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KIRISH

M ustaq il O 'zbek islo rm ing  xalqaro  aloqalari kundan-kunga rivojlanib 
va kengayib  borishi bugungi k unda  is ta lgan  soha b o ‘yicha ta ‘lim  olayotgan 
ta laba yoshlardan n afaq a t xo rijiy  tillam i m ukam m al b ilislm i, balki ushbu 
tili o ‘rganilayo tgan  m am lakatlar haq ida  to ‘liq  m adum otla rga  ega boMishni 
ham  talab qilm oqda. Shu nuq lay i nazardan  olib qai'aganda, u shbu  m atnlar 
to ‘plam i fransuz tilin i o ‘rganuvch i ta laba yosh la iga  tili o ‘rganilayolgan 
m am lakat F ransiya ta ’lim  tiz im i, fransuz xalq i va  fransuz tili, 
fransuzlam ing  ovqatlan ish i, F ransiyada  transport, F ransiyada m adaniy 
hayot, bayram lar, fransuz o lim lari ham da qiziqarli tarixiy m a’lum otlar, 
xalqaro  tashkilotlar, F ransiya Q ‘zbckiston  m unosabatlari to ‘g ‘risida 
k o 'p lab  kerakli m a ’lum otlam i bcradi.

Q o ‘llanm a un iversite tlan iing  chet tillardan  ixtisoslik  berm aydigan 
tarix  ham da barcha  ijtim oiy  faku lte tlam ing  fransuz tili guruhlarin ing  
talaba, m agistr va asp iran tlari uchim  m o 'lja llangan  b o 'lib , u  I-qism da 
berilgan  m ain  (m a’lum ot) lam i davom  clliradi.

Q odlartm adan  fransuz tiliga q iziquvchilar, tilni m ustaqil 
o frganayotganlar, fransuz tilidan  dars o lib  boruvchi oliy o ‘quv  yurtlari va 
o ‘rta, o wrta  m axsus b ilim  yurtlari o 'q ituvch ilari h am  foydalanishlari 
m um kin.

U shbu  uslub iy  ish lanm a un iversite t va pedagogika institu tlarin ing  chet 
tillardan ix tisoslik  berm ayd igan  barcha  fakultetlari fransuz tili guruhlari 
talaba, m agistr, va aspiran tlari uchun  m o ‘ljallangan.
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E n scign em en t en  F rance: h isto ire, principes

L ’organ isa tion  ac tue lle  de  I’enseignem en t en  France rep o se  su r un 
certa in  nom bre  de  lo is, p rin c ip es e t trad itions qui rcm onten t loin dans le 
tem ps et Гоп pent h es ite r en tre  b ien  des dates p ou r fixer la n a issance  du 
system e educatif.

L 'an  789 , debu t de  la  renaissance  caro ling iennc: V Em pereur 
C harlem agne stipu le  qu'il d o it у av o ir  des  eco les de  lecture  p o u r les en fan ts 
e t que  les  p saum es, les  n o tes  e t la  g ram m aire  seron t en se ignes d an s  tous les 
eveches. C e reseau  d 'eco les  e ta it iurtout destine  aux fu tu rs p re tres  et aux 
fu tu rs fonctionnaires: I'ense ignem en t, s'il n 'est encore  ni la iquc  ni 
ob ligato ire , у e st de ja  gratuit.

E n 1215 R obert de  Sorbon  fonde la  p rem iere  universite  de Paris. E lle  
po rte  son nom . C 'est la Sorbonne. L e  P ap e  Innocent III, ancien  e leve  des 
E co les de P a ris , lui reco n n a it u n e  quasi-au tonom ie, p a r гёГёгепсе, peu t- 
e tre , au sens du  m o t la tin  un iversitas, qn sign ifie  co rporation , association .

L e X V IIе si£cle e st une  periode  de  declin  p ou r I'universitd  qui se 
carac terise  p a r  un  deca lage  d e  ses  fo rm ations p a r rapport aux beso in s d e  la 
c lasse  sociale  en  p le in e  ascension : la  bourgeo isie . L es je su ite s , au 
con tra ire , in tensifien t e t d iv ersif ien t leu r enscignem ent, si b ien  que le 
nom bre  d 'e teves d e  leu rs  co lleg es n c  cesse  de  croitre.

L a К ё у о Ы ю п  a  je tё  b a s  le  system e d 'in struction  m is en  p lace  p a r 
VEglise. L e  m arquis de  C ondorcet, m atlrem aticien  e t deputd  a  la 
C onvention , d resse  u n  v a s te  p lan  d 'in struction  publique. A rre te  avec les 
g irondins, il m eurt deux  ans p lu s  ta rd  san s avo ir eu  le  tem ps de  le  m ettre a 
exdcution.

D e  1802 & 1 8 0 8 ,1 'em percur N apoleon  сгёе les lycees, e t Г U niversite  
im pdriale. C elle-ci, о щ а т з ё е  d e  fagon iden tique  dans d ilfe re n te s  rdgions 
e st u n  c im en t d 'unitd  nationale . E n  1833, on  fait ob liga tion  к chaque 
com m une d 'ouvrir u n e  ёсо !е  p rim a ire  - de  gargons. Le гёзеаи d es  dcoles 
norm ales d 'in stitu teu rs-p lus ta rd  d 'in s titu tr ices  e st m is  en  p lace  dans tous 
le s  departem ents.

E n  1881, Ju les F erry , m in is tre  d e  H nstruction  p u b liq u e , pose  le 
p rinc ipe  de  gratuit6  e t de  la ic ite  e t im p o se  I'obligation scolaire.

A  trav ers  d e s  avata rs de  nom breuses rcfo rm es u ltdneures, 
I'enseignem ent frangais re s te  inspird  par quelques p rinc ipes fondateurs:
—  gratuitd  d e  I’enseignem en t d ans les  eco le s  e t d tab lissem ents publics;
—  la'icitd: I'enseignem ent p u b lic  se  do it e tre  neu tre  en  m atiere  de  re lig ion ,
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de ph ilosophic  et de  politique;
—  liberie: la R cpublique adm et la coexistence legale d 'un service public et 
d c tab lissem en ts  prives;
—  obligation  scolaire: dtendue a tous les enfants de  6  a 16 ans;
—  m onopole de I'tita l dans I'organisation des exam ens publics et la 
deliv rance des d ip lom es et grades universitaires.

Enscignement prescolaire, primaire et secondaire

E n  F rance, 99%  des en fan ts de 4 ans sont scolariss. II ne  quitteront 
p lu s I'ecolc pendan t 12 ans, ju sq u 'a  1'age de 16 ans. B eaucoup continueront 
des etudes, parfo is ju sq u 'a  27 ans.

L 'ecole m atem elle  retjoit les  en fan ts de 2 a 6  ans. C 'est I'ecole la plus 
popu la ire  de  F rance. Les paren ts ne  sont pas obligds d 'y envoyer leurs 
enfants m ais ils  le dem andent p resque tous. Le fait que  beaucoup  de 
fem m es on t une profession  e t la qualite de  ces eco les explique que souvent, 
la dem ande  depasse les possibilites.

L 'eco le  e ldm entaire est aussi appelee dcole prim aire. E lle  reyoit tous 
les enfants de  6 a 11 ans. E lle est ob ligato ire et dure 5 ans : un  an de  cours 
p reparato ire  (C P) oil 1'enfant com m ence 1'apprentissage de  la  lecture  et de 
I'ecrilure; deux  ans de cou rs e ldm entaire (C E), deux ans de  cours m oyen 
(CM ).

L e co llege  est le  p rem ier etab lissem ent d 'e tudes secondaires. Les 
eleves у resten t en principe quatre  ans (de 11 a 14-ans) : deux  ans pour le 
cycle  d 'observation  (sixibm e e t cinquiem e) ; deux ans pour le cycle 
d 'o rien tation  (quatricm e e t tro isiem e). A  la fin du cycle  d 'observation , 
certa ins e leves quittent le co llege e t en tren t au lycee d 'enseignem ent 
p ro fcssionne (L E P ) ou dans d 'au tres etablissem ents p ro fessionnels qui les 
p repareron t a la connaissancc d 'un  m etier. A  1'age de  16 ans, I'dleve peut 
qu itter le co llege o u  L E P si ses paren ts le desirent.

Le lycee est aussi un  etab lissem ent d 'e tudes secondaires. L es eleves у 
entrent, ap res la classe de tro isiem e, p ou r tro is ans d ’etudes (scconde, 
p rem iere  e t term inale). Ils se p resenteront, en fin d 'etudes, au baccalaureat 
(le «bac »). A pres le baccalaureat, on entre dans la v ie active (on cherche 
un cm plo i) ou  on continue ses dtudes.
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L 'cn seign cm en t prcclcm cntaire

L a F ran ce  fait p a rtie  des pays oil la du ree  de I'enseignem ent 
predlcm entaire e st la p lu s longue - tro is ou  quatre  an s - et, parm i ees  pays, 
elle est celu i oil le taux  de  sco larisation  des en fan ts concem es est le p lus 
clevc. Le ro le  de  I'enseignem ent pub lic  dans 1'accueil des  jeu n es  en fan fs  est 
particu lierem ent im portan t en  France.

L a «m atem elle»  qui accueille  les en fan ts de  2 a  6  an s e st peu t-e tre , 
avec les c lasses p repara to ires  aux g randes ecoles, le secteur du  system e 
scolaire qui recueille  le tau x  de  satisfaction  le p lu s  eleve chez les  d iffcren ts 
interesses. II s 'ag it d 'une sco larisation  facu lta tive m ais 36  %  des en fan ts de 
deux  ans frequen ten t I'ecole m atem elle  et la sco larisation  e st quasi to ta le  Д 
partir de  tro is ans. L es en fan ts  sont rcpartis  en  tro is  sections; la petite , la 
m oyenne e t la grande.

Jusqu 'aux  tro is ans de  1'enfant, les d irec trices d 'eco les m atem elles 
sont libres d 'accep te r ou d e  refuser une  inscription. C ependant I'accueil des 
enfants de  m o ins de  tro is an s do it e tre  assure dans u n  envirorm em ent social 
defavorise.

L 'enseignem en t p ree lem en ta ire  v ise  a ddvelopper I'habilite  m anuellc  
de 1'enfant, son  sens artistique , ses  ap titudes a la v ie  en  com m un e t a le 
p reparer aux appren tissages seolaires. L 'ecole m atem elle  v it au m em e 
rythm e quc l'eco le  elcm en ta ire , en  m atiere  d 'h o ra ire  e t de  calendrier. Ses 
m aitres regoivent la m em e fo rm ation  e t la m em e rem uneration  que ceux  du 
niveau  prim aire .

La frcquen ta tion  de  I'ecole m atem elle  est m tegree a la sco larite  de 
1'enfant pu isque  la "grande section" fait partie , avec le cou rs p reparato ire  e t 
la p rem iere  annce  d u  cou rs e lem enlaire , du  "cycle des appren tissages 
fondam entaux".

L’ecole elcm entaire

Q uatre  m illions d 'en fan ts de  6 a  11 ans frequentent I'ecole. D ans ce 
nom bre figuren t 60 0  m ille  e leves de  I'enseignem ent p rivc e t 450  m ille 
G rangers.

L 'eco le  e lcm en ta ire  e st gratu ite  et m ixte. La scolarite  dev ien t 
obligatoire a la ren tree sco la ire  de  I'annee civ ile au  cours de laquelle 
1'enfant attein t ses  six  ans. II en tre  a lo rs p o u r c in q  ans к I'ecole, oil il 
passera  v ing t-six  heu res  p a r sem aine (9h-12h  e t 14h-17h). La jo u m e e  du

6



m ercrcdi e t Г apres-m idi du  sam edi sont vacantes. II est interdit de donner 
du  travail a faire a la m aison, pou itan t, on  le fait souvent.

L 'ob jec tif p rincipal de  1ёсо1е d lem entaire  reste  1'apprentissage et la 
consolidation  des acquis en calcu l, en  lecture  et en  expression  ecrite et 
orale. La sco larite  e st organisee en  c in q  classes:
- cou rs p repara to ire  (CP);
- corn's e lem entaire  I (C E I) e l II (C E 2);
- cou rs m oyen  I (C M 1) e t II (СМ 2).

D 'hab itude c 'est le  m em e ins titu teur qui enseigne  tou tes les m aticres 
dans une classe: franca is, m a tl^m atiq u es , h isto ires-geographie , education 
physique e t d iscip lines artistiques.

Le college

C rces p a r la loi du  11 ju ille t 1975, les co lleges sont aujourd ' hui des 
e tab lissem ents pub lics locaux d 'en se ignem en t (EPLE). Ils constituent 
1'unique structure  d 'accueil de tous le s  e leves sortan t de  l'ecole elem entaire 
qui у accedent sans exam en de  passage. L 'enseignem ent au college dure 
quatre  ans avec:
—  les c lasses de 6C e t de  5e (cycle d 'observation);
—  les c lasses de 4ce t 3e (cycle d 'o rien tation).

Le college a deux  m issions p rioritaircs: assu rer l'in t6gration sociale et 
conduire  tous les eleves ju sq u 'a  la c lasse  d e  troisiem e.

90 %  des eldves passen t en  46. L es factcurs determ inants de 
1'orientation des e leves ap res la 3C sem blen t b ien  etre:

- leu r age; 83 %  des e leves d e  15 ans ou m oins passen t ati 1усёе 
con tre  4 0  %  de  ceux  de 16 ans e t p lus;

- la ca tegoric  socio-professionnelle  des parents: 90  %  des enfants 
d 'enseignants se d irigen t vers le lycee, con tre  41 %  d 'enfan ts de  salaries 
agricoles.

E n revanche, le type de sco larisa tion  - sec teu r public  ou  secteur privd
—  n e  jo u e  aucun  ro le  sig n ifica tif  d ans le  dev en ir scolaire des el£vcs de 
college.

L e co llege e st constru it p o u r  accueillir de  400 a 1200 eleves. II est 
d irigc p a r  le p rincipal, rep resen tan t d e  1'Etat, nom m c p a r  le m inistre de 
1'Education nationale . II est responsab le  de  I'organisation e t du 
fonctionnem ent de I'etablissem ent. II p res ide  le conseil d ’adm inistration  et 
en execute  les  decisions. II e st genera lem en t scconde p a r un  adjoint. L es 
reunions paren ts-p ro fesseu rs perm etten t I'inform ation d irecte  des parents. II



est im portan t que  to u s  les paren ts d 'e lcv es de la c la sse  у participent.
L 'annec sco laire  est d iv isee  en  tro is tn m estre s  que Von s'effo rce de 

m ain ten ir egaux  dans le tem ps. A la  fin de  chaque trim estre, un conseil de 
c lasse  a lieu. C e conseil est p reside par le p rincipal. Le conseil d resse  le 
b ilan  scolaire d u  trim estre  ecoule. D es delegues d 'e leves e t de parents 
d 'e leves son t p resen ts  a la tin  de seance, au  m om en t oil les  rcsu lta ts sont 
annonc6s. U n bu lle tin  de  no tes e st ensu ite  envoye  aux  fam ilies.

E n  6e les e lev e s com m cncen l une p rem iere  langue etrangere, en 4° 
une  seconde; il s 'y  a jou te  deux  ou  tro is h eu res d 'op tion  (facu lta tive) de 
la tin , grec, langue reg io n a le  ou  p rem iere langue v ivan te  renforccc.

Le lycee

Le lycee e st un  e tab lissem en t pub lic  loca l d 'ense ignem en t (E PL E) 
qui e st o rgan ise  selon tro is v o ies  de form ation: la vo ie  genera le, la vo ie  
technologique, la vo ie  p ro fessionnellc .

Le lycee d 'ense ignem en t general e t techno log ique  accueille  les eleves 
a  la  sortie  du  co llege e t assu re  en  tro is  ans (c lasses de  2C, Ire et term inale) la 
p reparation  aux d ivers baccalaureats. Le ly cee  p ro fessionnel о fire  a la 
sortie du  co llege tou te  une  gam m e d e  fo rm ations, en  deux  ou quatre  ans, 
p reparan t a  d iffd ren ts d ip lom es.

Le lycee e st d irige  p a r  le proviseur. A la  tin  de chaque trim estre , le 
ch e f de  I'd tablissem ent o u  son ad jo in t rdunit le  conseil de classe  qui 
com prend  les p ro fesseu rs  de  chaque d isc ip line  a insi que  deux  represen tan ts 
d e s  e leves e t des  paren ts. A pres un deba t general, on passe a 1'examen des 
cas  individuels.

N otes, appreciations, decis ions d 'o rien ta tion  sont consignees su r un 
bulletin  trim estrie l adresse p a r  la poste  aux fam ilies, le dern ier jo u r  du 
trim estre. La co llec tion  de  ces  bu lletins (tro is  p a r  an ) constitue  1'essentiel 
du  dossier sco laire  don t dependra  le destin  de  1'elcve lo rsqu 'il souhaitcra 
e tre  inscrit d ans les fo rm ations postbaccalau rdat selectives.

A pres une p rem iere  annce  - la c la sse  d e  2 e d ite  de  determ ination  - 
qui com porte un  tronc com m un im portant, les e lev e s  se  d in g en t vers 
differen tes filie res co rrespondan t au type de  bacca lau rea t qu 'ils vont 
preparer. Le ch o ix  se  fait e n  fonction  des vceux des e leves m ais, surtou t, 
des  decisions p rises  p a r  le  conseil de  c lasse  qui evalue leurs aptitudes et 
leurs rcsultats.

