2. Afin de veiller au châ�ment des traîtres et à l'évic�on 
dans le domaine de l'administra�on et de la vie 
professionnelle de tous ceux qui auront pac�sé avec 
l'ennemi ou qui se seront associés ac�vement à la 
poli�que des gouvernements de collabora�on ;

Ÿ la liberté de la presse, son honneur et son 
indépendance à l'égard de l'État, des puissances 
d'argent et des influences étrangères ;

Ÿ une organisa�on ra�onnelle de l'éoonomie 
assurant la subordina�on des intérêts par�culiers à 
I'intérêt général et affranchie de la dictature 
professionnelle instaurée à l'image des Etats 
fascistes ;

Ÿ l'intensifica�on de la produc�on, na�onale selon 
les lignes d'un plan arrêté par l'Etat après 
consulta�on des représentants de tous les 
éléments de ce�e produc�on ;

Ÿ le retour à la na�on des grands moyens de 
produc�on monopolisés, fruit du travail commun, 
des sources d'énergie, des richesses du sous-sol, 
des compagnies d'assuranœs et des grandes 
banques ;

Ci-contre, les membres du conseil na�onal de la Résistance
(C.N.R) réunis le 10 septembre 1944. 

Cependant, ils ne sont pas ici au complet puisque 
notamment sont absents les représentants

de "Combat" et de l'0.C.M.
De gauche à droite, on reconnaiT: Robert Chambeiron, 

Pierre Meunier, Auguste Gillot; Joseph Laniel, Henri 
Ribière, Jacques Lecompte-Boinezÿ Gaston Tessier,

Pierre Villon, Georges Bidault ; André Mu�er, Louis 
Saillant; Pascal Copreau, Paul Bas�a, Daniel Mayer,

Jean-Pierre Lévy et Jacques Debû-Bridel...

Ÿ un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer 
à tous les citoyens des moyens d'existence, dans tous 
les cas où ils sont incapables de se le procurer par le 
travail, avec ges�on appartenant aux représentants 
des intéressés et de l'Etat ;

Ÿ la recons�tu�on, dans ses libertés tradi�onnelles, 
d'un syndicalisme indépendant, doté de larges 
pouvoirs dans l'organisa�on de la vie économique et 
sociale ;

Ÿ la sécurité de l'emploi, la réglementa�on des 
condi�ons d'embauchage et de licenciement, le 
rétablissement des délégués d'atelier ;

Ÿ le droit d'accès, dans le cadre de l'entreprise, aux 
fonc�ons de direc�on et d'administra�on, pour les 
ouvriers possédant les qualifica�ons nécessaires, 
et la par�cipa�on des travailleurs à la direc�on de 
l'économie.

Ÿ le droit au travail et le droit au repos, notamment par 
le rétablissement et I'aménagement du régime 
contractuel du travail ;

Ÿ un rajustement important des salaires et la garan�e 
d'un niveau de salaire et de traitement qui assure à 
chaque travailleur et à sa famille la sécurité, la dignité 
et la possibilité d'une vie pleinement humaine ;

Ÿ la garan�e du pouvoir d'achat na�onal par une 
poli�que tendant à la stabilité de la monnaie ;

b) sur le plan social :

Ainsi sera fondée une République nouvelle qui balaiera

Ÿ une retraite perme�ant aux vieux travailleurs de 
finir dignement leurs jours ;

Ÿ le dédommagement des sinistrés et alloca�ons et 
pensions pour les vic�mes de la terreur fasciste.

L'union des représentants de la Résistance pour 
l'ac�on dans le présent et dans l'avenir, dans l'intérêt 
supérieur de la patrie, doit être pour tous les Français 
un gage de confiance et un s�mulant. Elle doit les 
inciter à éliminer tout esprit de par�cularisme, tout 
ferment de division qui pourrait freiner leur ac�on et 
ne servir que l'ennemi.

le régime de basse réac�on instauré par Vichy et qui 
rendra aux ins�tu�ons démocra�ques et populaires 
I'efficacité que leur avaient fait perdre les entreprises 
de corrup�on et de trahison qui ont précédé la 
capitula�on. Ainsi sera rendue possible une 
démocra�e qui unisse au contrôle effec�f exercé par 
les élus du peuple la con�nuité de l 'ac�on 
gouvernementale.

général de Gaulle !

En avant donc, dans l'union de tous les Français 
rassemblés autour du C.F.L.N. et de son président le

En avant pour le combat, en avant pour la victoire afin
que VIVE LA FRANCE !

Ÿ l'éléva�on et la sécurité du niveau de vie des 
travailleurs de la terre par une poli�que de prix 
agricoles rémunérateurs, améliorant et généralisant 
l'expérienœ de l'0ffice du blé, par une législa�on 
sociale accordant aux salariés agricoles les mêmes 
droits qu'aux salariés de l'industrie, par un système 
d'assurance contre les calamités agricoles, par 
l'établissement d'un juste statut du fermage et du 
métayage, par des facilités d'accession à la propriété 
pour les jeunes familles paysannes et par la 
réalisa�on d'un plan d'équipement rural ;

c) Une extension des droits poli�ques, sociaux et 
économiques des popula�ons indigènes et coloniales.
d) La possibilité effec�ve pour tous les enfants français
de bénéficier de l'instruc�on et d'accéder à la culture 
la plus développée, quelle que soit la situa�on de 
fortune de leurs parents, afin que les fonc�ons les plus 
hautes soient réellement accessibles à tous ceux qui 
auront les capacités requises pour les exercer et que 
soit ainsi promue une élite véritable, non de naissance 
mais de mérite, et constamment renouvelée par les 
apports populaires.
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1. Donner ordre à toutes les forma�ons des F.F.I. de 
comba�re dès maintenant l'ennemi en harcelant ses 
t roupes,  en  para lysant  ses  t ransports ,  ses 
communica�ons et ses produc�ons en guerre, en 
capturant ses dépôts d'armes et de muni�ons afin d'en 
pourvoir les patriotes encore désarmés ;

4. Coordonner l'ac�on militaire avec l'ac�on de 
résistance de la masse de la na�on en proposant pour 
but aux organisa�ons régionales paramilitaires 
d'appuyer et de protéger les manifesta�ons 
patrio�ques, les mouvements revendica�fs des 
femmes de prisonniers, des paysans et des ouvriers 
contre la police hitlérienne, d'empêcher les 
réquisi�ons de vivres et d'installa�ons industrielles, les 
rafles organisées contre les réfractaires et les ouvriers 
en grève et défendre la vie et la liberté de tous les 
Français contre la barbare oppression de I'occupant 
provisoire.

Pour assurer la pleine efficacité des mesures énoncées 
ci-dessous, le C.N.R. prescrit que l'état-major na�onal 
des Forces Françaises de I'Intérieur, tout en préparant 
minu�eusement la coopéra�on avec les Alliés en cas 
de débarquement, doit :

2. Faire distribuer les dépôts d'armes encore inu�lisées 
aux forma�ons jugées par lui les plus aptes à se ba�re 
u�lement dès à présent et dans l'avenir immédiat ;
3. Organiser de façon ra�onnelle la lu�e suivant un 
plan établi avec les autorités compétentes à l'échelon 
régional, départemental ou local, pour obtenir le 
maximum d'efficacité ;

Ÿ le développement et le sou�en des coopéra�ves de 
produc�on, d'achats et de ventes, agricoles et 
ar�sanales ;

4. Afin d'assurer :

Ainsi, par l'applica�on des décisions du présent 
programme d'ac�on commune, se fera, dans l'ac�on, 
l'union étroite de tous les patriotes, sans dis�nc�on 
d'opinions poli�ques, philosophiques ou religieuses.

Ÿ la pleine liberté de pensée, de conscience et 
d'expression ;

3. Afin d'exiger la confisca�on des biens des traîtres et 
des trafiquants de marché noir, l'établissement d'un 
impôt progressif sur les bénéfices de guerre et plus 
généralement sur les gains réalisés au détriment du 
peuple et  de la  na�on pendant  la  pér iode 
d'occupa�on, ainsi que la confisca�on de tous les biens 
ennemis, y compris les par�cipa�ons acquises depuis 
l'armis�ce par le gouvernement de l'Axe et par leurs 
ressor�ssants dans les entreprises françaises et 
coloniales de tout ordre, avec cons�tu�on de ces 
par�cipa�ons en patrimoine na�onal inaliénable ;

a) sur le plan économique :
Ÿ l ' instaura�on d'une véritable démocra�e 

économique et sociale, impliquant l'évic�on des 
grandes féodalités économiques et financières de 
la direc�on de l'économie ;

Ÿ l'établissement de la démocra�e la plus large en 
rendant la parole au peuple français par le 
rétablissement du suffrage universel ;

Ainsi par l'effort et les sacrifices de tous sera avancée 
l'heure de la libéra�on du territoire na�onal, ainsi la vie 
de milliers de Français pourra être sauvée et 
d'immenses richesses pourront être préservées.

Unis quant au but à a�eindre, unis quant aux moyens à 
me�re en oeuvre pour a�eindre ce but qui est la 
libéra�on rapide du territoire, les représentants des 
mouvements, groupements, par�s ou tendances 
poli�ques groupés au sein du C.N.R., proclament qu'ils 
sont décidés à rester unis après la libéra�on :

Ÿ la l iberté d'associa�on, de réunion et de 
manifesta�on ;

Ÿ l'inviolabilité du domicile et le secret de la 
correspondance ;

Ÿ le respect de la personne humaine ;
Ÿ I'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi ;

II-  MESURES A APPLIQUER DES LA 
LIBÉRATION DU TERRITOIRE 

5. Afin de promouvoir les réformes indispensables :

Ainsi se cons�tuera dans la lu�e une armée 
expérimentée, rompue au combat, dirigée par des 
cadres éprouvés devant le danger, une armée capable 
de jouer son rôle lorsque les condi�ons de 
I'insurrec�on na�onale seront réalisées, armée qui 
élargira progressivement ses objec�fs et son 
armement.

1. Afin d'établir le gouvernement provisoire de la 
République formé par le général de Gaulle pour 
défendre l'indépendance poli�que et économique de 
la na�on, rétablir la France dans sa puissance, dans sa 

grandeur et dans sa mission universelle ;
2. Afin de veiller au châ�ment des traîtres et à l'évic�on 
dans le domaine de l'administra�on et de la vie 
professionnelle de tous ceux qui auront pac�sé avec 
l'ennemi ou qui se seront associés ac�vement à la 
poli�que des gouvernements de collabora�on ;

Ÿ la liberté de la presse, son honneur et son 
indépendance à l'égard de l'État, des puissances 
d'argent et des influences étrangères ;

Ÿ une organisa�on ra�onnelle de l'éoonomie 
assurant la subordina�on des intérêts par�culiers à 
I'intérêt général et affranchie de la dictature 
professionnelle instaurée à l'image des Etats 
fascistes ;

Ÿ l'intensifica�on de la produc�on, na�onale selon 
les lignes d'un plan arrêté par l'Etat après 
consulta�on des représentants de tous les 
éléments de ce�e produc�on ;

Ÿ le retour à la na�on des grands moyens de 
produc�on monopolisés, fruit du travail commun, 
des sources d'énergie, des richesses du sous-sol, 
des compagnies d'assuranœs et des grandes 
banques ;

Ci-contre, les membres du conseil na�onal de la Résistance
(C.N.R) réunis le 10 septembre 1944. 

Cependant, ils ne sont pas ici au complet puisque 
notamment sont absents les représentants

de "Combat" et de l'0.C.M.
De gauche à droite, on reconnaiT: Robert Chambeiron, 

Pierre Meunier, Auguste Gillot; Joseph Laniel, Henri 
Ribière, Jacques Lecompte-Boinezÿ Gaston Tessier,

Pierre Villon, Georges Bidault ; André Mu�er, Louis 
Saillant; Pascal Copreau, Paul Bas�a, Daniel Mayer,

Jean-Pierre Lévy et Jacques Debû-Bridel...

Ÿ un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer 
à tous les citoyens des moyens d'existence, dans tous 
les cas où ils sont incapables de se le procurer par le 
travail, avec ges�on appartenant aux représentants 
des intéressés et de l'Etat ;

Ÿ la recons�tu�on, dans ses libertés tradi�onnelles, 
d'un syndicalisme indépendant, doté de larges 
pouvoirs dans l'organisa�on de la vie économique et 
sociale ;

Ÿ la sécurité de l'emploi, la réglementa�on des 
condi�ons d'embauchage et de licenciement, le 
rétablissement des délégués d'atelier ;

Ÿ le droit d'accès, dans le cadre de l'entreprise, aux 
fonc�ons de direc�on et d'administra�on, pour les 
ouvriers possédant les qualifica�ons nécessaires, 
et la par�cipa�on des travailleurs à la direc�on de 
l'économie.

Ÿ le droit au travail et le droit au repos, notamment par 
le rétablissement et I'aménagement du régime 
contractuel du travail ;

Ÿ un rajustement important des salaires et la garan�e 
d'un niveau de salaire et de traitement qui assure à 
chaque travailleur et à sa famille la sécurité, la dignité 
et la possibilité d'une vie pleinement humaine ;

Ÿ la garan�e du pouvoir d'achat na�onal par une 
poli�que tendant à la stabilité de la monnaie ;

b) sur le plan social :

Ainsi sera fondée une République nouvelle qui balaiera

Ÿ une retraite perme�ant aux vieux travailleurs de 
finir dignement leurs jours ;

Ÿ le dédommagement des sinistrés et alloca�ons et 
pensions pour les vic�mes de la terreur fasciste.

L'union des représentants de la Résistance pour 
l'ac�on dans le présent et dans l'avenir, dans l'intérêt 
supérieur de la patrie, doit être pour tous les Français 
un gage de confiance et un s�mulant. Elle doit les 
inciter à éliminer tout esprit de par�cularisme, tout 
ferment de division qui pourrait freiner leur ac�on et 
ne servir que l'ennemi.

le régime de basse réac�on instauré par Vichy et qui 
rendra aux ins�tu�ons démocra�ques et populaires 
I'efficacité que leur avaient fait perdre les entreprises 
de corrup�on et de trahison qui ont précédé la 
capitula�on. Ainsi sera rendue possible une 
démocra�e qui unisse au contrôle effec�f exercé par 
les élus du peuple la con�nuité de l 'ac�on 
gouvernementale.

général de Gaulle !

En avant donc, dans l'union de tous les Français 
rassemblés autour du C.F.L.N. et de son président le

En avant pour le combat, en avant pour la victoire afin
que VIVE LA FRANCE !

Ÿ l'éléva�on et la sécurité du niveau de vie des 
travailleurs de la terre par une poli�que de prix 
agricoles rémunérateurs, améliorant et généralisant 
l'expérienœ de l'0ffice du blé, par une législa�on 
sociale accordant aux salariés agricoles les mêmes 
droits qu'aux salariés de l'industrie, par un système 
d'assurance contre les calamités agricoles, par 
l'établissement d'un juste statut du fermage et du 
métayage, par des facilités d'accession à la propriété 
pour les jeunes familles paysannes et par la 
réalisa�on d'un plan d'équipement rural ;

c) Une extension des droits poli�ques, sociaux et 
économiques des popula�ons indigènes et coloniales.
d) La possibilité effec�ve pour tous les enfants français
de bénéficier de l'instruc�on et d'accéder à la culture 
la plus développée, quelle que soit la situa�on de 
fortune de leurs parents, afin que les fonc�ons les plus 
hautes soient réellement accessibles à tous ceux qui 
auront les capacités requises pour les exercer et que 
soit ainsi promue une élite véritable, non de naissance 
mais de mérite, et constamment renouvelée par les 
apports populaires.
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Ainsi fut créé...
Le Conseil Na�onal de la Résistance
Interview de Robert Chambeyron réalisée par les « Ami(e)s  de la Résistance » (ANACR) publié en mai 2007.