T ous le s  e leves de  seconde su iven t le  m em e horaire  hebdom adaire
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(20  heures 30) e t le m em e program m e en  fran^ais, m athem atiques, 
physique-ch im ie, b io logie-geolog ie , langue v ivan te  I, h isto ire-g6ographie, 
education  physique. S'y a joutent les op tions que  Veleve choisit parm i une 
q u in /a in e  de  disciplines.

L es e leves de  seconde pcuvent frequen ter les a teliers de pratique. Ces 
ateliers sont p roposes aux e leves deux heures par sem aine sans distinction 
de n iveau  de classe. L es eleves s’engagent a frequenter assidum enl I'ateher 
pendant au  m oins une annce scolaire. C haque etab lissem ent propose son 
propre cho ix  d 'ateliers: arts appliques, arts p lastiques, c inem a ou  theatre, 
activ ites sportives sp6cialisees.

La p rem iere  com porte  p lusieurs filieres m enant aux d ifferentes 
op tions du baccalaurdat. D es la  fin de la  p rem iere  les e leves passent 
Vepreuve de  fran9 ais, don t la  n o te  e st com ptab ilisee I'annee suivante pour 
les rcsu lta ts du  baccalaureat. La term inale  s 'achdve p a r  le baccalaureat.

Enscignem ent superieur

L 'enseignem en t superieur e st accessib le  ap res le  baccalaureat.
L es um versites fo rm ent de  grands ensem bles architecturaux souvent 

silues su r les cam pus. E lies accueillcn t tous les cand ida ts sans faire de 
selection. P lu s  de la m oitie des b ache lie rs  у en tren t, m ais 40 %  environ 
abandonnent au  cours d e  la p rem iere аппёе. L es etudes a  I'universite sont 
rad icalem ent d ifferen tes de  ce lles de  l'enseignem ent secondaire.

O n entre a  I'universite pour des  e tudes de  lettres, de  sciences 
econom iques, de  m edccine, de  pharm acie , de  droit, etc. C es etudes, 
reparties su r tro is cycles e t sur p lu s ieu rs annees d 'e tudes, perm ettent 
d 'ob ten ir des d ip lom es e t de se p rep are r a certains concours:
- 1c p rem ier cycle  p repare en  deux  ans au d ip ldm e d 'e tudes universitaires 
generales (D E U G );
- le second cy c le  p repare  a la licence (une annee ap res  le  D E U G ) e t a la 
m aitrise  (une annce apres la licence);
- 1c tro isiem e cycle  oil il у a deux  filieres: 1) le D E S S  (diploipe d 'e tudes 
superieu res s p e c i a l i s e s ) ; c 'est un d ip lom e p rofessionnel (une annce apres 
la m aitrise) ; 2) le  D E A  (dipldm e d 'd tudes approfondies) qui p repare a la 
recherche (une annce).

L es institu ts universita ires d e  technologic, d 'o rig ine rdcente, sont 
ra ttaches aux un iversites c t donnent, en deux  ans, une form ation  de 
technic ien superieur.

L es g randes eco les sont o ricn tees v e rs  les form ations
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pro fessionnelles de hau l n iveau  ou  la  recherche. O n у en tre  p a r concou rs 
ap res • deux  annees d 'e tudes d an s  certa in s lycees (les "classes 
p reparato ires"). LeS p lu s ce lcb res  son t VEcole po ly techn ique, les E co les  
norm ales su p en eu res, I'Ecole cen tra le  des arts et m anufactures, I'E co le  des 
m ines, 1'Ecole des H au tes E tudes com m ercialcs, VEcole nationale  
d 'A dm inistration .

Les filieres et les etablissem ents d'enseignem ent superieur

A  la su ite  de la In v o lu tio n  de 1789, pendant laquelle  fu ren t c recs  de  
g rands e tab lissem en ts d 'ense ignem ent superieu r e t de recherches, com m e 
le C onservato ire  na tional des arts et des  m etiers e t le M useum  d 'H isto ire  
naturelle , de  nom breuses eco le s  on t vu  le jo u r  (Po ly techn ique, C en tra le) 
pour rcpondre  aux beso in s de la societe industrie lle  naissante.

N apo leon  appela  "universite" I'ensem ble des e tab lissem en ts 
d 'ense ignem en t superieu r franpais, "lycee" les  e tab lissem en ts du  second 
degre  e t "facultes" ceux  qui assu ra ien t la form ation d e s  en seignan ts, des 
ju r is te s  e t d e s  m edecins.

C e system e ex is ta  ju sq u 'a  1968. A  la su ite  des evenem cnts d e  m ai 68 , 
l'enseignem ent superieu r franpais fu t p ro fondcm ent г ё о ^ а т з ё ,  a 
1 'cxclusion des g randes ё с о к з . L es facultds furen t з и р р п т ё е з  et 
Гетр1аеёе8 p a r  les universitds, p o u r сгёег la liaison en tre  l'ense ignem en t et 
la recherche. L es u n iv e r s e s  dev in ren t au tonom cs et s 'ouvriren t a  la 
partic ipa tion  d e  tous.

L es u n iv e r s e s  accueillen t 1,1 m illion  d 'd tud ian ts e t o ffren t, e n  tio is  
cycles d e  longueu rs variab les, des  fo rm ations gёnёra lis tes (le ttres, arts, 
sc iences hum aines, droit, sc ien ces ё с о п о п ^ и е я  c t gestion , sc iences et 
'techn iques, santё). E lies ddliv ren t des d ip lom es nationaux  de  valeu r 
ёqu iva len te  quelle  que soit I 'u n iv e rs te ; ccrta ines un iversitёs dё liv ren l des 
d ip lom es 8рёс1Г^ие8.

II у a actuellem ent en F rance  (m dtropole c t dёparlem cnts d 'O u trem cr) 
79 u n iv e r s e s  publiqucs. E lies reg roupen t p res  d 'un m illie r d 'un itds de 
fo rm ation  e t de recherches (U FR ), auxquelles s'a jou ten t d 'au tres 
ё1аЬИ88етеп!8 (institu ts  ou  ё с о к з )  qui d ispensen t des fo rm ations 
p lurid iscip linaires.

E n en tran t a  Гuniversitё, Ik tu d ian t do it d 'abo rd  cho isir :
•  une  filie re  (le ttres-arts-sciences hum aines, sc iences ёconom iques- 
gestion , sc iences e t technique, sports, n k d e c in e -p h a rm a c ie -d e n ta ire ); 
e une  U nitd  de  fo rm ation  et de recherche  (U FR). E n  p rem ier cycle  on  peu t
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choisir: lettres, sc iences du langage , geographic, langues etrangeres 
appliquees, langues e t c iv ilisation  etrangeres, dro it, sc iences econom iques 
et technologic ; en deuxiem e cycle: langues regionales, lettres m odem es, 
e thnologie, d roit prive, econom etrie , ch im ie, physique, etc.
•  des un ites de valeur (U V ); ce sont les d itle ren ts  cours a  su ivre e t a 
valider dim s une U FR  p ou r o b ten ir son d ip lom e en  fin du cycle.

P our accdder au 1CI cycle, il faut avo ir obtenu le baccalaureat (le 
"bac") o u  une  equ ivalence. Le p rem ier cycle dure  deux  ans (В ас +  2) dans 
toutes les filieres. II e st sanetionne p a r  le D ip lom e d 'dtudes universitaires 
genera les (D E U G ). D uran t le p rem ie r sem estre  de la p rem iere annee et 
dans chaque filiere , un  tronc com m un et des U V  optionnelles perm ettent 
aux etud ian ts de s ’o rien te r et de cho isir une UFR.

L es etudes en  24mo cycle  sont ouvertes aux Etudiants qui ont un 
D EU G  ou un d ip ldm e equivalen t. La p rem iere  annee d 'e tudes en  second 
cycle est sanctionnee p a r une licence (В ас +  3), la deuxiem e p a r une 
m aitrise.

L es cn te res  d 'adm ission  a un  3 e,nc cycle varien t selon les filieres et les 
universites. Le seul c rite re  com m un est d 'etre en  possession d 'une m aitrise. 
Si l’o b jec tif p rincipal de  I 'ctudiant est I'enlree dans la v ie  professionnel le, 
celui-ci do it cho isir un D ip ldm e d 'e tudes supdrieures spccialisees (D ESS). 
Si l 'o b jec tif des e tudes e st la recherche , 1'inscription en  3cme cycle  do it se 
fa ire  en vue du D ip ldm e d 'd tudes appro fond ies (D E A ), p rem iere  e tape  pour 
la p reparation  du doctoral. ; rv

L es g randes eco les d ispensen t des form ations spccialisees, en deux 
ans m inim um . O n у  accede  genera lem en t p a r  concours, ap res deux  annees 
de c lasse  p reparato ire. L es g ran d es eco les (p ins de  300) occupent en 
F rance  une p lace particu licre  : e lles  de liv ren t des d ip lom es tfes recherches 
p a r les en trep rises p o u r les  posies de  cad res  a  rcsponsabilitds.

116 institu ts un iversita ires de  technolog ie  p reparen t c n  deux  ans au 
D ip ldm e univcrsita ire  de  techno log ie  (D U T ) ; ils p roposen t des form ations 
genera les e t technolog iqucs dans les  secteurs de I'industric et de services 
(21 spccialites e t une  so ixan taine d 'op tions) qu'il est possib le  de faire 
su ivre d 'une form ation com plem en ta ire  en  un  an (plus de 40  spccialites);

Le peuple franyais et la langue franyaise

A u cou rs des ages, la France, sous fo rm e de  eonquete , d 'invasion  ou 
d 'infiltra tion , a du  ass im ile r des g roupes ethn iques trcs divers.
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A ux tem ps p reh is to riques se son t in sta llees tou r a to u r les tro is  races  
p rim itives d e  1'Europe (la  race  m editerran6enne, la race  no rd ique , la race 
alpine) qui sc  sont m elangees ayan t form d le substrat de  la popu la tion  sous 
le  nom  de  Celtes.

L ’h isto ire de  la F rance  est m arquee p a r un  certain  nom bre  d 'invasions 
le p lu s souvent b ru ta les  qui, sans m odifier profondcm ent ce tte  struc tu re  de 
base, en accentueront enco re  la richesse  e t la  com plexitc.

C e sont to u r a tour:
—  les R em ains au  1сг s. avan t J-C  (Jesus C hrist);
—  les  G erm ains des le Vе s;
—  les N orm ands, p eu p le  d 'o rig ine Scandinave, au X е s.

A  toutes les  6poques, la F rance a a ttire  de  nom breux  e trangers qui 
souvent s'y sont in sta lles defin itivem ent: E spagnols e t Italiens, P o lonais, 
R usses. La popu la tion  fran9 aise est un  tout com plexe e t v ivant, riche  de  ses 
con trastes c t d e  ses  ten tions in teneures.

U ne langue n 'es t p a s  seu lem en t un  уёЫеи1е ou un instrum en t 
d ’echanges. C 'est un  e tre  v ivan t qu i cvo lue , tou t com m e la com m unaute  
dont il e s t Vexpression e t le m iroir. O n ne sera done dtonne que les qualites 
e t les defau ts d u  p eu p le  frantpais se trouven t dans sa  langue  e t en exp liquen t 
dans une large m esure la  fo rtune e t le destin .

Le peuple fran9ais

O n dit que p a r  le tem peram ent, le  Fran9 ais est avant tout un  paysan. 
L es paysans sont r£alistes. L es F ran9 ais sont aussi realistes. Les Fran9 ais 
sont individualistes. O n trouve c e  trait de  carac te re  chez les  paysans de 
p lusieu rs pays.

L e Fran9 a is  c ’e st le type du  b o n  v ivan t, op tim iste, am ateur de bon  vin 
e t b onne  nourriture. L es F ran 9 ais sont jov ia ls , d 'esp rit lib re  e t de  libre 
hum cur. Ils sont tres sociab les. M ontesqu ieu  a  dit: "Q uand je  su is en 
France, jc  fais am itie  avec tou t le m onde".

Lc carac tere  fran9 ais c 'est le b o n  sens, la c larte , la logique.
L es F ran9 ais on t une  v ivacite  d 'im pression. Ils sont ouverts  a tout. Ils 

aim ent jo u e r  e t v o ir les au tres jouer. Ils  su ivent vo lon tiers la m ode. D 'esprit 
vif, le Fran9 a is  e st to u jo u rs  p rom t a la  m oquerie. L 'esp rit fran9 ais, c 'est la 
fan taisie , I'in tu ition , le  goflt, l'esprit de finesse. ■.>
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Lc fran^ais

Le fran<;ais e st une langue rom ane. II est issu du latin qui su r le 
territo ire  de  la G aule avail peu a pcu  rem place le  gaulois.

A pres la D euxiem e g u e n e  m ondiale  le frangais a cede la place 
dom inante  a I'anglais. Pourtant au jourd 'hu i le franqais est parle  dans le 
m onde p a r p res  de 130 m illions de  personnes. O n parle  cette  langue sur 
lout le te rrito ire  frantpais, elle est la langue offic ie llc  d 'une partie  de  la 
Suisse, d 'une partie  de la B elg ique , d 'une partie  du C anada e t de  la 
N ouvelle A ngleterre , du  L uxem bourg, de  H aiti. E lle est parlce  dans 1'ile 
M aurice et d an s  une partie  de  L ouisiane. En A frique, le fran^ais peu t etre 
ou  non une langue offic ie lle  (cela depend  du pays), m ais il reste  tou jours la 
langue de  cu ltu re  com m une a de  nom breux  e ta ts  de ce continent.

L e  franc;ais a thcoriquem ent un  statut egal a celui de I'anglais dans les 
institutions in tem ationales. II dem cure  1’une  des grandes langues 
in tem ationales de com m unication  ap res I'anglais, m ais coneurrem m ent 
avec 1'cspagnol e l Vallemand. 72 m ille  p rofesseu rs enseignent le franqais a 
I'etranger.

L e franqais est une langue m erveiH ousem ent belle. O n appreeie ses 
qualites, sa c larte , sa precision . O n sail b ien  que "ce qui n 'est pas c la ir n 'est 
pas franqais".

La Francophonic

L c m o t "francophonic" a  e te  em ploye p ou r fa p rem iere fois en  1880 
p a r le geographc fran9 ais O nesim e R eclus (1837-1916), qui etudiait 
p rincipalem cnt la  F rance e t Г A frique  du N ord. II eu t b ientot I'idee de 
c lasser les hab itan ts de  la  p lanete en fonction de  la langue qu 'ils parlaient 
dans leur v ie quotid ienne et dans leurs re la tions sociales. C 'est en 1968 que 
le m ot "francophonic" e st entre d ans le d ictionnaire , recevan t deux 
accep tions p r in c ip a le s :
- le fait de p a rle r  francpais ;
- com m unaute des  peoples francophones (France, B elgique, Suisse. 
Canada, A lgerie , etc.)

L a francophonic  constitue un cspace  linguistique e t litteraire qui 
depasse considerablem ent les fron tieres de  1'hexagone. D epuis 1945 e t plus 
encore depuis la decolon isation , la langue frantpaise n 'est p lus la propriete 
exclusive des Fran<?ais : b ien plus, ce tte  langue repu tce pour son caractere
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"universel" m on tre  au jourd 'hu i son ap titude a ex p rim er des d ifferences, 
voir, com m e au Q uebec , a affirm er des  identites. La francophonie , 
com prise  com m e unc  com m unau te  de  cu ltu res  d iv e rses  unies p a r  la langue, 
est devenue u n e  гёаШё.

E n E u rope  les  pays de  langue firan^aise sont la F rance, la W allon ie  
(region beige), le  L uxem bourg , la S u isse  norm ande, la m ajeu re  partie  de  la 
V allec  d 'A oste , la p rinc ipau te  de M onaco , les  lie s  ang lo -norm andes : au 
total, env iron  6 0  m illions de  francophones.

E n A nrenque  il fau t tout d 'abo rd  c ite r le  C anada (province de 
Ри ёЬ ес); aax  E ta ts-U nis on  estim e a 1 m illion  les Ғ га п с о -а т ё г гс а т з  ; a 
H aiti les  hab itan ts p a rlen t un сгёо1е fran9 ais.

En A frique, ap res la dёco lon isa tion , le M aroc, la T unisie , VAlgerie, 
les je u n e s  I^ p u b liq u e s  de  I'A frique no ire  d 'exp ression  franijaise ont 
c o n s e n t  au fran9a is  une  p lace  ё т т е п 1 е .

L e fran9 a is  e s t reconnu  com m e langue o ffic ie lle  au  В ё п т ,  en  C ote- 
d 'lvo ire , au  G abon , au  B urk ina-Faso , au  M ali, au  N iger, en I^ p u b liq u e  
C en trafricaine, au  S e a g a l ,  au C ongo, a u  T ogo et au Zaire. M adagascar a 
fait du  m algache sa langue  o ffic ie lle  a  с б 1ё  du  fran9 a is  la rgem ent ийНзё 
dans les a ffa ires publiques. La M auritan ie  et le T chad, les C om ores et 
D jibouti ont 1'arabe e t le  ffan9 ais com m e langues o ffie ie lles. L e  C am eroun  
reconnait le fran9 ais e t I'anglais com m e langues offieie lles. D ans ГОсёап 
ind ien  lc ffan9a is  e st la  langue de  Vile de  M aurice  e t des D O M -T O M  
(D epartem ents e t T errito ires d 'O utre-m er). Q uan t a  I'A sie, le fran9 ais reste 
langue d 'enseignem ent.