La créa�on du C.N.R donne à la Résistance unie une 
dimension na�onale et une autorité accrue, en même 
temps qu'elle apporte au Général de Gaulle la 
légi�mité que lui contestaient les alliés anglo-saxons. 
Les manœuvres de Vichy, à travers la personne du 
Général Giraud, ont échoué, et le danger est écarté de 
l'installa�on en France d'une administra�on militaire 
alliée pilotée par les Américains. Seul le drapeau 
français flo�era au fronton des édifices publics.
En mai 1943, la France est occupée depuis trois ans.

R.C: L'obstacle à la créa�on du C.N.R est venu de 
l'opposi�on de certains dirigeants de la résistance, 
notamment dans la Zone sud, à la représenta�on 
moins des syndicats que des par�s poli�ques, qui à 
ce�e époque, étaient vomis de la popula�on; soit à 
cause d'une propagande forcenée tendant à les rendre

R.C.: Historiquement, les ini�a�ves ayant conduit à la 
créa�on du C.N.R. sont venues de la France occupée. 
Et Jean Moulin en est le symbole. A Londres, il parlait 
au nom de la Résistance intérieure. Et il a été le seul 
commissaire (c'est à dire ministre) dans le Comité 
Français de Libéra�on Na�onale (C.F.L.N) présidé par 
de Gaulle qui assumât ses fonc�ons sur le sol na�onal. 
A compter de janvier 1942, lorsque Jean Moulin 
revient de son premier séjour à Londres, c'est en 
accord avec le C.F.L.N et son président que seront 
menées les négocia�ons, souvent ardues, avec les 
mouvements, les syndicats et les par�s républicains 
résistants.

Mais, pour vaincre, il faut être uni. Les bataillons ne 
sont pas suffisants, il faut une armée. Ce sera l'objec�f 
de Jean Moulin dès le début 1941. Recenser les forces 
de la Résistance sur le sol na�onal, et rencontrer le 
Général de Gaulle pour assurer l'unité de combat de la 
résistance intérieure et de celle qui opère sur les 

théâtres extérieurs de guerre. Si des signes très forts 
sont apparus sans la volonté d'union des principaux 
dirigeants des mouvements de Résistance, disons au 
cours de l'année 1942, le véritable tournant de la 
résistance se situe le 27 mai 1943, quand Jean Moulin 
réunit le " Conseil Na�onal de la Résistance". pour cela 
il a fallu surmonter bien des obstacles, mais le but a été 
a�eint, l'unité totale.

Robert Chambeiron, président-délégué de I’ANACR, 
était le seul à pouvoir témoigner de la prépara�on et 
du déroulement de la réunion cons�tu�ve du “Conseil 
na�onal de la Résistance" à laquelle il par�cipa. Proche 
de Jean Moulin, l'ini�ateur et le premier président 
CNR, il en sera le secrétaire-général adjoint. C'est donc 
un témoin privilégié que nous avons interrogé. Ses 
réponses apportent à la connaissance historique d'un 
organisme dont l'existence et le programme ont 
puissamment contribué à la libéra�on de notre pays et 
à sa reconstruc�on, même si toutes les espérances 
dont ils étaient porteurs n'ont pas toutes été 
sa�sfaites. Laissons la parole à Robert Chambeiron.

Robert Chambeiron: Il est difficile de situer avec 
précision la date des premières ini�a�ves ayant 
conduit à la créa�on du C.N.R. La Résistance a été un 
corps vivant, et son évolu�on n'a pas échappé aux 
mouvements qui agitaient la société de l'époque. 
Beaucoup de temps s'est écoulé entre l'effondrement 
de juin 1940 et la prise de conscience de la nécessité 
de s'unir.
Dès le début, la Résistance est fragmentée. Il n'y a pas, 
ou peu, de liaisons entre les mouvements et encore 
moins  avec  Londres .  En  outre ,  les  formes 
d'organisa�ons et d'ac�on ne sont pas les mêmes dans 
la Zone occupée,
en prise direct avec l'occupant et son appareil 
répressif, et dans la Zone dite libre où une certaine 
liberté de mouvement, même réduite, existait, au 
moins jusqu'au mois de novembre 1942.
Le débarquement all ié en Afrique du Nord, 
I'écrasement de I'armée Von Paulus sur le front de 
Stalingrad, une répression de plus en plus féroce, 
l'ins�tu�on du Service du Travail Obligatoire, c'est-à-
dire la déporta�on organisée de la jeunesse française 
en  Allemagne pour combler les pertes subies par 
I'armée hitlérienne sur le front sovié�que, notamment 
vont détruire le mythe d'une Allemagne invincible, 
apporter aux Français des mo�fs de résister aux nazis 
et à Vichy, et de s'approcher progressivement de la 
Résistance, dont l'ac�on a pris de l’ampleur 
significa�ve.

responsables d'une défaite qui fut, en réalité, l'œuvre 
des hommes de Vichy, soit du fait du vote du 10 juillet 
par lequel députés et sénateurs s'étaient couchés 
devant Pétain, et qui avaient indigné ceux des Français 
qui gardaient au cœur la démocra�e. Seuls 
échappaient à l'hos�lité le Par� Communiste, qui avait 
été interdit dès 1939 et dont les députés ne pouvaient 
plus siéger à Vichy et les quelques dizaines de 
parlementaires courageux qui avaient voté contre 
Pétain (les"80"), ou qui n'avaient pu par�ciper au vote 
mais dont I'a�achement à la République n'était pas 
contestable. 

Le C.N.R a été cons�tué le 27 mai 1943. le processus 
ayant conduit à sa créa�on a été ini�é à quelle 
époque?

Pourquoi le C.N.R n'a t-il pas été créé plus tôt ?

L'origine de la créa�on du C.N.R se situe t-elle à 
Londres ou en France occupée ?

Jean MOULIN, dit « Max », premier Délégué Général en France occupée et Commissaire 
(ministre) du Comité Français de Libéra�on Na�onale, premier Président du Conseil 
Na�onal de la Résistance Compagnon de la Libéra�on.

"Max, pur et bon compagnon de ceux qui n'avaient foi qu 'en la France. A su héroïquement 
mourir pour elle".

Charles De Gaulle

Dans les rapports parfois conflictuels qu'il eut avec 
certains dirigeants de la Résistance, il apparut comme un 
homme d'Etat ayant une compréhension géopoli�que lui 
perme�ant d'apprécier la situa�on de l'époque dans 
toutes ses dimensions. Il savait écouter et n'imposa jamais 
son point de vue, que seule, sa force de convic�on 
conduisait son interlocuteur à partager. Quelles qu’aient 
été les apprécia�ons portées sur le rôle de Jean Moulin, 
jamais personne ne mit en doute la force et la sincérité de 
ses convic�ons. C’était un homme respecté, et sa foi dans 
l’avenir du pays et de la République vint à bout des 
résistances les plus opiniâtres.

L'accepta�on de l'autorité du CFLN et de celle du 
Général de Gaulle n'a-t-elle pas posé des problèmes ?