L e  fran9 a is  conserve  a ju s te  titre  un  ro le  tres im portan t com m e 
langue de  cu ltu re  e t de  form ation  de  l'esprit, com m e langue d 'aeccs aux 
sc iences et aux techn iques d 'au jourd 'hu i, co m m e langue de  com m erce 
international.

Q uestions a repond re  :
Q uid  e t p a r  qui а  ё1ё е т р 1 о у ё  le m ot francophon ie  ?

2. Q uelles sont les accep tions de  ce  m o t ?
3. Q uels sont les p ay s  francophones ?

Rnrquoi peu t-on  a ffirm er d H iste titre  due le  ro le  d u  fran9 ais

Origines et etapes du fran9ais

A u IX em e siec le  le  te rrito ire  fran9 ais s 'est Ь -о т 'ё  divisd en  3 g randes
regions: Sa reg ion  d e  la langue d 'oc , la  reg ion  franco-p roven 9 ale, la region
de la langue d 'oil.
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Л  partir du X lllem e  siecle, le francien  rayonne su r la F rance 
a m esu re  que  s 'etendent le pouvo ir e t Vinfluenee de la co u r royale. Le 
fi aneien dev ien t le frangais, langue litte ra ire  e t nationale.
A u X V Icm e siecle, 1'acte le p lus im portant du  gouvem em ent dans lc 
dom aine de la  langue e ta it VOrdonnance de  Villers-CottereLs. E lle  p resen t 
Vemploi e x c lu s if  du  frangais dans tou tes les p ieces jud iciaires. C ette 
m esure, p rise  pour faciliter lc travail de  I'adm m istration , fa it du  frangais 
une langue nationale.
A u X V lIem e siecle  la  langue frangaise s'enrich it d 'une m ultitude de  m ots 
d erives du  g rec e t du  latin.
E n  1635, V Academ ie frangaise a e tc  fondee. L 'A cadem ic a 6 te chargee 
d 'une im portan te  m ission: faire un  d ic tionnaire  de  la langue frangaise e t sa 
gram m aire. Le d ic tionnaire  a ё1ё асЬеуё en 1694.
A  partir du  X V lIem e .siecle le frangais devient la langue universelle  de  
I'E uropc, e n  rem plagant le latin. Jusqu 'a la fin  de X lX em e siecle  il est la 
langue d e  I'aristocratie  еигорёеппе et d e  la d ip lom atic  m ondiale. Les 
aristocra tes ргё1’ёгеп1 le frangais a leu r langue m atem elle.
A u debu t du  X em e siecle ia situation  a profondcm ent е Ь а ^ ё .  L a  langue 
frangaise p e rd  ses p rerogatives e t cesse  d 'e tre  la langue la p lu s раг1ёе du 
m onde. C ependan t e lle  reste  une  des p lu s im portan tes langues m ondialcs.

Les Frangais a table

I. Cuisine ct gastronomie
L a trad ition  culinaire  frangaise rem onte a  la R enaissance. Les 

p rem iers restau ran ts a la  Я ёvolution . A u dёb u t du  X IX е siecle elle  acquiert 
ses litres de nob lesse  litteraire. B erchoux  lui consacre son poem e en quatre 
chan ts "La gastronom ie"; B rilla t-Savarin  -un traite "La physio log ie  de 
gout". D epu is  lors la gastronom ie frangaise, consideree  com m e une science 
ou un art p a r ses adeptes a conqu is grace a  des m aitres com m e B lauviller, 
C arem e, E sc iffie r une г е п о т ё е  m ondiale.

IL Un code et un rite
La cu is ine  frangaise est p ou r la  grande m ajoritd  des F rangais une 

form e de  raffinem ent. E lle  a A la  fois un  code e t une n ^ th o d e , elle  a ses 
p rinc ipes e t ses  lo is exprim ds souven t sous form e d 'aphorism c. U n repas 
est ainsi a  la fois la сё1ёЬга1юп d 'un  rite  e t une oeuvre  d 'a it o rdonnes selon 
un certain  ry thm e et un certa in  o rd re  com m e une sym phonic o u  une  p iece 
classique.
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III. Les repas
D 'une fa<?on generale  la tab le  e st une  des p reoccupa tions essen tie lles 

de la m enagere , u n  des p rinc ipaux  p laisirs du  Frangais. H arpagon  a affirm e 
qu' il ne faut p a s  v ivre  p ou r m anger, le F rangais considere  que  ce  n ’est pas 
v ivre que dc  ne  p a s  m anger b ien . L es repas se  deroulen t se lon  une 
rcgu larite  quasi-ritue lle  que troub le  d ’ailleur de  p lu s en  p lu s  le ry thm e de  la 
v ie  m odcm e.

Com m ent mangent les Frangais

L eu r p e tit d e jeu n e r est vraim ent petit; le m atin , les F rangais prennent 
seu lem ent du  cafd au lait dans un grand  bol et des ta rtines  ou  des 
croissants. Ah! D es  c ro issan ts chauds du m atin! O n les sen t dans la rue 
quand  on  ap p roche  de  la boulangerie . Ils senlcnt bo n  e l ils sont delicieux.

A  m idi beaucoup  de  Parisiens n 'on t p a s  le  tem ps d e  ren tre r chez  eux 
et p referen t m anger dans le s  res tau ran ts c t les c a fes  p res d e  leur bureau. 
P our beaucoup  d 'en tre  eux  le m enu du dejeuner c 'est souven t un  sandw ich 
et une tasse  de cafe .

M ais d ans les pe tite s  v illes e t a  la cam pagne, le d e jeuner est le p lus 
gros rep as de  la jo u m ee: on  m ange d e s  hors-d 'oeuvre, de  la v iande , des 
legum es, d u  from age e t un dessert, on  bo it du  v in , dc la b idre  ou de  1'eau, 
m aL sjam ais du  lait avec les repas.

L e so ir a17h. ou  a 8h., le d iner e st enco re  un gros rep as , m ais il у a 
souven t de  la  soupe  a la p lace  des ho rs-d ’oeuvre. O n p asse  encore 
beaucoup  d e  tem ps a table en F rance: un bon  repas est souven t le p lu s 
g rand  p la isir du  d im anche.

Vins et from agcs frangais
Le vin
Le v in  n 'est pas  seu lem en t un  produ it ag rico le ; c 'est aussi une  oeuvre  

d'art. C haque  c m  a sa personnalite , e t il cx is te  en  F iance  d e s  reg ies p ou r le 
se rv ir et p o u r le deguster.

Q uelques reg ies p ou r servir
•  Les "grandes" bou tc illes se se rv cn t avec leu r poussiere , tenues 
horizon ta les, dans u n  pan ier d 'osier.
•  L es v in s  rouges se  servent "сЬ атЬ гёз" (de 15° a 18°).
•  L es v in s  b lan cs  e t ro ses se serven t fra is  (de  5° a 12°).
•  Le C ham pagne et le m ousseux  se servent legevem ent "frappes"
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(affraich is lentem cnl dans un bain  d 'eau  et de glace).
•  O n  doit harm oniser le choix  des v in s avec les  d iffcrents m ets et m enager 
une savante g radation  au  cours du  repas.

P our deguster:
•  I lum er d 'abord  le v in  p o u r cn pcrcevoir le bouquet.
•  P u is le bo ire  a pe tites gorges. N i Veau, n i cigarettes.

Les from ages
"Un dessert sans from age est une b e lle  a qui il m anque un oeil"

B rilla t-Savarin
La F rance  possede  une varie te  incom parab le  de  from ages: p lu s de 

100 cspeccs e t 850  sortes d iftercn tes, aux form es les p lu s inattenducs. 
C ertains, com m e le roquefort e t le cam em bert, ont unc reputation 
m ondiale.

O n d istingue les from ages frais (petit su isse, dem i-scl), les from ages 
fondus, les from ages a pa te  p ressee  (port-salut), les  from ages affm es 
(cam em bert, roquefo rt), etc. L es from agcs do iven t e tre  degustes com int 
d es  v ins, e t tou jours accom pagnes dc  vin.

Le transport en France 
M oyens dc transport a Paris

U n e  grande ville  m odcm e occupe un teritoirc de  p lusieurs hecta res ct 
il faut toute une jo u m e e  p o u r la traverser a p ied  d 'un bout a 1'autre. P our 
tran spo rte r chaque jo u r  a leu r travail de  m illiers dc personnes, on a cree des 
m oyens de transport les p lu s divers.

II у a d 'ab o rd  des m oyens de  transport en  com m un.
L es lignes d 'au tobus sillonnent les g randes arteres de  Paris. Л  chaque 

arret, il у a une  m ach ine  qui d is tribue  d e s  tickets portan t des num eros. Si 
vous desirez  descendre de  I'autobus a un  point d 'arret, vous appuyez sur un 
bouton p lace  a ce t e ffe t dans la voiture.

И у a deux  reseaux d 'autobus: le reseau  urbain  e t le reseau  de 
banlieue.

A  Paris, les tro lleybus ne sont pas nom breux. Ils desserven t surtout 
des  localites de  banlieue. II n 'y  a p lu s de  tram s a Paris. 11 у a des m oyens de 
transport individuels: auto, b icyclelte , m otocyclette, scooter, taxi.

11 est d iffic ile  de  condu ire  dans Paris. II est d ifficile  de stationner 
dans lc  cen tre , il est aussi d iffic ile  d 'abandonner la  vo itu re  en 
stationncm ent.

Le m etro  parisien  date de  1898. II n 'est p a s  elegant, ni confortable,



m ais il esl p ra tique . La c ircu lation  sou terraine est in tense a Paris. Le m etro 
couvre toute la su rface de  la cap ita le  frangaise. Л  Paris  il у a 16 lignes de 
m etro  et 35 0  stations.

L es trains son t com poses de  4 -5  vo itu res de  2 C c lasse  et d 'une  vo itu re  
dc  Iго classe. L a  vo itu re  de  lrc c lasse  se trouve to u jo u rs  p lacde au m ilieu  du 
train.

P lu s  de  60%  de personnes hab itan t P aris  e t se s  ban lieues travaillen t 
dans un quartier, qui se trouve  lo in  de  leu r dom icile.

L e  m etro  e t tous les transports de  surface, reun is, voient passer p lu s 
de  deux m illiards de  voyageurs p a r  an. D e plus, le s  tra in s  de  banlieues 
transporten t ch aque  jo u r  p resqu 'un  m illion  de  voyageurs.

L es p rob lem es de  circu la tion , de  sta tionnem cnt sont de  p lus en  p lus 
pressants.

En m etro

D epu is  le  deb u t dc sa  construction  (1898), le m dtro  s'est v raim ent 
in tegrd  a  la v ie  d e  Paris.

L e  "C hem in  de  fe r m etropo lita in  de  Paris" possede  (en dehors de la 
ligne  de  S ceaux) 16 lignes, 350  po in ts d 'arret, un  developpem ent total de 
180 km. II ex is te  5 traversees d e  la S eine  cn  tunnel e t  3 en v iaduc. Le 
reseau  est en  v o ie  de  m odern isa tion  constante.

C om m ent u tilise r le m etro? R ien  de  p lu s  sim ple. V ous repcrez  sur la 
carte  ou vous e te s  e t 1 'endroit oil vous desirez  dc rendre. D eux  possib ilites 
peuven t se p resenter:

1°- П ex is te  une  ligne  d irecte  reliant le s  deux  points. D an s  ce  cas, 
vous cherchez  la  d irection  de  ce tte  ligne, e 'est-a-d ire  son  term inus. V ous 
suivez co u lo irs  e t csca lie rs  e t vous arrivez su r le  quai apres avo ir franchi le 
portillon  autom atique. C e portillon  e st ferm e aussi long tem ps qu 'une  ram e 
est en gare, afin  d 'ev ite r les  accidents. Q uand vous e te s  su r le quai, vous ne 
pouvez prendre  q u 'une  ligne  e t une  direction: o n  a  fa it reellem ent le 
m axim um  p o u r v o u s m ettre  dans le  d ro it chem in.

2°- II n 'ex is te  p a s  de ligne  d irecte. V ous cherchez  su r la carte  la 
m eilleure com binaison  de  v o ies  pouvan t co ndu iie  a  la  destination . Vous 
reperez: la  d irec tion  d e  la  p rem iere  ligne et 1’endro it ou  vous devez 
changer; la d irec tion  de  la deux iem e ligne, e t 1'endroit oil vous devez  
descendre.

D an s  les sta tions p rinc ipales, vous trouverez  un  p lan  avec system e
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autom atique p ou r se lec tionner les parcours. II vous suffit d e  presser le 
bouton co rrespondan t a vo tre  destination  p ou r vo ir apparaitre  le trajet 
lum ineux  avec ind ication  de  la p rem iere  d irection  a prendre.

A l'in terieu r des vo itu res, le voyageu r p eu t con tro ler son  tra je t a 1'aide 
de traces d isposes au -dessus de  chaque porte.

Le m etro  com porte  deux  classes: la p rem iere  (voitures rouges) e t la 
seconde (vo itu res vertes). L es p rem iers tra in s  parten t des term inus a 5 h 30 
du m atin. L es d em ie rs  arriven t aux  term inus v e rs  1 h  15 du matin.

M oyens de transport cn France

La F rance a un  re seau  assez danse  des voies de com m unication: 
voies ferrees, routes, vo ies nav igab les, lignes de  navigation  aerienne. P res 
de  60 0 0 0  km  de  vo ies ferrees constituen t I 'ensem ble d u  reseau frangais.

T outes les g randes lignes p a iten t en  e to ile  d e  Paris vers les v illes 
im portan tes de  F rance  e t d 'E urope.

L a longueur to tale des rou tes  nationales, depaitem en ta les et 
com m unales augm ente  toujours.

Poui tant ce  reseau  n 'es t p lu s  adap te  dans son ensem ble aux  beso ins 
de  la  circu lation  d 'au jourd 'hu i. L es transports en com m un ne  sont pas 
tou jours adaptds aux cond itions de  la v ie  m odem e.

L es v o ies  nav igab les jo u a n t un  ro le  tres im portant dans la vie 
econom ique dc  la France.

Par ses  po rts , la  F rance e st liee a  d 'au tres pays d u  m onde.
P our ven ir d 'A ng le te rre  en  F rance il suffit d e  traverser le Pas de 

C alais en ferry-boat. T ou t lc tra je t ne  d u re  que  quelques heures.
D e nom breuses lignes acriennes desserv ies p a r  des axions 

u ltrarap ides m etten t la F rance  en rapport avec tous les pays du  m onde. 
P ric ipaux  aeroport c iv ils: C harles-de-G au lle  (R oissy), O rly , lc B ourget 
(Paris), M arg inan te  (M arseille ).

Les chem ins dc fer frangais

L 'esso rt du  chem in  de  fe r  a etc lie  d celui dc  la houille et de  la 
m etallurgie. II da te  d e  cen t ans. Sans les transports m assifs de 
m archand ises lou rdes (charbon , m inerais, acier, etc.), ia g rande Industrie 
n 'aurait p u  prendre  beaucoup  d 'a m p le u r : le chem in de  fer a facilile les 
echanges d 'hom m es en tre  les regions. M ais  il a  beaucoup  change depuis un
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siecle.
La p lupart des g randes lignes rayonnen t a p a rtir  d e  la  cap ita le . C 'est 

que les  chem ins dc  fers frangais o n t ё1е d ’abord  congus com m e un 
unstrum en t de  la  cen tra lisa tion  po litique

L es lignes d e  p la ine  e t les lignes de m ontagne. L es p rem ieres sont 
na tu re llem en t p lu s nom breuses: p la ines  e t valldes a ttiren t les v o ies  fe n c e s  
e t c 'est dans les reg io n s  d e  faib le  a ltitude que  la c ircu lation  e st la p lu s 
active. La construc tion  e t 1 'cntretien d e s  v o ies  ferrees n 'y  on t pas sou leve  
de grosses d ifficu ltes . D es ram pes assez. longues (le chem in  d e  le r  crain t 
les pen tes , m em e m odestes) lim iten t le  pods des trains ou  leu r v itesse  su r 
certa in s p la teau x  (L orraine, B ourgogne). Le rail a penetre  aussi tou te  les 
m on tagnes frangaiscs: m a is  ce la  fu t cou teux  car il fallait constru ire  
d 'innom brab les ouv ragcs d 'art.

R ecords de  v itesse. C erta in s tra in s  frangais de  voyageurs, le s  "trains- 
d rapeaux" , son t les  p lu s  rap ides d u  m onde. Ils  re lien t P aris  a une 
so ixantaine d e  v ille s  frangaises e t  a  q u e lq u es  v illes b e ig es  ou su isses a p lu s 
de  100 km  p a r  heure .

L es p e tits  tra in s  frangais. B ru ta lcm en t, la  F rance  redecouv re  les 
m erites de  ses  lignes secondaires. II e st v ra i qu 'en  v in g t-c in q  ans, 10000 
k m  de  lignes o n t e te  ferm cs, so it le quart d u  reseau  national.

Les voies navigables

L es riv ie re s  e t le s  fleuves son t des  axes d e  la c iv ilisation  e t d c  
developpem ent. L eurs rives son t le s  lieux d 'hab ita tion  p riv ilig ies  des 
populations.

A u cou rs des sidcles, le  reseau  nav igab le  frangais, le p lu s long 
d 'E urope occiden ta le  (8 600  k m  d e  vo ies) a  connu  b ien  de  v icissitudes.

Sous la  d o m ina tion  rom aine , les  fleuves e t le s  riv ie re s  p o rten t une 
nav iga tion  active e t le s  b a tch e rs  fo rm en t des co lleges ou des co rpo ra tions, 
en  p articu lie r su r la  Seine, la Loire, la  Saone e t lc  R hone.

L es invas ions no rm an d es, la feodalite , en traven t la batellerie . L es 
b a tch e rs  re fo rm en t les an c ien s co rpora tions e t von t se  p lace r sous la 
p ro tec tion  du roi.

Ju squ 'au  deb u t du  X V Iе siecle, les ba teaux  n 'u tilisen t que les  lleuves 
ou  le s  rivieres.

C 'est a  A dam  de  C raponne, ingenieur frangais, пё en  1525, que  Гои 
doit I 'invention  d e s  canaux  a  b ie f  de  partage . II foum it a  H enri II un  p lan
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du canal de  Languedoc. La liaison de  la S eine  avec les au tres cours d 'eau 
nav igab les apparait com m e unc necessite . La L oire  porte  alors une flotte 
im portante; e lle  traverse  les  pays fertiles: c 'est done p a r cette  liaison que va 
com m u n iq u er la rea lisa tion  d 'un vaste  p rogram m e.

V ers le m ilieu  de ХУТГ siecle il n 'y a encore  que 300  km  de canaux 
ouverts a  la navigation .

D e  1650 a  1789, va  done se poursu ivre  la  rea lisa tion  du reseau  des 
vo ies n av igab les  actuelles. L es travaux debu ten t p a r le canal du  M idi, le 
"C anal des deux  M ers" - com m e o n  1'appelait alors.

L es travaux n ecessah es  a  la nav igation  e t a I'alim entation en  eau de 
la cap ita le  sont acheves en tre  1822 et 1825.

D uran t la p rem iere  m oitie  de  X X е siecle, le canal de  la M arne a la 
Saone, le cana le  de  M arse ille  au R hone sont acheves.

P endant la seconde guerre  m ondiale  le reseau  a  sub it dc  nom breuses 
destructions e t la nav igation  a e tc  p ra liquem en t in terrom pue su r toute se 
longueur.

L a p erio d e  d 'ap res-guerre  est m arquee  p a r  I'achevem enl des travaux 
de rcs tau ra tion  des ouv ragcs detru its  et la m odern isation  du rdseau. 
L 'au tom atisation  des ec lu ses s 'est gcneralisee: les ec lu ses m ecaniques 
trad itionnelles sont rem placees p a r des 6c 1 uses A com m andes electroniques. 
D c nouveaux  syslem es o n t e te  im aginbs p o u r perm ettrc  I'acccleration du 
trafic.

Vie culturelle en France 
La litterature et I'art de la France

L es prem idres oeuv res litteraires ecrites en  frantpais sont des  pocm cs 
ep iques, d o n t le p lu s connu  est la "C hanson  d e  R olland" (X IIе s.).

Л и  X V е siec le  F rangois V illon, p rem ier grand poe te  lyrique frantpais 
ecrit ses  ba llades dans une langue sincere e t forte.

L e  X V Iе siec le  est le p o q u e  de  la R enaissance en France. Le grand 
eerivain  d e  ce tte  epoquc  est Frampois R abela is (1494 - 1553), au teur du  
lam eux rom an "G argantua e t Pantagruel".

A u Х У 1Г siecle  on  apprend  les nom s de  C orneille  de  R acine, de  
M oliere. C es au teu rs  resten t au jourd 'hui de  g rands classiques francais.

A u X V III0 siecle  o n  s 'in t6resse su rtou t aux questions sociales, 
po litiques, econom iques, h is to riques e t relig ieuses ainsi qu 'aux  sciences 
physiques e t naturelles. L es ecriva ins son t des penseurs, des philosophies, 
des savants. Les grands ecriva in s de  ce tte  epoque  sont: V oltaire (1694-
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1778), Jean-Jacques R ousseau  (1712-1778), D idero t (1713-1784), 
B eaum archais (1732-1799) e t beaucoup  d'autres.

Le X IX е siecle e st une pdriode tres v an ce  et abondante. L es g rands 
ecrivains dc ce tte  ep o q u e  son t; S tendhal, A lexandre  D um as, V ictor H ugo, 
H onore de  B alzac, A lphonse  D audet, E m ile  Z o la , A nato le  F rance. G uy dc 
M aupassant.

L a litt6 rature fran9 a ise  d u  X X е siecle  com pte beaucoup  d 'ecrivains: 
R om ain  R olland , M arcel P roust, A ndre M auro is, L ouis A ragon . G eorges 
S im enon, A n to ine de  S aint-E xupery .

L a F rance  a donn6  aussi beaucoup  de pe in tres  ce leb res de  tous les 
g em es et de  to u tes  le s  epoques. И у en  avail des c lassiques et des 
rom antiques, d e s  rea lis te s  e t  des im pressionnes, p aysag istes e t des 
fauvistes.

L es p lu s ce leb res  p e in tres  de  no tre  epoque  son t P ab lo  P icasso , 
G auguin , V an G ogh, M atisse , V alm inck  e t beaucoup  d 'autres.

Les m usees les plus celebres de France

La cap ita le  de  la  F rance , Paris, e s t ce leb re  p a r ses m usees et les 
p rec ieuses co llec tions d 'a rt qu 'ils renferm ent. Le M usee du  L ouvre, le 
M usee des B eaux-A rts , le  M usde R odin , le M usee d e s  m onum ents 
frangais, le  M usee des A rts  deco ra tifs  jo u issen t d 'une  repu tation  m ondiale.

L e  L ouvre , situd su r la  rive  gauche d e  la Seine, est une ancienne 
residence  d e s  ro is  d e  F rance , au jourd 'hu i c 'est u n  des p lu s  riches m usees du 
m onde. L es a rch itec tes de  F rance les  p lu s  ce leb res  on t p ris  part a  la 
construction  de  ce  m onum ent un ique  p a r  sa  Ьеаи1ё. C 'est avec les prem iers 
tem ps de 1'histoire de  F ran ce  que  com m ence 1'h isto ire d u  Louvre.

A u X llf s ie c le  e 'e ta it u n e  forteresse feodale. L ongtem ps le  L ouvre 
resta it une fo rteresse e t une  prison  politique. A  ce tte  epoque-la  il n 'y avail 
pasde  m usees en F ran ce  com m e dans beaucoup  d 'au tres pays, m ais 
p lusieu rs ro is  de F rance  aim ent co llec tionner dans leurs res idences des 
o euv res d'art.

E n  e te  1792, tro is  an s ap res  la In v o lu tio n  de  1789, on  a rassem b lc  au 
L ouvre les sta tues e t les tab leaux  qui se trouvaien t dans le s  m ai sons des 
ro is. L e  18 octob re  d e  la  m em e аппёе o n  a dem ande au pe in trc  D av id  de  
faire  le  p lan  du m usde national qu 'on  a in a u g u n  o ffic ie llem ent le 8 
novem bre  1793.

A ujourd 'hu i, le m usde du L ouvre a  six  departem ents: an tiqu ites 
g recques e t rom aines, an tiqu itds dgyptiennes, an tiqu ites o rien tales.

22



sculptures, ob je ts d 'art, pein tures.
A u L ouvre il у a des oeuv res d 'art de  toutes les epoques. Les 

co llections du  L ouvre sont connues dans le m onde entier.

Le Louvre

Le L ouvre est un des m eilleu rs m usees du m onde. II se trouve dans 
un grand palais.C 'est le rem arquab le  oeuvre  de 1'architecture frangaise.

En 1200, P h ilippe A uguste e leve , p res de  la Seine, au  po in t le p lus 
faible de  la defense de Paris, le chateau  fort d u  Louvre. Le ro is n 'y hab ite  
pas. II у en ferm e son trcsor, ses archives. C harles le Sage transform e le 
Louvre en  dem eure habitable. Sous F ranco is  Ier le Louvre se transform e en 
un palais, su r les fondations de  1'ancienne forteresse. L 'arch itecte  P ierre 
L escot est charge  de travaux. Lc ce leb re  scu lp teur Jean G oujon dev ien t son 
collaborateur. M ais a la m ort de  F ranco is Icr, les travaux sont loin d 'etre 
term ines.

L uis X IV  cntreprend les travaux  pour agrandir le Louvre. C laude 
Perrau lt constru it la fam euse C olonnade. M ais en 1682 la C our quittc  
o fficie llem ent le L ouvre pour V ersailles. L es travaux de reconstruction  
sont abandonnes.

D es locataires d e  tou tes so rtes s 'installent au Louvre. D ans la 
C olonnade 1'espacc est d iv isee en  logem ents. D ans la  cour, des m aisons se 
sont elevees.

E n 1793 la C onvention revo lu tionnaire  transform e le p a la is  cn 
M useum  de la R cpublique.

N apo leon  Ier s 'est em pare  d 'un  g rand  nom bre d 'ocuvres d 'art. A u 
cou rs dc la cam pagne le L ouvre dev ien t a lo rs le p lus riche m usee du 
m onde.

A ctuellem ent, lc M usee d u  L ouvre contient six  m usees ou 
departem ents: an tiqu ites g recques et rom aines, an tiquites egyptierm es, 
an tiquites o rientales, scu lp tures, ob je ts d 'art, peintures. La pein tu re  est 
represen tde p a r les E coles francaise , cspagnole, hollandaise, flam ande, 
italienne, allem ande.

O n n'en fm irait p a s  d 'enum erer les  m erveilles du  Louvre. Le 
cata logue du M usee com pte p res dc  400  0 0 0  pieces. II faut v raim ent des 
annees p ou r v isiter en detail tou tes les salles.

A u L ouvre se trouve la Joconde de  Leonardo de  V inci, la V enus de 
M ilo, la V icto ire de  Sam othrace (les au teu rs de  ces deux sculptures sont
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m connus). C es tro is  superstarts  fon t ven ir chaque annee p lu s de 3 00 0  000 
de  v is iteu rs  au  Louvre.

Fetes et loisirs en France

E n  F rance, on  ce leb re  des fetes re lig ieuses et des fetes civiles. On 
m arque tou jours les g randes d a tes  de  I'h istoire na tionale  (fete N oel e t le 
N ouvel A n sont des fetes les p lu s  aim des p a r  les Frangais). C es fetes 
rdunissent pe tits  et g rands au tou r du  sapin  traditionnel charge  de  cadeaux. 
O n se souhaite la bonne аппёе, on  danse, on  chante. C ’est une fete  tres 
gaie.

La fele  na tionale  du  14 ju ille t la p rise  de  la  B astille , est la  fete 
popu la ire  p a r excellence. L e  d rapeau  trico lore flo tte  partout. L es troupes 
sont passdes en  revue p a r le P residen t de la R cpub lique  et le  so ir, on  tire 
des  feux  d 'artifice  tand is que  la fou le  danse en  p lein  a ir  su r les  p laces 
publiques.

Le problcm e des lo isirs e st tre s  im portan t e n  F rance. O n organ ise  des 
lo isirs  dom estiques e t lo isirs  d e  m asse , lo isirs cu ltu rels c t lo isirs cn  p lein  
air.

L es lo isirs cu ltu re ls c 'e s t la  lecture , le theatre, la m usique. Le cinem a, 
la  radio , la  te lev ision  tiennen t la  p rem iere  p lace  parm i les d is tractions de  la 
population.

L es F rangais a im ent beaucoup  les lo isirs en  p le in  air. Le d im anche e t 
le s  jo u rs  de  fete o n  va  a la cam pagne, on  se repose  dans la nature.

Le N ouvel An

L e 1CT ja n v ie r  qu 'on  appelle  en  F rance  le  P rem ier de  Г A n, c 'e s t le 
p rem ier jo u r  d e  1'annde nouvelle. C 'est u n  jo u r  fdrid. O n  se  souhaite  une 
bonne e t heureuse  annee. И у a d e s  cou tum es qui sont trds anciennes et 
p rov iennen t des ce lles rom aines: 1'dchangc de cadeaux  e t 1'dchange de  
visiles.

La fete de  N oel e st lide a des trad itions m illenaires. M ais a  cold des 
anciennes il у  a des cou tum es a ssez  rdcen tes qui s'dtaient in troduites cn 
F rance  de  I'etranger, com m e I'arbre d e  Notil e t le Pdre Noel.

L 'a rb re  d e  N oel, tou jou rs  un  sap in , qu 'on  ddcore de joueLs, de 
bougies, de cadeaux , est venu  des pays no rd iques en 1840. T ou jours vert, 
le sap in  sym bolise  I'espoir de  1'homme. O n voit к p resen t dans les rues se
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dresser d e s  sapin illum unes.
L e Perc N oel e st tou t je u n e  (dans le d ictionnaire Larousse d u  X IX е 

siecle  on ne  trouve pas son nom ).
D es  le debut du  m ois de decem bre, les en fan ts frangais se m etten t a 

cc rire  des  lettres au  P ere  Noel. C e sont des  I isles de cadeaux qu 'ils desirent 
recevoir.

Le l er avril

I l y a  longtem ps, Г аппёе com m en9 ait le  1CT avril et Pon donnait des 
cadeaux  ce  jour-la . D epu is  1654 Г  аппёе com m ence le 1" janv ier. Pour 
garder le souvenir des ac ienncs hab itudes, les cadeaux  sont devenus des 
cadeaux  p ou r rire , des po isson  d 'avril. L es po issons en  pap ier sont ceux 
qu’on  m et d ans le d o s des cam arades pour rire. L 'expression "faire avaler 
un po isson  d 'avril" sign ifie  trom per quelqu 'un  p o u r se m oquer de lui.

Le Prem ier Mai

C 'est la fete d u  travail e t du  m uguet. I x s  rues de  P aris  et m em e le 
m etro  sen ten t bon , te llem ent il у a de petits m archands de m uguets. O n en 
achete p o u r so i, o n  en  offre, o n  en  m et un b rin  su r sa veste, su r sa blouse. 
C 'est le p rin tem ps, il fait beau , on  se  p rom ene, on  va  a la  cam pagne, 
pecher, jo u e r  aux boules. O n va  dans les  bo is cueillir de  m ueuet. la fleur 
p o rte  bonheur.

Fetes religieuses

U ne sem aine avant e t une sem aine ap res P aques sont les plus 
im portantes de  1'аппёе et les  p lu s  riches en  cerdm onies, cou tum es et 
traditions.

D ern ie r d im anche du C arem e, celu i des R am eaux, on voit dans les 
v illes e t dans les  cam pagnes de  la F rance, revocation  des palm es qui 
saluent 1'en tree  du  C hrist a Jdrusalem . L es b ranches vertes sont aussi le 
sym bole du  renouveau  prin tan icr et I'espoir d e  la feconditd de  la terre. 
A utrefo is, p lu s rarem ent aujourd 'hui, ces  ram eaux qu 'on  apporte a I'dglisc 
pour les  faire Ь ё т г  ё1а1еп! о т ё з  de  lleurs. Les ram eaux, une fo lis  bdnis, 
sont rapportds a la  m aison ой  ils  pro tdgent betes e t gens. O n  les accroche a 
la tete du  lit, de rrie re  le crucifix.
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O n offre aujourd 'hui des  ocu fs de P aq u es  en  sucre, ou en  chocolat. 
L.es oeu fs de  cou leu r donnen t au beau  jo u r  de P aques un ec la t tout 
particulier.

Sui" le p lan national, 1 'A ssom ption de  la V ierge (15  aout) est une 
grande fete. T om bant au m ilieu  des vacances, e lle  est parfo is poui des 
c itad ins I'unique occasion  d 'assister a la m esse.

La fete de Jeanne d'Arc

Jeanne d 'A rc, d ite  la P uce lle  d 'O rlcans (1412  - 1431), personnifie  le 
pa trio tism e p opu la ire  frampais. La je u n e  paysanne qui n 'avait que d ix -neu f 
ans, a  su sauver son  peup le  pendan t la guerre  de  C ent A ns.

L a fete de Jeanne d 'A rc  est ce lcb rce  le dcux iem e d im anche de  m ai a 
O rleans, R eim s, a  D om rem y. C 'est-a-d ire  le premiei" d im anche ap res  le 8 
m ai - le jo u r  oil Jeanne avec son  arm ee ob lige  les A ng la is a  lever le siege 
d 'O rleans.

Les catherinettes

L a fete des  ca the rine ttes le 25  novem bre  est une fete  b ien  parisienne. 
C 'est une v ie ille  trad ition  qui est respec tee  dans les m agasins de  couture, 
les ateliers, les g randes m aisons de m ode. C 'est la  fe te  des jeu n es  filles qui 
on t 25  ans et qui n ’o n t pas enco re  tro u v e  le m an .