R.C: Ce n'est pas le hasard qu'on a présenté Jean Moulin 

comme l'unificateur de la Résistance. Dans son discours 
au Panthéon, Malraux souligne le rôle essen�el de Jean 
Moulin dans la créa�on de “l'armée des ombres". Ce 
qu'on sait moins, c'est qu'au mois de mai 1940, alors qu'il 
était encore préfet à Chartres, Jean Moulin avait compris 
que le sort des armes françaises était scellé et écrivait 
alors à un ami : " nous allons devoir résister, nous compter 
et nous unir". Jean Moulin a le sens de l'Etat, c'est un 
préfet républicain,, a�aché aux valeurs de la République 
et au respect de la parole donnée. Son rôle dans l'aide à 
l'Espagne républicaine est bien connu ; sa condamna�on 
des accords de Munich aussi. Il sait qu'il n'y a pas de 
concilia�on possible avec l'idéologie nazie et n'a jamais 
nourri la moindre illusion sur Pétain, étrangleur de la 
République. Il ne pouvait, bien que venu d'un milieu de 
gauche, que s'entendre avec de Gaulle, issu d'une famille 
de tradi�on conservatrice. Ils avaient en commun 
l'a�achement à la patrie, et à la souveraineté de la France, 
le même sens de l'Etat.

R.C: La Résistance ne pouvait présenter qu'un seul 
visage, autrement toutes les manœuvres auraient été 
possibles et son autorité eût été affaiblie. Jean Moulin 
avait trouvé en Zone sud des dirigeants qui, pour 
différentes raisons, sans exclure une part d'ambi�on 
personnelle, rejetaient l'autorité de de Gaulle, au nom 
de leur indépendance, c'est à dire se condamnaient à 
l'isolement au mo�f de rester les maîtres dans leur étroit 
domaine. Certains d'entre eux s'abs�endront même 
d'assister à la créa�on du Conseil Na�onal de la 
Résistance, mais leur absence ne modifiera pas le cours 
des événements. Dès ses premiers moments, le C.N.R se 
place sous l'autorité du C.F.L.N, gouvernement 
provisoire que préside de Gaulle. Mais ce dernier est à 
Londres, et c'est le C.N.R qui assurera l'exercice de la 
souveraineté na�onale jusqu'à la Libéra�on. Le Général 
de Gaulle a un "délégué" en France qui, dans le cadre de 
sa mission, assure la liaison avec le C.N.R.

Quels critères ont présidé au choix des mouvements, 
syndicats et par�s  appelés à faire par�e du C.N.R ?

La résistance intérieure s'est développée dans un 
contexte à l 'évidence différent de celui que 
connaissaient les comba�ants de la France libre.

R.C: Pour être efficace, le Conseil Na�onal de la 
Résistance devait être d'une dimension raisonnable, 
c'est à dire une structure suffisamment légère pour 
travailler sérieusement sans éveiller l'a�en�on des 
forces de répression. C'est-à-dire qu'un choix s'imposait. 
Mais il fallait surtout que toutes les sensibilités de 
l'opinion y aient leur place sans qu'aucune d'entre elles 
n'y eut une part prépondérante. Dans la Résistance, la loi 
de la majorité n'avait aucun sens. Seule l'unanimité 
donnait l'assurance que les décisions arrêtées en 
commun seraient mises en oeuvre par tous. Chaque 
organisa�on membre du C.N.R consentait son iden�té 
et la responsabilité du choix dans la mise en oeuvre.

Fin 1942-  début 1943, les par�s républicains avaient fait 
le ménage dans leur rangs et écarté les éléments qui 
s'étaient déshonorés à Vichy : ils demeuraient pour 
beaucoup la référence démocra�que. L'unité entre les 
mouvements pouvait aller sans difficulté. Dans la Zone 
nord, les cinq mouvements de la résistance qui avaient 
été retenus pour faire par�e du C.N.R se rassemblèrent 
en un "Comité de Coordina�on"  faisant pendant aux 
"Mouvement Unis de la Résistance regroupant Combat, 
Libéra�on et Franc-Tireur dans la zone Sud... Mais, dès 
que furent levés les obstacles à la créa�on d'un C.N.R 
conforme à la mission que Jean Moulin avait reçue du 
Général De Gaulle, et que le C.N.R devint opéra�onnel, 
le Comité de Coordina�on de la Zone nord et les M.U.R 
en Zone Sud finirent par perdre toute jus�fica�on 
comme facteurs d'unité de toute la Résistance. 
Rapidement, ils ne furent plus que des coquilles vides. La 
Direc�on Na�onale de la Résistance était désormais 
confiée au Conseil Na�onal de la Résistance, organe 
unique à l'image de toute la Résistance.

Précisément ce délégué est Jean Moulin. Quelle est la 
part de l’équa�on personnelle de Jean Moulin dans la 
créa�on du C.N.R ?
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Ainsi fut créé...
Le Conseil Na�onal de la Résistance
Interview de Robert Chambeyron réalisée par les « Ami(e)s  de la Résistance » (ANACR) publié en mai 2007.

La créa�on du C.N.R donne à la Résistance unie une 
dimension na�onale et une autorité accrue, en même 
temps qu'elle apporte au Général de Gaulle la 
légi�mité que lui contestaient les alliés anglo-saxons. 
Les manœuvres de Vichy, à travers la personne du 
Général Giraud, ont échoué, et le danger est écarté de 
l'installa�on en France d'une administra�on militaire 
alliée pilotée par les Américains. Seul le drapeau 
français flo�era au fronton des édifices publics.
En mai 1943, la France est occupée depuis trois ans.

R.C: L'obstacle à la créa�on du C.N.R est venu de 
l'opposi�on de certains dirigeants de la résistance, 
notamment dans la Zone sud, à la représenta�on 
moins des syndicats que des par�s poli�ques, qui à 
ce�e époque, étaient vomis de la popula�on; soit à 
cause d'une propagande forcenée tendant à les rendre

R.C.: Historiquement, les ini�a�ves ayant conduit à la 
créa�on du C.N.R. sont venues de la France occupée. 
Et Jean Moulin en est le symbole. A Londres, il parlait 
au nom de la Résistance intérieure. Et il a été le seul 
commissaire (c'est à dire ministre) dans le Comité 
Français de Libéra�on Na�onale (C.F.L.N) présidé par 
de Gaulle qui assumât ses fonc�ons sur le sol na�onal. 
A compter de janvier 1942, lorsque Jean Moulin 
revient de son premier séjour à Londres, c'est en 
accord avec le C.F.L.N et son président que seront 
menées les négocia�ons, souvent ardues, avec les 
mouvements, les syndicats et les par�s républicains 
résistants.

Mais, pour vaincre, il faut être uni. Les bataillons ne 
sont pas suffisants, il faut une armée. Ce sera l'objec�f 
de Jean Moulin dès le début 1941. Recenser les forces 
de la Résistance sur le sol na�onal, et rencontrer le 
Général de Gaulle pour assurer l'unité de combat de la 
résistance intérieure et de celle qui opère sur les 

théâtres extérieurs de guerre. Si des signes très forts 
sont apparus sans la volonté d'union des principaux 
dirigeants des mouvements de Résistance, disons au 
cours de l'année 1942, le véritable tournant de la 
résistance se situe le 27 mai 1943, quand Jean Moulin 
réunit le " Conseil Na�onal de la Résistance". pour cela 
il a fallu surmonter bien des obstacles, mais le but a été 
a�eint, l'unité totale.

Robert Chambeiron, président-délégué de I’ANACR, 
était le seul à pouvoir témoigner de la prépara�on et 
du déroulement de la réunion cons�tu�ve du “Conseil 
na�onal de la Résistance" à laquelle il par�cipa. Proche 
de Jean Moulin, l'ini�ateur et le premier président 
CNR, il en sera le secrétaire-général adjoint. C'est donc 
un témoin privilégié que nous avons interrogé. Ses 
réponses apportent à la connaissance historique d'un 
organisme dont l'existence et le programme ont 
puissamment contribué à la libéra�on de notre pays et 
à sa reconstruc�on, même si toutes les espérances 
dont ils étaient porteurs n'ont pas toutes été 
sa�sfaites. Laissons la parole à Robert Chambeiron.

Robert Chambeiron: Il est difficile de situer avec 
précision la date des premières ini�a�ves ayant 
conduit à la créa�on du C.N.R. La Résistance a été un 
corps vivant, et son évolu�on n'a pas échappé aux 
mouvements qui agitaient la société de l'époque. 
Beaucoup de temps s'est écoulé entre l'effondrement 
de juin 1940 et la prise de conscience de la nécessité 
de s'unir.
Dès le début, la Résistance est fragmentée. Il n'y a pas, 
ou peu, de liaisons entre les mouvements et encore 
moins  avec  Londres .  En  outre ,  les  formes 
d'organisa�ons et d'ac�on ne sont pas les mêmes dans 
la Zone occupée,
en prise direct avec l'occupant et son appareil 
répressif, et dans la Zone dite libre où une certaine 
liberté de mouvement, même réduite, existait, au 
moins jusqu'au mois de novembre 1942.
Le débarquement all ié en Afrique du Nord, 
I'écrasement de I'armée Von Paulus sur le front de 
Stalingrad, une répression de plus en plus féroce, 
l'ins�tu�on du Service du Travail Obligatoire, c'est-à-
dire la déporta�on organisée de la jeunesse française 
en  Allemagne pour combler les pertes subies par 
I'armée hitlérienne sur le front sovié�que, notamment 
vont détruire le mythe d'une Allemagne invincible, 
apporter aux Français des mo�fs de résister aux nazis 
et à Vichy, et de s'approcher progressivement de la 
Résistance, dont l'ac�on a pris de l’ampleur 
significa�ve.

responsables d'une défaite qui fut, en réalité, l'œuvre 
des hommes de Vichy, soit du fait du vote du 10 juillet 
par lequel députés et sénateurs s'étaient couchés 
devant Pétain, et qui avaient indigné ceux des Français 
qui gardaient au cœur la démocra�e. Seuls 
échappaient à l'hos�lité le Par� Communiste, qui avait 
été interdit dès 1939 et dont les députés ne pouvaient 
plus siéger à Vichy et les quelques dizaines de 
parlementaires courageux qui avaient voté contre 
Pétain (les"80"), ou qui n'avaient pu par�ciper au vote 
mais dont I'a�achement à la République n'était pas 
contestable. 

Le C.N.R a été cons�tué le 27 mai 1943. le processus 
ayant conduit à sa créa�on a été ini�é à quelle 
époque?

Pourquoi le C.N.R n'a t-il pas été créé plus tôt ?

L'origine de la créa�on du C.N.R se situe t-elle à 
Londres ou en France occupée ?

Jean MOULIN, dit « Max », premier Délégué Général en France occupée et Commissaire 
(ministre) du Comité Français de Libéra�on Na�onale, premier Président du Conseil 
Na�onal de la Résistance Compagnon de la Libéra�on.

"Max, pur et bon compagnon de ceux qui n'avaient foi qu 'en la France. A su héroïquement 
mourir pour elle".

Charles De Gaulle

Dans les rapports parfois conflictuels qu'il eut avec 
certains dirigeants de la Résistance, il apparut comme un 
homme d'Etat ayant une compréhension géopoli�que lui 
perme�ant d'apprécier la situa�on de l'époque dans 
toutes ses dimensions. Il savait écouter et n'imposa jamais 
son point de vue, que seule, sa force de convic�on 
conduisait son interlocuteur à partager. Quelles qu’aient 
été les apprécia�ons portées sur le rôle de Jean Moulin, 
jamais personne ne mit en doute la force et la sincérité de 
ses convic�ons. C’était un homme respecté, et sa foi dans 
l’avenir du pays et de la République vint à bout des 
résistances les plus opiniâtres.

L'accepta�on de l'autorité du CFLN et de celle du 
Général de Gaulle n'a-t-elle pas posé des problèmes ?

R.C: Ce n'est pas le hasard qu'on a présenté Jean Moulin 

comme l'unificateur de la Résistance. Dans son discours 
au Panthéon, Malraux souligne le rôle essen�el de Jean 
Moulin dans la créa�on de “l'armée des ombres". Ce 
qu'on sait moins, c'est qu'au mois de mai 1940, alors qu'il 
était encore préfet à Chartres, Jean Moulin avait compris 
que le sort des armes françaises était scellé et écrivait 
alors à un ami : " nous allons devoir résister, nous compter 
et nous unir". Jean Moulin a le sens de l'Etat, c'est un 
préfet républicain,, a�aché aux valeurs de la République 
et au respect de la parole donnée. Son rôle dans l'aide à 
l'Espagne républicaine est bien connu ; sa condamna�on 
des accords de Munich aussi. Il sait qu'il n'y a pas de 
concilia�on possible avec l'idéologie nazie et n'a jamais 
nourri la moindre illusion sur Pétain, étrangleur de la 
République. Il ne pouvait, bien que venu d'un milieu de 
gauche, que s'entendre avec de Gaulle, issu d'une famille 
de tradi�on conservatrice. Ils avaient en commun 
l'a�achement à la patrie, et à la souveraineté de la France, 
le même sens de l'Etat.

R.C: La Résistance ne pouvait présenter qu'un seul 
visage, autrement toutes les manœuvres auraient été 
possibles et son autorité eût été affaiblie. Jean Moulin 
avait trouvé en Zone sud des dirigeants qui, pour 
différentes raisons, sans exclure une part d'ambi�on 
personnelle, rejetaient l'autorité de de Gaulle, au nom 
de leur indépendance, c'est à dire se condamnaient à 
l'isolement au mo�f de rester les maîtres dans leur étroit 
domaine. Certains d'entre eux s'abs�endront même 
d'assister à la créa�on du Conseil Na�onal de la 
Résistance, mais leur absence ne modifiera pas le cours 
des événements. Dès ses premiers moments, le C.N.R se 
place sous l'autorité du C.F.L.N, gouvernement 
provisoire que préside de Gaulle. Mais ce dernier est à 
Londres, et c'est le C.N.R qui assurera l'exercice de la 
souveraineté na�onale jusqu'à la Libéra�on. Le Général 
de Gaulle a un "délégué" en France qui, dans le cadre de 
sa mission, assure la liaison avec le C.N.R.

Quels critères ont présidé au choix des mouvements, 
syndicats et par�s  appelés à faire par�e du C.N.R ?

La résistance intérieure s'est développée dans un 
contexte à l 'évidence différent de celui que 
connaissaient les comba�ants de la France libre.

R.C: Pour être efficace, le Conseil Na�onal de la 
Résistance devait être d'une dimension raisonnable, 
c'est à dire une structure suffisamment légère pour 
travailler sérieusement sans éveiller l'a�en�on des 
forces de répression. C'est-à-dire qu'un choix s'imposait. 
Mais il fallait surtout que toutes les sensibilités de 
l'opinion y aient leur place sans qu'aucune d'entre elles 
n'y eut une part prépondérante. Dans la Résistance, la loi 
de la majorité n'avait aucun sens. Seule l'unanimité 
donnait l'assurance que les décisions arrêtées en 
commun seraient mises en oeuvre par tous. Chaque 
organisa�on membre du C.N.R consentait son iden�té 
et la responsabilité du choix dans la mise en oeuvre.