Toute une  fou le  d e file  su r le B oulevard . L es jeu n es  filles sont 
co iffees des  bonnets jau n es  e t  verts, p lu s o rig inaux  les u n s quo les autres. 
La p e tite  vo itu re  d 'une m archande des quatre-sa isons o m e  la chevelure  
d 'une jo lie  m id inette  (c 'est ainsi qu 'on appelle  a P aris  une je u n e  ouvriere  ou 
vendeuse d e  la couture ou d e  la m ode), e t la -  un  m oulin  a ven t su r la tete. 
U ne chaum iere de paille , un  vo ilie r, la T our E iffe l, les cascades des 
fleurs... C e jo u r-la  on  ne  travaille  pas. O n danse, on  s 'am use, on  se 
prom ene dans les rues... L a  ca therinette  est la re ine  de  la  joum ce.

Saintc C atherine est la "patronne" des ou v rie res  de couture. D e cette 
coutum e vien t 1 'expression "coiffer Sainte C atherine", c 'est-a-d ire , rester 
v ieille  fille.

Les festivals en France

Lc peup le  franQais aim e beaucoup  les festivals d ram atiques, 
m usicaux , choreographiques, c inem atographiques... O n en  com pte p lu s de
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300 dans tou tes les  reg ions d u  pays. L es festivals an im ent la v ie  m usieale, 
theatrale, cultu relle . B eaucoup  d 'd trangcrs du  m onde en tier arrivent en 
F rance et surtout a Paris  p o u r p rendre  part aux fetes.

E n 1947, a e tc  cree le festival d 'A vignon  qui est tres popu la ire  non 
seu lem ent en F rance m ais au-dela de ses fron tieres, D ans ce festival 
p rennen t part les theatres frantpais, p a r exem ple le Theatre N ational 
Populaire , d 'autres troupes frant^aises ou  etrangeres, des co ip s  de ballet 
c lassiques et m odem es, des orchestres... Le festival a  lieu chaque annee du 
12 ju ille t au 14 aout. P en d an t ces  quatre  sem aines les  partic ipan ts et les 
spectaleurs adm iren t des represen tations theatrales, m usicales, 
choreographiques, de  c irque, v isiten t le s  cinem as e t les expositions. 
A vignon dev ien t lieu de  rencon tre  de  tou tes les form es d 'art e t de publics 
les p lu s  divers.

L es festivals du  cinem a qui on t lieu  en F rance sont: le Festival 
in ternational de 'C annes, la Jo u m ee  du c inem a de  Poitiers, le court m ctrage 
de  T ours, le F ilm  d 'an im ation  d 'A nnecy , le F ilm  de  Jeunesse de  G renoble 
et d 'autres.

Lc carnaval

L e  m ol "carnaval" p rov in t d u  latin «cam is navali»  ce  qui voulait dire 
"bateau de  fete". D ans la R om e A ncienne ou  est nee 1 coutum e de  ce lebrer 
les cam av als  on  decorait d e s  bateaux de guirlandes de  fleurs. C 'est surtout 
le M idi de  la F rance  qu i a  garde  e t developpe cette coutum e ancienne.

L c carnaval frappe aux  portes, en tre  en  dansan t, en  contrefaisant sa 
voix. II grim pe aux balcons, se  rou le  dans les d raps b lancs e t des tissues 
m ulticolores. II asperge les passan ts de son d 'eau , de  b leu  de  lessive, il jo u e  
avec le feu. Se poursu iven t sans cesse  les  jeu x , les danses, les  farces, les 
pantom im es.

Les bibliothcques et les archives de la France

E n 1945, en  F rance e st c ree  la D irec tion  des b ibho thequcs rattachee 
au M in istere  de 1 'Education nalionale. La creation  de  cette D irection  a 
perm is de  rea lise r de g rands p rog rcs dans fequ ipem en t des b ib lio thcques et 
su rtou t dans leu r u tilisation  a des fm s pedagogiqucs.

L a p rem iere  b ib lio theque  de  F rance e st la B ib lio thcque N ationale. 
C ette B ib lio theque co m p ren d  au jourd 'hui p lu s de  6 m illions de volum es.
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auxquels s 'a jou ten t p res  d 'un  m illion  d e  cartes geographiques, 5 m illions de 
gravures e t docum ents, d e s  estam pes, des m ddailles.

C es richesses innom brab les perm etten t a  la B iblio theque nationale  
d 'o rganiser de  nom breuses et rem arquables expositions.

O utre  la  B ib lio theque N ationale, P aris  possede  p lus de  20  grandes 
b ibliothcques. L es p lu s  riches sont la b ib lio theque de  la Sorbonne, la 
b ib lio theque Sain tc-G enevieve, la b ib lio theque d e  VArsenal e t d 'autres. II у 
a  e n  F rance  de  g randes b ib lio thcques un iversita ires e t m unieipales. 
P lusieurs b ib lio thcques on t des phono theques, auditorium s, salles 
d 'expositions.

La presse

E n  F rance, o n  a im e beaucoup  lire d e s  jo u m au x . M algre la radio e t la 
telev ision , lc F ran9 ais reste  profondem ent a ttache  a  son  journal. II I'achctc 
et s 'assied  a la te rrasse  de  son  cafe preferc  p o u r le lire,

L es F rangais lisent le p lu s souvent "M onde", "F igaro", "E quipe", 
"France-Soir", "Paris-M atch" e t d 'autres.

"M onde" e st fonde en  1945. II a ttache  une  grande atten tion  aux 
affaires in tem ationales. C e  jou rna l attire parm i ses lecteu rs les in tellectuels 
aussi b ien  que  les  hom m es d 'affaires p lu to t conservateurs. А ргёз le  travail 
on voit beaucoup  d ’hom m es de p rec ip itcr v e rs  le s  k io sques p ou r acheter 
"Le M onde" qui para it a I’apres-m idi. L es etud ian ts , eux  aussi, s 'in tdressent 
a ce  jou rnal. И у  a peu  d e  photos, p eu  de  reclam es.

L e jo u rn a l sa ty rique  "Le C anard  E nchaine" e st p le in  d 'ironie. II est 
sans p itie  p ou r les  b e tises  de  I’adm inistration .

II faut d ire  qu 'il у a aussi une large p resse  quotid ienne reg ionale , oil 
les hab itan ts des reg ions d ifferen tes cherchen t les rcsu lta ts du  d em ie r 
m atch  de  son eq u ip e  d e  football.

Henri Troyat ,

H enri T royat, rom ancier, essay isle  e t au teur dram atique, ne  a 
M oscou en  1911, s 'est fixe en F rance  avec sa  fam illc en  1920. II fait ses 
e tudes a  P aris , d ev ien t fonctionnaire a  la  P refecture dc  la Seine, em ploi 
qu'il qu itte ra  en  1941.

G rand  adm ira teu r de  D osto ievsk i, a  qui il consacre une excellen te  
6tude, e t de  T o lsto i, don t il pub lic  une  m onum entale  e t parfa ite  b iographic, 
il e s t aussi un  g rand  connaisseur de  Z ola e t de  B alzac.
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H enri T royat est un  des ecriva ins les p lu s p ro litiques de la France 
contem poraine. Lc tirage  dc  ses rom ans s'acco it d 'annee en  annee. Troyat 
salt com m ent il faut cam per e t an im er ses  personnages, surtout tem in ins, il 
sa il re ten ir, cm ouvo ir e t passionner

Andre M aurois

E m ile  H erzog, qui s 'est cho isi le nom  d 'A ndre M aurois, est ne a 
E lb e u f  en 1885. Issu d 'une fam ille  d 'industrie ls  d 'orig ine alsacienne, il fit 
ses e tudes au  co llege de  R ouen. La guerre de  1914-1918 fit de  lui un  
o ffic ie r de liaison aupres de  Varmee britann ique , situation qu’il m it au 
p ro fit p ou r com poser son  p rem ier rom an  "Le silence du co lonel Bram ble" 
don t le succes im m ediat de term ine  sa  carric re  litteraire. 4  ans p lu s tard, 
M auro is ecrit "Les D iscours du  do c teu r O 'G rady", ouvrage d 'un  houm our 
savoureux. II donna ensu ite  des  rom ans elegants, d 'une psychologic  fine: 
"B ernard  Q uesnay", "Les R osds de  sep tem bre". Son oeuvre litteraire  est 
fort vande. A ndrd M aurois e st a la fo is rom ancier, essayiste , conteur, 
h istorien , traducteur, biographe.

E n  1939 il devient m em bre  d e  Г A cadem ic  fran^aise. A pres la guerre, 
qu 'il passe aux E tats-U nis et en  A frique  du  N ord , ой  U ecrit de  nom breux 
artic les, il com m ence une nouvelle carrierc , ce lle  de  joum aliste .

M ais c 'e s t p a r ses "b iographies rom ancees" que I'ecrivain s 'est surtout 
fait connaitre. II est le m aitre, incontestd  de  ce gem e. L es b iographies les 
p lu s im portan tes appartenant a  la  p lu m e d 'A ndre M aurois sont: "B yron", 
"L elia, o u  la v ie  de  G eorge Sand", "O lym pio , ou  la v ie  d e  V ictor H ugo", 
"L es T rois D um as", "P rom cthee, o u  la v ie d e  B alzac".

A ndre  M auro is e st m ort en  1967.

Le theatre franyais

L e thea tie  jo u e  un  tres grand ro le  dans la v ie  du peup le  franyais. 
D epu is  p lu s ieu rs annees le thdatre en F rance cherche de nouvelles form es 
e t de  nouveaux  p rincipes p ou r c o n q ^ r i r  le p ib lic, rea lise r les  relations 
nouvelles entre I 'acteur e t le public.

P aris  est la  cap ita le  du  theatie . D epuis des  stec les le theatre en 
F rance, c 'est le  theatre  parisien. Ici est concentree toute la v ie  theatrale: 
theatres , acteurs, m etteurs en scene, c ritiques. II у a a Paris  p lu s de  70
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scenes et p lu s  de  35000  p laces. L es thea tre s  les p lu s ce leb res  sont: Le 
G rand O pera, I'O pera C om ique, la C om edie Frantpaise, le T heatre  C haiilo t, 
VOdeon et le Petit O deon , le T hdatre de  I'Est P arisien  et le Petit T hdatre de 
I'Est Parisien . C es thea tre s  retpoivent une aide financierc de VEtat.

L es Parisiens et les ho les de la cap ita le  aim ent beaucoup  le theatre  du 
bou levard  o u  T on  m et en  scene  les p ieces des  dram atu rges ce lebres: Ju les 
R em ain , Jean C octeau , A lbert C am us, Jean-Paul Sartre  et d 'autres.

Lc theatre  d 'avan t-garde  e st tie s  p opu la ire  en France. C 'est lc theatie  
poetique, le theatre  d 'absurdc.

En 1989, p ou r le  b icen tenaire  d e  la R evolution  Irantpaise a Paris  su r 
la P lace de la  B astille  est constru it le nouveau  theatre d 'O pera. L 'ed ilice  de 
ce  theatre  e st tres original. L 'acoustique est parfaite . L es specta teu rs voienl 
tr6s b ien la scene dc  n 'im porte  quelle  place.

L'histoire du cinem a fran9ais

Le c inem a date  du  28  decem bre 1895. L es deux  Frampais, les fre res 
L um icre ont donne leu r p rem iere  rep resen tation  c inem atographique dans 
un  cafe a Paris. C 'etait la naissance  du  "grand m uet". P our les  freres 
L um iere le c inem a est u n  m oyen  de  "refaire  la vie".

E n  1908 un nouveau  film  "L ’ A ssacinat du  due d e  G uise", jo u e  par 
les acteurs de  la  C om edie Frantpaise va essayer de faire du  c inem a un art. 
Le cinem a connait a lo rs sa p rem iere  vedette  -M ax L inder, un  des acteurs 
com iques les p lu s  connus n o n  seu lem ent en  F rance  m ais aussi dans le 
m onde.

D ans les  an n ees 3 0  il у a  aussi les g rands nom s des scenaristes: 
C harles Spack , Jacques P revert e t d 'autres. L es them es de  ces  film s sont 
I'am our et la m o rt e t c 'est en  gdneral la m ort qui em peche 1'amour.

Jean G ab in  m e t en  vede tte  un  nouveau  personnage - 1'ouvrier.
D ans les annees 40 apparait le c inem a e n  couleur, m ais p resq u e  tous les 
stud ios sont ferm es a cause  de  1'oceupation.

A pres la  guerre  on  re tiouve  les grands nom s des annees 30: R ene 
C lair, rca lisa teu r de  "L es G randes M anoeuvres" (1955), avec G erard  
P h ilippe tenan t le ro le  p rinc ipal; Jean C octeau, rea lisa teu r de  "O rphee" 
(1950) ou  il n o u s fa it en tre r d ans le m onde de  poesie  avec Jean  M ara is  et 
Jean  R enoir (fils du  pe in tre  R enoir), etc.

T out le m onde connait b ien  les vedettes du  c inem a franipais, te ls  que 
Jean  G abin, D an ie lle  D arieux , C atherine D eneuve, A lain  D elon , Jean-P aul 
B elm ondo et beaucoup  d 'autres.
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C hanson  fran^aisc

L a m usique  a tou jours jo u e  un ro le tres im portant dans le 
developpem ent de  la v ie  cu ltu relle  de  la France. A partir de 1000 les 
troubadours e t les trouveres chanten t la guerre et I'am our, e t vont de ville 
en  v ille  pour se faire ecouter.

Puis la chanson  devient une arme: quand les gens ne  sont pas 
conten ts ou  quand  ils sont m alheureux , il le  d isent dans des chansons. O n 
chan te  des m elod ies m ises  sur les poesies de  R onsard  (X V Iе s.), dc 
B cranger e t dc P o tier (X IX е s.). D ans des chansons on se m oque du 
gouvem em ent ct du  reg im e social. "La M arseillaise", "La C arm agnole" en 
sont des exem ples.

La chanson  ffangaise con tem poraine do it beaucoup  a C harles et a 
M aurice C hevalier, a  E dith  P ia f  e t a  F rancis L em arque, a Jonny H ess e t & 
Y ves M ontand qui o n t ddbute tous avant la D euxiem e guerre m ondiale.
La gam m c de  la chanson  frangaisc est d 'une ex trem e varie te , ainsi que les 
ta len ts des auteurs e t des intcrprdtes.

O n peu t d is tinguer d ans Invo lu tion  de la chanson  frangaise, depuis 
une  tren ta ine  d 'annees tro is  g rands m om ents:

1. A pres la L ibera tion  nait la chanson in tellectuelle, sortie  des C aves 
de  Saint-G erm ain  e t des C abarets du  Q uartier Latin: Ju illette  G reco, Leo 
Ferre, C atherine Sauvage chan ten t des oeuvres de  J. P re  vert, de  Q ueneau, 
de  B recht.

2. Les annees 50  vo ien t le depart d 'une chanson , qui sail trouver des 
accen ts p lus accessib les au grand p u b lic  e t au grand populaire.

3. En 1958 com m ence une nouvelle  periode caracterisd par le d jaz et 
le rock , venu  d 'outre-atlantique. D es  d izaines dejeunes se sont 1 mi ces dans 
la chanson  com m e D alida, A dam o, B arbara, E nrico  M acias, etc.

E nfin, au-dela des m odes, la chanson frangaise est denom ce p a r les 
g rands nom s de  G eorges B rassens, C harles A znavour, Joe  D assin , Jacques 
B rel, M ireille  M athieu, V anessa P arad is, Patricia K aass.

Edith Piaf

O n n e  peu t pas  im aginer la  cu ltu re  dc  la F rance sans chanson  ni la 
chanson  frangaise sans E dith  Piaf.
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Н ёс en  1915, su r le tro tto ir p a rce  que 1'am bulance avail du  retard , 
E dith  G asson  est e levee  p a r  sa g rand- т ё г е  el une tante. A veug lc  a 4 ans, 
e lle  recouvre  la vue aprds avoir fail un  p e len n ag e  a L iseaux  en 1919. 
L ivree tres to t a  e lle-m em e, la p e tite  fille  pauvre chan te  dans les rues. 
L ouis L eplce, d irec teu r d 'un  cabare t, la  rem arque en 1935 a lors qu 'clle  
chante  a Tangle d e  Vavenue M ac M ahon. II Tengage dans son ctab lissem ent 
et la  bap tise  «La M om e P ia f  » en  so u v en ir d u  re fra in  C om m e u n  m o ineau  
qu 'elle in terp re ta it lo rs de  leu r rencontre .

E n  1937 elle e st co n n u e  p a r  ses  chansons "C 'est lui que  m on  coeur a 
choisi" , "Le petit M onsieu r triste", etc. e t ne cesse p a s  s 'a ffirm er sans pour 
au tan t connaitre  la renom m ce. M ais  quelques annees p lu s tard  ses 
chansons Г am enent v e rs  les so m m ets de  popu lan te .

E dith  P ia f  ne se  con tcn te  p a s  de  rem porte r un triom phe personnel, 
e lle  s 'in teresse aux nouveaux  talents. Y ves M ontand, G ilbert B ccaud et 
C harles A znavour lui do iven t beaucoup .