Fin 1942-  début 1943, les par�s républicains avaient fait 
le ménage dans leur rangs et écarté les éléments qui 
s'étaient déshonorés à Vichy : ils demeuraient pour 
beaucoup la référence démocra�que. L'unité entre les 
mouvements pouvait aller sans difficulté. Dans la Zone 
nord, les cinq mouvements de la résistance qui avaient 
été retenus pour faire par�e du C.N.R se rassemblèrent 
en un "Comité de Coordina�on"  faisant pendant aux 
"Mouvement Unis de la Résistance regroupant Combat, 
Libéra�on et Franc-Tireur dans la zone Sud... Mais, dès 
que furent levés les obstacles à la créa�on d'un C.N.R 
conforme à la mission que Jean Moulin avait reçue du 
Général De Gaulle, et que le C.N.R devint opéra�onnel, 
le Comité de Coordina�on de la Zone nord et les M.U.R 
en Zone Sud finirent par perdre toute jus�fica�on 
comme facteurs d'unité de toute la Résistance. 
Rapidement, ils ne furent plus que des coquilles vides. La 
Direc�on Na�onale de la Résistance était désormais 
confiée au Conseil Na�onal de la Résistance, organe 
unique à l'image de toute la Résistance.

Précisément ce délégué est Jean Moulin. Quelle est la 
part de l’équa�on personnelle de Jean Moulin dans la 
créa�on du C.N.R ?
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Jean Moulin, Pierre Meunier et moi appartenions 
avant la guerre à l'équipe de Pierre Cot le ministre du 
Front Populaire. Tout comme le colonel Frédéric 
Manhès qui fut un des bras droits de Jean Moulin, mais 
qui fut arrêté au début de l'année 1943 et déporté à 
Buchenwald. Nous é�ons habitués à travailler 
ensemble et formions une équipe homogène et 
soudée. Il était normal que le choix du lieu de la 
réunion se porte sur un appartement qu'occupait un 
haut fonc�onnaire de nos amis. Nous connaissions ses 
sen�ments patrio�ques et républicains et aussi son 
courage car, pour lui et sa famille le moindre accident 
aurait pu avoir des conséquences drama�ques.

Comment va s'organiser l'ac�vité du C.N.R et dans 
quel sens ?

Dans quelles circonstances ont été retenus le lieu et 
la date de la réunion cons�tu�ve du C.N.R ?
R.C.:Le principe de la créa�on du C.N.R avait été 
confirmé par les deux missions que de Gaulle avait 
confiées à Jean Moulin en 1942 et en 1943, lors de 
leurs rencontres à Londres. Il fallait passer à 
l'applica�on, le mois de mai 1943 fut retenu pour la 
réunion cons�tu�ve. Les diverses formes de 
résistance, mouvements, par�s, syndicats, avaient 
acquis une grande expérience de la vie illégale et les 
arresta�ons nombreuses qui avaient décimé certaines 
organisa�ons avaient conduit au renforcement des 
règles de sécurité, rendant moins périlleuses les 

rencontres clandes�nes. Au mois de mai l'accord 
poli�que étant réalisé, il ne restait plus que la réunion à 
organiser. Paris était la véritable capitale de la 
Résistance. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait de 
résistance qu'à Paris, mais les responsables au niveau 
le plus élevé y résidaient, clandes�nement bien 
entendu.

des décisions communes selon les formes les mieux 
adaptées au terrain et aux circonstances. L'entrée des 
syndicats clandes�ns dans le C.N.R se fit sans 
opposi�on. Les deux seules organisa�ons qui 
pouvaient prétendre parler au nom des travailleurs 
étaient la C.G.T, réunifiées depuis les accords du 
Perreux en 1942, et les syndicats chré�ens. Leur place 
dans le C.N.R ne se discutait pas. Ils avaient montré 
leur capacité d'organisa�on et de mobilisa�on lors des 
grands rassemblements de masse pour de meilleures 
condi�ons de vie et des droits syndicaux réels. Pour les 
mouvements, c'était un autre problème. Il y avait 
beaucoup de candidats, mais comme on ne pouvait 
pas réunir tout le monde, le par� fut pris de s'en tenir 
aux 8 mouvements les plus représenta�fs, c'est à dire, 
cinq en Zone nord et trois en Zone sud. Ce choix fut 
bien accepté, d'autant que des contacts avaient été 
établis depuis longtemps entre certains mouvements 
et qu'au travers de ce maillage chacun se trouvait 
directement ou indirectement représenté au C.N.R. 
J'ai dit que la représenta�on des par�s poli�ques avait 
été plus difficile à négocier. A par�r du moment où le 
principe avait été acquis, il fallait que le plus large 
éventail poli�que se retrouvât dans le C.N.R.; c'est à 
dire du par� communiste au par� conservateur en 
passant par les socialistes, les radicaux, les chré�ens, 
etc. Là encore on veilla à ce qu'il n'y eut aucune sur-
représenta�on qui aurait pu nuire à l'équilibre de 
l'édifiœ. J'ai fait allusion à la situa�on à Alger au 
printemps 1943. Les Américains se méfiaient de de 
Gaulle, dont les rela�ons avec Roosevelt n'étaient pas 
les meilleures, loin de là. Ils ne le tenaient pas pour un 
vrai démocrate et le soupçonnaient d'aspirer à la 
dictature. Le général  Giraud, bien que fidèle à Pétain 
ne les effrayait pas. Ce qu'il contestaient à de Gaulle, 
c 'est de ne pas avoir le sou�en des forces 
démocra�ques. I ls ne comprenaient pas les 
mouvements de Résistance et pour eux une véritable  
démocra�e était fondée sur l'existenœ de par�s 
poli�ques et de syndicats. La bataille pour la 
représenta�on des par�s poli�ques au sein du C.N.R 
était donc décisive. Jean Moulin finit par convaincre les 
opposants et la suite confirma la per�nence de ses 
vues. La créa�on du C.N.R fut déterminante dans 
l'a�tude des alliés à l'égard de de Gaulle et ce dernier, 
dans ces Mémoires de Guerre, a dit combien avait été 
décisif le sou�en du C.N.R.

C'était dans un quar�er de Paris suffisamment  
fréquenté pour que des mouvements discrets n'y 
soient pas remarqués. La date du 27 mai avait été 
communiquée à chacun, mais il parut préférable, pour 
assurer le maximum de sécurité de ne communiquer à 
personne l'adresse du lieu de la réunion. Seuls Jean 
Moulin, Pierre Meunier et moi même la connaissions. 
Chaque délégué avait un rendez-vous éloigné du lieu 
de réunion et c'est deux par deux que Pierre Meunier 
et moi même allâmes les récupérer. Ce�e réunion a 
été la plus importante dans i'histoire de la Résistance 
et aussi la plus périlleuse en raison de la qualité des 
par�cipants tous recherchés par la police. Nous avons 
conservé la même technique pour l'organisa�on 
ultérieure des réunions du C.N.R et de son Bureau. 
Jamais nous n'eûmes le moindre désagrément. Plus 
d'un demi-siècle après, je ne cesse de penser que si les 
mêmes précau�ons de sécurité avaient été prises lors 
du rendez-vous de Caluire, Hardy n'aurait jamais pu 
conduire la Gestapo jusqu'au lieu de réunion et Jean 
Moulin n'aurait pas été arrêté.
La réunion fut rela�vement brève. Sécurité oblige. 
Jean Moulin rappela les buts de la France Comba�ante 
tels que les avaient définis de Gaulle. Le représentant 
des Chré�ens-Démocrates Georges Bidault présenta 
une mo�on qui, après échange de point de vues, fut 
adoptée à l'unanimité et qui soulignait notamment la 
volonté de la Résistance de voir se cons�tuer à Alger un 
gouvernement présidé par le Général de Gaulle. On a 
écrit beaucoup de choses sur l'âpreté des discussions. 
En fait tout se déroula dans une atmosphère d'unité 
patrio�que et de dignité.

R.C: L'arresta�on de Jean Moulin en juin 43 retarda, 
mais de très peu rela�vement, la mise en place des 
structures du C.N.R; de trois mois environ, ce qui est 
peu si l'on veut se souvenir que le travail clandes�n 
imposait des servitudes par�culières.

On a dit beaucoup de so�ses sur les condi�ons de 
l'élec�on de G. Bidault. On a prétendu que son élec�on 
a été une manœuvre de Pierre Meunier et de moi, 
téléguidée par le Par� Communiste. Cela ne repose sur 
aucun fondement. C'était l'homme qui correspondait 
aux exigences de la situa�on. Il n'est pas sain de juger 
les événements de ce�e époque en fonc�on de nos 
préférences contemporaines.

R.C: Le dispari�on de Jean Moulin en juin 43 va 
modifier l'ordre des choses, mais le travail du C.N.R ne 
s'en ressen�ra pas. Jean Moulin était à la fois le 
Président du Conseil Na�onal de la Résistance et le 
représentant en France occupée du C.F.L.N., présidé 
par de Gaulle. Jean Moulin n'avait pas, en France, 
d'adjoint envoyé par Londres qui ait l'autorité 
suffisante pour s'imposer à la résistance intérieure. 
Jean Moulin n'avait été accepté dans sa double mission 
que parce qu'il était un comba�ant de l'intérieur. On ne 
pouvait pas ouvrir une crise qui aurait nui à l'unité de la 
Résistance. Le C.N.R décida par un vote, de désigner un 
successeur à Jean Moulin.

Avec le C.N.R, la Résistance a une dimension 
na�onale. Quelles conséquences poli�ques va avoir 
l'arresta�on de Jean Moulin ?

A compter de septembre 43, le travail permanent sera 
assuré par un Bureau de cinq membres qui lui se 
réunira très fréquemment au moins une fois par 
semaine. Chacun y représente sa propre organisa�on 
et deux autres membres qui l'ont désigné. Quand ils 
seront créés, les Comités départementaux de la 
Libéra�on cons�tueront le prolongement dans le pays 
du C.N.R. 

A Londres, la Résistance intérieure était surtout 
considérée comme une force d'appoint au moment du 
débarquement. Mais le C.N.R était né du combat, pour 
le renforcer, et ne pouvait pas ne pas se consacrer aussi 
à son développement. Le premier appel à la Na�on, 
lancé par le C.N.R assume, en communauté étroite 
avec le Comité Français de la Libéra�on Na�onale et 
dans la fidélité à la doctrine de la France comba�ante, 
la mission ne fait pas disparaître l'iden�té des 
organisa�ons qui le composent. Il les unit dans la 
diversité. Pour assurer le maximum de sécurité, ce qui 
excluait la répé��on de réunions nombreuses, le C.N.R 
ne �endra que trois séances plénières jusqu'à la 
Libéra�on, tout en effectuant un travail efficace.

Ce fut Georges Bidault qui, représentant les chré�ens-
sociaux, se situait au centre de I'échiquier poli�que, 
c'est- à-dire en bonne posi�on pour veiller à l'équilibre 
et à l'unité du C.N.R. Il avait pour lui qu'avant la guerre, 
il avait été très ac�f dans la lu�e contre les accords de 
Munich, et Jean Moulin avait pensé que s'iI venait à 
disparaître, Georges Bidault serait le meilleur candidat. 
Ce dernier, en outre, appartenait à la fois à Combat et 
au Front Na�onal de lu�e pour la libéra�on et 
l’indépendance de la France.

D a n s  l ' o r d o n n a n c e 
c o n c e r n a n t  l e  C o n s e i l 
Na�onal de la Résistance, et 
les diverses déclara�ons de 
de Gaulle, notamment celle 
du début mai 1943, les tâches du C.N.R ne sont pas 
précisées.

N o u s  n ' a v i o n s  p a s 
d ' a d r e s s e s ,  p a s  d e 
téléphone, pas de bureau 
fixe, et chacun avait un nom 
qui n'était pas le sien et que 
les autres ne connaissaient 
p a s .  H e u r e u s e m e n t 
d'ailleurs.

Le CNR reconnut l'autorité
du Général de Gaulle.

Le Comité de Libéra�on de Charentes Mari�me - Saintes

13



Jean Moulin, Pierre Meunier et moi appartenions 
avant la guerre à l'équipe de Pierre Cot le ministre du 
Front Populaire. Tout comme le colonel Frédéric 
Manhès qui fut un des bras droits de Jean Moulin, mais 
qui fut arrêté au début de l'année 1943 et déporté à 
Buchenwald. Nous é�ons habitués à travailler 
ensemble et formions une équipe homogène et 
soudée. Il était normal que le choix du lieu de la 
réunion se porte sur un appartement qu'occupait un 
haut fonc�onnaire de nos amis. Nous connaissions ses 
sen�ments patrio�ques et républicains et aussi son 
courage car, pour lui et sa famille le moindre accident 
aurait pu avoir des conséquences drama�ques.

Comment va s'organiser l'ac�vité du C.N.R et dans 
quel sens ?

Dans quelles circonstances ont été retenus le lieu et 
la date de la réunion cons�tu�ve du C.N.R ?
R.C.:Le principe de la créa�on du C.N.R avait été 
confirmé par les deux missions que de Gaulle avait 
confiées à Jean Moulin en 1942 et en 1943, lors de 
leurs rencontres à Londres. Il fallait passer à 
l'applica�on, le mois de mai 1943 fut retenu pour la 
réunion cons�tu�ve. Les diverses formes de 
résistance, mouvements, par�s, syndicats, avaient 
acquis une grande expérience de la vie illégale et les 
arresta�ons nombreuses qui avaient décimé certaines 
organisa�ons avaient conduit au renforcement des 
règles de sécurité, rendant moins périlleuses les 

rencontres clandes�nes. Au mois de mai l'accord 
poli�que étant réalisé, il ne restait plus que la réunion à 
organiser. Paris était la véritable capitale de la 
Résistance. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait de 
résistance qu'à Paris, mais les responsables au niveau 
le plus élevé y résidaient, clandes�nement bien 
entendu.

des décisions communes selon les formes les mieux 
adaptées au terrain et aux circonstances. L'entrée des 
syndicats clandes�ns dans le C.N.R se fit sans 
opposi�on. Les deux seules organisa�ons qui 
pouvaient prétendre parler au nom des travailleurs 
étaient la C.G.T, réunifiées depuis les accords du 
Perreux en 1942, et les syndicats chré�ens. Leur place 
dans le C.N.R ne se discutait pas. Ils avaient montré 
leur capacité d'organisa�on et de mobilisa�on lors des 
grands rassemblements de masse pour de meilleures 
condi�ons de vie et des droits syndicaux réels. Pour les 
mouvements, c'était un autre problème. Il y avait 
beaucoup de candidats, mais comme on ne pouvait 
pas réunir tout le monde, le par� fut pris de s'en tenir 
aux 8 mouvements les plus représenta�fs, c'est à dire, 
cinq en Zone nord et trois en Zone sud. Ce choix fut 
bien accepté, d'autant que des contacts avaient été 
établis depuis longtemps entre certains mouvements 
et qu'au travers de ce maillage chacun se trouvait 
directement ou indirectement représenté au C.N.R. 
J'ai dit que la représenta�on des par�s poli�ques avait 
été plus difficile à négocier. A par�r du moment où le 
principe avait été acquis, il fallait que le plus large 
éventail poli�que se retrouvât dans le C.N.R.; c'est à 
dire du par� communiste au par� conservateur en 
passant par les socialistes, les radicaux, les chré�ens, 
etc. Là encore on veilla à ce qu'il n'y eut aucune sur-
représenta�on qui aurait pu nuire à l'équilibre de 
l'édifiœ. J'ai fait allusion à la situa�on à Alger au 
printemps 1943. Les Américains se méfiaient de de 
Gaulle, dont les rela�ons avec Roosevelt n'étaient pas 
les meilleures, loin de là. Ils ne le tenaient pas pour un 
vrai démocrate et le soupçonnaient d'aspirer à la 
dictature. Le général  Giraud, bien que fidèle à Pétain 
ne les effrayait pas. Ce qu'il contestaient à de Gaulle, 
c 'est de ne pas avoir le sou�en des forces 
démocra�ques. I ls ne comprenaient pas les 
mouvements de Résistance et pour eux une véritable  
démocra�e était fondée sur l'existenœ de par�s 
poli�ques et de syndicats. La bataille pour la 
représenta�on des par�s poli�ques au sein du C.N.R 
était donc décisive. Jean Moulin finit par convaincre les 
opposants et la suite confirma la per�nence de ses 
vues. La créa�on du C.N.R fut déterminante dans 
l'a�tude des alliés à l'égard de de Gaulle et ce dernier, 
dans ces Mémoires de Guerre, a dit combien avait été 
décisif le sou�en du C.N.R.