E dith  P ia f  e st m orte  en  1963, epu isee , m alade. E lle  a e tc  entenrce au 
P ere-Lachaise.

E dith  P ia f  a  com pose  e lle -m em e u n e  tren taine de  chansons.

Les savants, les erivains et les poetes fran^ais

P a r les decouvertes e t le s  inven tions dc  ses savan ts la  F rance a 
la rgem ent contribue au  p ro g rcs d e s  sc iences m o d em es e t au b ien-etre dc 
I ’hum anitd.

Rene Descartes (1596-1650), philosophe et phusicien  , c ree  la 
gcom etne  analytique.

Blaise Pascal (1623-1662) physicien  c t ccn v a in  de  genie, invente 
une m ach ine  a calculer.

1мр1асе (1749-1827) a  ecrit son  ouvrage sur les m ouvem ent , la 
fo rm e e t la constm ction  des co p s  celestres.

Denis Papin (1647-1714) est F u n  des p rem iers a dem ontres la force 
elastique  de  la vapeur.

Лтрёге (1775-1836) e tab lit les  lo is  de  rd lec trom agnetism c.
Lavoisier (1743-1794) e s t V auteur d 'u n e  nom enclatu re  chim iquc 

sim ple e t claire. II a  p ro u v e  que  F a ir  est com posd de  deux  elem ents: 
Foxy  gene e t F azo te  .

D an s  les au tres sc iences natu re lles e t m edicales , on  re trouve 
beaucoup  de nom s cdlebres. C e sont: I. am or к (1744-1829), un des 
crea teu rs de la  b io logic. Cuvier (1769-1832) grand paleon to log iste .
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Marcelin Berthelot (1827-1907) fondateu r de  la therm ochim ie et d ’autres. 
L es decouvertes de  Louis Pasteur (1822-1895) ont etc u tiles a la 
m edecine, a la ch iru rg ie , a  I ’hyg iene  e t a  I’industrie.

Pierre (1859-1906) et Marie (1867-1934) Curie ont dccouvert le 
radium  e t Frederic et Irene Joliot -  Curie -  la rad io  -  activ ite artificielle.

L es inven tions des freres Lumiere ont rendu  possib le  la 
cinem atographe e t la pho tographic  en couleurs.

L ’ingenieur Eiffel (1832-1923) a  constru it la fam euse to u r en fer qui 
porte  son nom.

L es p rem ieres oeuvres litteraires ecrites en  frampais sont des poem es 
ep iques don t le p lu s connu est la “ C hanson  de R oland” ( X I I c siecle). A u 
X V е siecle  Francois Villon p rem ier g rand  poe te  lyrique fran^ais, ecrit ses 
ba llades dans une langue sim ple, sincere et forte.

Le X V е e t X V Iе siecles sont V epoque de  la R enaissance en  France. 
L ’eerivain  le p lu s сё1ёЬге de  cette epoque est Francois Rabelais (1494- 
1553), au teur d u  fam eux rom an “ G argan tua  e t Pantagruel”.

A u X V IIе siecle  on  apprend  les nom s d e  C orneille, R acine, M oliere. 
C es auteurs resten t au jou rd ’hui de  g rands classiques ffan9 ais.

Л и  X V IIIе siecle  on  s ’in teresse surtout aux probl&mes sociaux, 
po litiques, cconom iques, h is to riques e t re lig ieux  ainsi q u ’aux sciences 
physiques et naturelles. L es ecriva ins son t d e s  penseurs, des  ph ilosophes et 
des savants. Ils dem andent des refo rm es et p reparen t la R evolution  de 
1789. L eurs oeuvres -  trag£dies, com edies, rom ans -  sont des instrum ents 
de  p ropagande de  leurs idees e t leurs theories. Les ecrivains les plus 
ce leb res de  ce tte  6poque sont : Voltaire (1694-1778), Jean-Jacaues 
Rousseau (1712-1778), Montesquieu (1689-1755), Diderot (1713-1784), 
Prevost (1697-1763), Beaumarchais (1732-1799) e t beaucoup  d ’autres.

L e  X IX  c siecle  e st une ptiriode tres variee  e t abondante. B eaucoup 
d ’ecrivains de  genie realisent leurs chefs d 'o e u v re  a ce tte  ёpoque -  la. Ce 
sont Victor Hugo (1802-1855), Honore de Balzac (1799-1850), Stendhal 
(Henri Beyle) (1783-1842), Georee Sande (1804-1876), Emile Zola 
(1840-1902). Anatole France (1844-1924) et beaucoup  d ’autres.

L a  Ниёга1иге frangaise contem poraine  com pte beaucoup de  grands 
ё с г ^ а т з  don t les  p lu s сё1ёЬге8 sont: Rom a in Rolland (1866-1944), Roger 
Martin du Card (1881-1958), Henri Barbusse (1873-1935), Antoine de 
Saint -  Exuverv (1900-1944), PaulEluardet d ’autres.
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L ouis P asteur

C 'est 1'hommc qui honore la position  
et non  la position  qui honore 1'hommc.

Pasteur

L ouis P asteur, celeb re ch im iste  et b io log iste  franqais, e s t n e  en 1822 
a D ole, d ans le Jura.

A pres de  b rillan tes e tudes. P asteu r d ev ien t p ro fesseu r d 'universite. II 
fait beaucoup  d c  ddcouvertes seien tifiques, don t la p lu s grande est ce lle  du  
m icrobe de la rag e  e t du  vaccin  cen tre  la  rage.

Le m atin du 6  ju ille t 1885, P asteu r vit en trer dans son laborato ire  un 
petit garqon agd de n e u f  ans, Joseph  M eister. Sa m ere  I'accom pagnait. E lle 
raconta  que son  enfant, ren tran t de  I'ecole, avail e tc  m ordu  p a r un  chien  
enrage. II avait requ quato rze  blessures. O n  voyait que  1'enfant souffrai 
tcrriblem ent. L 'em otion  d e  Pasteu r fut p rofonde. Q ue pouvait-il fa ire  p ou r 
ce pauvre enfan t ? L e vaccin  qui ava it sauve les  an im aux  ne  tuerait-il pas 
I'hom m e? P asteu r hcsitait. Le so ir, sur le conseil de deux  celebres 
m edecins, il se  decida  de faire  la p rem iere  inoculation.

L e tra itcm en t devait du rc r dix jo u rs . P asteu r ne  pouvait p lus 
travailler. II ne  pouva it p lu s dorm ir. E n fin  les  d ix  jo u rs  passerent. L 'enfant 
se  portait b ien . O n etait su r qu'il guerirait. Le rcm cde contre  la rag e  e ta it 
trouve.

A pres Joseph  M eister, d es m illiers de personnes du  m onde entier 
fu ren t sauvees g race a Pasteur.

P our p ropager les m ethodes de Pasteur, on  constru is it a  P aris  un 
institu t qui p rit son nom . A ujourd 'hu i, I 'ln stitu t Pasteu r e st u n  cen tre  dc 
chim ie b io log ique  e t un d ispensaire  p ou r le tra itcm en t d e  la  rage.

D 'ap res R ene Valdry, La v ie  d e  Pasteur

Q uestions a repondre  :
1. Q ui est P asteu r ?
2. Q uelle  e s t sa p lu s g rande decouverte  ?
3. Q u 'est-ce qu i e st arrive a  Joseph  M eiste r ?
4. C om m ent Joseph  a-t-il dtd sauve ?
5. Q uelle  est I'im portance de  la decouverte  d c  Pasteu r ?
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L a lu tte  co n tre  le ch o lera

L es savan ts d e  I'lnstitu t Pasteu r A Paris on t d labore une nouvelle 
m cthode qui p en n e t d e  detru ire  les v ib rions ch o len q u e s  dans 1'eau par les 
rayons u ltraviolets.

Le v ib rion  ch o len q u e  se  trouve  cssen tiellem ent dans les eaux 
im pures qui se  m elen t souven t aux eaux  potables.

L 'appare il m is au p o in t1 a  I'lnstitu t Pasteur, u tilise le  rayonnem ent 
u ltrav io let destm e teu r de  germ es. L 'eau  c ircu le  devan t une lam pe qui em et 
les rayons. C es rayons tuent im m ediatem ent les germ es pathogenes. O n 
d e tm it ju sq u 'a  10 m illions de  germ es au  m illilitre. C 'est 10 000  fois plus 
que  ce  qui ex is te  a Vetat naturel.

N ote

1 m is au  p o in t - yara tilgan  - созд ан н ы й

Q uestions a  r e p o n d r e :
1. Q uelle  e s t la n o uve lle  m ethode de  la  lu tte  co n tre  le  cho lera  ?
2. C om m ent est-ce  qu 'on  ddtruit les v ib rions ch o ld riq u es?
3. C om m ent fonctiorm e l'appare il m is au  po in t a  I'lnstitu t Pasteu r ?
4. C om bien  de  germ es p eu v en t e tre  d e tm its  p a r les rayons u ltrav io lets?

Lc M arco Polo franyais

II n 'y a pas long tem ps o n  a decouvert un  docum ent in teressan t dans 
une  des arch iv es de  M oscou: un  rappo rt ec rit en franyais, da tan t d u  siecle 
dem ier.

И у a  p lu s  de  70  ans, accom pagne d 'u n  petit groupe, un vaillant 
exp lo ra teu r fraiiQais a accom pli u n  exp lo it sans p reced en t1 p ou r Vepoque. 
P artan t de  Pdkin  p a r  la g rande vo ie  qu 'avait su iv ie  M arco Polo2, il a 
traverse  to u te  VAsie.

L a tro isiem e annde d e  son  voyage epuise, a  dem i-aveugle, 
1 'cxplorateur frampais e s t a rrive  d an s  la  v ille  qui se  nom m e au jourd ’hui 
F erghana. A ccueilli avec hospitalitd , il d ic ta  son d em ie r rapport e t m ourut 
tre s  b ien td t ap res ce la , le 23  m ai 1892.

C 'etait Joseph  M artin . II e st m ort je u n e  sansa vo ir rea lise  son  projet.
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L e rapport qu 'avait la isse  Joseph  M artin  ftit neg lige par les fonctionnaires 
tsaristes.

II e st interessant d e  n o te r que Joseph M artin  a  p asse  13 ans en 
R ussie, p ays qui Vavait conqu is p a r sa beau te  e t ses im m ensites. A u cours 
de  ces  annees, il a  parcou ru  35 000  k ilom etres d an s  d e s  reg ions peu 
eonnues. II a p arcou ru  Г A lta i et la con tree  d 'O ussouri, il e s t rem on te  du lac 
B aikal vers les sources de  la  L ena, il a  exp lo re  les reg ions de  Y akou-tie et 
du  T ibet.

P ar les  expositions qu 'il o rgan isa it a  Paris, il a com m e «decouvert»  la 
S iberie  p o u r ses com patrio tes, d isan t la v en tc  sur son c tonnan te  beau te  e t 
ses im m enses richesses.

Ce grand  exp lo ra teu r conna issa it beaucoup  dc savan ts russes qui ont 
hau tem en t apprecie  se s  m erite s  devan t la science. C 'est ju s tcm en t a la 
dem ande de  la Societe  geographique m s  sc que M artin  a en trep ris  son 
d em ie r voyage en 1889.

P ar ses exp lo ra tions des im m enses d tendues sib en en n es, Joseph 
M artin  a apporte u n e  aide p rec ieuse  a  la  R ussie.

N ote
- M arco Polo (1254-1323), vo y ag eu r italien. 11 traversa  tou te  VAsie 
p a r la  M ongolie e t re v in t p a r  Sum atra. L a  re la tion  de ses  voyages (le L ivre 
de  M arco  P olo) est un  docum en t p recieux , une sorte  d 'encyclopedie 
geographique.

Un peu de tout 
Moscou

M oscou est une  v ille  chere  a  toute la  R ussie. C 'est un im portant 
cen tre  industrie l, cu ltu rel e t scientifique.

M oscou grandit. C haque annee les M oscov ites reso lven t de 
nom breux  nouveaux  appartem en ts, m agasins, cco les, p lu s ieu rs salles de  
cinem a, beaucoup  dc  restauran ts, cafes , po lyclin iques, hop itaux , ja rd in s  
d 'en fan ts e t crdches. Pour les  h o tes  de M oscou  o n  a constru it trois 
nouveaux  hotels.

Le nouveau  P lan  G eneral de  M oscou  a des  persp ec tiv es grandioses. 
C haque ё1ётеп1 de  ce p lan  a  une scule idee : tou t p ou r I’hom m e. tout au 
nom  d e  I'hom me.

M oscou va se  d ev e loppcr com m e une  v ille  industrie lle  e t culturelle. 
D e nom breuses cn trep rises  industrielles seront m odern ise  es et
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reconstm ites.
Le transport —  c 'est le grand p rob lem e d 'une ville. Le m etro  de 

M oscou va  se  developpcr. B ien td t des  d iza ines de k ilom etres de  lignes 
nouvelles scron t constru its. L es au tobus et les tro lleybus d e  grande 
capacite  p ou r 150— 200  p assagers apparaissen t dans les rues de  la capitale. 
D e nom breux  tunnels, es tacades e t passag es sou terrains sont constru its. La 
longueur des lignes de  tro lleybus e t d 'au tobus augm entera dc  p lusieurs 
k ilom etres. Les lignes aeriennes qui re lien t M oscou avec I'etranger 
dev iennen t d c  p lu s en  p in s  nom breuses.

P o u r les h o tes  de  M oscou  qui v is iten t la cap ita le  il у a  beaucoup  
d 'hd le ls confortab les. L e  g rand  hotel «R ossia»  se trouve a M oscou  au  bord 
de la M oscova p res de  la  P lace  R ouge. II a  p lu s  de  tro is m ille  cham bres, de 
g ian d s restau ran ts e t ca te s , d e s  cinem as. Sa sa lle  de  concert u ltra-m odem e 
de  3 m ille  p laces est m agnifique.

M oscou grandit.

Q uestions a repondre  :
1. C om m ent est M oscou?
2. Q uelles  sont les p e rspec tives du  P lan  G eneral de M oscou  ?
3. Q uelle  e s t I 'idee p rin c ip a le  de  ce  p lan  ? - „
4. Q uelles  sont les persp ec tiv es du  d6vcloppem ent d u  transport ?
5. C om m ent e st le  m etro  d e  M oscou  ?

L a tour Ostankino a Moscou

A  M oscou  dans le q u a rtie r  O stankino, un nouveau  pyldne de 
te lev ision  e s t constru it. 11 a p lu s  d e  cinq  cen ts m dtres de haut. Sur ses 
p la tes-fo rm es, il у a un  res tau ran t de  tro is cen ts  p laces. L es ascenseurs 
m on ten t en  hau t de  la to u r avec  une v itesse  de  tro is cen ts m etres  a la 
m inute. C ette  to u r po rte  1'antenne d u  nouveau  teldcen tre  de M oscou.

Tour T.V. a Sankt-Peterbourg

La tour legere et d legante  de I'em etteu r T.V. Sankt-Peterbourg  les 
im ages. E lle  m esure 315 ,3  m etres.

D u  haut de  ce tte  tou r, la  v ille  ressem ble  a une m aquette g igantesque 
avec  les lignes d ro ites des rues e t des  avenues, avec les m assifs verts des
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ja rd in s e t des p a re s  e t la belle  N eva.
T out Sank t-P eterbourg  a suivi le travail d e s  construcleu rs I-e vent, la 

plu ie , le brou illard , la  ne ige , le  Iro id  em pechaien t le travail D an s  ces 
conditions, le m on tage  des p iece s se faisait avec une  grande d ifficu llc . Lc 
plafond des nuages e ta it tres bas: 200  m etres. II fallait grim per a 
1 'aveuglette1, pendan t p lu s d e  100 m etres p ou r in staller une an tenne de  115 
m etres. La liaison avec le sol s 'e ffec tuait p a r  la radio.

La tour e st fo rm ee d 'e lem en ts lubu laires2 ce  qui a perm is 
d 'econom iser le  m eta l e t de  fac ilite r la  construction . L a  tou r pcse  1160 
tonnes, e lle  est p resq u e  n e u f  fois p lu s  legere que la  T ou r E iffel. E lle  
s'appuie sur six pu issan ts suppo rts reposan t sur des fondations tie s  solides.

L a to u r a des  appare ils  rad io techn iques u ltra-m odem es qui 
perm etten t de  donner des  p rogram m es en  cou leu rs et en  n o ir e t b lanc. U n 
m illion  de  nouveaux  tc lespecta teu rs pourron t su iv re  les  em issions.

Notes
'g rim p er a 1 'aveuglette - ye tishm oq  -  проби раться  
2 les (slements tu bu la ires  -  yarim  de ta lla r - п олы е детали

Q uestions a repond re  :
1. C om m ent est la to u r a S ankt-Peterbourg?
2. Q uel est son  p o id s  ?
3. D c quels e lem en ts  est-e lle  form ee ?
4. P our quel b u t est-e lle  constru ite  ?

Le prix Nobel

O n d ecem e  le p rix  N obel d e s  1901 aux savants qui fon t des 
decouvertes tie s  im portan tes d an s  tous les dom aines dc la  science : 
physique, ch im ie, b io log ic  e t d 'autres. O n d ecem e  aussi le  prix  N obel pour 
les ceuvres litte ra ires e t le s  oeuv res d 'a rt rem arquables.

A  p resen t p lu s ieu rs  hom m es sont lau rea ts du  prix  Nobel.
E n 1965 le g rand  ecrivain  - ru s s ie  - M ichail C holokhov est devenu  

laureat du  p rix  N obel de litterature.
C e p rix  po rte  le  nom  d 'A lfred  N obel, ce leb re  ingenieur suedois. O n 

decem e le  p n x  en  Suede. C 'est u n  grand  cvenem cnt. L es lau reats arrivent 
en Suede. C 'est le ro i suedo is qui offre aux lau reats le  d ip lom e et la grande 
m edaille d 'o r du  laureat du  prix  N obel.
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C haque laureat pendant son  se jou r & Stockholm  doit faire une 
conference consaeree  a sa decouverte.

I'H um anite, 1966

Q uestions к repondre  :
1. A  qui cst-ce  qu 'on  decem e le p rix  N obel?
2. Q uand  cst-ce qu'on а с о т т е п с ё  a d ecem er le p n x  N obel ?
3. Q uel pays est la p a tn e  du  p n x  N obel ?
4. En quelle annee  I'ecrivain russie M ikhail C holokhov est-il devenu 
laureat du  p rix  N obel ?

Joum ee des etudiants

L e 17 N ovem bre  - Joum ee In ternationale  des etudiants.
E n 1940 les etud ian ts de I'U niversitd  firent une m anifestation  

antifasc iste  a P rague occupee p a r les nazis. La G estapo fusilla ses 
organisateurs e t a rreta  ensu ite  p lu s d e  deux m ille  etudiants. Ils furent 
m atraqucs e t envoy£s dans un cam p  de  concentration . L 'U niversitd fut 
fcrm ec.

C ette joum de est devenue sym bole de  la  fiddlite des etud ian ts de la 
p ianete  a la lu tte  p o u r la paix , la libertd et la  dem ocratie.

Л  ce tte  occasion  des m illions de  jeu n es  de  d ifferen ts pays descendent 
dans la m e  p o u r fa ire  va lo ir leurs d ro its, o rgan isen t des m anifestations et 
m eetings de  protestation  con tre  la guerre, le  fascism e, 1’apartheid  et p ou r la 
dem ocratisation  de  I'enseignem ent. C haque annde le 17 novem bre les 
e tud ian ts cdlebren t cette fete. И у a les  so irees aux U niversitds, les 
e tud ian ts ex p rim en t leur fidelitd c t leur fra tem ite  intem ationale.

Q uestions a repondre  :
1. Q uand celeb rons-nous la  Joum de des e tu d ia n ts '?
2. Pourquoi cette fe te  e st fixee au 17 novem bre ?
3. C om m ent avez-vous fete  ce tte  date ?
4. Est-ce que  la  v ie  estud ian tine est du re  ?
5. Q uelles d ifficultds avez-vous p ou r changer de  vos eludes et de  vo tre  vie 
a  V Universite ?
6. D onnez les co n se ils  aux etud ian ts de  la  p rem iere  аппёе.
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Les organizations Internationales 

Federation Syndicale M ondiale (F. S. M.)

Adrcssc: k n s k a , 100, P rague, 1, T checoslovaquie
La Federation  Syndicale  M ond ia le  a e tc  сгёёе le 3 octob re  1945 au 

p rem ier C ongres M ondial, a  Paris.
La F .S .M . гёипй 119,5 m illions de personnes de  81 pays.
La F .S .M . a p ou r bu t de  lu tter p ou r I'am dlioration des co nd itions de 

v ie  c t de  travail des peup les de  tous le s  pays, I'union de  tou tes les 
o rganisations syndicales du  m onde 1'organisation dc  la lu tte des syndicats 
de tous les pays contre tou tes les  a tte in tes aux d ro its  dconom iques ct 
sociaux  des travaillcurs.

Federation Dcm ocratique Internationale des Fem m es (F.D.I.F.)

Adresse: U n te r den L inden  13 , B erlin  E st 8 , R dpublique П ё т о -  
cra tique  A llem ande

La F .D .I.F . а ё1ё сгёе au  C ongres M ondial d e s  Fem m es qui s 'est tenu 
du 26 novem bre, au  l cr ddcem brc 1945.

La Fdddration D dm ocratique In tem ationale  des F em m es re unit 
env iron  200 m illions de  m em bres de  80 pays.

L 'organc suprem e est le C ongres M ondial.
L 'o rgan isation  a pour but d 'u n ir tou tes les fem m es d u  m onde, p o u r la 

ddfense des d ro its des fem m es, d e s  m eres, des travaillcuses p o u r la ddfense 
d es enfan ts, p o u r la sauvegarde de  la  pa ix , de la dem ocratie  et de 
F independance  des peup les , p ou r la so lidaritd  c t V am itid en tre  les  fem m es 
du  m onde entier.

L'Organisation des Nations Unies

C 'est en 1945 a  la eonfdrcnce de San-Francisco  que furent je tdes  les 
b ases de ce tte  organisation . L es travaux  aboutiren l a la redaction  d 'une 
charte , dite la charte  de San-Francisco  (ou charte  des N ations U n ies) qui 
fut signde le  26  ju in  1945 e t qui entra en  v igueur le 24  octobre 1945, 
rati fide p a r  29 nations signataires.
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Lc bu t de I'ONIJ est essential lem ent de  m ain ten ir la paix , de prevenir 
et, au  beso in , de reg le r les conflits. E lle  tient a  realiser la cooperation  
in tem ationale . S es m em bres s 'engagent a respecter les p rincipes qu i sont a 
la b ase  d c  I'O rganisation  et no tam m enl a  ne p a s  recourir a la guerre. Les 
E tats non-m em bres qui ne  se confo rm en t pas a ces rdgles peuvent faire 
I'objet d 'in terven tion  de I'O N U . C ependant l'organisation n 'a  aucune 
conference  p ou r s 'o ccuper des affaires na tionales des E ta ts  m em bres ou 
non. T o u s les E ta ts pacifiques peuven t deven ir m em bres de I'ONU.

E n 1995 I'O N U  a ce leb re  son 50° anniversaire. Le secretaire general 
de  I'O N U  est K ofi A nnan  (le  sep tiem e secre ta ire) - issu d 'une fam ille  des 
chefs d c  la tr ib u  de  Mannas. II a fait ses e tudes aux un iversites de  I'U SA  et 
de  la  Suisse. II travaille  a I'O N U  depuis p lu s de  30 ans.

L 'O uzbekistan  e st devenu m em bre de  I'O NU  en  1992.
L es e tud ian ts de  no tre  U niversite  on t p ris  part aux celebrations 

consacrces au 50e ann iversaire  en  1995. A  la salle de concert T urkestan  a 
eu  lieu un  grand  concert prcparb  p a r les e tud ian ts de la ville. Ibeaucoup 
d 'ho tes c trangers у ont partic ipe  com m e spectateurs.

Q uestions a repondre  :
1. Q uand  a e te  fondee  I'O N U  ?
2. Q uelles sont les  fonctions de  I'O N U  ?
3. Q uand  I'O uzbekistan  est-il devenue le m em bre  de I'O N U  '?
4. Qui e s t le secretaire  general de  I'O N U  ?
5. C om bien  de  secre ta ires a  connu  I'O N U  ?
6. Q uand  ce leb rons-nous la  Joum ee de  I'O N U  ?

Lc 24 octobre -  la journce dc I'ONU

L es institu tions de  I'O N U  dlaborent les norm es e t les  reg ies  de la 
seeurite  des re la tions efficaces aeriennes e t m aritim es, favorise la 
perfec tion  de  la tb lecom m unieation  e t la  defense  des in tcrets des hom m es, 
fo n t tou t p ou r 1’estim e des d ro its  ct d e  la p roprid te intellectuelle. L 'O N U  est 
in itia trice  d e s  com pagn ies in tem ationa les sur la lu tte  con tre  les drogues et 
le te rro rism e, p ropose  1'aide aux re fu g ies  et effectue les p rogram m es du 
developpem ent, aide h am clio rcr l'eau  po tab le , augm enter la production 
d 'a lim en ta tion  e t p re te  de  L argent aux  pays m ai devcloppds e t aide a 
stab ilise r le s  m arches d e  finances.

L 'ac tiv ite  de  1'UNDP (le  program m e du  developpem ent de I'O N U ) en
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O uzbekistan  а с о т т е п с ё  en  1993. A  p a rtir  dc cette periode ju sq u 'a  nos 
jo u rs  se lon  ce  p rogram m e o n  a finance 58 projets. 23 pro jets son t realises 
e t sont en lres a  I'O N U  a partir de  1997 ju sq u 'a  2001.

L e 24 octobre, c 'est la  Joum ee  de  I'O NU . A  cette  occasion  les 
rep resen tan ts de I'O N U  a T achkent on t organ ise une conference de  p resse  
pour la jeunesse  in tellectuelle  de  la R epublique. P endant la con ference  les 
rep resen tan ts de  I'O N U  on t parld  aux jo u m alis te s  de leu r activ ite , leur 
p ro je t fu tur. A  la conference  de  p resse  outre les jo u m a lis te s  de 
I 'O uzbckistan , il у  avait des jo u m alis te s  etrangcrs.

A  I'occasion  de  ce tte  fe te  de  I'O N U  on  a  lu le m essage du secre ta ire  
generale de I'O NU  K ofi A nnan ou  il a  rem arque que la fete d e  I'O N U  
c'etait le jo u r  particulier. L a popu lation  d u  m onde en tie r v ien t de  depasser 
six  m illia rd  d 'hom m es e t n o u s  som m es p re ts  a en tre r dans le nouveau  
m illenaire. L es m em bres de  I'O N U  sont les  pays souverains. L 'O uzbekistan  
est un m em bre  egal de I'O N U  a partir de  1992, c e  qui p rouve  que  no tre  
je u n e  gouvem em ent souverain  et dem ocratiquc  e st reconnu  p a r lc m onde 
entier.

L c  system e de  I'O N U  com prend  30 organisations qui m enen t des 
travaux d 'observations des d ro its  d e  I'hom m e, d 'env ironnem enl, d e  la lu tte  
con tre  les m alad ies, de 1'aide d ans le developpem ent e t la lu tte  contre  la 
m isere.

Le generateur international des idees

Le 16 novem bre on a  ce leb re  la  Joum ee de fondation  de 1 'U N ESCO  
(O rganisation  des N ations U n ies  su r I'E nseignem ent, la S cience et la 
Culture).

L 'U N E S C O  com m ence son  h isto ire depuis I'autom ne 1946 O n 1'a 
fonde pendan t quelques anndes au  cou rs des  annees de  guerre, les  p lus 
atroces dans l'h isto ire  de  IL um anite.

A u jourd 'hu i I'O rganisation  rcun it 186 pays du m onde. P rds de 600  
o rgan isa tions n o n  gouvem em enta les on t les re la tions avec cette 
O rganisation . P rds de  5000 cen tres, associations, c lubs de  1 'U N ESCO  
fonctionnen t su r p lace.

A u cou rs de  longues annees ce tte  organisation  jo u e  le ro le  efficace 
du fo rum  in tellectuel in ternational et du  gencrateur des idees. La 
C om m ission  m ond ia le  sur la  cu ltu re  e t le ddveloppem ent en  rea lisen t les 
p rogram m es se ien tifiques m ondiaux. L 'U N E S C O  a jo u e  lc ro le  p rincipal 
dans la rea lisa tion  de  "L 'ordre d u  jo u r  d e  X X Iе siecle" qui e ta it adoptc p a r
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le forum  cco log ique  a R io  de  Janeiro  en 1992.
L 'activ ite  aussi im port ante de  1 'U N ESCO  c 'e s t la revision et 

1'adoption des tex tes, des dossiers ju rid iq u cs intem ationaux. L es pap ie rs les 
p lu s im portan ts sont : le T raite  a Bei'route de  1948. qui a perm is de 
d im inuer les im po ts douan iers su r I'enseignem ent, la science e t la culture, 
la convention  m ondiales su r les d ro its  des auteurs (1962).. la C onvention 
sur la lutte con tre  la ven tc  c landestine  des articles precieux culturel!es 
(1970), la C onvention  sur V environnem ent e t la cu ltu re  e t leur protection. 
C ette conven tion  dit que I'H um anite  poss& ie un tre s  grand heritage e t il 
faut lc p ro tcger ensem ble.

L a R epublique d 'O uzbekistan  e st devenue m em bre  de 1'UNESCO en 
1993. E n  1995 on a signc le M em orandum  su r la co llaboration  de la France 
et de  I'O uzbckistan. L e  P residen t Islam  K arim ov a exprim e une grande 
reconnaissance  p o u r I'attention de  1 U N E S C O . N ous у voyons le respect 
envers no tre  pays e t notre h is to ire , no tre  culture ancienne et un grand 
apport d u  peup le  ouzbek  a 1'evolution de  la  c iv ilisation  m ondiale. 
L 'U N E SC O  a organ ise  les  so lennites consacrees aux  600° anniversaire de 
M irzo O uloughbek , 6 6 0 c ann iversaire  d 'A m ir T im our, 2500е anniversaire 
de  B oukhara e t de  K hiva. L 'U N E SC O  a prdsentd la  m edaille  d 'o r A bou  A li 
ibn  Sino.

La fondation Soros

G eorge Soros e s t ne  h B udapest en  1930. E n 1947 il a im m igre en 
A ngleterre  oil il a  te rm ine  avec succes 1'dcole dconom ique de  Londrcs. E n 
rnem e tem ps il s’occupe de  la ph ilosophic. II a  lu  avec intdret les oeuvres du 
philosophe Karl Popper. Ce d em ie r a fa it une grande influence a Vesprit de 
Soros. L es p rob lem es de  la v ie  quotid ienne com m encent a inquieter Soros 
aussi que  les p rob lem es du  b ien-etre  financier.

E n 1956 S oros dem enage aux E ta ts U nis. Ici com m ence la carriere  
vcrtig ineuse  du  banquier.

En 1979 M ister Soros a ouvert sa p rem iere  fondation , "La societe 
ouverte", a N ew  Y ork et sa  p rem iere  fondation  de 1’E urope de Vest a  e te  
c ree  en  H ongrie  en  1984. E n  1987 il inaugure sa  fondation  sur le territo ire  
de  Гех-U nion  sovietique.

C haque annee de  nouvelles fondations apparaissent. A  present il 
ex iste 25 fondations dans le s  pays differents. C e sont les pays d ’E urope
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ccntrale, o rien ta le  et de  la CEL E n 1 9 %  les  fondations de Soros etaient 
o uveitcs en A rm en ie , en A zerbaid jan , en M ongolie  e t en O uzbekistan.

L a societe ouverte  com prend  que  personne n 'a  m onopole sur la vcrilc  
et personne n e  peu t donner les reponses a tou tes les questions. M ister 
Soros cro it que  V lntem et e st p ro to type  de  la  societe ouverte . S oros vo it la 
realisation  dc  ses  p ro je ts  dans 1'instruction , dans la  com m unication  des 
gens. II fau t app rend re  aux hom m es a la dem ocratie, a  m en er la po lem ique, 
a  res iste r son opinion.

O utre  se s  m ultip les artic les su r les changem ents cconom iques el 
politiques en  E urope de  I'Est e t en ex-U nion sovietique, G eorge S oros est 
I'auteur des o u v rag es te ls  que : A lch im ie de  la F inance , L 'ouvertu re  du 
.system e sov ie tique , S oros a p ropos de  Soros, La crise  du  cap ita lism e 
global. La S oc ie te  ouverte , etc.

Q uestions a r e p o n d re :
1. Q uand est ne  M iste r S oros ?
2. C om m ent fa isa it-il ses  e tudes ?
3. C om bien de  fondations de  Soros ex is ten t a p resen t ?
4. Pourquoi M iste r S o ros donne-t-il son argent a la  jeu n esse  donee ?
5. Q u 'en  pensez-vous, est-ce  que M iste r S oros a  ra ison  de  le faire p ou r la 
jeunesse  douce  ?

La fondation de la jeunesse dc I'Ouzbekistan Kamolot

L e 17 avril 1996 le P residen t de  I'O uzbekistan  Islam  K arim ov a signe  
la dccre t su r la  fondation  de  la jeu n esse  de  I'O uzbekistan  K am olot. 50%  dc 
la popu la tion  de  I'O uzbekistan sont les jeunes . La fondation  K am olo t a ide 
la jeu n esse  reellem ent. L 'incubateu r de  business qui est fonde a 
C hakhrisabz. C 'est le p rem ier cen tre  pareil. II s 'occupe de  rem ploi des 
jeunes gens, des  se ries des actions cu ltiire lles et se ien tifiques, de  la 
co llaboration  avec le s  o rgan isa tions du p ay s  et in tem ationales.

La fondation  K am olo t co llabore  avec la fondation  K onrad A denauer 
sur les questions d c  constm ctions. Le spo il est le sujet particu lie r p o u r la 
jeunesse. A  1'aidc de  ce tte  fondation  le  g roupe de  sportifs -a lp in istes etaient 
envoyes aux com petitions en  Turquie. La som m e accum ulee est destinee 
pour le developpem ent des organ isations des c lubs d 'enfan ts et des 
adolescen ts (la repara tion  des c lubs e t 1'achat de I'equipem ent spoitif)- La 
jeunesse  est n o tre  avcnir. C 'est pourquo i le P residen t nous appelle a faire 
une grande atten tion  a tous les beso in s d e  la jeunesse.
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Q uestions A repondre :
1. Q uelles fondations de  jeu n esse  connaissez-vous ?
2. Q uel travail fait la fondation  K am olo t ?
3. Q ue fait la fondation  A C C E L S  ?
4. Q uel p rogram m e a ce tte  fondation  '?