C'était dans un quar�er de Paris suffisamment  
fréquenté pour que des mouvements discrets n'y 
soient pas remarqués. La date du 27 mai avait été 
communiquée à chacun, mais il parut préférable, pour 
assurer le maximum de sécurité de ne communiquer à 
personne l'adresse du lieu de la réunion. Seuls Jean 
Moulin, Pierre Meunier et moi même la connaissions. 
Chaque délégué avait un rendez-vous éloigné du lieu 
de réunion et c'est deux par deux que Pierre Meunier 
et moi même allâmes les récupérer. Ce�e réunion a 
été la plus importante dans i'histoire de la Résistance 
et aussi la plus périlleuse en raison de la qualité des 
par�cipants tous recherchés par la police. Nous avons 
conservé la même technique pour l'organisa�on 
ultérieure des réunions du C.N.R et de son Bureau. 
Jamais nous n'eûmes le moindre désagrément. Plus 
d'un demi-siècle après, je ne cesse de penser que si les 
mêmes précau�ons de sécurité avaient été prises lors 
du rendez-vous de Caluire, Hardy n'aurait jamais pu 
conduire la Gestapo jusqu'au lieu de réunion et Jean 
Moulin n'aurait pas été arrêté.
La réunion fut rela�vement brève. Sécurité oblige. 
Jean Moulin rappela les buts de la France Comba�ante 
tels que les avaient définis de Gaulle. Le représentant 
des Chré�ens-Démocrates Georges Bidault présenta 
une mo�on qui, après échange de point de vues, fut 
adoptée à l'unanimité et qui soulignait notamment la 
volonté de la Résistance de voir se cons�tuer à Alger un 
gouvernement présidé par le Général de Gaulle. On a 
écrit beaucoup de choses sur l'âpreté des discussions. 
En fait tout se déroula dans une atmosphère d'unité 
patrio�que et de dignité.

R.C: L'arresta�on de Jean Moulin en juin 43 retarda, 
mais de très peu rela�vement, la mise en place des 
structures du C.N.R; de trois mois environ, ce qui est 
peu si l'on veut se souvenir que le travail clandes�n 
imposait des servitudes par�culières.

On a dit beaucoup de so�ses sur les condi�ons de 
l'élec�on de G. Bidault. On a prétendu que son élec�on 
a été une manœuvre de Pierre Meunier et de moi, 
téléguidée par le Par� Communiste. Cela ne repose sur 
aucun fondement. C'était l'homme qui correspondait 
aux exigences de la situa�on. Il n'est pas sain de juger 
les événements de ce�e époque en fonc�on de nos 
préférences contemporaines.

R.C: Le dispari�on de Jean Moulin en juin 43 va 
modifier l'ordre des choses, mais le travail du C.N.R ne 
s'en ressen�ra pas. Jean Moulin était à la fois le 
Président du Conseil Na�onal de la Résistance et le 
représentant en France occupée du C.F.L.N., présidé 
par de Gaulle. Jean Moulin n'avait pas, en France, 
d'adjoint envoyé par Londres qui ait l'autorité 
suffisante pour s'imposer à la résistance intérieure. 
Jean Moulin n'avait été accepté dans sa double mission 
que parce qu'il était un comba�ant de l'intérieur. On ne 
pouvait pas ouvrir une crise qui aurait nui à l'unité de la 
Résistance. Le C.N.R décida par un vote, de désigner un 
successeur à Jean Moulin.

Avec le C.N.R, la Résistance a une dimension 
na�onale. Quelles conséquences poli�ques va avoir 
l'arresta�on de Jean Moulin ?

A compter de septembre 43, le travail permanent sera 
assuré par un Bureau de cinq membres qui lui se 
réunira très fréquemment au moins une fois par 
semaine. Chacun y représente sa propre organisa�on 
et deux autres membres qui l'ont désigné. Quand ils 
seront créés, les Comités départementaux de la 
Libéra�on cons�tueront le prolongement dans le pays 
du C.N.R. 
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PRÉSIDENT :
Jean MOULIN (successeurs Georges BIDAULT, 
démocrates-chré�ens, puis à la Libéra�on, le 15 
septembre 1944, Louis SAILLANT, CGT).

Ÿ LIBÉRATION SUD
Pascal COPEAU, suppléé par Pierre HERVE 
(désigné par son mouvement, Emmanuel d'ASTIER 
DE LA VIGERIE, appelé à Alger à l'Assemblée 
consulta�ve puis au Gouvernement provisoire, 
redevint le �tulaire à la Libéra�on).

MEMBRES :

Ÿ FÉDÉRATION RÉPUBLICAINE et RÉPUBLICAIN 
NATIONAUX
Jacques DEBU-BRIDEL.

Ÿ CEUX DE LA RÉSISTANCE (CDLR)
Jacques LECOMPTE-BOINET

Ÿ FRONT NATIONAL de lu�e pour la libéra�on et 
l’indépendance de la France
Pierre VILLON.

Ÿ DÉMOCRATES CHRÉTIENS
Georges BIDAULT, puis André COLIN.

Ÿ PARTI COMMUNISTE 
André MERCIER, appelé à Alger (Assemblée 
consulta�ve), il est remplacé par Auguste GILLOT.

Ÿ ALLIANCE DÉMOCRATIQUE 
Joseph LANIEL.

Ÿ OCM (Organisa�on civile et militaire)
Jacques-Henri SIMON, déporté, remplacé par 
Maxime BLOCQ-MASCART.

Ÿ COMBAT
Claude BOURDEF, déporté, remplacé par Marcel 
DEGLIAME.

Ÿ PARTI SOCIALISTE
André LE TROQUER, appelé à Alger (Assemblée 
consulta�ve), il est remplacé par Daniel MAYER.

Ÿ CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL
Louis SAILLANT, puis Benoît FRACHON.

Ÿ FRANC-TIREUR 
Claudius PETIT, puis Jean-Pierre LEVY, puis Antoine 
AVININ.

Ÿ CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS 
CHRÉTIENS
Gaston TESSIER.

Ÿ LIBÉRATION NORD
Charles LAURENT, appelé à Alger (Assemblée 
consulta�ve), il est remplacé par Henri RIBIERE.

Ÿ PARTI RADICAL et RADICAL SOCIALISTE
Marc RUCARD, appelé à Alger (Assemblée 
consulta�ve), il est remplacé par Paul BASTID.

Ÿ CEUX DE LA LIBERATI0N (CDLI.)
LENORMAND (Coquoin), fusillé, remplacé par 
André MUTTER.

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT : Robert 
CHAMBEIRON.

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : Pierre MEUNIER.

LE CONSEIL
NATIONAL
DE LA
RÉSISTANCE

à sa créa�on le 27 mai 1943 - 48 rue du Four  - Paris
et les modifica�ons successives 15

... à VALMY
Qui sort de la clandes�nité
et qui annonce la suspension
du journal collabora�onniste
« Le Progrès de l’Allier »
sur avis du Comité départemental
de Libéra�on de l’Allier !

De VALMY
Quand la presse

clandes�ne informe,
elle mobilise, 
elle résiste !
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