Gmbicn d 'ense ignan ts on t de ja  fa it leu r stage d 'ap res ce  program m e ?
6. Qui e st in itia tcu r de la  fondation  K am olot ?
7. Qui investit la fondation  A C C E L S  ?

L'O uzbekistan et la France

L es O uzbeks vo ien t le  p ro to type  des re la tions franco-ouzbeques dans 
la correspondance  en tre  T am erlan  et le ro i dc  F rance C harles VI; les 
A rch ives N ationales conserven t une reponse orig in  ale d e  T aincrlan  a 
C harles VI, ec rite  en  aou t 1402, s ito t apres la victo ire de I'em ir su r le su ltan  
o ttom an  B ayezid  dans la  p la ine  d 'A nkara (28 ju ille t), ainsi que la 
traduction  la tine  d 'une  le ttre  d 'u n  fils d e  T am erlan , M iran  C hah, ecrite  au 
m em e m om ent. La le ttre  du  conquer ant, qui v ise  a e tab lir des relations 
com m erciales en tre  son  E m pire  e t 1'Europe occidentale, contient une 
phrase que les O uzbeks aim ent a rappeler, "car c 'est g race aux m archands 
que le m onde est p rospere".

P lus p res  de nous, a  I'epoque de la  decolonisation , le pouvo ir 
sov ietique ddveloppa I'enseignem ent d u  frantpais en  O uzbekistan , pour 
fo rm er des cooperan ts a 1'usage des pays nouvellem ent independants, 
1'Algerie surtou t. A  ce t acc iden t de  l'h isto ire, no tre  langue do it une 
d iffusion  certa ine  en  O uzbekistan . La langue ouzbeque n ’est guere 
enseignee chez  nous, si ce  n 'est, com m e breve, option, a 1'INAI CO. Les 
Franipais foum issen t un  des con tingen ts les p lu s im portants de v isiteurs 
e trangers a Sam arcande. B oukhara  e t K h iva  (avec les Japonais).

L a  F rance a reconnu  le  31 decem bre 1991 findependance  de 
I'O uzbekistan  (proclam de le 31 aoflt prccёdent). L 'accord  sur 
I'd tablissem ent des re la tions d ip lom at!ques а  ё1ё signe  le  prem iei- m ars 
1992 e t 1 'A m bassadeur, а г т г ё  le  18 ju in  1992, a  rem is ses lettres de 
сгёапсе au  P residen t K arim ov  le 4  ju ille t suivant.

L 'A m bassade  fiit d 'abo rd  logee a I’hotel O uzbekistan , dans des 
conditions d e  g rande ргёсагкё. E lle  a p ris possession  de ses locaux actuals.
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au 24. rue  A khounbabaev , le 28 m ai 1993 et s'y est installee, ap res travaux, 
au le r  aout 1995. Le co ip s  de  batim ent, ed ifie  en 1912, ne m anque pas 
d 'in te rc t: il associe une tcehn ique con tem poraine , la carcasse m etallique, et 
un revetcm ent de  b riq u es  dans Vesprit trad itionnel de VAsie ccn trale , 
m elan t les rem in iscences "orien talisan tes" e t le m odem c style.

Parm i les  cn trep rises trampaises in sta llees en  O uzbekistan , on  peut 
c ite r Technip  (raffinerie  d e  K araoul B aza r p res de  B oukhara), T hom son  
A irsys ( tours de  con trd le  p o u r les aeroports). C ham bon-D ezellus (travaux  
de  V Am bassade) e t m ain tenan t B ouygues, la  Societe generale...

P ie rre  C huvin  4c  p renner d irecteur de  I 'IFF. A  C

Les nouvelles etapcs de la cooperation entre 
I'Ouzbekistan ct la France

C 'est en 1992 que les  re la tions d ip lom atiques en tre  la F rance  et 
I’O uzbekistan  on t e te  d tab lics offic ie llem ent.

"L a F rance , - a  decla re  le  P residen t Islam  K arim ov - ce  n 'est pas 
seu lem ent un  pays riche cn  cu ltu re  unique e t en art m agnifique, en system e 
d 'education  perfectionnee, e n  art de  v iv re  nourri, en  litterature et en  poesie 
in im itable. La F rance  p ou r nous, c 'est aussi la tc rre  d e tec tio n s , de  la 
dem ocratic  m odem e, lc p rem ier pays a avo ir tran sm is au m onde un ideal 
dc liberte , d 'egalitd  et d e  fra tem ite" .

L es re la tions de la F rance  e t dc VOuzbdkistan sont devenues p la s  
solides.

Le 20  septem bre 1996 1'A m bassadeur de  F rance p ten ipo ten tia ire  cn  
O uzbek istan  Jean-C laude R ichard  a donne la  conference de  p resse  p ou r les 
joum alistes.

E n inauguran t Ventretien 1'A m bassadeur a rem arque le n iveau 
c ro issan t d e s  re la tions en tre  n o s pays. E lies se developpen t d 'une m aniere  
efficace dans la sphere d e  Vdconomie, d e s  re la tions parlem entaires, 
hum anistes et cu ltu relles. L a  F ran ce  est le pays in itia teu r de la conference 
in tem ationale  consacree  au 6 6 0 e  anniversaire  d 'A m ir T im our.

Q uant a  1'econom ic Jean-C laude R ichard  a dit que la p rem iere  m oitie  
de  Vannee 1996 la F rance avait foum i en  O uzbekistan  les m archandises et 
I 'equipem ent p o u r 282 m illions francs fran9ais. L’evo lu tion  des re la tions de 
com m erce  augm ente.

La F rance nous achcte  de  Vor, du  co ton  e t im porte  dans no tre  pays 
d e s  equ ipem en ts p ou r la ra ffinerie  a B oukhara e t les m archandises 
necessaires.



L 'A m bassadeur a souligne que le s  contac ts des  en trep reneurs de la 
F rance  e t de I'O uzbekistan  avaient la tendance de  s 'approfondir. O n a les 
p ro je ts dc  la v is ile  de  p lu s ieu rs rep resen tan ts des socidtes et com pagnies 
frantjaises, un  grand  program m e culturel entre la France et I'O uzbekistan. 
L es am ateu rs d e  la  m usique  de  T achkent, de  B oukhara, de Sam arcande 
p rendront connaissance  dc Vart de  Vensemble d 'in stm m ents en six de la 
v ille  frangaise A rtua. P eu t-e tre  vous a llez  partic iper au festival du  cindma. 
C e jou r-la  1'exposition des archeo logues frampais e st inauguree. C es savants 
on t travaille  (m enaien t des fouilles) su r le territo ire  d 'A frossiab.

A van t la fin  de  Vannee 1996 on a  inaugure a T achkenrte centre de 
cu ltu re  ct d 'appren tissagc  de la langue fran9 aise.

Q uestions a  repondre  :
1. Q uand on t com m ence  les re la tions en tre  la F rance  et I'O uzbekistan  ?
2. Q uelles en trep rises m ix tes existent en O uzbdkistan ?
3. Q ue fait VAm bassade dc la F rance  p ou r la jeunesse  douec 7
4. Q uelles m archand ises sont fo u m ies d e  la France en O uzbekistan?
5. Q uelles m atie res p rem ieres exporte  I'O uzbekistan en F rance  ?
6. Q uels p rog ram m es cu ltu re ls m ene 1'A lliance Fran9 aise en  O uzbekistan?

Societe France-Ouzbekistan

L es re la tions d ip lom atiques en tre  la F rance e t I'O uzbekistan on t une 
longue histoire. L es re la tions continuen t dc  se d ev e lopper depuis 
1'Lndcpendance. L 'annee 1994 a e te  m arquee p a r un evenem ent 

.considerab le , la v is ile  du  P residen t de la  R epublique et d e  M. M itterrand. 
L 'A lliance  fran9 aise  a etd ouverte  le 18 ju in  1992. La visite  d 'E tat en 
F rance du P residen t K arim ov a eu lieu  en  1993. C ette v isite  a perm is de 
p ro g resse r sensib lem ent dans le s  dom aines dconom iques e t politiques. 
L 'annee 1995 est lc debut de realisa tion  des con trats T hom son 
(m odern isa tion  de 1'aide a la navigation  aerienne) et T echnip  (raffinerie de 
B oukhara). L 'A m bassade d 'O uzbekistan  a P aris  a die ouverte au debut de 
juillet 1994, c e  qui devrait con tribuer a une m eilleu ie  connaissance, par 
nos m ilieux  cconom iques e t n o s m edias, de  ce  pays, de sa cultu re , de  sa 
riche  histo ire, d e  ses ressourees, de ses perspectives du  developpem ent, de 
ses re fo rm es cconom iques.

L 'A m bassade  de la F rance abrite  le batim ent de  1'lnstitution Sainte- 
M arie , qui accueilla it les jeu n es  filles b ien  nbes de  la bourgeoisie russe.
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L 'Institu t F ran^ais d 'E tudcs su r VAsie cen tra lc  (IFE A C ), a vocation  
reg ionale , reco il du  d eb u t 1995 ses  p rem iers chercheurs.

L es A lliances Frantpaises ont с1ё inaugurces a T achkent ct a 
Sam arcande.

L 'annee  1995 e ta it rich e  en  dvdnem ents cu ltu re ls avec lc 600e 
ann iversaire  d 'O ulougbeg  rich e  en m esures d estinees a acce le re r sans 
therap ie  de  choc les r6 fo rm es 6conom iques, rich e  enfm  d 'une paix 
p rec ieuse  dans un env ironnem en t reg ional m arque p a r les conflits.

L 'annee  1996 est m arquee  p a r la celebration  d e  T im o u r grand 
cohqueran t, g rand  т ё с ё п с .

L e p rem ie r A m bassadeu r de  la F rance en 
O u^M kislan  Jean-PauJ V dziant 

B ulle tin  de VAssociation F rance-O uzb6kistan
le 5 Гёупег 1995

Q uestions a r e p o n d re :
1. Q uand а ё1ё fondee Г A lliance  FranQaise ?
2 Gtse trouve I'A m bassade de  la  F ran ce  ?
3. Qui dtait le p rem ie r A m bassadeu r de  la  F rance en O uzbek istan  ?
4. Q ui est 1 'am bassadeur de  la  F ran ce  en  О и2Ь ёк181ап a p re sen t ?
5. V isitez-vous I'A lliance F ranchise  ?
6. Qui est 1'A m bassadeur d 'O uzbekistan  en France ?
S av e z -v o u sq u e ... "  , ,u •
L e p rem ier A m bassadeur Ь'ОигЬё1а81ап en  F rance  e ta it A km al Saidov. 
L 'A m bassadeur actuel d 'O u z t^ k is tan  e n  F rance  e st Tokhirjon 
M am adjanov.

Sam arcandc-Lyon villes jum elces 
Les saluts de deux уШе$ les plus anciennes sur la pianete

U ne nom breuse detega tion  de  Sam arcande a v isite  la  v ille  frangaise 
de Lyon. C ette dёlёgation  ava it le  khokim  A ziz N assirov  a la tete. Cette 
dёlёgation  com prenait les ch e fs  des  usines qui p roduisaien t les ascenseurs 
"le M oteur rouge" : (les ddtails p ou r les m o teu rs de  m ach ines agrico les et 
d 'autos), " K IN A P" les  appare ils  de  radio , les appare ils  ё1ес1го1ес1и^ие8). 
L es rec teu rs  de V Universite des  L angues e trangeres d e  S am arcande ct dc 
I'lnstitu t de  соорёгайоп  o n t p ris aussi part a cette visite. La с ё г ё т о т е  de 
signature de  dёcla ra tion  su r la co llaboration  en tre  Sam arcande e t L yon
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d ans le dom aine de  science, de  cu ltu re , de  to u n sm e , d 'enseignem ent, dc 
business e t de  creation  des en trep rises m ix tes  a eu  lieu a la m airie de la 
ville.

M. R aym ond B arr, le m aire  dc  L yon (ex -prem ier m in istre  de  la 
F rance), a rem arque, en  inauguran t la ccrem oiiic, que le desir m utuel 
d 'in sta ller ces  re lations en tre  ces  deux  v illes n 'e ta it p a s  hasard. Lyon, 
com m e Sam arcande. e s t la ville  qui e ta it cen tre  h istorique d e  tissage en  
soie. L es deux  v illes sont les cen tres industrie ls et la  co llaboration  entre 
cl les  e st favorable.

L es inv ites o n t p ris  connaissance  du  pe in tre  de Sam arcande Leon 
B ourret e t de  la co llection  d e  1 'artisanat d e  M usee  national d 'h is to ire  de 
Sam arcande.

La delegation  de  I’O uzbek istan  a v is ite  le cen tre  de com m erce et s'est 
en tre  tenu avec les hom m es d 'affaires. L a  delegation  a visite les en treprises 
et les e tab lissem en ts d 'ense ignem en t su p crieu r a Lyon. Le P residen t du 
C om ite  su r les re la tions in tem ationales M . Jacq u es V cm an a d it qu 'au  m ois 
d 'avril en  1996, il avait I'honncur d 'accu e illir  le  P residen t

de  I'O uzbekistan  Is lam  K arim ov  dans la  m em e salle. Is lam  K arim ov 
a m ontre dans son rappo rt les co te s  a ttiran ts de  I'O uzbekistan. II a  appele 
les en trep reneurs Ifantpais a la collaboration .

L e m aire  d e  la ville  de L yon  a sou ligne  qu'il pouvait considdrer la 
v is ite  de  la deldgalion  de  I'O uzbekistan  com m e la su ite de ce tte  grande 
conversation .

Q uestions a rep o n d re  :
1. Q uand  le P residen t Is lam  K arim ov  a-t-il v is ite  la France ?
2. Q uand  le P rdsident de  la  F rance  F ranco is  M itterrand  a rendu la en 
O uzbek istan  ?
3. Q uelle  v ille  e st ju m e lec  de  Sam arcande ?
4. Q uelle deldgation  a v is ite  L yon ?
5. Q uel e ta it le bu t de la  v is ite  de  cette  deldgation  ? •

L a langue officielle a 10 ans

L e 21 octob re  1989 la R epub lique  d 'O uzbek istan  a fait son p rem ier 
p as serieux p ou r p roclam er son  independance. C 'etait 1'adoption d c  la loi 
"su r la langue officie lle". La n o uve lle  periode  de la R enaissance, des 
trad itions, d e s  richesses nationales , de so n  h is to ire  a com m ence.

L a langue - c 'est la  richesse p rin c ip a le  du peup le  qui reflate les etapes
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de son histo ire, ses  rea lisa tions cu ltu re lles  e t seientifiques. O n faillit perdre 
ce tte  richesse.

O n ne faisait pas de  g rande d 'a tten tion  a Vetude d e  la langue natale  
pou r la population  de  I'O uzbckistan. M ais la langue ouzbeke - c 'est la 
langue de  N avoi, de  K ham za qui est tres riche et nous fa v o n s  co ihpris 
seu lem ent a nos jours.

A ujourd 'hui avec Г independance, ce tte  langue a cleve son  statut. 
P lusieu rs en treprises e t o rgan isations m en en t leur travail en cette  langue. 
Pendant dix ans les  savants-ph ilo logues fondaicnt des d ic tionnaires, des 
encyclopedies, des  m ethodes sur tous les  dom aines de la science. D ans les 
e tab lissem ents d 'ense ignem ent o n  fait des approbations des nouveaux 
program m es d 'etudes, de  nouveaux  m anuels de 1'ouzbek e t de nouvelles 
m ethodes d 'enseignem en t d e  ce tte  langue. O n  p repare  des cours accelcres 
de  1'ouzbek.

L a connaissance  de la  langue - c 'e s t la base de  m oralitd. C 'est aussi lc 
p a s  vers un vrai pa trio tism e e t Vesprit d 'am e. La p lupart des jeu n es  peuvent 
exprim cr lib rem cn t leurs pensees en  langue de  leur pa trie , peuven t d iscu ter 
les p rob lem es de  la  v ie  quo tid ienne e t politique. C ela  veu t d ire que notre 
jeunesse  n 'est pas ind iff6ren te  envers la po litique  que m ene notre p residen t 
Is lam  K arim ov. L a langue ouzbeke, e s t devenue p o u r m oi aussi la langue 
nata le  et t ie s  b ien  com prehensib le.

O leg  A bdourach idov  etud ian t a VUniversite nationale

Q uestions a  repondre  :
1. Q uand a-t-on  adopte la loi "sur la langue offic ie lle" ?
2 E st-ce que  la langue ouzbeke est d iffic ile  d 'apprendre  ?
3. Q uels savan ts cdldbres parla ien t ce tte  langue ?
4. Q ue fait le  gouvem em ent p ou r am elio rer Vetude de  la langue ouzbeke ?
5. C om m ent a-t-on  ce leb re  ce tte  fe te  dans votre dco le  ou dans votre 
universite  ?
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